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CHAPITRE V

LA GUERRE DE SEPT ANS ET L 'TLABORATION D'UNE

PENSEE POLITIQUE. t )E VOLTAIRE A ROUSSEAU ET

A MONTESQUIEU

La pér ' iode qui  va êt re examinée dans ce chapi t re s 'étend sur  une

dizaine d 'années.  El le  conmence en 1756,  au moment où êc late 1a guerre

de Sept  ans.  Sa f in  n 'est  marquée par  aucune coupure év idente.  El le  ne

s 'achève  pas  avec  l es  hos t ' i l i t és '  en  1763 ,  pa rce ' c l ue  l es  e f f e t s  de  l a

guerre déterm' inent  encore les act iv i tés professionnel  les et  pol i t iques

de Môser et  le  dest in  de l 'Evêché d '0snabruck b ien au-delâ de cet te da-

te et  parce que les écr i ts  qui  sont  le  f ru i t  de 1 'expér ience acquise par

1 'homme d 'Etat  au cours des a l tnées de conf l i t  s 'échelonnent  jusoue vers

le mi l ieu des années soixante.  La 'première par t ie  de 1 'Histo i t 'e  dtoena-

btuck,  qu ' i l  faudra ' i t  ranger panni  ces écr i ts ,  est  achevée,  oour  I 'es-

sent ' ie l ,  vers 1765 et  paraî t  en 1758.  Mais dès octobre 1766 l lôser  publ ie

1e premier numéro de la FeuiLLe hebdottwdaire ci'avmonces osnabr;iekoise

pou r  l aque l l e  i 1  réd ige  l es  a r t i c l es  qu i  se ron t  recue i l l i s  p l us  t a rd  dans

1es Fantaisies Patriotiqrzes. Alors que \ 'Histoiv'e dtCsnabnuck n'est pas

encore pub' l iée,  ces ar t ic les annoncent  une manière nouvel le .  Leur  auteur

renoue avec sa carr ière de publ ic is te qu ' i l  ava ' i t  abandonnée depuis 1747,

e t  i l  adop te  un  po in t  de  vue  nouveau  en  passan t  de  I ' op t i que  na t i ona le  e t

h is tor ique,  qui  est  ce l le  de l tHis to i re d ' )snahruck,  à une oot ioue locale

et  poi i t ique (1)  qui  est  ce l le  des Fanta is ies ?atzzot iques.

C'est  donc aux êcr i ts  qui  ont  été rédigés entre 1760 et  1766
qu 'es t  consac ré  ce  chap i t r e .  S ' i l  f a l l a i t  r espec te r  r i gou reusemen t  l ' o r -

d re  ch rono log ique ,  i l  f aud ra ' i t  éga lemen t  y  i nc lu re  1a  p rem iè re  pa r t i e  de

(1)  C'est  a ins i  que l .J i l l ian Sheldon ( Ihe in te lLectuaL Dei teLcDa.ent  3 i  " i .i ' !ôse! ,  op,  a i t . ,  p .  3 et  pass ' im) déf in i t  respect ivement- la  "Wel tan-
schauung" de Môser à 1 'époque de la rédact ion de f  i i ls tc i re à ' )sn:-
b ruck  ( "na t i ona l  and  h i s to r i ca l " )  e t  ce l l e  ou ' i l  adop te  dans  l es  an -
nées où i l  écr i l  1es Fanta ie ies Patr tot iques ("pol i t ica l  and 1oca1") .



1'Hi ; to i re d '1snabtack.  l la is  cet te oeuvre est  te l lement  importante oar
l e  vo iume  e t  pa r  1 ' o r i g i na l i t é  du  con tenu  qu , i l  conv ien t  de  l u i  consa -
crer  un développement à par t .  Les écr i ts  de moindre importance qui  vont
êt re examinés maintenant  se d is t inguent  assez net tement  de I 'oeuvre ma-
jeure de cet te époque :  ce ne sont  pas,  en premier  l . ieu,  des ouvrages
d,h is to i re,  mais i ls  se présentent  p iutôt  comme des textes de réf lex ion
po l i t i que .  La  pe rspec t i ve  h i s to r . i que  n ,en  es t ,  ce r tes ,  pas  tou jou rs  t o -
ta lement  absente,  mais e l le  reste sous-entendue.  Aussi  ne faut- i1  jamais
perdre de vue que la pér iode qu. i  va de 1256 e 1767 est  déjà cel le  de
'l 'Histoire 

d'1snabrwck dont Môser conçoit le projet dès 
' la f in des années

cinquante et  dont  i l  commence la rêdact ion dès la  f in  de 1a guerre de sept
ans '  au  p lus  t a rd  en  1754 .  Ma is  s ' i I  abo rde  b ien  souven t  1es  thèmes  qu ' i 1
t ra ' i te  dans les écr i ts  mineurs de cet te pér ' iode d 'un point  de vue qui  est
d é j à  c e l u i  d e  l ' h i s t o r i e n , . i l  c o n s i d è r e  à  l ' i n v e r s e  l e s  p h é n o m è n e s  h i s t o -
r iques du point  de vue de l 'honne d 'Etat  que préoccupLco-g.r to is  res- la s i -
tuat ion pol i  t ique présente.

La  gue r re  de  Sep t  ans  a  f a i t  du  j u r i s te ,  de  l , ê rud i t  e t ,  accesso i -
rement ,  de l 'honme de let t res que l r lôser  éta i t  resté jusqu'en 1755 un hom-
m e  d ' E t a t .  s ' i l  n ' a  r i e n  é c r i t  d e  1 7 5 6  â  1 7 5 0 ,  c ' e s t  q u e ,  p r e s s é  p a r  l e s
événements,  i1  a dû af f ronter  des tâches p lus urgentes qui  ne lu i  la is_
sa ien t  pas  l e  t emps  de  se  consac re r  â  l a  p roduc t i on  l i t t ê ra i re .  Dans  l a
s i t ua t i on  i ncon fo r tab le  qu i  é ta i t  ce l l e  de  l ,Evêché  d ,0snab ruck  penc lan t
e t  auss i t ô t  ap rès  1a  gue r re  de  Sep t  ans ,  Môse r  s ,es t  assez  rap idemen t . im-
posé comme l 'honme provident ie l ,  iust i f iant  le  sens propre de son t i t re
d " ' avoca t  de  l a  pa t r i e " .  Face  à  des  be l l i gé ran ts  qu i  ava ien t  t ous  de  bon -
nes  ra i sons  de ' cons idé re r  un  pe t i t  E ta t ,  qu i  ne  demanda i t  qu ,à  res te r
neutre dans le  conf l i t ,  conùne un terr . i to i re ennemi à Occuper,  â explo i ter
et  éventuel ' lement  à annexer,  l ' {ôser  a été anené à assumer un rô le assez
' i ng ra t  d ' i n tennéd ia i re  e t  de  négoc ' i a teu r  qu i  l u i  a  d ,abo rd  va lu  b ien  des
méf iances et  des rancunes mais qui  lu i  a  permis f ina lement  de se gagner
l ' es t ime  e t  l a  reconna i ssance  à  l a  f o i s  de  ses  compa t r i o tes  e t  de  ses  i n -
t e r l ocu teu rs  é t range rs .  I l  a  dû  négoc ie r  avec  l es  F rança i s  qu i  on t  o1u -
s ieu rs  f o i s  occupé  I 'Evêché ,  avec  l es  che fs  des  années  a l l i ées  qu i  mena-
ça ien t  de  ru ine r  sa  pa t r i e  pa r  l eu rs  ex igences  e t "  e  l a  f i n  de  1a  gue r re ,
avec les Angia is  qui  voula. ient  prof . i  ter  de Ia mort  de 

. l  ,Evêque C. lément_
Augus te ,  a l l i ê  aux  F rança i s ,  pou r  f a i r e  pu remen t  e t  s imp lemen t  d ,osnab ruck
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une annexe de l 'E ' lectorat  de Hanovre.  Grâce à sa fermeté a l l iée à un

sens  d ip loma t i que  tou t  à  f a i t  excep t i onne l ,  i l  a  sauvé  son  pays  de  1a

ru ine  économique  to ta le ,  i l  a  réuss ' i  à  en  p rése rve r  f  i ndépendance  po l i -

t i que  e t  i l  s ' es t  t r ouvé  i nves t i ,  à  Pa r t i r  de  1764 ,  de  pouvo i r s  po l i t i -

ques  cons idê rab les  qu i  l u i  assu ra ien t  une  i n f l uence  déc i s i ve  su r  l a  des -

t i née  de  I 'E ta t  osnab rucko i s .

I l  n 'est  donc pas surprenant  que ces préoccupat ions pol i t iques i rès

concrètes I 'a ient  emporté à par t ' i r  de 1756 dans sa pensée et  dans ses

éc r i t s  su r  l es  ac t i v i t és  l i t t é ra i res  ou  é rud i t es .  A  pa r t i r  de  1a  gue r re

de Sept  ans la  pol i t ique détermine la 'pensée de Môser.  I l  rédige 1 'Èts-

toire d'2snobmrck avec des arrières-pensées qui sont essentiellement

d 'o rd re  po l i t i que .  I l  es t  v ra i  que  tou t  ce  qu ' i l  a  éc r i t  enco re  en t re

1760 et  176b ne re lève pas d i rectement  de 1a pol i t ique.  La Défense â ' . : . : ' -

Lequin est  un ouvrage d 'esthét ique l i t téra i re et  dranat ique.  Mais toute

1a démonstrat ion est  commandée par  1e souci  de just i f ier  le  genre théâ-

t ra l  qui  assurera le  mei l leur  délassement  de toutes les couches socia-

les confondues et  leur  permett ra de mieux supporter  une réal i té  pol i t i -

que et  économique peu encourageante.  Le f ragment  de 1 'Ant i lanaide et  1a

Lett?e an Vicaire satsoyard sont des ouvrages de réflexion théologique et

ph i l osoph ique .  Ma is  l a  t héo log ie  ou  1a  ph i l osoph ie  que  Môse r  dé fend  con -

t re  Vo l t a i r e  e t  con t re  Rousseau  es t  ce l l e  qu i  a i de ra  l a  masse  des  su je t s

et  des c i toyens à accepter  leur  condi t ion souvent  peu enviable et  à exé-

cuter  f idè lement  les tâches que Ia société et  l 'Etat  at tendent  d 'eux.Rares

sont  donc les oeuvres de cet te pér iode qui  ne soient  pas marquées,  au

moins impl ic ' i tement ,  par  ce souci  fondamentalement  pol i t ique de préser-

ver  de la  ru ine économique et  socia le un terr i to i re for tement  ébranlé

par les effets de la guerre de Sept ans.

Le  p rob lème  qu ' i 1  f au t  sou leve r  une  nouve l l e  f o i s  es t  ce lu i  qu i

préoccupe le comnentateur  depuis le  début  de cet te étude :  quels rap-

por ts  un honrne qui  s 'enracine de p lus en p lus profondément dans son

terro i r  e t  que sol l ic ' i tent  de p lus en p lus for tement  les problèmes po-

l i t iques locaux peut- i l  encore entreteni r  avec la  pensée et  les le t -

t r es  f r ança i ses  ?  Son  évo lu t i on  i n te l ' l ec tue l l e  e t  mora le  ne  r i sque - t -

e11e  pas  de  1 'é lo igne r  dé f i n i t i vemen t  de  l a  F rance  ?  0n  a  vu  que  1a

plupart  des cr i t iques fa isa ient  de la  guerre de Sept  ans la  pér iode

déc i s i ve  dans  l a  v i e  de  Môse r  e t  dans  sa  ca r r i è re  d ' au teu r ,  ce l l e  où
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i 1  a  p r i s  sa  p le ine  mesu re ,  où  i l  es t  devenu  v ra imen t  l u i -même,  c ' es t -
à-d i re un authent ique patr io te osnabruckois et  a l lemand.  En écr ivant
1 'Eis to i re dt1snabntck,  le  f ru i t  le  p lus mûr de ces années passées dans
les quart iers généraux des armées bel l igérantes ou à la  Cour de Londres,
Môse r  a  rompu  dé f i n i t i vemen t  avec  I ' un i ve rsa l i sme  e t  I ' human i ta r i sme

des Lumières et  en mene temps avec les idéaux du phi losophisme f rançais.

I l  est  vra i  quron ne t rouve p lus dans les écr i ts  que Môser a rédigés à
partir de 1760 cet engouement un peu trop ouvertement affiché pour la

cu l t u re  f r ança i se  n i  ce t t e  comp la i sance  équ i voque  pou r  i ' adve rsa i re
français que lron découvre encore en 1750 dans la LettTe à ù1. rie Vcivci-
ne,  écr i te  pour tant  à une époque où notre auteur  s ' in téressai t  déjà v i -
vement  au passé nat ional .  Le temps des revues de jeunesse et  de la  Let-
t r e  à  Vo l t a i r e  es t  déso rma is  b ien  révo lu .  E l  pou r tan t ,  1a  F rance  n 'es t
absen te  n i  de  l a  v i e  n ' i  de  l ' oeuv re  de  Môse r  ap rès  1756 .  E l l e  es t  p ré -

sen te  dans  sa  v ie  pa r  l a  f o r ce  des  choses  pu i sque  l " ' avoca t  de  1a  pa -

t r ie"  est  anené à rencontrer  des Français pendant  la  guerre de Sept  ans,
ce qui  ne lu i  é ta i t  prat iquement  jamais arr ivé auparavant .  Découvr i r
concrètement  un peuple à t ravers son armée d 'occupat ion n 'est  pas né-
cessai rement  le  mei l leur  noyen de b ien le  connaî t re.  Môser fourn i ra
quelques témoignages de cet te expér ience f rançaise un peu par t icu l  ière
dans sa correspondance.  Ces témoignages sont  p lus nuancés quron sera i t
en  d ro i t  de  s ' y  a t t end re .  La  réa l i t é ,  même lo rsqu 'e l l e  es t  peu  sédu i -
sante,  est  par fo is  préférable aux idées reçues te l les qu 'on les rencon-
t re  dans  l es  revues  de  j eunesse .  Ma is  l à  n ' es t  pas  l ' essen t i e l .  Dans  sa
' le t t re 

à NicolaT du 17 décembre 1785 qui  est  b ien le  document  d,où i l
faut  toujours par t i r ,  Môser a résumé les d i f férentes étapes de son at-
t i tude à 1 'égard des le t t res f rançaises.  I l  a  connu au départ  une pé-
r iode où ont  prédominé l ' in f luence de Mar ivaux et  de Saint - tvremond :
c ' es t  ce l l e  des  revues  de  j eunesse .  Pu i s  i l  a  eu  sa  pé r i ode  vo l t a i r i en -
ne  don t ' l ' i l l us t ra t i on  l a  p lus  é loquen te  es t ' l a  Le t t re  à  Vo l t a i r e .  S i
l ' on  acco rde  que lque  c réd i t  à  ces  con f i dences  qu , i l  f a . i t  à  N i co la î ,  i l
se ra i t  passé  ensu i t e ,  c ' es t -à -d i re  dans  l es  années  so i xan te ,  pa r  une
pér ' iode rousseauiste :
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" P e n d a n t  u n  t e m p s ,  j e  p n i s  p l a i s i r  à  l i r e  I ' A b b é

C o y e r  ( 2 )  e t ,  à  l a  f i n ,  c ' e s t  R o u s s e a U  q u i  m ' a  e n -

t i è remen t  a t t i r é  à  1u i "  ( 3 ) .

E t  à  l a  f i n  de  sa  l e t t r e  i l  a j ou te  même:

"Maintenant  Rousseau est  pour tant  le  seul  parmi  1es

Français qui  spectatorem oblectat"  (4) .

Les termes sont  suf f isammenE vagues pour qu 'on ne puisse pas déterminer

avec exact i tude l 'époque à laquel le  s 'est  opérée cet te convers ion à

Rousseau.  0n possède 1a preuve que Môser est  restê f idè le à son admira-

t ions pour l 'auteur  de 1 'Erm.Le,  de la  l louuelLe Hél-atse et  des Cct . jessr : , ;s

b ien  au -de là  des  années  so i xan te  e t  même au -de là  de  l ' année  1785  (5 ) .

0n  sa i t  auss i  qu i  l u i  a  f a i t  découv r i r  Rousseau  :  c ' es t  Geo rg  Ludw ig

von Bar,  avec lequel  i l  correspond régul ièrement  depuis 1753,  et  sa
f i l ' le  Jeanne Fr ieder ike von Bar,  avec laquel le  i l  échanqe une corres-
pondance assez abondante depuis le  dêbut  des années soixante.  Les von

(2)  0n peut  fa i re des réserves sur  f  importance que l {ôser  concède dans
ce t te  l e t t r e  à  l 'Abbé  Coye r  (L707 -L78? ) ,  essay i s te  b r i  l l an t  e t  f o r t
apprêcié au XVII Ie s ièc le,  qui  a rédigé une t l ie  de Scb.Jeski ,  rc i  :e
Pologne.  Môser fa i t  une remarque é logieuse sur  le  s ty le de cet  ou-
vrage dans son traité 1ur La Loque et La Littérature aLLemanies
(Ed .  Schûddekop f ,  p .  l 8 ) .  C 'es t  l e  seu l  end ro i t  où  i l  c i t e  I 'Abbê
Coyer,  en-dehors de la  le t t re à Nicolaî .

(3)  Bnefe,  p.  390 :  "Eine zei t l 'ang gef ie l  mir  der  Abbé Coyer und
zuletzt  zog mich Rousseau ganz an s ich" .

(4 \  I b i d . ,  p .  391  :  " Jedoch  i s t  j e t z t  Rousseau  de r  e inz ige  un te r  den
Franzosen,  qui  spectatorem oblectat" .

(5) Les références à Rousseau sont nombreuses dans 1es ?ancaisies ?e-
t r io t iques.  Môser ' le  nomne encore en 1787 dans la première des
Lett?es sut La toLérorce génénaLe (Ueber 41" a7;,geneine !o|erar,.z.
,9tr' V, p. 236), dans un article de la Berlinische t. lonatsscht"::t de
ju in 1789,  en même temps que i ladame de Warens (HKA lX,  p.  134) ,  91
plus ieurs fo is  encore dans la  même revue,  en janvier  et  en novembre
1791  (H lG  IX ,  p .  152 ,153  e t  180 ) .  Ces  men t i ons  ta rd i ves  son t  t ou -
j ou rs  pos i t i ves ,  sau f  l a  de rn iè re  qu i  imp l i que  une  c r i t i oue  de  l a
concept ion rousseauiste du contrat  socia l .
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Bar ont  pr is  1e re la is  de von dem Bussche.  Comme feu Ie seigneur de
Hunnefe ld ' i ls  écr ivent  leurs le t t res en f rançais et  Môser leur  répond

en f rançais.  Tout  corme von den Bussche a contr ibué à mieux fa i re con-
na î t re  à  son  p ro tégé ,  l e  j eune  sec ré ta i re  de  l a  nob lesse ,  l a  l i t t é ra -

tu re  f r ança i se  c l ass igue  e t  ce l l e  de  l a  p rem iè re  mo i t i é  du  XV I I I e  s i è -
c l e ,  i l s  on t  i n i t i é  ' l eu r  

am i  e t  conse i l l e r  j u r i d ' i que  aux .g rands ,au teu rs

de  l a  seconde  mo i t i é  du  s ièc le  e t  en  pa r t i cu l i e r  à  Rousseau  (6 ) .  Ma lg ré

1e manque de précis ion chronologique du témoignage fourn i  par  la  le t t re

à Nicola i ,  i l  est  permis de penser qu 'en évoquant  le  moment où Rousseau

" ' l ' a t t i r a  en t i è remen t  à ' l u i "  Môse r  songe  en  p r i o r i t é  à  l ' époque  où  i l

écrivait la Lett"e at Vieaire eaoogotd, c'est-à-dire vers 1762. I l est
ce r tes  cu r i eux  que  I ' a t t i r ance  se  t radu i se  d ' emb lée  pa r  un  éc r i t  po ' l é -

mique dans lequel  les thèses de I 'auteur  admiré sont  énergiquement  ré-

fu tées .  Ma is  ce t t e  a t t i t ude  n 'es t  pas  nouve l l e  chez  Môse r .  E l l e  a  dé jà

é té  i l l us t rée  pa r  l a  l e t t r e  à  Vo l t a i r e .  Pa r  l a  su i t e ,  Rousseau ,  b ien
que toujours ouver tement  admiré,  deviendra l 'adversai re par  excel lence
du  penseu r  po l i t i que  hos t i l e  aux  i dées  de  f i be r té  e t  d ' éga l i t é  exposées
dans le Contrat sosiaL et reprises par certains théoriciens de la Révo-
l u t i on  f r ança i se .  Ce t te  appa ren te  con t rad i c t i on  s i gn i f i e  s imp lemen t  que

dans le cas de Rousseau,  corme dans celu i  de Vol ta i re ou d 'autres au-
teurs f rançais,  Môser se montre t rès sélect i f  dans son admirat ion et
qu ' i 1  se  rése rve  l e  d ro i t  d ' app réc ie r  1e  s t y l e  (7 )  e t  d ' adop te r  ce r ta i -
nes idées tout  en en re jetant  catégor iquement  d 'autres.

(6) Cf. Schiermeyer Ludwig, Dae Môserbild rnch neuen Bniefen, op. cit.,
p .84  qu i  sou l i gne  l ' impo r tance  acco rdée  à  Rousseau  e t  à  l 4on tesqu ieu
dans la correspondance de Môser avec Jeanne von Bar.  I l  est  quest ion
par exemple,  de \a NouueLLe HëLoîse dans une let t re de J.  von Bar à
Môser de L762 (Bniefe,  p.  107 se.) .

(7)  Môser compare volont iers son propre sty le à celu i  de Rousseau ( f . ' .
PPh  |U ,1 ,  HKA V I I ,  p .  14 ,  où  Rousseau  es t  qua l i f i é  de  "g rand  homme, '
el Ueber die deutsehe Sptache und Litenatut, ed. Schûddekopf, p. 18
s q . ) .
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Est-ce à d i re que ' les 
d ix  années qui  vont  de 1756 à L767 sont  en-

t ièrement  p lacées sour  le  s igne de Rousseau ? 0n peut  prévoi r  que cela

n 'est  déjà pas ent ièrement  vra i  de la  pensée pol i t ique de Môser qui

s ' a f f i rme  dans  l es  années  so i xan te .  Ce la  n ' es t  pas  v ra i  non  p lus  d ' un

certain nombre d'écrits mineurs autres que la Lett?e au Vlcaire sa'^c7cr':

d 'où Rousseau est  so i t  to ta lement  absent ,  so i t  évoqué t rès rapiderent .

Dans la Défense dtAr lequin i l  n 'est  fa i t  ment ion qu 'une seule fo is  en

ternes très vagues et parmi bien d'autres références à des oeuvres ou à

des auteurs français à 1a Nouuelle HéLoîse et son nom est évoqué une au-

t re fo is ,  d 'une manière p lus per t inente,  dans la  préface pour la  seconde

édi t ' ion,  en L777.  L 'Ant i4andide est  ent ièrement  consacré à Vol ta i re et

n'a de rapport avec Rousseau que dans la mesure où i l rêfute, conme la

Let t te  au Vicai re sauoyotd,  les concept ions re l ig ieuses et  phi losophi-

ques des Lumières f rançaises.  L 'auteur  de 1 'EniLe et  du Contrat  ;cc" .c i .

n 'est  donc vra iment  présent  que dans cet te le t t re au Vicai re et ,d 'une

toute autre façon, dans | 'I l isf,oire dt0sna.b*uck, où' i l  est assez rarement

c i té,  mais où Môser reprend,  en les modi f iant  considérablement ,  cer ta i -

nes  de  ses  i dées  su r1es  o r i g i nes  e t  su r  l ' évo lu t i on  des  soc ié tés .

l1  est  un autre nom qui  apparaî t  à  cet te époque dans les oeuvres

de Môser :  c 'est  ce lu i  de Montesquieu qui  a été presque tota lement  igno-

ré auparavant .  Les revues de jeunesse contenaient  quelques a l ' lus ions

très hypothètiques aux Lett?es pe?sanes. Dans le traité Sut, La uaLeur

des passione et des inclinations bien équil ibrées on trouve une ou deux

remarques qui permettent de supposer que son auteur a déjà 1u 1'Espric

d.es Lois.  I l  est  beaucoup p lus probable que ce sont  encore les von Bar
qui  ont  in i t ié  Môser vers la  f in  des années c ' inquante et  le  début  des

années so'ixante à la lecture de Montesquieu (8). L'Espn-it des Lois esl

cité pour la prem'ière fois dans la Lettte ant Vicaine satsoyatd qui con-

t i en t  b i en  d ' au t res  a l l us ions  p lus  ou  mo ins  vo i l ées  au  ma î t re -ouv rage

(8) Cf. Ludwig Schiermeyer, Das MïserbiLd rnch neuen Briefen, op, eit.,
p .  84.  Oans une let t re de 1762,  Jeanne von Bar annonce à Môser
qu 'e l1e  ' l u i  

envo ie  l  " 'Esp r i t "  (B r i e fe ,  p .  108 ) .
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du seigneur de la  Brède.  Le nom de Montesquieu apparai t  f rêquemmenr
dans la correspondance des années soixante et  dans l , l l isxoiy ,e a, î ;z : -
bzuck.  Montesquieu n 'a pas dro i t ,  conme l lousseau,  à un t ra. i  té  qui  1ui
soi t  ent ièrement  consacré.  Môser ne le  norme pas dans sa le t t re à Nico-
la i  du 17 décembre 1785,  lorsqu' i l  énumère les noms des auteurs f rançais
qui  ont  marqué sa pensée et  i l  prêfère par ler  de I 'Abbé Coyer auquel  i1
doi t  pour tant  peu de choses.  cet te étonnante d iscrét ion est  assez s i -
gni f icat ive :  Mbsei  a tendance à par ler  peu ou par fo is  p lutôt  en mal
qu 'en b ' ien des auteurs qui  lu i  ont  beaucoup apportê.  Montesquieu est
de  ceux - l à .  A  pa r t i r  du  débu t  des  années  so i xan te ,  l ' h i s to r i en  e t  êc r i -
va in  osnab rûcko i s  s ' es t  sen t i  a t t i r é  pa r  I ' au teu r  f r ança i s  qu i  é ta i t
j u r i s te  e t  é rud i t  co rme  l u i  e t  qu i  abo rda . i t ,  conne  i l  l e  f a i sa i t ,  l a  po -
' l i t i q u e  

à  t r a v e r s  I ' h i s t o i r e  e t  I ' h i s t o i r e  à  p a r t i r  d e  l a  p o l i t i q u e .  L e
passage  de  vo i t a i r e ,  qu i  ne  se ra  au  demeuran t  j ama is  t o ta lemen t  nég l i gé ,
à  Rousseau  e t  à  Mon tesqu ieu  co r respond  b ien  à  l ' êvo lu t i on  i n te l l ec tue l  l e
d 'un auteur  dont  la  guerre de sept  ans a fa i t  un homme d,Etat  et  un oen-
seu r  po l  i  t i que .

Môse r  a  eu  tou t  l e  l o i s i r  de  s ' i n i t i e r  au  mé t i e r  d ' honme d 'E ta t
pendant  la  guerre de Sept  ans.  La s i tuat ion créée par  le  conf l i t  é ta i t
par t icu l ièrement  favorab' le  pour  un horrne de sa t rempe,  c 'est -à-d i re
q u ' e l l e  é t a i t  d ' u n e  c o m p l e x i t é  q u e  s e u l  u n  e s p r i t  d ' u n  t a l e n t  p o l i t i q u e

e t  d ip loma t i que  excep t i onne l  pouva i t  dom ine r .  L 'Evêché  d '0snab ruck  n ' é -

ta i t  pas  d i rec temen t  conce rné  pa r  une  gue r re  à  l aque l l e  i l  n ' ava i t  r i en

à  gagne r ,  à  suppose r  qu ' i 1  a i t  env ie  d ' y  gagne r  quo ique  ce  so i t  e t  qu j

pouvai t  tout  lu i  fa i re perdre,  y  compr is  son indépendance.  La France,
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qu i  v i sa i t  essen t i e l l emen t  à  en tamer  1a  pu i ssance  ang la i se  en  s ' a t t a -

quan t  aux  possess ions  con t i nen ta les  de  l a  Cou ronne  b r i t ann ique ,  c ' es t -

à-d i re au Hanovre,  s 'é ta i t  a l  l  iée à son anc ' ien ennemie hérédi ta ' i re '

l 'Au t r i che ,  qu i  ne  s ' é ta i t  pas  enco re  rés ignée  à  I a  pe r te  de  1a  S i ' l é -

f i e ,  e t  qu i  vou la i t  r ep rend re  sa  revanche  su r  l a  P russe .  Ce l l e - c i

ava i t  accep té  I ' a l l i ance  que  l u i  o f f r a i t  l e  ro i  Geo rges  I I  d 'Ang le te r re

à  l a  f o i s  pou r  p ro tége r  l es  t e r r i t o i r es  qu 'e l l e  posséda i t  en  A l l emagne

du Nord-Ouest  et  que ies Français ne manqueraient  pas d 'occuper en at -

t aquan t  l e  Hanov re  e t  pou r  équ i l i b re r  I ' a l  l i ance  f ranco -au t r i ch ienne  à

laque l l e  s ' é ta i t  j o i n te  l a  Russ ie  dés i reuse  de  p ro f i t e r  de  I ' occas ion

pour occuper une par t ie  de la  Pologne.  Le grand é lecteur  de Cologne et

évêque d 'Osnabruck,  C1ément-Auguste,  avai t  f in ' i  par  succomber aux sol -

l i c i t a t i ons  des  F rança i s  e t  des  Au t r i ch iens  e t  su r tou t  à  l eu rs  den ie rs

dont  i l  avai t  tant  besoin pour  bât i r  ses châteaux et  organiser  ses fê-

tes  somp tueuses .  I l  s ' é ta i t  engagé  à  f ou rn i r  à  1a  F rance ,  dès  1731 ,  en

échange  d ' impor tan ts  subs ides ,  s i x  m i l l e  so lda ts ,  à  répond re  à  t ou tes

les réquis i t ions f rançaises,  à condi t ion que ses terr i to i res fussent

épargnés par  les charges de guerre (9) .  I l  avai t ,  b ien entendu,  dépen-

sé  depu i s  l ong tenps  ces  subs ides  à  d ' au t res  f i ns  que  m i l i t a i r es  e t  i l

réuss ' i t  à  grand peine à rassembler  au moment de la  déclarat ion de guer-

re,  en 1756,  un corps de I  800 hormes qui  s 'avérèrent  to ta lement  inef-

f icaces.  Ces soldats devaient  êt re recrutés dans tous les terr i to i res

de l 'é lecteur ,  y  compr is  à 0snabruck.  En màne temps,  1e pet i t  ter r i to i -

re devai t  fourn i r  des t roupes au cerc le impér ia l  de Westphal ie .  En dé-

c la ran t  1a  gue r re  à  l a  P russe ,  l 'Au t r i che  s ' é ta i t  acqu i s  I e  consen te -

ment  de la  Diète impér ' ia le pour  pouvoir  agi r  au nom de l 'Empire tout  en-

f ier .  Les Etats membres de l 'Empire devaient  dans ce cas apporter ' leur

concours mi l i ta i re aux t roupes impér ia les dans le  cadre du cerc le pour

fa i re échec à I 'ennemi extér ieur  ou in tér ieur ,  en I 'occurrence le Hano-

v r e  e t  l a  P r u s s e .  A i n s i  I ' E v ê c h é  d ' O s n a b r u c k  é t a i t - i l ,  s a n s  l ' a v o i r  v o u -

l u ,  d i r ec temen t  imp l i qué  dans  l e  con f l i t  pa r  l ' a l l i ance  de  son  souve ra in

(9)  c f .  Ennen dans son ar t ic le  sur  Clément-Auguste dans Ià ALlgenezne
Deuteehe Biographie, t. IV, p. 302 sq.
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avec  l es  F rança i s  e t  pa r  son  appa r tenance  au  Sa in t -Emp i re .  o f f i c i e l  l e -

men t  i l  é ta i t  a l I i é  à  l a  F rance ,  b ien  que  1a  ma jo r i t é  de  l a  popu la t i on

se  sen t l ' t  p l us  d ' a f f i n i t és  avec  l es  Hanov r i ens  gu i  l eu r  ava ien t  f ou rn i

autrefo is ,  en la  personne d 'Ernest-Auguste I I ,  un régent  t rès popula i -

re .0n  sava i t  à  0snab ruck  que  I ' a l l i ance  pou r  a ins i  d i r e  con t re  na tu re

avec  l es  F rança i s  e t  l es  Au t r i ch iens  n ' é ta i t  que  l e  f a i t  d ' un  p r i nce

cathol ique étranger que les fanta is ies de la  "Capi tu lat io  perpetua"

ava i t  p l acé  su r  l e  t r ône  ép i scopa l  e t  qu i  se ra i t  un  j ou r  ou  I ' au t re  à
nouveau remplacé par  un souverain issu de la  Maison de Brunswick-Lune-
bourg.  La populat ion en major i té  protestante de l 'Evêché supporta i t
beaucoup moins b ien ces compromiss ions que les populat ions vois ines,  en
mqjor i té  cathol igues,  des terr i to i res de Paderborn et  de Munster ,  p lus

favo rab les  à  I ' é l ec teu r  de  Co logne .O f f i c i e l l emen t  enco re  l es  a l I i és
ang lo -p russ iens  é ta ien t  en  d ro i t  de  cons idé re r  I 'Evêché  d '0snab ruck
come terr i to i re ennemi,  ce qu ' i ls  ne manquèrent  pas de fa i re jusqu'à

la mort  de Clément-Auguste,  en 1761.  Ains i  lô  patr ie  de Môser changea-
t - e l l e , s a n s  a v o i r  à  c h o i s i r ,  d e  c a m p  a u  m i I i e u  d u  c o n f l i t .  S i  e l l e  é t a i t
déjà paradoxale et  redoutable du point  de vue po ' l i t ique,  la  s i tuat ion ne
l ' é ta i t  pas  mo ins  du  po in t  de  vue  géog raph ique .  E ' l o i gnée  de  ses  "a ' l l i és " ,
Osnabruck éta i t  ent ièrement  entourée de terr i to i res "ennemis"  :  le  Hano-
v re ,  l es  possess ions  p russ iennes  du  Nord -Oues t  e t  l a  Hesse  a l l i ée  aux
Ang lo -P russ iens .  Le  p lan  m i  l i t a i r e  f r ança i s ,  qu i  v i sa i t  à  I ' occupa t i on
du  Hanov re ,  p révoya i t  deux  o f f ens i ves  s imu l tanées ,  I ' une  pa r  l 'Oues t ,  à
t rave rs  l a  Wes tpha l i e ,e t  l ' au t re ,  pa r  l e  Sud ,  à  t r ave rs  l a  Hesse  (10 ) .

Dans les deux cas,  et  sur tout  dans le  premïer ,  le  terr i to i re d 'Osnabruck
devai t  se t ransformer inmanquablement ,  s inon en champ de bata i  I le ,  du
moins en théâtre des opérat ions mi l i ta i res et  en point  de passage obl i -
gé pour les bel l igérants.  A cet te époque,  le  passage de t roupes en cam-
pagne ,  qu 'e l l es  f ussen t  a l l i ées  ou  ennemies ,  cons t i t ua i t  t ou jou rs  pou r

les pays t raversés une calamité.

(10 )  c f .  She ldon ,  op .  c i t . ,  p .  48 .
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Ce  qu i  é ta i t  p rév i s i b l e  a r r i va .  Osnab ruck ,  don t  l es  hab i t an t s  ne

demanda ien t  qu 'à  v i v re  en  pa i x  e t  ne  se  sen ta ien t  d ' aucune  man iè re  con -

ce rnés  pa r  l e  con f l i t ,  du t  sub i r  1a  gue r re  de  p le in  f oue t ,  connu t  t ou tes

les  ca lam i tés  que  ce l l e - c i  en t ra îna i t  e t  so r t i t  de  I ' a f f a i r e  exsangue  e t

quas i  t o ta lemen t  ru inée .  Dès  l ' é té  1757 ,  l es  F rança i s ,  p ro f i t an t  de  I ' j n -

compétence du conmandant des armées anglo-pruss'iennes, le duc de Cumber-
' land,  

t raversèrent  la  Westphal ie ,  occupèrent  Osnabruck,  entrèrent  sans

rencontrer  de rés is tance notable dans le  Hànovre et  avancèrent  même ius-
qu 'aux bords de la  mer du Nord,  à Brême. Bien qu ' i l  fû t  d i rectement

touché par  l 'occupat ion de ses terr i to i res rhénans,  Frédér ic  I I  ne f i t

r ien pour empêcher cet te avance,  et  i l  préféra guerroyer  du côté de la

Si lés ie,  en at tendant  que 1es Angla is ,  émus par  1a per te du Hanovre,

s ' engageassen t  p lus  à  f ond  su r  l e  Con t i nen t  (11 ) .  Ses  ca l cu l s  n ' é ta ien t

pas sans fondement.  Dès I 'année suivante les Français subi rent  de gra-

ves revers.  Après 1es avoi r  bat tus coûme i ls  ne I 'avaient  encore iamais

été en terr i to i re a l ' lemand à Rossbach en novembre 1757,  Frédér ic  I I  f i t

remplacer  l ' incapable Cumber land par  le  duc Ferdinand de Brunswick,  qui

reçut  pour  miss ion de défendre avec,  cet te fo is-c i ,  un appui  p lus subs-

tan t i e l  des  Ang la i s ,  l e  Hanov re .  Dès  mars  1758 ,  1e  duc  ava i t  r e fou lé  l es

F rança i s  su r ' l a  r i ve  gauche  du  Rh in ,  i l  é tab l i t  ses  qua r t i e r s  d ' h i ve r  à

Munster  et  insta l la  ses t roupes dans les terr i to i res de C' lément-Auguste,

c 'est -à-d i re non seulement  à Munster ,  mais aussi  à Paderborn et  à 0sna-

bruck.  Ce n 'éta i t  assurément  pas les t roupes levées par  I 'E lecteur  de

Cologne ou par  l 'Empereur  dans le  cerc le de Westphal ie  qui  I 'empêchèrent

de procéder à cet te occupat ion en toute quiétude.  Les caisses de l 'é lec-

teu r  de  Co logne  é ta ien t  v i des ,  l es  ép i scopa ts  wes tpha l i ens  n ' é ta ien t  pas

prêts à fourn i r  des horrnes et  les rares soldats que l 'on put  rassembler

n 'avaient  aucune envie de se bat t re.  Sur  les I  500 horrnes que I 'on avai t

réussi  à recruter  en Westphal ie ,  seu ' ls  82 arr ivèrent  au l ieu du ra l l ie-

ment ,  à Fur th.  Tous les autres s 'éta ient  perdus en route avec la  com-

p l i c i t é  t ac i t e  de  l eu rs  che fs  (12 ) .  A  0snab ruck ,  l es  éven tue l l es  rec rues

\ L L )  L D L A .

(12 )  C 'es t  ce  qu 'éc r i t  Môse r  dans  une  l e t t r e  à  G le im  du  27  j u i l l e t  1757
(B?iefe,  p.  90) .
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s 'empressa ien t  de  t rave rse r  l a  f r on t i è re  ho l l anda i se ,  se lon  une  t ra -

d i t i on  b ien  é tab l i e ,  e t  a t t enda ien t  l à -bas  des  temps  p lus  f avo rab les .

La  fo r tune  changea  p lus ieu rs  f o i s  de  camp pendan t  l es  hos t i I i t és ,  r a -

menant  ou chassant  les uns et  les autres du terr i to i re d 'Csnabruck.

Jusqu'à la  mort  de Clément-Auguste,  en févr ier  1761,  les Anglo-Prus-

s iens s 'y  comportèrent  corme en terr i to i re conquis,  imposant  aux popu-

lat ions toutes 
' les 

charges de cantonnement et  de lourdes contr ibut ions

f i nanc iè res  e t  ma té r i e l l es .  C 'es t  a i ns i  que  l o r sque ,  pa r  exemp le ,  1e

duc de Brunswick f i t  consol ider  la  for teresse prussienne de t r jesel  où
i l  insta l la  20 000 horrnes,  les paysans d 'Osnabruck durent  assurer  les

charro is  et  l ' in tendance.  Les Français ne se comporta ient  guère mieux.

Ma lg ré  l es  assu rances  qu ' i l s  ava ien t  données  à  C lémen t -Augus te ,  i l s

t ra i tèrent  ses possessions westphal iennes conrne des terr i to i res occupés,

sans  tou te fo i s  co rme t t re  d ' exac t i ons .  Ma is  l o r sque  l eu r  a l l i é  mouru t ,

i l s  n ' eu ren t  p lus  aucune  ra i son  d 'épa rgne r  un  te r r i t o i r e  qu i  a l l a i t  pas -

se r  à  I ' ennemi .  I ' l s  sava ien t  f o r t  b i en  que  s ta tu ta i remen t  l e  successeu r
de C' lément-Auguste sera i t  un Hanovr ien,  c 'est -à-d i re un f i ls  de leur

ennemi ,  l e  nouveau  ro i  d 'Ang le te r re ,  Geo rges  I I i .  I l s  app l i què ren t  donc

aux anciens terr i to i res de l 'é lecteur  de Cologne la méthode qui  consis-
t a i t  à  t i r e r  l e  p lus  de  ressou rces  poss ib les  des  pays  qu ' i l s  occupa ien t
e t  don t  i l s  é ta ien t  ob l i gés  de  se  re t i r e r .  A ins i  l eu rs  ex igences  se
f i r en t -e l l es  de  p lus  en  p lus  exo rb i t an tes .  En  aoû t  1761 ,  un  con t i ngen t
f rançais pénétra par  surpr ise à Osnabruck et  ex igea sur  je  champ une

con t r i bu t i on  de  cen t  m i l l e  Re i chs ta le r  qu i  f u ren t  payés  céans  (13 ) .  Le
mois suivant ,  les Français rev inrent  encore pour quelques jours et  ré-

c lamèrent  quatre cent  mi l1e Reichsta ler .  I ls  f i rent  une dernière appa-
r i t ion en octobre 1762,  réc lamèrent  cet te fo is-c i  un mi l l ion t ro is  cent
mi l le  l iv res,  pr i rent  des otages et  menacèrent  de met t re l 'Evêché à feu

e t  à  sang  s i  l a  so r rne  n 'é ta i t  pas  payée  (14 ) .  A  l a  f i n  de  l a  gue r re ,  i e

( 1 3 )  S h e l d o n ,  o p .  c i t . ,  p .  4 9 .

(L4)  Ib iC.  Sheldon c i te  un témoignage de St i jve,  Johann Eberhard,
Beschreibwtg und Geschichte des Hochstifts urui Hirstenkn ?ena-
brack mt einigen Urkund.en. Osnabrijck, 1789, p. 463 sq.
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De t i t  E ta t  se  t r ouva i t  r édu i t  à  un  é ta t  de  m isè re  ex t rême  (15 ) .  Les

in té rê t s  qu ' i 1  deva i t  paye r  pou r ]es  so rmes  qu i  ava ien t  é té  emprun tées

pou r  sa t i s fa i re  aux  ex igences  des  d i ve rs  be l l i gé ran ts  s ' é l eva ien t  dé ià

à  eux  seu i s  à  deux  cen t  m i l l e  t a l e r s  pa r  an  (16 ) .

L 'homne qui  pré levai t  les contr ibut ions et  qui  les remetta ient

aux demandeurs f rançais ou anglo-prussiens s 'appela i t  Justus Môser.

Cet te fonct ion ' ingrate aura i t  dû lu i  va lo i r  1a haine de ses compatnio-

tes  e t  de  sé r i eux  ennu i s  à  l a  f i n  des  hos t i l i t és .  I l  n ' en  f u t  r i en .  I l

fu t  au contra i re salué unanimement coûrne le sauveur de la  patr ie .  0n

lu i . s r i t g ré  d ' avo i r  su  l im i t e r  l es  dégâ ts  e t  d ' avo i r  sauvega rdé  I ' i ndé -

pendance de 1 'Evêché.  I l  ne fa i t  pas de doute,  en ef fet ,  que sans son

intervent ion et  sans son ta ' lent  de négociateur ,  les ex igences des bel -

l igérants de tous bords eussentété b ien p lus considérables encore,  la

det te à rembourser  encore b ien p lus é levée et  le  terr i to i re d 'Qsnabruck

eût été purernent et simplernent sécularisé et rattaché au Hanovre. A

p rem iè re  vue ,  i I  n ' é ta i t  pas  év iden t  que  Môse r  eû t  un  rô le  déc i s i f  à

jouer  dans les événements qui  af fectèrent  l 'Evêché pendant  la  guerre

de  Sep t  ans .  En  tan t  qu 'avoca t ,  i 1  n ' é ta i t  qu 'un  c i t oyen  p r i vé  sans

pouvo i r .  En  tan t  que  synd i c  de  l a  nob lesse ,  i 1  pouva i t  t ou t  au  p lus  i n -

terveni r  pour  essayer d 'obteni r  du gOuvernement  une réduct ion de 1a par t

des charges,  au demeurant  considérables,  qui  éta ient  imposées au second

o rd re .  En  tan t  qu " ' avoca t  de  l a  pa t r i e " ,  son  rô le  se  rédu i sa i t  à  ce lu i

d 'un fonct ionnaire subal terne chargé de rég1er les content ieux qui  op-

posa ien t  l es  pa r t i cu l ' i e r s  à  l 'E ta t .  I l  n ' é ta i t  pas  homme d 'E ta t  e t  n ' a -

va i t  aucun  t i t r e  qu i  l ' hab i l i t â t  à  négoc ie r  ès  qua l i t és  e t  en  éga l  avec

les représentants des Etats bel l igérants.  Et  pour tant  le  rô le qu ' i1  a

assumé pendant  et  aussi tôt  après la  guerre de Sept  ans a été décis i f

( 15 )  En  décembre  1762 ,  Môse r  do i t  l oge r ]e  conse i l l e r  hanov r i en  von
Lenthe,  chargé de d i r iger  prov isoi rement  l 'adminis t rat ion osnabru-
ckoise,chez sa bel le-mère parce que tous les bât iments publ ics sont
occupés  pa r ]es  t r oupes  e t  i 1  l u i  conse i l l e  de  fa i re  ven i r  du  bo i s
de  chau f faqe  des  fo rê t s  doman ia les  pa rce  qu ' i I  n ' v  en  a  p lus  à
Osnabruck (Br iefe,  p.  t23)

(15 )  Bâ te .  J .  Mësez ' .  op .  e i t . ,  o .79 .
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p o u r  l r a v e n i r  d e  l a  p e t i t e  p r i n c i D a u t é  ( 1 7 ) .  A u  d é p a r t .  c e  n ' e s t  d ' a i l -
l eu rs  pas  à  l u i  qu 'on  songea i t  pou r  r rég le r ' l es  a f f a i r es  avec  l es  occu -
pants.  Le gouvernement  d 'osnabruck reçut  l ,ordre de const i tuer  une com-
m iss ion  qu i  deva i t  négoc ie r  avec ' l es  F rança i s  t ous  l es  p rob lèmes  re la -
t i fs  aux cantonnenents,  à I 'approvis ionnef lent  et  au passage des t roupes
(18) .  Une autre cormiss ion,  const . i tuée par  ies états prov inc iaux,  fu t
chargée d 'une miss ion analogue en mars 1758,  lorsque 1es Anglo-prussiens
remplacèrent  les Français.  Quand i l  s 'avéra que ces commissions rempl is-
saient  mal  leurs fonct ions,  les états déléguèrent  M6ser personnel lement ,
sans  tou te fo i s  l u i  con fé re r  l a  qua l i t é  de  p lén ipo ten t i a i r e .  Man i fes te -
men t ,  t ou t  l e  monde ,  en  pa r t i cu l i e r  l a  nob lesse ,  se  mé f i a i t  de  l u i  e t
n ' a t t enda i t  r i en  de  ses  démarches  (19 ) .  Ma is  peu  à  peu  i l  r éuss i t  à
s ' impose r  non  seu lemen t  coûne  1e  synd i c  d ,un  é ta t  pa r t i cu l i e r ,  ma is  com-
me ceiu i  de tous les états réunis et  à apparaî t re comme le représentant
qual i f ié  du pays tout  ent ier ,  conme le "Landesdeput ier te, , .  Tant  er
s i  b i en  que  c ' es t  l u i  qu 'on  cha rgea  tou t  spon tanémen t  d ' a l 1e r  négoc ie r
à la  Cour de Londres,  après la  s ' ignature du t ra i té  d 'Hubertusburg,  qui
met ta i t  f in  aux nost i t i tés,  le  problème des oommages de guerre et  apla-
n ' i r  le  d i f férent  qui  opposai t  le  chapi t re au ro i  d 'Angleterre au sujet
de la  succession de C1ément-Auguste.  I l  en rev int  en avr i l  1764 avec
le t i t re  t rès peu of f ic ie l ,  mais t rès avantageux du point  de vue des
pouvo i r s  po l i t i ques  qu ' i l  con fé ra i t ,  de  conse i l l e r -expe r t ,  de  , ,Konsu -

l en t " .  La  s i t ua t i on  é ta i t  t e l l e  qu 'à  l a  f i n  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans
Môser  p rés ida i t  dé jà  en  fa i t  aux  des t i nées  de  l 'E ta t  osnab rucko i s .  Ma is
on peut  a jouter  que dès 1758,  i l  a  prat iquement  d i r igé la  pol i t ique
étrangère de la  pr inc ipauté (20) .

(17)  Pour Ie rô le que Môser a joué pendant  la  guerre de Sept  ans,  on
consultera Alfred Frankenfeld, Justus t!ôsàn aLs Staatsncnn in
Siebenjâhr.igen l(r-iege und qn englischen .?ofe. Dissertation,
G ô t t i n g e n , 1 9 2 2 .

(Lg)  Ibnd. ,  p .  10.

(19 )  I b i d . ,  p .  46  sQ .

( 2 0 )  S h e l d o n ,  o p .  e i t . ,  p .  4 9 .
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Corment  Môser avai t - i l  réussi  ce tour  de force d 'êt re Ie rece-

veur  des impôts ex igés par ]es d ivers occupants et  de devenir  en même

temps I 'honme de conf iance des états osnabruckois,  tout  en se gagnant

l 'est ime du gouvernement  angla is  dont  les desseins éta ient  contra i res

aux in térêts des autochtones ? Pendant  et  après le  conf l i t ,  le  but  à
' long 

terme de la pol i t ique de Môser a été de sauvegarder  l 'autonomie

de I 'Evêché à I ' in tér ieur  du Saint -Empire gennan' ique et  d 'empêcher en

conséquence son absorpt ion par  le  Hanovre.  Ce dessein aura i t  dû le

mett re en por te-à- faux face au gouvemement angla is .  Mais i1  a su per-

suader 1e ro i  d 'Angleterre qu ' i l  avai t  tout  in térêt  à préférer  une ad-

minis t rat ion autonome de la pr inc ipauté,  assurée par  des honrnes de con-

f iance,  à une adm' in is t rat ion d i rectement  d i r igée de Londres.  Môser pou-

va i t  d ' au tan t  m ieux  se  fa i re  en tend re  qu ' i l  ava i t  dé ] i bé rémen t  j oué  dès

le début  de 1a guerre la  car te angla ise,  sans toutefo is  se montrer  ou-

ver tement  dé]oya1 envers son souverain,  1 'Electeur  de Cologne.  I I  sa-

vai t  per t inenment  que celu i -c ' i ,  usé par  ses débauches,  ne régnerai t

p lus longiemps et  sera i t  b ientôt  remplacé par  un pr ince angla is .  Les

événements lu i  ont  donné ra ison.  S ' i l  a  opté en faveur de 1 'Angleterre,

ce n 'est  pas par  ambi t ion personnel le ,  mais parce que ce choix lu i  per-

met ta i t  de réal iser  son but  à cour t  terme :  l imi ter  1es charges de guer-

re imposées à 1a populat ion osnabruckoise et  év i ter  la  ru ine économique

complète de la  pr inc ipauté.  Môser ne fa isa i t  pas seulement  fond sur  le

successeur hanovr ien de C' lément-Auguste,  mais aussi  sur  une défa i te des

Français qu ' i1  a assez rapidement  considérée comme t rès probable (21) .

N'ayant  donc pas grand chose à at tendre du côté f rançais,  i l  fa isa i t

vâ lo i r  aup rès  des  Ang la i s  qu ' i 1  é ta i t  de ' l eu r  i n té rê t  de  ménager  un  te r -

r i to i re dont  I 'un des leurs sera i t  b ientôt  le  pr ince et  dont  la  popula-

t i on  l eu r  é ta i t  acqu i se  dans  sa  g rande  ma jo r i t é .  Ne  s ' é ta ien t - i l s  d ' a i l -

leurs pas engagés,  après la  mort  de Clément-Auguste,  à verser  des répa-

ra t i ons  pou r  l es  dommages  qu ' i l s  ava ien t  causés  à  1a  p r i nc ipau té  ?  Ces

a rgumen ts  é ta ien t  d ' au tan t  p lus  p laus ib les  qu ' i 1s  é ta ien t  exposés  pa r

un horne qu 'on savai t  depuis longtemps acquis à la  cause de Ia Maison de

(21)  I1 a prévu cet te défa i te dans ses le t t res dès 1757,  Cf .  in f ra.
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I t anov re .  Auss i  l u i  pa rdonna i t - on  vo lon t i e r s  en  hau t - l i eu ,  à  Hanov re
e t  à  Lond res ,  l es  concess ions  qu , . i l  é ta i t  con t ra in t  de  f a . i r e  à  son
maî t re ,  l 'E lec teu r  de  Co logne ,e t  à  ses  a l  l i és  f r ança i s .  Son  l oya l i sme
même contra int ,  envers le  souverain régnant  éta i t  un gage de son loya-
l isne beaucoup plus spontané, envers le futur successeur de Clément-Auguste

Les Anglo-Prussiens avaient  de bonnes ra isons d 'accorder  quel -
que crédi t  à  ce négociateur  b ien in tent ionné.  Môser avai t  réussi  en
ju in 1758 à persuader les états qu ' i ls  devaient  honorer  les ex ' igences
des  a l ' f i és  ma lg ré  l ' i n te rd i c t i on  de  C lémen t -Augus te  (22 ) .  l 1  sa t i s fa i -
sa i t  tou jours à leurs demandes quand i l  le  pouvai t .  Quand i l  ne le  pou-

vai t  pas,  i1  invoquai t le  manque de moyens et  non celu i  de bonne volonté.
N 'ava i t - i 1  pas  fa i t  p reuve  de  bonne  vo lon té  en  re fusan t  de  s ' assoc ie r ,
en mai  1758,  à la  résolut ion cornmune des évêchés westphal iens qui  vou-
la ient  refuser  de payer  les contr ibut ions réc lamées par  les Angla is  et
' les 

Prussiens ? Son at t i tude dans cet te af fa i re éta i t ,  s inon loyale en-
vers des par tenai res qu ' i  se t rouvaient  dans la  même s i tuat ion que l 'é-
vêché d 'Osnabruck,  du moins habi le  et  s 'avéra êt re t rès avantageuse à
moyen et  à long terme.  Les documents qu ' i1s a rédigés lu i -même et  sur-
tout  sa correspondance,  du moins ce qu 'on en connaî t  actuel lement ,  mon-
t rent  à l 'év idence deux choses :  d 'abord que Môser éta i t  s incèrement
pa t r i o te ,  c ' es t -à -d ' i r e  qu ' i 1  é ta i t  p réoccupé  j usqu ,à  l , obsess ion  des
ma lheu rs  que  l a  gue r re  f a i sa i t  sub i r  à  sa  pe t i t e  pa t r i e ,  e t ,  ensu i t e ,
que  sa  sympa th ' i e  a l l a i t  au  canp  ang la i s  e t  hanov r i en ,  b ien  qu , i l  eû t
p lus d 'une fo is  à se p la indre du comportement  de ces t rop encombranrs
amis  don t  l es  i n té rê t s ,  i 1  ne  l e  sava i t  que  t rop  b ien ,  ne  co înc ida ien t
pas tout  à fa i t  avec ceux de l 'Evêché (23) .  Ces sympathies a l ' la ient  né-

(22 )  F ranken fe ld ,  op .  c i t , ,  p .  73 .

(23)  Dans une let t re du 6 décembre 1758 à Chr is t ian Diedr ich von oem
Bussche,  f rère de son défunt  arn i  et  consei l ler  de guerre secret  à
Hanovre,  i l  se p la int  du comportement  des Angla is  qui  occupent
l 'Evêché,  t ransforrnent  les deux- t ' iers d '0snabruck en hôoi ta l  e t  re-
crutent  de force dans leurs régiments les jeunes gens et  les valets
de ferme.  Ce recrutement  forcé fa i t  fu i r  les honnes,  pr ive le  gou-
vernement  des bras dont  i l  a  besoin pour  assurer  les l ivra isons en
nature réc lamées par  I 'occupant  et  remet en cause les accords oassés
avec  l e  ro i  d 'Ang le te r re ,  l e  m in i s tè re  du  Hanov re  e t  l e  duc  oe
Brunswick (Br1ef le,  p.  91 sq.)
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cessai rement  de pai r  avec une at t i tude pour 1e moins réservée à 1 'égard

de  I 'E ' l ec teu r  de  Co logne  e t  de  ses  a l l i és  f r ança i s '  Môse r  a  réd igé '

probablement  après la  guerre de Sept  ans,une esquisse non datée dans
' l aque l l e  

i l  j uge  assez  sévè remen t  l ' ac t i on  d ip loma t i que  de  l a  F rance

dans la phase préparato i re de 1a guerre. t24)  '  C]ément-Auguste,  écr i t - i1

dans ce texte,  a joué de malchance.  La France,  ou,  p lutôt ,  le  min is t re

de  1a  gue r re ,  1e  duc  de  Be l l e - l s l e ,  ha i t  l a  Ma ison  de  Hanov re  e t  veu t

s 'emparer  des possessions a l lemandes que Georges I I  ne veut  pas abandon-

ner .  L 'Autr iche se refusant  à défendre la  cause du ro i  d 'Angleterre,

celu i -c i  est  contra int  de conclure une a l l iance défensive avec la  Prus-

se .  Ma is  l es  deux  a l ' l i és  se  sen ten t  menacés  pa r  l a  pu i ssan te  coa l i t i on

qu 'on t  cons t i t ué  l a  F rance ,  l 'Au t r i che ,  l a  Russ ie  e t  à  l aque l l e  se  son t

associés par  cra inte,  par  espoir  et  pour  honorer  d 'anciens engagements '
' l ' Emp i re  

e t  l a  Suède .  Môse r ,  on  ] e  vo i t ,  che rche  à  d i scu lpe r  1a  P russe

et  l 'Angleterre et  à fa i re por ter  1a responsabi l i té  de Ia guerre à la

France.  Quant  à Clément-Auguste,  impressionné par  ' la  puissance de la

coal i t ion,  i l  a  fa i t  de la  nécessi té une ver tu et  i ' l  a  f in i  par  céder

aux  i ns tances  p ressan tes  de  l a  F rance  pou r ' l aque l l e ,  d i t  Môse r ,  i l  n ' é -

prouvai t  au fond aucune sympathie.  Des "patr io tes"  avaient  pour tant  b ien

vu  que  l 'E ' l ec teu r  de  Co logne ,  n ' au ra i t  r i en  à  gagne r  à  ce t t e  a l I i ance ,

ma is  qu ' i l  ava i t  t ou t  à  y  pe rd re ,  pu i sque  ses  évêchés  dev iend ra ien t  i né -

v i t ab lemen t  l e  t héâ t re  des  opé ra t i ons .  I l s  l u i  ava ien t  conse i l l é  de

s 'un i r  avec  l e  Pa la t i na t  pou r  dé fend re  l e  Rh in  i n fé r i eu r ,  d ' i nv i t e r  l a

Ho l l ande ,  l e  Hanov re  e t ' l a  Bav iè re ,  sa  pa t r i e  d ' o r i g i ne ,  à  s ' assoc ie r

à  ce t t e  a l l i ance  an t i - f r ança i se .  Ma is  Be l l e - l s l e  a  réuss i  à  éca r te r  ces

conse i l l e r s  av i sés  e t  à  f a i r e  no rmer  m in i s t re  de ' l 'E lec teu r ' l ' une  de

ces créatures,  un cer ta in Raesfe ld,  qui  éta i t  en même temps 1 'obl igé de
' I 'Empereur  

et  auquel  le  sor t  des évêchés éta i t  ind i f férent .  A ins i  le

dest in  de ces derniers éta i t - i l  dé ià scel lé ,  avant  que les in tent ' ions

du gouvernement  f rançais ne fussent  of f ic ie l lement  connues.  Môser est

re ' la t ivement  indulgent  pour  C' lément-Auguste,  auquel  i l  reproche sur tout

i?a) Zuv Vorgeschichte des Siebetqjiihrigen I@ieges. HKA XIV' I' pp. 348-
350.
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son  manque  de  réso lu t i on  e t  de  l uc id i t é ,  ma is  i l  ne  ménage  pas  l e
gouvernement  f rançais qu ' i1  rend d i rectement  responsable des malheurs
qu 'on t  sub i s  

' l es  
évêchés  wes tpha l i ens ,  en  pa r t i cu l i e r  ce lu . i  d ,0snao ruc r ,

pendan t  l a  gue r re .  0n  remarque ra  qu , i 1  exc lu t  du  p ro je t  d ,a l l i ance
qu ' i l  p rê te  aux  conse i l l e r s  "pa t r i o tes ' ,  de  C1émen t -Augus te  l a  p russe .

Les temps où i1 admira i t  incondi t ionnel lement  Frédér ic  I I  sont  b ien
révo lus .  I l  n ' a  j a rna i s  pa rdonné  au  ro i  de  P russe  d ,avo i r  abandonné ,
pou r  des  ra i sons  de  tac t i que  po l i t i que ,  l a  Wes tpha l . i e  aux  F rança i s  au
début  de 1a guerre et  d 'avoi r  considéré les évêchés corrne quant i tés né-
g l i g e a b l e s  ( 2 5 ) .

Le ton sur  lequel  i l  par le,  du moins au début  de 1a guerre,
des t roupes f rançaises qui  v iennent  d 'envahir  son pays est  cependant
re la t i vemen t  mesu ré .  Dans  une  l e t t r e  à  G le im  du  24  j u i l l e t  1757 ,  i I
se moque un peu des feflmes de Rinteln, entre autres de sa Droore
be i l e - soeu r ,  d ' avo i r  f u i  su r  I ' au t re  r i ve  de  l a  Wese r  quand  on  l eu r  a
annoncé I 'ar r ivée des Français (25) .  Quand ceux-c i  sont  ef fect ivement
entrés dans la  v i l le ,  ces braves fermes ont  été toutes étonnées de s 'en
t i r e r  avec  un  pa in  cu i t  dans  l eu r  f ou r .  E t  Môse r  d ,a jou te r  qu ' i l  p ré fè -
re  m i l l e  f o i s  1es  F rança i s  aux  qu inze  cen ts  ho rmes  du  c ru  qu 'on  a  rec ru -
tés  pou rcons t i t ue r  I ' a rmée  impér ia le  du  ce rc le  de  wes tpha l  i e  (27 ) .  c ' es t
cer tes,  remarque-t - i l ,  une calamité que l ,arr ivée des t roupes f rançai -
ses  dans  l es  rég ions  où  e l l es  s , i ns ta l t en t .  Ma is  dé jà  i l  pense  que
' leurs 

succès ne seront  pas de longue durée et  que les habi tants n.auron!
pas à Ies supporter  t rop longtemps.  El les ne comptent  que 90.C00 hommes,
les pro jets  des états-majors sont  t rop vastes et  la  moindre défa i l lance
dans l 'enchaînement  des opérat ions. l .es met t ra en t rès mauvaise posture.
Les  a l l i és  ( l es  Ang la i s  e t  l es  P russ iens )  on t  b ien  ra i son  de  ne  r i en
fa i re et  Môser par ie que tout  se terminera mal  pour  les envahisseurs
f r a n ç a i s .  " R i r a  b i e n  q u i  r i r a  l e  d e r n i e r , ' ,  é c r i t - i l  e n  f r a n ç a i s  ( Z g ) .

(25 )  Le t t re  à  G le im  du  26  fév r i e r  1756 .  Ên ie fe ,  p .  gg .

(26)  Br iefe,  p.  89.

\ z t  )  JDLd. .

(28 )  I b i d . ,  p .  90 .
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I l  no te  avec  une  sa t i s fac t i on  à  pe ine  d i ss imu lée  que  l es  dése r t i ons

sont  nombreuses et  que la maladie fa i t  des ravages.  En outre,  le  sol -

da t  f r ança i s ,  ce  so lda t  f r ança i s  qu i  i nsp i re  t an t  de  c ra in te  aux  A l l e -

mands qui  se rappel lent  encore les guerres d 'antan,  n 'est  pas s i  cou-

rageux à l 'é t ranger que sur  ses f ront ières.  I l  est  tout  perdu et  ne se

sent  pas en sécur i té .  A la  moindre d i f f icu l té I 'horme d.e t roupe perdra

tout  son courage et  i l  sent i ra encore b ien p lus for tement  le  mal  du

pays qui  le  tourmente déjà maintenant  (29) .  Même les of f ic iers,  dont

1e comportement ,  re lève Môser,  est  i r réprochable,  ne sont  pas sat is fa i ts

de cet te guerre.  Les sujets prussiens des duchés de Clèves et  de Mark

sont  sat is fa i ts  de tout ,  horr is  des charro is ,  et  souhai tera ient  que 1es

França i s  pu i ssen t  passe r  rap idemen t ,  a f i n  qu ' i l s  so ien t  l i bé rés  de  ce t -

te corvée.  Les évêchés de Paderborn:et  de Munster  sont ,  en revanche,

déjà te l ' lement  ru inés par  le  passage des t roupes des deux canps qu ' ' i l
' leur  

faudra au moins c inquante ans pour s 'en remett re.  I l  est  év ident

que Môser souhai te s inon la défa i te,  du moins le  départ  des Français.

Mais les jugements qu ' i1  por te sur  eux sont  p lutôt  nuancés et  ne

trahissent  aucune haine.  Les inconvénients qu 'entraîne leur  présence

sont  ceux qu 'entraîne tout  passage d 'une armée en campagne,  qu 'e l le

soi t  d 'un canp ou d 'un autre,  corme 1e prouve Ie cas des deux évêchés

vo i s i ns .  Môse r  es t  b i en  rense igné  su r  l e  mora l  e t  l ' é ta t  d ' esp r i t  des

t roupes  f rança i ses .0n  peu t  suppose r  qu ' i 1  s ' es t  l u i -même en t re tenu

avec des of f ic iers en cantonnement ou même avec de s imples soldats.  Ce
qu ' i 1  d i t  d ' eux  sonne  f i na lemen t  p lus  v ra i  que  ce  qu ' i l  a f f i rme  un  peu

péremptoi rement  des Français en général ,  sans en avoi r  jamais vu,  dans

ses  revues  de  j eunesse .  Ma is  l e  t emps  passan t ,  on  conço i t  qu ' i l  a i t
p lus mal  supporté cet te présence étrangère et  les charges cro issantes
qu 'e l l e  en t ra lna i t  pou r  ses  compa t r i o tes .  En  j u i l l e t  1760 ,  dans  une

le t t r e  au  f rè re  de  von  dem Bussche ,  i l  s i gna le  l ' i ncu rs ion  dans  I 'Evê -

ché  d 'un  g roupe  de  so lda ts  f r ança i s  sous  l a  condu i t e  du  co lone l  Camp-

for t  qui  ont  pr is  quelques otages et  deux tonneaux rempl is  de monnaies

(29) rbid.
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e t  des t i nés  aux  P russ iens  (30 ) .  Ces  F rança i s - l à  son t  mo ins  re -

conmandabies que les Français b ien d isc ip l inés que les femmes de
R in te ln  ava i t  eu  t o r t  de  c ra ind re  en  L757 .  Ma is  qu ' jmpor te  !  Le  duc
de Brunswick leur  prépare un tour  à sa façon en leur  coupônt  la  route

de  Marbou rg  où  i l s  on t  l eu rs  dépô ts  de  fa r i ne .  En  Wes tpha l i e ,  i l  y  a
déjà longtemps qu' i ls  ne t rouvent  p lus un seul  sac de gra in et  leur
s i t ua t i on  y  es t  t r ès  p réca i re  (31 ) .

Pendant  ce temps,  Môser se bat  pour  obteni r  queiques modestes re-
m' ises de contr ibut ' ions des uns ou des autres et  i l  passe son temps à

cour i r  dans les états majors où i  l  f in i t  par  connaî t re beaucoup de mon-

de  (32 ) .  Ap rès  1761  i l  n ' a  p lus  guè re  de  succès  aup rès  des  F rança i s .
Auprès des a l l iés anglo-prussiens i l  recour t  à des méthodes de stat is-
t i que  compara t i ve  qu i  t émo ignen t  d ' un  ce r ta in  "égo i sme  pa t r i o t i que " ,

ma is  qu i  ne  son t  pas  sans  e f f i cac i t é .Os .nab ruck  ne  compte  que  3  500
paysans suscept ib les de fourn i r  des charro is  et  des provis ions,  a lors
que Munster  en compte 32 000.  Aux preniers les a l l iés réc lament  20 000
charro is  et  à ceux de Munster  seulenent  16 000 (33) .  Osnabruck doi t
payer  p lus de 200 000 Reichsthaler ,  a lors que i 'Evêché de l4unster ,  qui

es t  d i x  f o i s  p lus  g rand ,  n ' en  pa ie  que  800  000  (34 ) .  L ' i n j us t i ce  re la -
t i ve  es t  f l ag ran te ,  l es  a l l i és  son t  ob l i gés  d ' en  conven i r  e t  i l s  r éc lu i sen t

l eu rs  ex igences .  Ma is  l e  succès  1e  p lus .  spec tacu la i re  que  Môse r  a i t  en -
regis t ré au cours de.  ses mul t ip les démarches est  dû à sa p lume d 'écr i -
va in et  de poète.  Le l0  janvier  1760 l 'envoyé des états d 'Osnabruck se
trouvai t  au quart ier  généra1 du duc Ferdinand de Brunswick à Marbourg,
pour y  négocier  un rabais d 'un pour cent  sur  une lourde contr ibut ion
qu i  ava i t  é té  réc lamée  pa r  l es  a l l i és .  Le  duc  é ta i t  d ' exce l l en te  humeur ,

(3Q) Bn'iefe, p. 98.

(3L)  Ib id. . ,  p .  99.

(32 )  Le t t re  du  4  j u i l l e t  1759  à  son  beau  f rè re  F r i ede r i c i

( 33 )  F ranken fe ld ,  op .  e i t . ,  p .  51  sq .

(34)  Ib id. ,  p .  62.  c f .  également  Sheldon,  op.  e i t . ,  p .  50.

(sr tefe,  p.  97 )  .
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ca r  i l  vena i t  de  rempor te r  l e  j ou r  même une  v i c to i re  su r  l es  F rança i s ,

à  D i l l enbu rg .  Deux  j ou rs  p lus  t a rd ,  i l  deva i t  f ê te r  son  ann i ve rsa i re .

Môser prof i ta  de l 'occasion pour rédiger  en quelques heures un pet i t

comp i imen t  qu ' i l  f i t  imp r imer  auss i t ô t  e t  d i s t r i bue r  dans  1e  camp 1e

jou r  de  I ' ann i ve rsa i re  (35 ) .  Le  comp l imen t  s ' i n t i t u l a i t  :  "T rès  modes te

remontrance et  requête rédigée par  moi ,  Joseph Patr idge,  entrepreneur

géné ra l  des  ré jou i ssances  au  qua r t i e r  d ' h i ve r  de  l a  hau te  A rmée  a l l i ée ,

présentée le 12 janvier  1760 au sujet  du rabais d 'un pour cent"  (36) .

Pour présenter ses voeux, Môser prend le masque de maître des menus

p la i s i r s  de  Son  A l t esse  l e  Duc .  Ma is  ce  Joseph  Pa t r i ge  n ' es t  r i en  d ' au -

t re  qu 'une  mé tamorphose  d 'A r l equ in .  0 ' a i l l eu rs  i l  p rend  e f f ec t i vemen t

en  cou rs  de  rou te  l e  nom d 'A r l equ in  pou r  d i re  à  sa  be l l e  :

"V iens ,  Margo t ,  l a i sse  1es  hé ros  gue r roye r ,

La ' isse Ferd ' inand et  Frédér ic  remporter  des v ic to i res ;

Je te donne un baiser  et  pense :

S ' i l  f au t  f a i r e  l a  gue r re ,

Que ce soi t  avec to i  seul ,

E t  s i  ce  n ' es t  avec  to i ,  du  mo jns  à  I a  t ave rne "  (37 ) .

La requête de Joseph Patr idge est  donc une sor te de pro logue à la  tJ-

fense dtArLequin que Môser publ iera un an p lus tard,  une appl icat ion

p ra t i que  qu i  p récède  1 'exposé  théo r i que .  B ien  qu ' i l  sache  adop te r  l e

ton popula i re,  comne le montrent  Ies vers qui  précèdent ,  Patr idge ne se

confond pourtant  pas p lus que 1 'Ar lequin du t ra i té  sur  le  comique gro-

tesque  avec  l e  "Hanswurs t "  a l l emand .  S ' i l  appe l l e  sa  requê te  éga lemen t

une "remootrancer ' ,  c 'est  qu ' i l  se désole de ne pas pouvoir  fa i re prof i -

( 35 )  Pou r  l es  c i r cons tances ,  c f .  l a  b iog raph ie  de  Môse r  pa r  N i co la i ,  -< ;
X ,  p .  2 7 ,  n o t e .

(36) Unterthdnigete VorsteLlung und Bitte nein, ioseph Patr.:igen Ger.ev,c;.-
ent?ep"ene?trs der ltinterLuetbarkeiten bei der iiohen -1l7-ienien
Arnee prcee. den 1.2. J@r. 7760 in Wncto des Abtt'tgs uon 1p. C. S'i
I X ,  p p .  5 5 - 6 2 .

( 3 7 )  I b i d . ,  p . 5 9 :  " K o m m ,  G r e d e l ,  l a s s  d i e  H e l d e n  k r i e g e n , , /  L a s s  F e r d i -
nand  und  F r i ed r i ch  s i egen ; /  I ch  k i j s se  d i ch  und  denke  : /  So l l  es
gek r i ege t  se in , /  So  se i ' s  m i t  d i r  a l l e i n  ; /  t . l o  n i ch t ,  doch  i n  de r
Schenke" .
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te r  l e  duc  e t  sa  su i t e  de  ses  ta len ts ,  de  sa  t roupe ,  de  son  théâ t re  e t
de ses mervei l leuses mises en scène parce que le général  chois i t  des quar-

t iers t rop inconfor tables et  qu ' i l  ne prend même pas de repos en h iver .

La remontrance est  év idenrnent  un é1oge.  Ce qui  d is t ingue cet  Ar ' lequin

t rès raf f iné du "Hanswurst" ,  ce n 'est  pas seulement  son ar t  de tourner
des compl inents,  mais encore ses goûts t rès par is iens.  Parmi  ses acces-
soi res de théâtre,  i1  possède en ef fet  un pâté de "papier  mâché doré et
ve rn i ssé  pa r  Ma i t i n "  ( 38 ) ,  une  " sou r i c i è re  t ap i ssée  de  Créb i l l on  f i l s "
(39) ,  une tempête "couleur  de Pompadour"  (40) ,  un sole i l  qu i  descend
dans la mer de Le Brun (41)  et  toutes sor tes de "crèmes à 1a g lace" (42) .

I ' l  s ' es t  r endu ' l ' é té  p récéden t  à  Pa r i s  pou r  f a i r e  a r range r  son  chapeau

"à  l ' écuyè re "  (43 ) .Tous  ces  noms  f rança i s  son t  de  pu re  f an ta i s i e  e t
t r ah i ssen t  une  f rancoman ie  qu i  r i d i cu l i se  que lque  peu  l e  pe rsonnage  en
1u i  p rê tan t  l es  t r a i t s  de  ces  amuseu rs  qu i  su i va ien t  l ' a rmée  de  Soub i se .
Ma is  i l s  ne  do i ven t  pas  dép la i re  au  duc ,  qu i , comme tou t  a r i s toc ra te
prussien gui  se respecte,  ne doi t  pas êt re insensib le à ces bouf fées
d 'a i r  pa r i s i en .  I l s  f on t  su r tou t  de  Pa t r i dge  un  A r l equ in  f r anc i sé ,  qu i

tout  comme celu i  du t ra i té  ou encore celu i  de la  cour te p ièce de 1764,
Le næiage dtAtLequin,  v ient  p lutôt  du théâtre i ta l ien de Par is  que de
Bergame ou,  à p lus for te ra ison,  que de Vienne.  Après avoi r  fa i t  a l lu-
s ion aux campagnes v ic tor ieuses du duc et  après avoi r  même réussi  à in-
t rodui re dans son compl iment  une t i rade de comédie larmoyante en a lexan-
dr ins où une jeune mar iée qui  s 'appel le ,  cor f lne chez Mar ivaux,  Isabel le ,

encou rage , l a  I a rme  à  I ' oe i l ,  son  j eune  époux ,  un  o f f i c i e r ,  à  a l l e r  se
bat t re pour  protéger 1e duc,  Patr idge présente ses voeux de bon anni-
versai re et  in t rodui t  t rès habi ' lement ,  en conclus ion,  sa requête au su-

\ 5 é )  r o L d . . ,

\ JY  )  rDLÛ .

(40) rbid.

(4I) rbid.

(42)  rb id. ,

\1J  )  JO1-d . .  ,

p .  57  (en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .

( a l  l u s i o n  à  u n  r o m a n  d e  C r é b i l l o n  f i l s ) .

( en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .

p .  58  (en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .

p .  60  (en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .
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jet  de la  remise d 'un pour cent  :

" Le  bon  D ieu  (à  qu i  Pa t r i dge  ava i t  con f i é  ses  desse ins

le  ma t i n )  i ns i s ta  pou r  me  fa i re  l e  g rand  t réso r i e r  de

tous les voeux,  qui  sera ient  formulés auiourd 'hui  pour

le bonheur de Votre Al tesse.  Si  ie  devais êt re exaucé

sur ce point ,  je  ne doute pas que vous m'accorderez,

Monseigneur,  une modeste remise d 'un pour cent  ;  une

auss ' i  pet i te  renise ne se remarquera pas sur  la  quant i '

t é ,  ma is ,  pou r  mo i ,  e11e  se ra  t e l l emen t  su f f i san te ,  que

j e  n ' a u r a i s  p a s  b e s o i n  d ' e n v i e r ' l e  b o n h e u r  d ' a u t r e s

trésor iers et  de me pla indre des dormages que ie subis

actuel  lement  (en étant  empêché d 'organiser  mes d iver-

t i s se rnen ts ) "  ( 44 ) .

Le  pe t i t  comp i imen t  p lu t  au  duc  de  B runsw ick  qu i ,  pou r  avo i r  b i en  r i ,

acco rda  l a  ren i se .  C 'es t  a i ns i  qu 'A r l equ in  f i t  f a i r e  à  Môse r  e t  à  ses

compatr io tes une économie de cent  mi l le  ta lers.  0n comprend qu 'un an

p lus  t a rd  i l  a i t  p r i s  l a  dé fense  du  pe rsonnage  de  l a  commed ia  de l l ' a r t e

e t  qu ' i l  a i t  van té  l es  ve r tus  po l i t i ques  e t  soc ia les  du  comique  pu r  I

Les  p rob lèmes  que  sou lèven t  l a  s i t ua t i on  de  1a  p r i nc ipau té

d 'Osnab ruck  son t  l o i n  d ' ê t re  ré91és  l o r sque  l a  pa i x  es t  s i gnée  à  Hube r -

t rusburg,en 1763.  Le premier  qui  demande à êt re résolu est  ce lu i  de la

succession de Clément-Auguste.  Personne ne conteste que le successeur

doi t  ê t re,  corne le s t ipu le la  "capi tu lat io  perpetua",  un membre de la

fani  l  le  de Brunswick-Lunebourg.  Mais Georges I I I .  d 'Angleterre voudrai t

que  l e  chap i t r e  d 'Osnab ruck  é l i se  son  f i l i ,  l e  p r i nce  F rédé r ' i c  d 'Yo rk

( 4 4 )  I b i d . ,  p . 6 1  s q .  :  " E r  ( d e r ' l i e b e  G o t t )  b e s t a n d  d a r i n ,  d a s s  e r
mich zum Grosszahlmeister  a l ler  Wi insche machen môchte,  welche
heute fûr  Euer Hochfûrst l iche Durchlaucht  l ioh lsein geschehen.
Wenn  i ch  h ie run te r  e rhô r t  we rden  so l l t e ,  so  zwe i f l e  i ch  n i ch t ,
oder  Hôchstd iesetben werden mir  g insn ger ingen Abzug von I  pro
Cent  er lauben ;  e in so k le ' iner  Abzug wird bei  der  Menge unmerk l ich,
f i j r  m ich  abe r  so  h in lâng l i ch  se in ,  dass  i ch  n i ch t  nô th ig  haben
werde,  das G] i ick andrer  Zahlmeister  zu beneiden,  um meinen ietz ' igen
Schaden zu bedauren".
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e t  d 'A lbany ,  qu i  v i en t  d ' avo i r  un  an .  En  a t t endan t  que  l e  p r i nce  a i t
a t t e i n t  sa  ma jo r i t é ,  l e  ro i  comp te  p ro f i t e r  de  sa  pos i t i on  de  fo rce
pour adminis t rer  d i rectement  l 'Evêché.  La manoeuvre n,est  en réal . i té
qu'une manière détournée d 'annexer la  pr inc ipauté d,0snabruck au r iano-
v r e .  E l l e  e s t ,  e n  o u t r e ,  i 1 l é g a l e ,  c a r  l a  " c a p i t u l a t i o , , p r é v o i t  q u , e n
cas de vacance du s iège épiscopal ,  c 'est  le  chapi t re qui  assume le gou-
vernement .  Les chanoines,  pr ivés de leurs dro i ts ,  s 'opposent  à la  ma-
noeuvre,  font  t raîner  en longueur l 'é lect ion du nouvel  évêque et  in ter-
d isent  à leurs fonct ionnaires de prêter  sennent  d 'a l légeance au souve-
ra in  ang la i s  (45 ) .  Le  con f l i t  b l oque  l a  s i t ua t i on .  P ' l us  conc rè temen t
encore,  les Angla is  se sont  engagés à payer  des donmages de guerre,  du
mo ins  j usqu 'à  concu r rence  de  d i x  pou r  cen t ,  s i  l , on  en  c ro i t  l e  t émo . i -
gnage de Môser (46) .  Sur  ce point  les choses t raînent  également  en lon-
gueu r ,  ca r1es  co rwn issa i res  ang la i s  qu i  se  t r ouven t  su r  p lace  ne  mon-
trent aucun empressement à rembourser. Georges III veut bien prendre
1 'a f f a i r e  enma ins ,  à  cond i t i on  qu 'e l l e  so i t  négoc iée  à  Lond res  :  i l
veut  montrer  a ins i  qu ' i l  est  le  maî i re et  que les décis ions importantes
doivent  se prendre à sa Cour.  Mais qui  enverra- t -on sur  les bords de la
Tamise ? Dès décembre L762,  Môser remarque dans une let t re à Lenthe,  le
consei l  ler  hanovr ien chargé de d i r iger  prov isoi rement  1e.  gouvernement
osnab rucko i s ,  qu ' i l  y  a  peu  de  fonc t i onna i res  à  osnab ruck  auxque l s  on
pu i sse  con f i e r  ce t t e  m iss ion  dé l i ca te  (47 ) .  F ina lemen t ,  c ' es t  l u i -même
qu'on désignera.  I l  accepte sans enthousiasme excessi f ,  car  i l  se senr
épuisé par  1es ef for ts  qu ' i1  a du fourn i r  pendant  la  guerre où les
états s 'en sont  remis à lu i  pour  tout  régler  et  i l  a imerai t  b ien êt re
l ibéré de ses responsabi l i tés pour  reprendre ses act . iv i tés normales,
moins astre ignantes et  p lus lucrat ives (48) .  Quelques indemni tés supplé-

(45)  Let t re de Môser à von Lenthe

(46) Lettre de Môser à von Lenthe

(47) Lettre à Lenthe du L4.L2.L762

(48) rbid.

du L4.I2.L762 (Bdefe, p. 122) .

du  1 .10 .1763  (e r l e |e ,  p .  130 ) .

(B?iefe,  p.  123 )  .
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mentai res qu 'on lu i  versera pour compenser le  manque à gagner f in is-

sent  par  ' le  
convaincre et  i  l  par t  à Londres,  accompagné de son secré-

ta i re Warnecke,  en novembre 1763.  I1 y  restera près de s ix  mois,  jus-

qu 'en  av r i l  L764 .  B ien  qu ' i l  a i t  ses  en t rées  dans  l es  m in i s tè res  e t
qu ' i l  a i t  d ' exce l l en tes  re la t i ons  avec  von  Beh r ,  l e  m in i s t re  cha rgé

des af fa i res a l lemandes à Londres,  i l  obt ient  d 'abord peu de résul tats

et  se désole de la  lenteur  des Angla is  qui  met tent  à rude épreuve son

f l egme  d 'A l l emand  (a9 ) .  La  s i t ua t i on  se  déb loque  1e  j ou r  où  l e  p r i nce

d'York,  âgé maintenant  de deux ansrest  é lu évêque par  le  chapi t re d '0s-

nabruck (50) .  Le ro i ,  rav i  de cet te issue,  accorde une audience à Môser

qui  en prof i te  pour  présenter  ses doléances.  En quelques semaines le

problèrne des dommages de guerre est définit ivement ré91é.

En ce qui  concerne le problème de la succession de Clément-Auguste

e t  l e  con f l i t  qu i  oppose  l e  ro i  d 'Ang le te r re  au  chap i t r e  d ' 0snab ruck ,  i l

ne semble pas que Môser soi t  resté inact i f .  Personnel lement ,  i l  reste f i -

dè le  à  l a  l i gne  po l i t i que  qu ' i l  a  adop tée  dès  l e  débu t  du  con f l i t  :  sou te -

n i r  le  par t ' i  anglo-hanovr ien contre Ies França' is  et  Ie  chapi t re cathol ique,
ma is  sauvega rde r  I ' i ndépendance  de  son  pays .  I l  ne  vo i t  pas  d ' i nconvé -
n ien t  à  ce  que  l e  p r i nce  d 'Yo rk  so i t  é1u ,  que  l e  chap i t r e  so i t  éca r té
du pouvoir  jusqu'à la  major i té  du pet i t  "évêque" et  que 1e gouvernement

so i t  assu ré ,  en  a t t endan t ,  pa r  des  conse i l l e r s  cho i s i s  pa r ' l e  ro i  e t  se -
condés par  des fonct ionnaires locaux expér imentés.  Mais i l  t ient  à ce
que  l 'Evêque  so i t  l e  souve ra in  e f f ec t i f  e t  espè re  même qu , i l  r és ide ra .
Ce  qu ' i 1  veu t ,  c ' es t  un  E ta t  a l l i é  au  Hanov re  ma is  pou rvu  d 'un  vé r ' i t a -
b le souverain et  ef fect ivement  indépendant  dans le  cadre du Saint -Empire.
Le gouvernement  angla is  comprend b ien tout  I ' in térêt  qu ' i l  aura i t  à  s 'a i -
surer  le  concours d 'un home d 'Etàt  aussi  habi le .  Le ro i  ne cache oas sa
sa t i s fac t i on  d ' avo i r  p rès  de  l u i ,  dans  ce t te  d i f f i c i l e  pé r i ode  de  t ran -
s i t i on ,  un  ho rme  auss i  ave r t i  de  t ous  l es  dé ta i l s  de  l a  s i t ua t i on  po l i -

t i que  osnab rucko i se .  I l  f a i t  d i r e  à  Môse r ,  pa r ' l ' i n te rméd ia i re  de  von
Behr ,  qu ' i ' l  l u i  acco rde ra i t  vo lon t i e r s  I a  qua l i t é  de  ré fé renda i re ,  sans

(49)  Let t re à von Lenthe du 3.2.L764 (Br tefe,  p.  138) .

(50 )  L ' é l ec t i on  a  l i eu  l e  28  fév r i e r  1754 .
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I 'ob l iger  à renoncer à ses anciennes fonct ions.  l "16ser ,  de son côté,
est  prudent  :  i l  ne veut  pas se met t re en posi t ion de demandeur n i
t rop se l ier  en acceptant  une charge of f ic ie l le ,  af in  de garder  les
mains l ibres,  et  de pouvoir  rester  en contact  avec le  p lus de gens
possib le et  étendre son inf luence.  Une miss ion of f ic ieuse,  remarque-
t - i l  for t  habi lement ,  permett ra i t  en outre au ro i  de fa i re l 'économre
d 'un  t ra i t emen t  (51 ) .  S ' i l  deva i t  se  p rodu i re  un  con f l i t  g rave  en t re
Lond res  e t  0snab ruck ,  i 1  au ra i t  a i ns i  l a  l i be r té  de  cho i s i r  se lon  l es
c i rconstances et  de suivre ses préférences p lutôt  que ses obl . igat ions.
Dès qu ' ' i1  y  aura un malentendu entre " la  tête et  les membres, , ,  c ,est -
à-d i re entre le  ro i  qu ' i l  va serv i r  e t  les états dont  i l  représenle
les in térêts,  i l  se ret ' i rera pour  ne pas avoi r  à défendre des causes
incompa t ' i b1es .  Qu 'on  l e  me t te  à  I ' ép reuve  pendan t  un  an  (52 ) .  Le  ro . i
accède  à  sa  requê te .  Con f i rman t ,  sans  v ra imen t  I ' o f f i c i a l i se r ,  l e  rô le
de  conse i i l e r  qu ' i l  assuma i t  dé jà  depu i s  l a  mor t  de  C lémen t -Augus te
(53 ) ,  i l  no r rne  Môse r  "Konsu ien t " ,  c ,es t -à -d i re  conse i l l e r  sans  d ro i t
de votern i  de s iéger  dans_le gouvernement  (5a) .  La déf in i t . ion des at -
t r ibut ions du "Konsulent"  sont  suf f isanment  vagues pour ne pas t rop
l i e r  l es  ma ins  du  t i t u l a i r e .  I 1  es t  cha rgé  d ,ass i s te r  l es  conse i l l e r s
de gouvernement  nonmés par  le  ro i  dont  i l  s ,engage à défendre les in té-

(51)  Let t re à von Lenthe du 30.1.L764 (B*tefe,  p.  136) .

(52) rbid.

(53)  Pendant  les s ix  mois qui  ont  su iv i  la  mort  de Clément-Auguste,  Môser
a déjà fourn i  des consei ls  au représentant  du ro i  d ,Angléterre à
Osnabruck.  Vers la  f in  de l ,année 176?,  ie  gouvernemeni  angla is  1ui
demanda  un  rappo r t  su r ' l ' é ta t  d ,esp r i t  e t  1a  po l i t . i que  du  èhap i t r e .
0n  consu l t e ra  su r  ce  po in t  e t  su r  l es  p rob lèmes  re1a t i f s  à  l a  suc -
cession de Clément-Auguste Lea Kôrholz,  Die , iahL d.es ?t .Jnzen
FriedrLch uon Iork zm Bischof zton )snabrùlck unâ. die pegierung ies
Stiftes uiihrend seinen Mindez,jd.hrigkeir. Rostock, 1908.

(54)  La nominat ion date du 7 ju in 1764.  Môser éta i t  a lors déjà rentré à
0sn abruck .
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rê t s  dans  I 'Evêché ,  su r tou t  con t re  l es  p ré roga t i ves  du  chap i t r e  (55 ) '

I ' l  do i t  donner son avis ,  ora lement  ou par  écr i t ,  chaque fo is  que 1a

s i t ua t i on  I ' ex ige .  I l  r éd ige  en f i n  l es  déc re t s  que  l e  gouve rnemen t

veut  promulguer.  I l  n ,est  pas obl igé de renoncer à ses anciennes fonc-

t ions :  i l  reste avocat ,  synd' ic  de la  noblesse,  "advocatus patr iae"  et

même procureur  général  auprès du t r ibunal  cr iminel  d 'osnabruck,  charge

à laquel le  i ' l  a  été nomné en L762 (56) .  Ces cumuls sont  surprenants :

Môser est  à la  fo is  avocat  et  accusateur  publ ic ,  chargé'  en tant  que

syndic,  de défendre les in térêts de la  noblesse contre les empiètements

du pouvoir  centra l  e t  de fa i re appl iquer '  en tant  que "Konsulent" ,  les

décis ions de ce même pouvoir .  I l  a  su jongler  admirablement  avec ces

di f férents rô les qui  supposaient  de sa par t  beaucoup de soup' lesse d 'es-

pr i t ,  une bonne dose de pragmat ' isme et  un sens assez développé du re la-

t i f . 0 n  c o m p r e n d  q u ' i l  n ' a i t  p a s  f a i t  g r a n d  c a s  d e s  b e a u x  p r i n c i p e s  e t

des grandes théor ies phi losophiques de son temps !

Ma is  Môse r  ava i t  néan rno ins  des  p r i nc ipes -  A lo rs  que  l e  ro i  d 'Ang1e -

terre espérai t  b ien,  qu 'à défaut  de pouvoir  annexer purement  et  s implement

l ,Evêché ,  i ' l  f i n i r a i t  pa r  ob ten i r ,  g râce  aux  d ' i spos i t i ons  p rov i so i res  qu ' i 1

avai t  ppises,  la  sécular isat ion à long terme,  Môser voula i t  t ransformer le '

p rov . i so i re  en  dé f i n i t i f ,  c ,es t -à -d i re  ménager  un  équ i l i b re  des  pouvo i r s

qu i  assu re ra i t  l a  pé renn i t é  du  pe t i t  E ta t .  I 1  é ta i t  assez  réa l i s te  pou r

(55 )  L ' é ' l ec t i on  du  p r i nce  d 'Yo rk  n ' ava i t  pas  en t i è remen t  réso lu  l e  con -' - - l  
i f i t - qu i  ava i t ' opposé  l e  chap i t r e  au . ro i  ap rès  l 9  n ' 9 . t  de  C lémen t -
Auqusi ,e.  Les deux 'par t ies se d isputa ient  

' le  
dro i t  d 'ôssurer  1a ré-

geice pendant  la  minor i té  du pr ince.  Le souverain avai t  t ranché
É,auto i - i té  le  d i f férent  en Sa propre faveur en nommant,  sans deman-
de r  

' l ' a v i s  
du  chap i t r e ,  l es  deux  conse i l l e r s  qu i  gouve rna ien t  en

son nom. I l  avai t  concédé un t rc ls ième s iè9e,  en fa i t  purement  ho-
nà r i t i que ,  aux  chano ines  qu i  déc1 inè ren t  1 ' o f f r e ,  p l u tô t  que  d 'avo i r
à  app rduvé r  a ins i  . imp l i c i t emen t  une  s i t ua t i on  qu ' i l s . j ugea ien t  i l 1é -

tatb'. Ntiser a effectivement envoyé en 1764 deux mémoires à 1a Diète
impér ia le  pou r  i us t i f i e r ' l a  pos i t i on  du  monarque  b r i t ann ique '

(56 )  , ,Ra t  und  Jus t i z i a r i us  be im  K r im ina lge r i ch t "  ( 3 . f év r i e r  1762 ) .  En
cet te qual i té  Môser éta i t  chargé de fa i re appl iquer  la  tor ture aux
accusés.
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se  rend re  compte  qu ' i l  ne  pou r ra i t  pas  s ' oppose r  aux  p rog rès  de  I 'E ta t
abso lu t i s te  e t  cen t ra l i s te  moderne ,  i nca rné  pa r  l e  souve ra in  ang la i s
et  par  les deux régents que celu i -c i  avai t  norrnés et  dont  les pouvoirs
é ta ien t  d ' au tan t  p lus  é tendus  que  1es  chano ines  re fusa ien t  de  pa r t i c i -
pe r  à  un  gouve rnemen t  qu ' i l s  j ugea ien t  i 1 l éga l .  I l  va la i t  donc  mreux
avoir  ses entrées dans ce gouvernement  en acceptant  la  fonct ion,  assez
soup le ,  de  "Konsu len t " .  Ma is ,  en  re tou r ,  i l  pensa i t  que  l e  me i l l eu r
moyen de f re iner  le  pouvoir  centra l  é ta i t  de cont inuer  à souteni r  les
états prov inc iaux autres que le chapi t re,  c ,est -à-d i re la  noblesse et
l es  v i l l es ,  hé r i t i è res  des  anc iennes  i ns t . i t u t i ons  l oca les .  0 ,où  l a  né -
cessi té de s 'engager à leur  égard,  par  le  b ia is  de la  fonct . ion de syn-
d i c .  Pou r  Môse r ,  I a  nob lesse  e t  l es  v i I l es  j oua ien t  l e  rô le  de  co rps
in te rméd ia i res  en t re  l e  monarque  e t  l e  peup le  (57 ) .  A ins i  1es  1eçons
qu ' i 1  t i r a i t  de  sa  l ec tu re  de  1 'Esp r i t  des  Lo i s  ne  res ta ien t -e l1es  pas
purement  théor iques :  i l  les met ta i t  en prat ique en appl iquant  sur  le
terra in,  dès 1764,  la  théor ie de 1,équi ' l ibre des pouvoirs  et  des corps
in te rméd ia i res  (58 ) . .

La charge de "Konsulent"  confère à Môser un pouvoir  dont  I ' impor-
tance dépend p lus de son rayonnement personnel  que du t i t re ,  re lat ive-
ment  modeste,  qui  lu i  est  at t r ibué.  En pr inc ipe,  le  poste de référendai-
re du gouvernement  auquel  i l  sera normé en 1768,  I 'année où i1 publ je  1a
première partie de ltHistoi?e dt1snabruck, ne change pas grand chose à
cet te s i tuat ion à la  fo is  ambiguë et  avantageuse pour un hormne oe son

(57)  ! ' insp ' i rant  de 1 'Espr i . t  des Lois,  Môser ins is tera maintes fo is  dans
les Fætta is ies patr io t iques sur  le  rô le i r remplaçab1e que la nobles-
se  e t ,  accesso i remen t ,  l es  v i l l es ,  assumen t  en  tan t  que  co rps . i n te r_
méd ia i res  dans  l a_v ie  soc ia le  e t  po l i t i que .  CJ r .  pa r  exemp le  pph  IU ,
53 '  HKA v I I ,  p .  199  :  " La  nob lesse  do i t  cons t i t ue r  un  heu reux  deq ré
in te rméd ia i re  en t re  l es  ma î t res  e t  l es  su je t s , ' .  0u  enco re  ?ph  IU :57 ,
HKA V I I ,  p .  ?2L  !q . t  oy  l a  nob lesse  appa ra î t  co rme  un  deg ré  impo i tan t
dans la  h iérarchie de la  société monarchique et  cornme un-rempart  con-
t re le  despot isme.

(58 )  I l  ne  s ' ag i t  pas  à  p rop remen t  pa r l e r ,  en  l , occu r rence ,  d ,équ i l i b re
des  pouvo i r s ,  pu i sque  n i  l a  nob lesse  n i  ' l es  

v i l l es  n ' é ta ien t  des  o r -
ganes du g0uvernement .  Les_temps où i ls  approuva. ient  1e budget  éta ient
révolus depuis le  règne d,Ernest-Auguste ler ,  le  premier  monarque
abso lu  d ' 0snab ruck .  I l s  pouva ien t  seu lemen t  f o rmu le r  des  ' , dés . i r s , '  dans
la  d iè te  p rov inc ia le .  Ma is  l eu r  oppos i t i on  pouva i t  neÀnmo ins  empocnÀr -' l e  

bon  fonc t i onnemen t  du  sys tème  pà l i t i que ,èomme l , ava ién t  p .ouué  l es
d i  f f i  cu l  tés rencontrées par  Ernest-Auquste I  I  .
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hab i l e té  (59 ) .  Le  d ro i t  de  s i ége r  e t  de  vo te r  dans  l es  conse i l s  du  gou -

vernement lui sont refusés expressément comme auparavant. Ceux qui

avaient  occupé ce poste de référendaire,  p lus of f ic ie l  que celu i  de

"Konsu len t " ,  avan t  l u i  n ' ava ien t  j oué  qu 'un  rô1e  t rès  e f f acé .  Le  seu l

progrès est  qu ' i l  peut  ass is ter  maintenant  aux séances ord ' ina i res et

extraord inai res du gouvernement  et  y  présenter  ora lement  les dossiers

su r  l esque l s  i l  do i t  f a i r e  un  rappo r t ,  ce  qu i  l u i  s imp l i f i e  cons idé ra -

b lemen t  l e  t r ava i l .  C 'es t  donc  l u i ' qu i  p répa re  l es  doss ie rs  avan t  l es

séances et  qui  met  en forme les décis ions qui  ont  été pr ises par  le

gouvernement ,  en l 'occurrence les deux consei l lers secrets qui  font

fonct ion de régents (50) ,  et  dans les deux cas i l  donne son avis .  Dans

le  second  cas ,  ce t  av i s  é ta i t  des t i né  à  l a  chance l l e r i e  a l l emande  de

Londres qui  t ranchai t  en dernier  ressor t .  Les régents ont  toujours 1e

droi t  de refuser  les proposi t ions que leur  soumet le  référendaire.  Mais

i ls  exercent  rarement  ce dro i t  pour  deux ra isons.  La première est  que

Môser a,  depuis son séjour  à Londres,  d 'excel lents rapports  avec von

Behr,  le  chef  de la  chancel ' ler ie  a l ' lemande de Londres,  qui  préfère sou-

vent  s 'adresser  d i rectement  à lu i  p lutôt  que de passer  d 'abord par  les

deux  conse i l l e r s  nob les .  La  seconde  es t  qu 'ap rès  l e  dépa r t  du  conse i l -

1er  von Lenthe,  en 1764,  le  gouvernement  angla is  nonrne deux consei l lers

d 'o r i g i ne  "é t rangè re " ,  un  Saxon  e t  un  Hesso i s ,qu i  conna i ssen t  ma l  l a

s i t ua t i on  e t  l es  i ns t i t u t i ons  osnab rucko i ses  e t  s ' en tenden t  ma l  en t re

eux.  Londres f in i ra même par  admett re que,  dans les conf l i ts  qui  ne

conce rnen t  pas  l es  a f f a i r es  essen t i e l l es ,  où  l ' i n te rven t i on  du  souve ra in

n 'es t  pas  i nd i spensab le ,  ce  se ra i t  Môse r  qu i  t r anche ra i t . 0n  1e  p lace

ains i  au-dessus des consei l ' lers  secrets auxquels i l  est  théor iquement

(59 )  C f .  B .  K rusch ,  op .  e i t . ,  p ,294  sq .  qu i  a  i nd iqué  que  Môse r  a  é té
normé "Regierungs-Referendar"  le  29 mars 1768 et  décr i t  for t  b ien' l es  

a t t r i bu t i ons  qu ' imp l i qua i t  ce t t e  cha rge .

(60 )  Ce t te  régence  p lus  ou  mo ins  i l l éga le  que  l e  souve ra in  ang la i s  ava i t
imposée au détr iment  du chapi t re conf i rmai t  1a pol i t ique absolut is te
su i v i e  pa r  l es  p r i nces -évêques  depu i s  l a  f i n  du  XV I Ie  s i èc le .  E rnes t -
Auguste ler  avai t  déjà inst i tué un consei l  secret ,  composé de deux
ou  t ro i s  membres  nob les  qu i  ava ien t  l a  sup réma t i e  su r ' l ' o rgane  no r -
mal  du gouvernement ,  1a "Landes-und Just izkanzle i " .



s u b o r d o n n é  ( 6 1 ) . O f f i c i e l 1 e m e n t ,  M ô s e r  n ' e s t  r i e n  d ' a u t r e  q u ' u n  s e -

c ré ta i re  au  n i veau  l e  p lus  é levé .  P ra t ' i quemen t ,  i 1  es t ,  à  pa r t i r  de

1768, et mfue déjà à partir de L764, le chef du gouvernement osnabru-

do i s .C 'es t  a i ns i  qu 'en  l a  pe rsonne  de  son  rep résen tan t  l e  p lus  ém inen t

1e patr ic ia t  bourgeois "savant"  d 'Osnabruck accède,  malgré la  supréma-

t ie  théor ique des hauts fonct ionnaires nobles,  à la  réai i té  du pouvoir .

I l  f au t  r even i r  à  ce  sé jou r  de  s i x  mo is  à  Lond res  qu i  n ' a  pas

seulement  pour  conséquence d 'accroî t re l 'audience pol i t ique de lv lôser .

Oepu is  1 ' époque  de  Gô t t i ngen ,  l o r squ ' ' i 1  composa i t  son  Ode  à  Georges  I I ,

le  fu tur  homme d 'Etat  osnabruckois a toujours mani festé un in térêt  t rès

v i f  pou r  l es  choses  de  1 'Ang le te r re  (62 ) .  I l  adm i ra i t  l a  monarch ie  b r i -

t ann ique  à  l ' éga rd  de  l aque l l e  i l  a  p roc lamé  p lus ieu rs  f o i s  son  l oya -

l isme dans ses revues de jeunesse.  La concept ion même de ces feui l les

é ta i t  d ' i nsp i ra t i on  ang la i se  e t  l a  Speé ta t r i ce  a  é té  ang la i se  avan t
d 'êt re a l lemande.  Les références à la  l i t térature angla ise,  à Pope,  à
Mi l ton,  à Richardson,  sont  nombreuses dans ses ar t ic les de jeunesse.  La
fréquentat ion de von dem Bussche a contr ibué à accroî t re son intérêt
pour ' la  

cuf ture angla ise.  La lecture des Let t res phiLosophiques de
Vol ta i re ne pouvai t  que conf i rmer et  renforcer  cet  in térêt .  Dans le

traité Sur La uaLeu.r des paseions et des inclinations bien équiLibrëes,

c ' es t  un  ph i l osophe  ang la i s ,  Sha f tesbu ry ,  qu i  l u i  a  pe rm is  de  se  l i bé re r

de l . ' in f ' luence quasi  exc lus ive des moral is tes f rançais.  Pendant  la  guer-

re  de  Sep t  ans ,  i l  a  dû  vo i r  l es  Ang ia i s  d ' auss i  p rès  que  Ies  F rança i s ,

( 6 1 )  B .  K r u s c h ,  o p .  c i t . ,  p . 2 9 8 .

(62)  Sur  les rapports  de Môser et  de I 'Angleterre c/ .  Hor thon Smith,
"Justus Môser and the Brit ish". In : Gennan Life and. Let'cers,
0x fo rd ,  New Ser ies  5  (1951 - f952 ) ,  pp .47 -56 .  Ce t  a r t i c l e ,  un  peu
succinct ,  est  un s imple cata logue des jugements que Môser a por tés
su r  l 'Ang le te r re  e t  su r  l es  Ang la i s .  Une  é tude  p lus  app ro fond ie  su r
Môse r  e t  l 'Ang le te r re  res te  à  f a i r e .  E l ' l e  se ra i t  t r ès  ce r ta inemen t
r iche en enseignements.
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b ien  qu ' i 1  en  pa r l e  t r ès  peu  dans  sa  co r respondance .

Mais c 'est  le  séiour  londonien qui  1ui  a perm' is  de t ransformer une

connaissance essent ie l ' lement  l iv resque en une expér ience concrète et  v t -

vante,  acquise sur  le  terra in.  Môser n 'a pas perdu son temps à Londres et

i l  ne  s ' es t  pas  con ten té  de  f réquen te r  l es  cab ine ts  m in i s té r i e l s  pou r  ré -

g ler  les dossiers en suspens.  Avec cet te cur ios i té qui  éta ' i t  ce l le  des

voyageu rs  d ' au t re fo i s ,  av ides  de  t i r e r ' l e  p lus  g rand  p ro f i t  poss ib le  de

leurs séjours à 1 'ét ranger,  i1  a su observer  at tent ivement  tous les aspects

de  l a  v i e  cu l t u re l l e ,  soc ia le ,  po l i t i que  e t  économique  ang la i se '  I l  a  é té

profondément marqué par  ]a découverte de ce pays dont  tant  d 'autres '  en

oa r t i cu l i e r  Vo l t a i r e  e t  Mon tesqu ieu ,  ava ien t  f a i t  l a  découve r te  e t  van -

té  l es  nombreux  mér i t es .  Pou r ' l ' é l i t e  eu ropéenne ,  l e  voyage  à  Lond res

é ta i t  devenu ,  depu i s  l e  débu t  du  XV I I I e  s i èc le ,  une  é tape  auss i  impo r -

tan te  pou r  l a  f o rma t i on  pe rsonne l l e  qu 'un  sé jou r  pa r i s i en .  Pa rvenu  au

zéni th de sa puissance pol  i t ique et  économique,  l 'Angleterre avai t  rav i

1 a  p r e m i è r e  p l a c e  s u r l e  C o n t i n e n t  à  l a  F r a n c e  e t  e l l e  y  f a i s a i t  I a ' l o i

en s ' imposant  conme la garante de l 'ordre pol i t ique eurbpéen.  La guerre

c le  Sep t  ans ,  don t  l ' i s sue ,  consac rée  pa r ' l e  T ra i t é  de  Pa r i s ,  f u t  avan t

tout  une v ic to i re angla ise,  conf i rmai t  e t  accro issai t  cet te suprémat ie

non seulement  en Europe,  mais dans le  monde ent ier .  L 'Angletprre régnai t

su r ]es  mers  e t  su r  un  vas te  emp i re  co lon ia l  auque l  é ta ien t  venus  s ' a -

j ou te r ]e  Canada  e t  l es  I ndes .  Une  i ndus t r i e  f l o r i ssan te ,  qu i  ava i t  1a r -

gement  dépassé le s tade de I 'ar t isanat  corporat i f ,  t ransformai t  les ma-

t ières premières puisées dans les domaines d 'Outre-Mer et  inondai t ,  9râ-

ce à l 'espr i t  d 'entrepr ise des marchands londoniens,  de ses produi ts  1e

vieux cont inent ,  en par t icu l ier  les Al lemagnes,  et  tous les pays lo in-

ta ins où e l1e avai t  é tabl i  son monopole.  Mais cet te nat ion de commer-

çants n 'exporta i t  pas seulement  ses marchandises.  E ' l le  exporta i t  aussi

sa  cu l t u re  mûr ie  dans  une  vas te  cap i t a l e  don t  l es  un  m i l I i on  t r o i s  cen t

n i l l e  hab i t an t s  cons t i t ua ien t  à  l a  f o i s  un  m i l i eu  excep t i onne l l emen t  f a -

vo rab le  au  b rassage  e t  à  l ' ému la t i on  des  esp r i t s  e t  un  pub l i c  t r ès  vas te

et  t rès récept i f .  Selon le  témoignôge de Môser,  on l isa i t  1es journaux

même dans les tavernes de voleurs et  de mendiants (63) .  Ces journaux

(63) MôSer évOque aveg beaucgup de verve dans SeS Fantaisies Pttttc;ic.uçs'  
l e  souven i r  d ' une  nu i t  qu ' i l  a  passée  à  Lond res ,  en  compagn ie  d ' un
acteur  de ses amis,  dans une taverne de mendiants du quart ier  de
Sa in t -G i l es .  Ces  mend ian ts  l i sen t  ou  se  fon t  l i r e  pa r  l eu rs  compères
les grands quot id iens londoniens (PP& I ,  l0 '  Das GLt ick iev 3et-" -er ,
H K A  I V ,  p .  6 5  s q . ) .
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j ou i ssa ien t  d ' une  l i be r té  d ' exp ress ion  qu i  é ta i t  i nconnue  su r  l e
Cont inent  et  entretenaient  un espr i t  de par t ic ipat ' ion c iv ique qui
n ' ex i s ta i t ,  ma is  à  un  mo ind re  deg ré ,  en  Eu rope  que  dans  l es  Pays -Bas .
C 'es t  pa r  l eu r  ac t i v i t é  de  pub l i c i s tes  qu 'on t  d ,abo rd  é té  connus  à
l 'é t ranger des auteurs corme Steele et  Addison.  Puis les l ivres ont
su i v i .  Les  savan ts ,  l es  ph i  l osophes ,  l es - théo log iens ,  l es  romanc ie rs ,
les poètes,  les auteurs dramat iques angla is  prenaient  souvent  le  re-
la is  des écr iva ins f rançais du grand Sièc le et  même nos phi losophes

al la ient  chercher  des idées nouvel les dans les I ivres angla. is .  Les Lu-
mières ont  été angla ises avant  d 'êt re f rançaises.  En l isant  Sa' in t -
Evremond,  Môser a pu constater  que même des Français du s ièc le précé-

dent ,  pour tant  assez peu récept i fs  aux in f luences ét rangères contempo-
ra ines ,  ne  pouva ien t  s ' empêche r  d ' adm i re r  l a  v i t a l i t é  des  l e t t r es  an -
g la ises. .En Al lemagne même, 1e prest ige de Mi l ton ef façai t  déjà avant  1e
mi l ieu du s ièc le celu i  de Boi leau et  du Voi ta i re de La Henr iade,  1a
fo r tune  de  R icha rdson  éc l i psa i t  ce l l e  de  Mar i vaux  e t  de  I ' abbé  P révos t
et  les jeunes générat ions a l la ient  b ientôt  abandonner le  théâtre de
Corne i l l e ,  de  Rac ine  e t  de  Vo l t a i r e  au  p ro f i t  de  ce lu i  de  Shakesoea re .
L ' anc ienne  f rancoman ie  f a i sa i t  peu  à  peu  p lace  à  une  nouve l l e  ang loma-
n ie .  La  v ie  cu l t u re l l e  é ta i t  é t ro i t emen t  l i ée  à  l a  v i e  économique  e t
po l i t i que .  La  l i t t é ra tu re  ang la i se  du  XV I I I e  s ' i èc ' l e  es t  une  l i t t é ra tu re
de bourgeois cormerçants et  c i toyens.  Pour tous les espr i ts  que ne sé-
du i sa i t  pas  | ' i déa i  r épub l i ca in  rousseau i s te  e t  qu i  r es ta . i en t  f i dè les  à
l ' i dée  monarch ique ,  l a  monarch ie  b r i t ann ique  o f f r a i t  l e  modè le  d ,un  sys -
tème  po l i t i que  admi rab lemen t  équ i l i b ré  qu i  conc i l i a i t  l es  ex igences  de
la  I i be r té  i nd ' i v i due l l e ,  conc ré t i sées  pa r  l , ex i s tence ,  un ique  en  Eu rope ,
d 'un  pa r l emen t  e t  ce l l es  d ' un  pouvo i r  r oya l  cen t ra l i sé  e t  e f f i cace .  En
fa i san t  l ' é l oge  de  l a  cons t i t u t i on  e t  du  rég ime  po l i t i que  ang la i s ,  Vo l -
taire, dans ses Lett?es phiLosophiques (64'), et Montesquieu, dans son
Espr i t  des Lois (65) ,  ont  déterminé le champ et  l ,or ientat ion de la  ré-

(64)  La hui t ième let t re phi losophique est  consacrée au Par lement  anqla is
et la neuvième au gouvernement.

(55 )  Mon tesqu ieu  ana l yse  p lus  pa r t i cu l i è remen t  l a  cons t i t u t i on  anq la i se
dans le chapi t re s ix  du 

' l iv re 
XI  de l 'Espr"ùt  àes Lois.
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f l ex ion  po l i t ' i que  eu ropéenne  au  mo ins  j usqu 'au  débu t  de  1a  gue r re  d ' i n -
dépendance  amér i ca ine  e t  l e  p lus  souven t  enco re  j usqu 'à  l a  Révo lu t i on

Française qui  a concrét isé leurs idées,  inspi rées du modèle angla is  au-

tant  que cel les de Rousseau,  inspi rées des républ iques ant iques ou hél -

vét i ques .

Profondément nourri de toutes ces idées flatteuses que ses con-

temporains se fa isa ient  de 1 'Angleterre,  Môser éta i t ,  de son propre

aveu,  par fa i tement  anglomane en arr ivant  à Londres.  Son séjour  ne I 'a
pas ent ièrement  déçu.  I1  a décr i t  par  le  menu dans ses le t t res à Abbt ,

à G' le imet  à Nicola i  tout  ce qu ' i l  a  vu et  entendu dans cet te immense

cap i t a le  d ' un  emp i re  qu 'é ta i t  Lond res  (66 )  e t  i l  l u i  es t  souven t  a r r i vé

de  reg re t t e r  pa r  l a  su i t e  qu ' i l  manquâ t  à  I 'A l l emagne  une  te l l e  cap i t a l e
q u i  p u i s s e  a s s u r e r ' l ' u n i t é  c u l t u r e l ' l e ,  s i n o n  p o l i t i q u e  d e  l a  n a t i o n  ( 6 7 ) .

I l  examine  de  p rès  t ous  l es ' avan tages  po l i t i ques ,  économiques  e t  cu l t u -

re ls  qui  fa isa ient  1a puissance de Londres et  du pays tout  ent ier .  Ce

séjour  1 'a marqué pour sâ v ie ent ière et  l 'on t rouve dans les Fan'ëais ies
Patriotiques, mais aussi dans des écrits connne le Traité sur La lazgu-e

et. La Littérature alLetttætdes d'innombrables références au modèle anglais.
Ce  ne  son t  pas  seu lemen t  l es  avan tages  cu l t u re l s  d ' une  g rande  cap i t a l e
n i  l es  qua l i t és  d ' une  d rama tu rg ie  comme ce l l e  de  Shakespea re  (68 ) ,  d ' une

langue  qu i  r es te  p roche  du  pa r l e r  popu la i re  (69 ) ,  d ' une  es thé t i que  comme
ce l l e  de  l { oga r th  (70 )  qu ' i l  a  re tenus .  I l  l u i  a r r i ve  p lus  d ' une  fo i s  de

van te r  dans  ses  a r t i c l es  l ' o rqan i sa t i on  e f f i cace  de  l ' a r t i sana t

(66 )  c f .  l e t t r e  à  G le im  du  15 .12 .1763  (B r i . e fe ,  p .  131  sq . ) ,  à  N i co la î
du 24.L.L764 ( j rvefe,  p.  134 sq.)  et  sur tout  à Thomas Abbt  du 12 mai
L764 (Br iefe,  p.  141 sq.) .

(67)  Cf .  le t t re à Abbt ,  Brùefe,  p.  113 sq.  et  préface à la  seconde édi -
l ion d 'ArLequin (Sl t  IX,  p.  106) .

(68)  Môser fa i t  l 'é loge de Shakespeare en comparant  son Erut , ts  à celu i
de Voltaire dans le T"aité sut La Lcngae et La Littéz'ature aLlera:,2-
des (éd.  Schûddekopf ,  p.  13) .

(69)  Ib id. ,  p .  20.

(7Ol PPh II, 61, Die Hogatthsehe Linie der Seho'nheit so!|te ncci; ;ei=et
angeuandt aerden (HKA V, pp. 230-Z3Z).



-  O J /  -

angla is  (71) ,  le  dynarn ' isme par fo is  un peu envahissant  des commerçants

a n g l a i s  ( 7 2 ) ,  l e  s e n s  c i v i q u e  d ' u n  p e u p l e  " o ù  l e  m o i n d r e  d e s  i n d i v i d u s

fa i t  de 1a prospér i té  générale son af fa i re personnel le"  (73)  et  même

1a perméabi l i té  d 'une société où les cadets nobles ne cra ignent  pas de

déroger en se fa isant  comnerçants (74) .

Mais,  malgré cet te admirat ion maintes fo is  expr imée,  i I  semble
que Môser a i t  d 'abord été passablement  déçu par  son expér ience angla i -

se.  0ans un premier  temps,  le  séjour  à Londres a provoqué une cer ta ine

dési ' l lus ion qui  se résume par fa i tement  dans cet te formule que 1 'on t rou-

ve dans sa le t t re à Thomas Abbt  du 12 mai  1764:  "0n ne rev ient  pas mieux

d e  1 ' a n g l o m a n i e  q u ' e n  a l l a n t  e n  A n g l e t e r r e "  ( 7 5 ) . 0 n  s e  s o u v i e n t  q u ' i 1

ava i t  dé jà  é té  agacé  pa r  l a  l en teu r  des  Ang la i s  avec  l esque l s  i l  ava i t
à négoc' ier  le  problème des réparat ions de guerre et  qui  avai t  mis à ru-

de  ép reuve  son  " f l egme  d 'A l l emand"  (76 ) .  I l  ne  f a i t  guè re  de  dou te  que
' l a  

f r équen ta t i on  des  cab ine ts  m in i s té r i e l s  e t  des  fonc t i onna i res  ang la i s
ne  I ' a  pas  tou jou rs  éd i f i é .  Ma is  ce  n ' es t  pas  l e  seu l  doma ine  où  i 1  f a i t
p reuve  d 'esp r i t  c r i t i que .  Les  sen t imen ts  que  1u i  i nsp i re  l a  v i e  cu l t u -
re l ' l e  l ondon ienne ,  en  pa r t i cu l i e r  l a  v i e  t héâ t ra le , son t  t r ès  m i t i gés .  I 1
par le du théâtre dans sa le t t re à Gle im du 15 décembre 1763 (77) .  I l  est

déçu  que  dans  une  v i l l e  de  1  300  000  hab i t an t s ,  i 1  n ' y  a i t  que  deux  scè -
nes, Covent Garden et Orury-Lane, qui ne sont même pas au centre. En bon

esp r i t  po l i t i que ,  i 1  essaye  d 'exp l i que r  ce t t e  anoma l i e  :  l e  ro i  n ' au to -

(71) PPh 1,4, Reicher kinder Leute soLlten ein Hanà,teyk Lenten (HKA IV,
3 1  s q .  e t  p .  3 7  s q . ) .

(72) Cf. ibid. ou encore PPh IU, 46, Iias soLL aus unserem Gar'n- uni
L innenhoncleL uerden ? (HKA VI I ,  pp.  153- i551 et  ies ar t ic les con-
sac rés  à  I ' h i s to i re  de  l a  Hanse  (Pph  l , 45 ,  HKA IV ,  pp .  2?5 -?32  e t
P P h  I l I , 5 0 ,  H K A  V I ,  p p . 1 5 1 - 1 6 3 ) .

(73 )  PPh  I I I ,  24 ,  HKA V I ,  p .  84 .

114) Wh IV, 55, ,larutn biLdet sich der deutsehe AaeL nicht nach aem
engLisehen 7 (HKA VII, pp. ?03-213).

(75\  Bm,efe,  p.  144 :  "Man kormt von der  Anglomanie n icht  besser  zur i jck
a l s  i n  E n g l a n d " .

(76 )  ue t t re  à  Len the  du  3 .2 .1764  ( t sx ie1e ,  p .  138 ) .

(77)  Bniefe,  pp.  131-134.
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r i se  pas  I ' ouve r tu re  de  nouveaux  thée t res  pou r  év i t e r  qu ' i l s  ne  se r -

ven t  à  ameu te r  l a  popu lace  con t re  l a  Cou r  ou  que  des  pa r t i cu l i e r s  n ' o f -

f r en t  des  spec tac les  g ra tu i t s  pou r  g ross i r  l es  rangs  de  l eu r  c l i en tè le

électora le.  Sur  le  fond,  i l  cont inue à juger  en hof lme de goût  c lass ique

et  ses jugements rappel lent  tout  à fa i t  ceux que Vol ta i re a formulés

sur la scène anglaise dans ses Lett?ee phiLosophiques. La pièce qui at-

t i re  les foules est  le  Beggat 's  opera de John Gay,  une p ièce fa i te  de

morceaux mal  assor t is ,  renarque-t - i l ,  e t  t ruf fée d 'a i rs  f rançais qu ' i l

reconnai t  for t  b ien au passage.  11 regret te de n 'avoi r  vu aucune p ièce

régu l i è re :  on  mé1ange  con t i nue l l emen t  l e  co thu rne  de  l a  t r agéd ie  e t  l e

socque de la comédie.  I ' l  n 'apprécie pas davantage les p ièces sat i r iques

qu i  t r a i t en t  des  événemen ts  d ' ac tua l i t é ,  de  l ' é l ec t i on  d ' un  1o rd ,  pa r

exemp le .  Le  théâ t re  t r ag ique  1e  déço i t  t ou t  au tan t .  Le  d i sc ip le  de  Vo l -

ta i re t rouve que 1es acteurs manquent  de d igni té et  de prestance.  Leur

jeu est  p lus pompeux que puissant ,  car  i1s ignorent  le  secret  de la

"ca lme  g randeu r " ,  de  I a  " s t i l I e  Grôsse "  qu i  susc i t e  | ' a t t en t ' i on  respec -

tueuse des masses (78) .  I ls  jouent  t rop.de leurs mains,  cornme des prédi -

cateurs novices,  et  
' l 'expression 

des passions for tes,  co lère ou déses-

poi r ,  donne l ieu à des mani festat ions d 'emphase qui  rendent  assez b ien

" ' l ' esp r i t  de  l a  scène" ,  ma is  manquen t  " I ' esp r i t  de  l a  p ièce "  (79 ) .  I 1

a r r i ve  que  I ' exp ress ion  so i t  be l l e ,  ma is  e l l e  n ' es t  pas  adap tée  au  ton

de  l a  p ièce ,  une  no t i on  qu i  es t  chè re  à  Môse r  e t  qu ' i l  dé f i n i t  dans  sa

Défense dtAr lequin.  Les comédies,  dont  Vol ta i re d ' i t  tant  de b ien dans

ses Let t?es phi loeophiques,  sont  de mei l leure qual i té ,  mais e l les sont

mo ins  bonnes  qu ' i 1  ne  s ' y  a t t enda i t  ap rès  t ou t  l e  b ien  qu ' i l  en  ava i t

l u .  Leu r  seu le  qua l i t é  es t  l e  r y thme  a le r te  qu i  p rodu i t  l es  me i l l eu rs

ef fets .  Aucune nat ion ne sai t ,  en outre,  m' ieux condens""  iu  fable qui

f a i t ] a  t r ame  de  | ' ac t i on  su r  scène .  Ma is  pou r ]e  res te ,  l es  coméd ies

angla ises ne sont  pas mei l leures que les autres,  ces "autres"  étant

probablement  les f rançaises,  les a l lemandes et  les ar ' lequinades dans la

t radi t ion de I  a  cornedia del  I  'ar te.  Môser a également  f réquenté 1 'opéra

178) Ib id. ,  p .  132.

(79)  rb id.  (en f rançais dans le  texte) .



-  bJv

de Covent Garden où i l a vu jouer 1'Atfazenes de Métastase. Le succès

es t  g rand  e t  l a ' f am i l l e  roya le  ass i s te  régu l i è remen t  aux  rep résen ta -

t ions.  Mais,  propablement  toujours au nom de la t rès c lass ique uni té

de ton,  Môser regret te que le réc i tat i f  so i t  remplacé par  le  d ia logue

simplement  par lé,  ce qui  provoque une "chute ef f royable"  (80)  du ton.
B re f ,  i 1  es t  déçu  pa r  l a  v i e  t héâ t ra le  de  Ia  " cap i t a l e  dê  l 'Eu rope"  (81 )

et i ' l  note, lui qui vient d'achever sa Défense àt eotm.que g?oteaa.ue,
qu" 'Ar leqUin à Londres est  corme Ar lequin en Al lemagne" (82)  et  que

"Shakespeare n 'y  a pas encore t rouvé son Vol ta i re ' (83) ,  une remarque
qui  t rahi t  b ien ses goûts et  ses préférences.

Ses jugements sur ' les écr iva ins contemporains ne sont  guère p lus

favorables.  Dans la le t t re à Abbt  du 12 mai  1764) i l  les présente sur tout
corrne des hormes d 'af fa i res qui  édi tent  eux-mêmes leurs oeuvres et  qui  sont
p rê t s  à  impr imer ' l es  oeuv res  I es  p lus  t r i v i a l es  pou r  f a i r e  de  bonnes  a f f a i -
res.  Quant  aux journaux angla is ,  i l  renargue dans cet te le t t re à Abbt  qu ' i1s

son t  " vu lga i res "  e t  qu 'aucun  d 'en t re  eux  n ' es t  éc r i t  dans  l a  man iè re  moder -
ne ,  où  1e  c r i t i que  j us t i f i e  ses  f onc t i ons  pa r  que lques  t ra i t s  mag is t raux .
Ce t te  so r te  de  c r i t i que ,  a jou te - t - i ] ,  j e  ne  l ' a i  pas  t r ouvée  l à -bas "  (84 ) .

Généra l i san t  ses  ré f ' l ex ions  su r ' l a  p resse  ang la i se ,  i I  a j ou te  "Pou r  l e
reste tout en Angleterre est tout comne chez nous... 0n ne revient pas
m ieux  de  l r ang loman ie  qu 'en  a l l an t  en  Ang le te r re  e t  on  y  éc r i t  au tan t
de  choses  m isé rab les  qu 'en  A l l emagne"  (85 ) .  C 'es t  donc  tou t  j us te  s i  l e
voyage vaut  la  peine.  Môser en est  déjà arr ivé au point  où i l  met ,  du
mo ins  en  ce  qu i  conce rne  l a  v i e  cu l t u re l l e ,  1 'Ang le te r re  su r l e  même

(80') rhid.

(8L) rbid.

(82) rbid.

(83) rbid.

(84) Briefe, p.

(85)  Ib id. ,  p .
texte.

143 .

143 sq.  Le passage en i t a l i ques  es t  en  f rança i s  dans  l e
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rang  que  l 'A l l emagne .  Ma is  i l  va  a l l e r  p l us  l o i n  e t  suggé re r  que ,dans
le  doma ine  de  l a  po l i t i que ,  sa  pa t r i e  a  même une  pe t i t e  avance  su r  l e
royaume br i tannique.

La le t t re se t ransforme,  en ef fet ,  en un vér i table réquis. i to i re
contre le  système pol i t ' ique angla is  et  contre cet te faneuse l . iber té
don t  l es  Ang la i s  son t  s i  f i e r s .  Me t t reen  dou te  l e  l i bé ra l i sme  des  i ns -
t i tu t ions br i tanniques en 1764,  c ,est  presgue fa i re oeuvre de provoca-
t ion,  c 'est  a l ler  à contre-courant  et  s ,at taguer aux vér i tés les mieux
établies depuis les Letttes phiLosophiques de Vo'ltaire et I 'Esprit aes
Lois de Montesquieu.  Môser le  sai t  b ien,  puisqu, i l  d i t  au début  de son
passage  su r  l a  l i be r té  ang la i se  qu ' i  l  ava i t  eu  I ' i n ten t i on  d ,éc r i r e

"que lques  l e t t r es  su r ' l es  Ang la i s " .  La  ré fé rence  à  Vo l t a i r e  es t  év iden -
te ,  t ou t  co r rne  es t  év iden te  I ' i n ten t i on  de  ré fu te r  l a  hu i t i ème  e t  l a
neuv ième  l e t t r e  ph i l osoph ique  de  Vo l t a i r e .  Ce  qu i  es t  mo ins  év iden t ,
mais presque aussi  cer ta inr  c 'est  que Môser a voulu du même coup contes-
ter  tous les passages de l 'Espr- i t  des Lois où Montesquieu vante les j i -

be r tés  ang la i ses ,  en  pa r t i cu l i e r  l e  chap i t r e  s i x  du  L i v re  X I .  Ce r ta ins
déta i ls  t rès préc is  montreront  qu ' i1  songe également  à Montesqu. ieu et
qu ' i 1  l e  v i se  au tan t  que  Vo l t a ' i r e .  I l  es t  s i gn i f i ca t . i f  qu , i 1  veu t  f ou r -
n i r  à  Abb t ,  qu i  v i en t  de  s ' en  p rend re ,  en  1751 ,  à  I ' au teu r  de  l ,EspnnJ i
des Lois dans son Von Tode fi l ts VaterLand, quelques réflexions pour un
nouve l  ouv rage  d 'h i s to i re  po l i t i que  (86 ) .  Pou r  Môse r ,  1e  sys tème  po l i -
t i que  ang la i s  qu i  es t ,  se lon  Mon tesqu ieu ,  conçu  pou r  p rése rve r ' l a  l i be r -
té se retourne contre la  l iber té.  Cel le-c i  devient  p lus tyrannique que
Néron ou "e l le  est  une maî t resse dont  l ,entret ien coûte p lus cher  que
deux honnêtes épouses légi t ' imes" (87) .  Môser dénonce la corrupt ion des
par lementai res qui  achètent  leurs suf f rages.  Le centra l isme pol i t ique
et  écononigue Iondonien appauvr i t  1a province qui  est  mal  représentée
au Par lement .  Le système par lementai re,  où le  pouvo. i r  devra i t  arrêter
1e pouvoir ,  est  une machine t rop lourde qui  ne peut  êt re mise en mouve-
men t  qu 'à  g rands  f ra i s  e t  qu i  pèse  te r r i b l emen t  su r l es  f i nances  de

(86)  Ibïd. ,  p .  144.

(87) rbid.
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l 'E ta t .  La  Cou ronne  do i t  ache te r  l a  f i dé ] i t é  des  pa r t i s  qu i  1a  sou -

t iennent  au Par lement  :  c 'est  une bonne preuve que la séparat ion des

pouvoirs  n 'ex is te pas.  Les mécanismes f iscaux dont  le  bon fonct ionne-

ment  devra i t  ê t re assuré par  1es votes du Par lement  et  par ]es soins

de la puissance exécut ive sont  faussés par  la  corrupt ion :  1es payeurs

pub' l ics pré lèvent  au moins sept  pour  cent  sur  tous les paiements,  1es

contrats avec la  Couronne ne rapportent  pas moins de v ingt-c inq pour

cent  aux entrepreneurs,  I l  en résul te un accro issement  de la  pression

f iscale que le Par ' lement  ne maî t r ise p lus.  La l iber té de presse est

t ou te  re la t i ve  e t  ne  me t  pas  l es  j ou rna l i s tes  à  I ' ab r i  des  pou rsu i t es .

Môser,  qui  a déjà quelque expér ience en la  mat ière,  se fa i t  for t  de

s 'exp r imer  auss i  l i b remen t  en  A l l emagne  que  ne  l e  f on t  l es  Ang la i s  chez

e u x .  C e t t e  l i b e r t é  d ' e x p r e s s i o n  s e  r é d u i t ,  p o u r ' l ' e s s e n t i e l ,  à  1 a  l i -

be r té  de  se  p la ind re  (88 ) .  Au  chap i t r e  v i ng t - sep t  du  L i v re  X IX ,  de

1'Esprùt des Lois Montesquieu écrit :

"Dans  une  na t i on  l i b re ,  i l  es t  t r ès  souven t  i nd i f f é ren t
que  l es  pa r t i cu l i e r s  ra i sonnen t  b ien  ou  ma l  ;  i I  su f -

f i t  qu ' i ' l s  r a i sonnen t  :  de  l à  so r t  1a  l i be r té  qu i  ga -

.  rant i t  les ef fets  des mêmes ra isonnements"  (89) .

Môser songe probablement  à ce passage lorsqu' i l  a f f i rne qu 'au l ieu de
p rodu i re  des  e f f e t s  béné f i ques ' l a  l i be r té  de  l a  p resse  ne  se r t  qu 'à

f l a t t e r  l a  "popu lace "  don t  e l l e  es t  l ' u i dô le "  (90 ) .  Abondan t  dans  l e

sens d 'Abbt  qui  se propose d 'établ i r  dans son nouvel  ouvrage un paral -
' lè le 

entre Rome et  1 'Angleterre,  i l  a f f inne que 1es Angla is  subissent

1e joug de la  l iber té conme les Romains subissaient  le  joug des tyrans.

La seule d i f férence est  que les premiers cra ignent  la  tyrannie à veni r

a lo rs  que  l es  seconds  espé ra ien t ]e  re tou r  de  l a  l i be r té .  Les  Ang la i s

(88)  Ib id. ,  p .  146.

(89 )  Espm. t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  t .  I I ,  p .  582 .

(9Q) B*tefe,  p.  145.
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c ro ien t  t ou jou rs  que  " l a  g rande  mach ine  de  l eu r  cons t i t u t i on  va  s ' e f -

f ond re r  au -dessus  de ' l eu rs  t ê tes "  (91 ) .  I l s  son t  à ' l ' a f f û t  des  s ignes

et  des prédict ions que leur  prodiguent  des prophètes pol ' i t iques qui

leur  annoncent  
' l 'esc lavage.  

0e même que Montesquieu exan' ine au l ivre XIX

leS ef fetS des lOiS Sur leS moeurs,  leS manièreS et  les caractères d 'une

nat ion en i l lust rant  son propos par  I 'exef lp le angla is ,  Môser observe que

la  cons t i t u t i on  ang la i se ,  en  susc i t an t  l a  t y rann ie  de  l a  l i be r té '  f avo -

r ise la  l icence et  I 'exaspérat ion des in térêts par t icu l iers.  Le système

pol i t ' ique inspi re aux Angla is ,  comne ce fut  autrefo is  le  cas des Romains '

un sent iment  de dégoût  de la  l iber té et  r isque de les préc ip i ter  dans le

despo t i sme  qu ' i l s  appe l l e ron t  de  l eu rs  voeux  (92 ) .  A ins i  1a  l i be r té  f i -

n i ra par  Se retourner  contre eux.  Mais MôSer reconnaî t  que cet te cra inte

con t i nue l l e  de  pe rd re  l eu r  l i be r té  a t t i se  1es  pass ions ,  susc i t e  des  sen -

t iments p lus for ts  et  tend les ner fs  (93) .  Montesquieu fa i t  une remarque

analogue au chapi t re v ingt-sept  du L ivre XIX et  entrevoi t  é9a1ement 1es

r isques que pourra i t  entraîner  cet te tension perpétuel  le  :

"Ce t te  na t i on  ( c ' es t -à -d i re  l es  Ang la i s ) ,  t ou iou rs

échauf fée,  pourro i t  p lus a isément  êt re condui te par  ses

pass ions  que  pa r ' l a  ra i son ,  qu i  ne  p rodu i t  j ama is  de

grands ef fets  sur  l 'espr i t  des horrnes,  et  i l  sero i t  fa-

c i l e  à  ceux  qu i  l a  gouve rne ro ien t  de  l u i  f a i r e  f a i r e

des entreor ises contre ses vér i tables in térêts"  (94) .

Mais l 'auteur  de ces l ignes est  p lus opt imiste dans son analyse que

Môser,  parce qu ' i l  est  convaincu que les Angla is  sera ient  prêts à sacr i -

( 91 )  I b i d . ,  p .  148 .0n  no te ra  l ' i ns i s tance  su r  I ' image  de  l a  mach ine  qu i
évoque  une  cons t ruc t i on  a r t i f i c i e l l e ,  pa r  oppos i t i on  à  I ' ha rmon ie
organique des inst i tu t ions et  des coutumes t radi t ionnel les osna-
bruckoises,  par  exemple.

(92]r  lb id.  Môser se réfère pour les Romains,  à Taci te.  Mais peut-êt re se
rappel le- t - i l  aussi  1es remarques de Saint -Evremond sur  la  dém' iss ion
civique des Romains dans ses Réflerlons su:. Les diuers génies à, ?e'-'--
pLe nomain aus &ioers tenpe de La République.

(93) rbid.

(94 )  Esp r t - t  d .es  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  t .  I I ,  g .577 .
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f i e r  l eu rs  b iens ,  l eu r  a i sance  e t  l eu rs  i n té rê t s  pou r  dé fend re  une  l i -
b e r t é  q u ' i l s  a i m e n t  " p r o d i g i e u s e m e n t , , ( 9 5 ) .  M ô s e r ,  p l u s  r é a l i s t e ,  o u
plus désabusé,  pense au contra i re que f  in térêt  f in i t  tou jours par  1 'em-
porter  sur  I 'amour de la  l iber té.  L 'expér ' ience de 1a guerre de sept  ans
a provoqué chez lu i  un retour  au pessimisme des moral is tes f rançais
qu ' i l  app l i que  ma in tenan t  à  l a  v i e  po l i t i que .  A lo rs  qu , i l  p révo i t  une
évolut ion iné ' luctab ' le  vers le  despot ' isme,  Montesquieu est  p lus nuancé.
I l  admet,  cer tes,  que les Angla is  pourra ient  perdre leur  l iber té pour
quelque temps, mais i l corr.ige aussitôt en remarquant :

"Une nat ion l ibre peut  avoi r  un l ibérateur  ;  une nat ion
subjuguée ne peut  avoi r  qu,un autre oppresseur ' ,  (96) .

La  l i be r té  es t  t e l l emen t  en t rée  dans  l es  moeurs  ang la i ses  qu , i l  y  au ra r t
des révolut ions contre ceux qui  voudraient  v io ler  les lo is  fondamentales
et  " les révolut ions que forrne la  l iber té ne sont  qu,une conf i rmat ion de
I  a  l  i be r té "  (97 )  .

une autre qual i té  que Montesquieu reconnaî t  aux Angla is  est  reur
sens du comi lnerce.  I l  admire chez cet te nat ion commerçante le  luxe sol i -
0 e :

" I l  y  au ro i t ,  éc r i t - i l  au  cond i t i onne l  pou r  déc r i r e  l a
n a t i o n  i d é a l e  q u i  s , i n s p i r e ,  e n  f a i t ,  d u  m o d è l e  a n g l a i s ,
un  l uxe  so l i de ,  f ondé ,  non  pas  su r ' l es  ra f f i nemen ts  de
la  van i t é ,  ma is  su r  ce lu i  des  beso ins  rée l s  ;  e t  I ' on  ne
chercheroi t  guère dans les choses que 1es p la is i rs  oue' I  
a  nature y a mis, ,  (98)  .

(s5) rbid.

(96 )  I b i d . ,  p .  575 .

(97) rbid.

(98)  Ib id. ,  p .  581.
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Môse r  n ' es t  pas  de  ce t  av i s  :  pou r  1u i  "1 ' esp r i t  de  co rnmerce "  (99 ) '

qu ' ' i I  conço i t  su r tou t  comme le  sens  de  l ' i n té rê t  pa r t i cu l i e r ,  " dom ine

le  Grand  Lo rd  e t  1 ' ép i c i e r  se  p ro f i l e  de r r i è re  1e  géné ra l "  ( 100 ) .

Montesouieu donne de cet  espr i t  de commerce une déf in i t ion qui  est  lout

à  f a i t  ce l l e  à  l aque l ' l e  Môse r  songe  l o r squ ' i l  c r i t i que  1a  co r rup t i on  des

A n g l a i s :

"Nous voyons que dans les pays où I 'on n 'est  af fecté

que de I 'espr i t  de cormerce,  on t raf ique de toutes

]es act ions humaines,  et  de toutes les ver tus morales :

] es  p lus  pe t i t es  choses ,  ce l l es  que  l ' human i té  demande ,

s ' y  f on t  ou  s ' y  donnen t  pou r  de  l ' a rgen t "  ( 101 ) .

Mais l 'auteur  de l 'Esp* i t  des Lois a ioute aussi tôt  un correct i f  que

Môser se garde de reprendre :

"L 'espr i t  de commerce produi t  dans les hornmes un cer ta in

sent ' iment  de iust ice exacte,  opposé d 'un côté au br igan-

dage,  et  de I 'autre à ces ver tus morales qui  font  qu 'on

ne d iscute pas touiours ses in térêts avec r ig id i té ,  ou

qu 'on  peu t  l es  nég f i ge r  pou r  ceux  des  au t res "  (102 ) .

0ù t rouve- t -on donc cet te l iber té pol i t ique que Môser conteste
4

aux  Ang la i s l  0n  l a  t r ouve  "dans  i es  me i l l eu rs  E ta t s  a l l emands "  (103 )

auxquels l 'auteur  de la  le t t re reconnaî t  ce système pol i t ique modéré qui

garant i t  les l iber tés selon les cr i tères déf in is  par  Montesquieu :

(99 )  B r i e fe ,  p .  145 .  (En  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .  Le  chap .  ?  du  L .  XX
de  1 'Esp r i t  d .es  Lo i s  s ' i n t i t u l e  "De  I ' esp r i t  de  con rne rce " .

(100) rbid.

(L l l )  Esp r i t  des  Lo ie ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  t .  I I ,  p .  586 .

(L9z) rbid.

(L031 Brdefe, p. L47.
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"L ' i gno rance  (des  Ang la i s )  es t  s i  g rande  en  ce t te  ma-
.  t i è re  ( c ' es t -à -d i re  l a  conna i ssance  des  cons t i t u t i ons

é t rangè res )  qu ' i l s  c ro ien t  qu ,on  l eu r  réc i t e  un  con te
quand  on  l eu r  d i t  que  dans  l es  me i l l eu rs  E ta t s  a l l e -
mands i l  y  a autant  de l iber té que chez eux,  que les
ordonnances et  les impôts terr i tor iaux sont  approuvés
par les états prov ' inc iaux,  que le pr ince n,exerce que
le  pouvo i r  exécu t i f ' ,  ( 104 ) .

Môse r  sa i t  t r ès  b ien  que  ce  tab leau  de  l a  s i t ua t i on  po l i t i que  a l l emande
es t  que lgue  peu  i déa i i sé  e t  qu 'à  0snab ruck ,  en  pa r t i cu l i e r ,  l e  d ro i t  de
rega rd  des  é ta t s  p rov inc iaux  su r ' l a  l ég i s l a t i on  e t  l es  f . i nances  es t
cons idé rab lemen t  l im i t é  pa r  l es  p rog rès  de  I ' abso lu t i sme  monarch rque .
M a i s  i l  e s p è r e  b i e n ,  m a i n t e n a n t  q u , i l  e s t ' , K o n s u l e n t , ' e t  q u ' i 1  p e u t  m a -
n ipu le r  l es  rep résen tan ts  du  pouvo i r  cen t ra l ,  r é tab l i r  l , équ i l . i b re  des
pouvo i r s  au  béné f i ce  de  l a  nob lesse  e t  des  v i l l es .

Son  sé jou r  en  Ang le te r re  n ' a  pas  con f i r né  l es  espo i r s  qu , i l  me t -
ta i t  depuis près de v ingt  ans dans ce pays et  qu 'avai t  accru la  lecture
des Lettres philosophiqtes et de ltEspz.tt des Lois de Montesquieu. I l
entre un peu de dépi t  e t  de ressent iment  dans cet te cni t ique des moeurs
e t  de  l a  v i e  cu l t u re l l e  po l i t i que  e t  économique  ang la . i ses .  I l  es t  p roba -
ble que le représentant  des états d,Osnabruck éprouve,  malgré ses sym-
pa th ies  pou r  1a  Ma ison  de  Hanov re ,  que lque  i r r i t a t i on  à  l ' éga rd  de  ce t -
te grande puissance qui  a contr ibué à appauvr i r  sa patr ie  et  qui  ne lu i
accorde maintenant  drassez mauvaise grâce et  après b ien des palabres
inut i les,  que quelques maigres dédonrnagements.  I l  est  déçu de voi r  qu,un
pays qui  considère presque I ,Evêché d,Osnabruck comme sa propr iété se
montre aussi  peu généreux à l ,égard de ses éventuels sujets.  Môser réa-
g i t  aussi  un peu en provinc ia. l  qu i  découvre pour la  première fo is  un
grand pays ét ranger et  son imnense capi ta le et  qui ,  désemparé par  1e
spec tac le  p le in  de  l um iè res  e t  auss i  p te in  d ' ombresque  l u i  o f f r e  ce  mon-
de inaccoutumé, est  tout  heureux de retourner  dans son v i l lage où tout

(L04)  Ib id.  Le terme de "pouvoir  exécut i f ' , ,  (ausûbende Macht)  que Môser
emp lo ie  dans  ce^passage  ne  peu t  ven i r  que  de  Mon tesqu ieu ,  qu i  pa r l e
d 'a i  l  l eu rs  p lu tô t  de  "pu i ssance  exécu t r . i ce ' , .
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l u i  semb le  ma in tenan t  m ieux  fa i t  qu 'a i l l eu rs .  Ma is  avec  l e  recu1 ,  1es

ombres  se  d i ss ipe ron t  un  peu  e t  i l  r es te ra  su r tou t  l es  l um iè res .  l 'An -

g le te r re  redev iend ra  pou r  l u i ,  ma lg ré  l a  j a l ous ie  que  con t i nue ra  à  l u i

inspi rer  une puissance économique par fo is  t rop encombrante,  1e grand

modèle dont  i1  s ' inspi rera f réquarment .  En at tendant ,  i1  se fa i t  un

pla is i r ,  sur tout  dans la  le t t re à Abbt ,  de réfuter  presque point  par

po in t ,  l e  t ab leau  que lque  peu  i déa l i sé  que  Vo l t a i re  e t  Mon tesqu ieu  on t

donné de la v ie et  de la  const i tu t ion angla ises.  I l  ignore év iderment

que le second a t rouvé,  lors de son séjour  en Angleterre de 1729 à 1731,

une  s i t ua t i on  mora le  e t  po l i t i que  qu i  n ' é ta i t  guè re  p lus  b r i l l an te  qu 'au

début  des années soixante (105) .  Mais à t ravers les défauts év idents que

mani festa i t  la  réal i té  Montesquieu a su percevoi r  ' les 
ver tus profondes

du  peup le  ang la i s  e t  de  son  sys tème  po l i t i que  e t  exp lo i t e r  ce  qu i  n ' é -

t a i t  p e u t € t r e  q u ' u n e  v i r t u a l i t é ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s  p o s s i b i  l i t é s  d ' u n e

const i tu t ion l ibéra le,pour  1es besoins de sa démonstrat ion pol i t ique.

Môser,  p lus réal is te,  ou moins apte à d iscerner  les qual i tés profondes

du système angla is ,  s 'en f ient  à ce qu ' i l  vo i t  inrmédiatement  et  ses

constatat ions lu i  inspi rent  des jugements sévères.  Ce qui  importe ic i ,

c 'est  que pour 1a première fo is  i l  ré fute Montesquieu et  i l  le  fa i t  à
par t ' i r  de cr i tères qu ' ' i1  emprunte à l 'Espz ' i t  des Lois.  I l  s ' inspi re,en

outre,  de ces mêmes cr i tères pour vanter  le  système pol i t ique de son
propre pays.  Môser t ra i te  Montesquieu come i1 a t ra i té  Vol ta i re et

corme il traite à la même époque Rousseau dans la Lettre au Vicaire

sauoyo td :  i l  l e  c r i t i que ,  ma is  i l  se  se r t  de  l u i ,  i l  r é fu te  I ' adve r -

sa i re  en  u t i l i san t  l es  a rmes  que  ce lu i - c i  l u i  p ropose .  Ma is  Môse r  ne

réfutera pas toujours Montesquieu :  i l  lu i  arr ivera de l 'approuver pu-

b l i quemen t  e t  p l us  souven t  enco re  de  s ' i nsp i re r  de  l u i  sans  l e  d i re .

(105)  Sur le  séjour  de Montesquieu en Angleterre,  c ,4.  Robert  Shakleton,
Montesq,rieu. Biographie cri,t ique, op. cit., pp. o7-114 et, pour
les rapports  entre l 'Espr i t  des Lois et  la  réal i té  angla ise,
pp. 221-234.
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La  gue r re  de  Sep t  ans  e t  l es  années  qu i  I ' on t  su i v i e  imméd ia te -
men t  cons t i t uen t  une  pé r ' i ode  déc i s i ve  pou r  l ' évo lu t i on  huma ine ,  po l i t i -
que  e t  i n te l l ec tue l l e  de  Môse r .

Humainement ,  1es expér iences qu ' i l  a  vécues pendant  ces somDres
années  l u i  on t  pe rm is  de  se  fo rge r  une  v i s i on  p lus  réa l i s te  de  l ' homme.
Du spectac le souvent  peu édi f iant  que lu i  a  of fer t  1e comportement  des
ho rmes  dans  l es  s i t ua t i ons  d i f f i c i l es  (106 ) ,  i 1  va  t i r e r  l a  conc ' l us ion
que les thèses pol i t iques des phi losophes sont  utopiques et  que la ma-
jor i té  des indiv idus n 'est  pas mûre pour v ivre dans une société qui  se-
ra i t  f ondée  su r  l a  ra i son ,  I ' éga l i t é  e t  1a  l i be r té .  Le  pess im isme  des
moral is tes f rançais quj  avai t  marqué ses revues de jeunesse et  1,opt i -
misme shaf tesbur ien qui  inspi ra i t  \e  Tra i té sut  L. t  uaLeur des pcssicns
et des ineLinations bien équiLibrées sont désormais remplacés par un
réa l i sme  qu i  f a i t  l a  syn thèse  des  deux  cou ran ts  opposés  :  I ' homme n .es t
n i  foncièrement  bon,  n i  foncièrement  méchant  ;  i l  obéi t ,  dans son com-
portenent ,  à des sent iments,  cornme ceux de l , in térêt ,  de I 'honneur,  qui
échappent  en grande par t ie  au contrô le de la  ra ison,  mais qui  peuvent
se rv i r l e  b ' i en  géné ra l  de  I a  soc ié té  e t  de  I 'E ta t  s i  l es  gouve rnan ts  e t
l es  l ég i s l a teu rs  saven t  en  t i r e r  pa r t i .

Le  b ien  géné ra l  de  l a  soc ié té  e t  de  I 'E ta t  va  ê t re  déso rma is  l a
préoccupat ion majeure de Môser.  11 a passé près de sept  ans dans les
camps et  les étatsrnajors des armées bel1 igérantes pour défendre la  cau-
se de sa pet i te  patr ie ,  t ra i tée en pays conquis par  les uns et  les au-
t res ,  ou ,  du  mo ins ,  pou r  essaye r  de  l im i t e r ]es  dégâ ts .  I l  a  su  s ' . impo -
ser  aux yeux de ses compatr io tes corme le vra i  défenseur de l ,Evêché.  I l

(106)  Dans sa le t t re à Abbt  du 12 mai  1764,  M6ser écr i t  ces l iqnes oui
e n  d i s e n t  l o n g  s u r  s a  d é s i l l u s i o n :  " J ' a i  h a b i t é  d a n s  u n  p a y s
qu'ennemis et  amis ont  dévasté pendant  c inq années,  où le  souve-
ra in  ne  rés ida i t  pas  e t  où  I ' un  des  é ta t s  gouve rna i t  à  sa  p lace .
La prem' ière année,  chacun f i t  généreusement  son devoi r  et  y  sacr i -
f i a  sa  t r anqu i l l i t é ,  sa  san té  e t  sa  f o r tune .  L ,année  su i van re  seu -
Ie  l a  mo i t i é  se  p résen ta ,  l a  t r o i s i ème  année  i l  n ' y  ava i t  p l us  pe r -
sonne  e t ,  à  l a  f i n ,  l ' homme de  se rv i ce  du  gouve rnemen t  (qu i  n ,es t
probablement  autre que Môser)  eut  te l lement  p i t ié  qu ' i l  accepra
d 'app l i que r  l es  d ro i t s  du  p r i nce " .  (B r - i e f i e ,  p .  l a8 ) .
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a  p r i s  consc ience  des  responsab i l i t és  de  l ' homme d 'E ta t  qu ' i l  es t  de -

venu  pa r  l a  f o r ce  des  choses .  I l  sa i t  qu 'ap rès  1a  gue r re  un  e f f o r t

considérabie s ' imposera pour reconstru i re un pays qui  sor t  du conf l i t

économiquement,  pol i t iquement  et  moralement  ru iné et  que cet  ef for t
ex ige ra  de  g ros  sac r i f i ces  oe  l a  pa r t  des  pa r t i cu l i e r s .  Oéso rma is  i l  va

soumett re,  dans sa-pensée_et ,dans son act iv i té  pol i t iques,  tous les do-

ma ines  de  l a  v i e  p r i vée  e t  pub l i que  aux  impéra t i f s  de  l 'E ta t  qu ' i ' l  es -

t ' imera pr ior i ta i res.  Les pouvoirs  qui  lu i  ont  été conférés à. la  f in  de

la  gue r re  on t  f a i t  de  l u i ,  s i non  l ' ho r rne  l e  p lus  pu i ssan t ,  du  mo ins  l e
p lus  i n f l uen t  dans ' l 'Evêché  e t  von t  1u i  pe rme t t re  de  fa i re  passe r  dans
ia  réa l i t é  quo t i d i enne  l oca le  1a  p lupa r t  des  p ro je t s  qu ' i l  va  concevo i r
pou r  res tau re r  1 ' équ i l i b re  mora l ,  po l i t i que  e t  économique  de  son  pays .

In te l l ec tue l l emen t ,  son  ho r i zon  s ' es t  é l a rg i .  Pou r  modes te  qu 'e l l e

so i t ,  l a  requê te  de  Joseph  Pa t r i dge  qu ' i l  a  réd igée  pou r  ob ten i r  du  duc
de  B runsw ick  un  raba i s  d ' un  pou r  cen t  su r  l es  con t r i bu t i ons  ex igées  l u i
a  f a i t  découv r i r  une  vé r i t é  qu i  ne  se ra  pas  sans  e f f e t  su r ' l a  su i t e  de
sa  ca r r i è re  d ' éc r i va in  :  l a  l i t t é ra tu re  e t  l a  po l i t i que  ne  son t  pas  deux
domaines st r ic tement  séparés l 'un de l 'autre,  mais la  première peut  ser-
v i r  u t i lement  la  seconde.  Rares seront  désormais chez lu i  les écr i ts  qui

ne seront  pas conmandés par  une intent ion pol i t ique p lus ou moins avouée.
E t  ce t t e  po l i t i que  se ra  d ' i nsp i ra t i on  pa t r i o t i que .  I \ . , i ôse r  é ta i t  dé jà  pa -

t r io te b ien avant  1a guerre de Sept  ans.  Mais la  patr ie  a l lemande res-
ta i t  une  réa l i t é  un  peu  abs t ra i t e  e t  ma l  dé f i n i e  dans  l e  p résen t :  e l l e
éta i t  la  p lupar t  du temps,  dans son espr i t ,  une image du passé,  la  terre
des anciens Gennains,  1 'Al ' lemagne de |a Réforme ou cel le  de la  guerre de
Trente ans.  Quant  à son patr io t isme local ,  i1  éta i t  indéniable depuis
qu ' i l  ava i t  dé fendu ' l ' honneu r  de  sa  p rov ince -wes tpha l i enne  dans  l a
EeuiLT.e hebdonadaire. Le passé du terro'ir natal l 'avait déjà intéressé
à  l a  ve i l l e  de  Ia  gue r re ,  ma is  i I  l ' a va i t  exp lo ré ,  t r ès  f r agmen ta i remen t ,

en érudi t  p lus qu 'en patr io te.  Pendant  et  ôussi tôt  après 1a guerre,

c ' es t  son  pa t r i o t i sme  l oca l  qu i  a  d ' abo rd  é té  so l I i c i t é  oa r  l es  événe -
ments :  i l  avai t  à  défendre t rès concrètement  la  cause et  même I 'ex is-
tence de I 'Evêché d 'Osnabruck.  En tant  qu 'horme d 'Etat  appelé à prés ider

aux dest inées du pet i t  ter r i to i re,  i  l  aura sur tout  à résoudre des pro-

b lèmes de pol i t igue locale.  Ses Fo*ais ies Patv iot iqr ies ref lè tent  te l le-
ment  b ien ces préoccupat ions locales qu ' i l  se demandera un jour  s i  ces
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ôr t i c l es ,  des t i nés  p r im i t i ve f i en t  à  une  feu i l l e  pu remen t  osnab rucko i se ,

sont  exportables et  peuvent  êt re Ius avec prof i t  par  d 'autres lecteurs
que  ceux  du  c ru  (107 ) .  Ma is  Môse r  a  b ien  consc ience  que  1es  p rob lèmes

locaux  on t  des  ram i f i ca t i ons  na t i ona les ,  vo i re  i n te rna t i ona les .  L 'Evê -

ché n 'ô- t - i l  pas été entraîné dans la  guerre parce que le souverain

é ta i t ,  j usqu 'en  1761 ,  l ' a l l i é  des  F rança i s ,  que  son  successeu r  é ta i t
Hanovr ien et  que I 'Emp' i re avai t  réc lamé le concours,  au demeurant  t rès
inef f icace,  des t roupes du cerc le de Westphal ie  ? Môser n 'a pas été in-

sens ib le  à  ce t  éve i l  du  sen t imen t  na t i ona l  qu i  s ' es t  f a i t  j ou r  dans  l es
pays  a l l emands ,  su r tou t  dans  l es  m i  l i eux  cu l t i vés  e t  i n te l l ec tue l s ,  à

l 'occasion de la  guerre de Sept  ans.  Dans les pays protestants,  ce pa-

t r i o t i sme  na i ssan t  s ' es t  t r adu i t  p resque  tou jou rs  pa r  une  p r i se  de  po -

s i t i on  en  faveu r  de  l a  P russe  e t  de  ses  a l l i és  ang la i s  e t  hanov r i ens .

Môse r  a  cho i s i ;  l u i  auss i ,  1e  pa r t ' i  des  "a l l i és " ,  comme ses  am is  Abb t

et  Gle im d 'abord d iscrètement ,  puis  de p lus en p lus ouver tement  et  i l

a  dési ré dèS 1757 la défa i te de la  France.  Ses at taches avec le  Hanovre

on t  f a i t  qu ' i 1  s ' es t  r angé  p lus  dé l i bé rémen t  du  cô té  des  Ang la i s  que  de

ce lu i  des  P russ iens .  Ma is  son  pa t r i o t i sme  na t i ona l  ne  s ' es t  pas  l im i t é

à un at tachement  incondi t ionre l  aux Prussiens ou aux Anglo-Hanovr iens.

Le  rega rd  qu ' i 1  a  app r i s  à  po r te r  su r1a  po l i t i que  des  g rands  E ta t s  es t

auss i  dénué  d ' i l l us ion  que  ce lu i  qu ' i l  po r te  su r  l es  hommes .  F rédé r i c  I I
1 ' a  déçu  pa rce  qu ' i l  a  abandonné ,  pa r  f r o i d  ca l cu l  po l i t i que ,  l 'A l l ema-
gne du Nord-Ouest  aux Français au début  de la  guerre.  Georges I I I  ne l 'a
pas  mo ins  déçu  pa rce  qu ' i l  a  vou lu  sécu la r i se r  l 'Evêché  e t  l ' annexe r  au
Hanovre.  Ces'souverains se préoccupaient  moins du dest in  des pays a l le-
mands et  du bonheur de leurs sujets que de leurs in térêts dynast ' iques.
Ce t te  cons ta ta t i on  qu 'a  pu  fa i re  Môse r  é ta i t  ce l l e  de  beaucoup  d ' i n te l -
l ec tue l s  a l l emands .  I l s  r êva ien t  d ' une  na t i on  a l l emande  qu i  ne  se  se ra i t
confondue n i  avec la  Prusse,  n i  avec l 'Autr iche et  pas davantage avec
1es  possess ions  a l l emandes  de  l a  Cou ronne  b r i t ann ique .  Ce r ta ins ,  comme

(107) cf.
c  i te

Vonrede der Eezuu.sgeberi4HKA IV, p. 9 où Jenny von Voigts
1es propos scept iques de son père.
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Fr iedr ich Kar ' l  von Moser,  s i tuaient  cet te nat ion a l lemande dans le ca-

dre d 'un Saint -Empire get"manique rénové où I 'Empereur  et  la  Diète au-

ra ient  ef fect ivement  assuré leur  fonct ion régulat r ice,  corrne les souve-

ra ins et  les états prov inc iaux auraient  assuré la  leur  dans les terr i -

t o i r es ,  m ' i eux  i n tég rés  à  I ' ensemb le  na t i ona l  ( 108 ) .

Ce  pa t r i o t i sme  qu i  s ' es t  f a i t  j ou r  à  I ' occas ion  de  ]a  gue r re  de  Sep t

ans prenai t  donc par fo is  la  fonne d 'un patr io t isme d 'Empire.  Môser,  qui

avai t  pour tant  fa i t  s i  peu de cas de I 'Empire dans ses revues de jeunesse,

a par tagé volont iers ces vues,  comme le prouvera la  Préface à Ia première

part ie  de 1 'Histo i re dt )snabmtck où les mots de "Nat ion"  et  de "Reich"  re-

couvrent  à peu près la  même réal i té .  C 'est  que son patr io t isme local  s 'ac-

corde mal  avec les v isées des grands Etats comme la Prusse ou I 'Angleterre,
pou r  l esque l s  des  pe t i t es  p r i nc ipau tés  comme l 'Evêché  d '0snab ruck  n ' on t

p lus de sens dans le  monde moderne.  Pour Môser e l les ont  au contra i re un

sens  e t  e l l es  on t  l e  d ro i t  d ' ex i s te r .  Ma is  l e  cad re  no rma l  de  l eu r  ex i s -

tence ne peut  êt re que le Saint -Empire,  garant  de I 'ordre pol i t ique qui

avai t  é té f ixé par  les Tra i tés de Westphal ie  et  qui  ne peut  êt re remis

en cause sans que soi t  profondément bouleversé l 'équi l ibre in terne a l le-

mand  e t ,  pa r  vo ie  de  conséquence ,  l ' équ i l i b re  eu ropéen .  Ce  n 'es t  pas

sans  ra i son  que  l e  t r a i t é  de  Pa r i s  a  exp l i c i t emen t  ob l i gé  Georges  I I I  à

renoncer à son pro jet  d 'annexer I 'Evêché d '0snabruck (109) .  Le séjour  à

Londres a conf i rmé Môser à la  fo is  dans son patr io t isme al lemand et  dans

son  pa t r i o t ' i sme  1oca l .  Dans  son  pa t r i o t i sme  a l l emand ,  pa rce  que  I 'Ang le -

terre lu i  a  pour  a ins i  d i re serv i  de repoussoi r  pour  redécouvr i r  les

va leu rs  po l i t i ques  e t  mora les  de  l a  na t i on  a l l emande :  ce  son t  b ien  l es

"me i l l eu rs  E ta t s  a l l emands "  e t  non  seu lenen t  l 'Evêché  d '0snab ruck  qu ' i  l

c rédi te dans sa le t t re à Abbt ,  d 'une const i tu t ion pol i t ique aussi  bonne

e t  auss i  f avo rab le  à  l a  l i be r té  que  1 'ang la i se .  Ma is  i l  ne  f a i t  pas  de

(108) Au sujet  de l 'évei l  du sent iment  nat ional  au moment de la  guerre
de Sept  ans et  de la  naissance d 'un patr io t ' isme d 'empire on peut
consulter Werner Krauss, Zur lansteLLation der deutsehen Auf<Lcizung.
Neuw ied  und  Be r ' l i n ,  1965 ,  en  pa r t i cu l i e r  ' l e  

chap i t r e  "Na t i ona lge i s t
und Patr io t isr i lJS",  pp.  149-171.

(109 )  P réc i s i on  donnée  pa r  | / .  She ldon ,  op .  c i t . ,  p .  93 .
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doute que Môser compte le  terr i to i re d '0snabruck parmi  ces ' ,mei l leurs

Etats a l lemands",  c 'est -à-d i re parmi  ceux qui  ont  su préserver  dans
leurs inst i tu t ions quelques unes de ces anciennes l iber tés germaniques

don t  l es  l i be r tés  ang la i ses  ne  son t  que  1a  cop ie .  L ,au tonomie  te r r i t o -
r i a l e  e t  l e  pe t i t  E ta t  f édé ré  ne  son t - i l s  pas  l es  me i l l eu rs  rempar t s
contre le  centra l isme dont  Môser a pu constater  les méfai ts  à Londres ?
Pour lu i ,  ce pet i t  ter r i to i re d '0snabruck n 'est  pas une créat ion du
hasa rd  n i  l e  p rodu i t  d ' un  cap r i ce  po l i t i que ,  ma is  i l  es t  l e  f r u i t  l on -
guement et  organiquement  mûr i  d 'une lente évolut ion h is tor ique qui

s 'est  fa i te  au coeur de cet te prov ince où sont  nées les anciennes l iber-
tés germaniques.  En approfondissant  son patr io t isme local ,  Mbser a ap-
profond' i  son dési r  de connaî t re le  passé s i  r iche et  s i  in téressant  de
sa province et  la  découverte de ce passé a,  en retour ,  accru son at ta-
chemen t  à  son  te r ro i r .  Ce  n 'es t  pas  pa r  hasa rd  qu ' i 1  a  commencé  à  t r a -
vai l ' ler  sér ieusement  à son Histo i re d,1snabntck a lors qu ' i1  séjournai t
à  Lond res  e t  qu ' i 1  se  p répa ra i t  à  a f f r on te r  ses  nouve l l es  responsab i l i -
t és  d ' ho rme  d 'E ta t .  E t  c ' es t  à  Lond res  que  l , i dée  de  réd ige r  un  ouv rage
d 'h i s to i re  l oca le , ,  qu i  ava i t  ge rmé  dans  son  esp r i t  depu . i s  p lus ieu rs  an -
nées déjà,  a pr is  un tour  nouveau :  d 'abord purement  érudi t ,  ce t ravai l
va  revê t i r  une  s ign i f i ca t i on  ém ine rnnen t  po l i t i que  e t  se rv i r  à  exp l i que r
le présent  qu ' i1  faut  connaî t re au préalab1e.  Pendant  1a guerre de Sept
ans,  Môser n 'est  pas seulement  devenu patr io te,  honrne d,Etat  et  penseur
po l i t i que ,  ma is  i l  es t  devenu  auss i  h i s to r i en .

La France ne semble pas occuper une p lace importante dans cet te
pé r ' i ode  de  sa  v ie .  B ien  qu ' i l  l ' a i t  j ugée  sans  an imas i t é  excess i ve  à
t ravers les hommes qui  la  représenta ient  sur  les champs de batq i l le ,  . i l
' I ' a  

cons idé rée  avan t  t ou t  co rme  i ' adve rsa i re  qu ' i l  f a l l a i t  aba t t re .  I l
a  chois i  I 'Angleterre contre la  France et  le  royaume de Georges I I  puis
de Georges I I I  l ' in téresse beaucoup p lus pendant  ces années de guerre et
d ' ap rès -gue r re  que  ce lu i  de  Lou i s  XV .  E t  pou r tan t  c ' es t  à  t r ave rs  l e
pr isme de 1 'Espni t  des Lois qu ' i l  juge 1 'Angleterre pendant  son séjour
à Londres,  qui t te  à corr iger  Montesquieu sur  cer ta ins points et  à reven-
d ique r  pou r  1 'A l l emagne  e t  l 'Evêché  d '0snab ruck  1es  avan tages  que  l e
seigneur de la  Brède at t r ibue au système pol i t ique et  économ. ique br i -
t ann ique .  C 'es t  enco re  Mon tesqu ' i eu  gu i  l , i nsp i re  dans  sa  p ra t . i que  d ,hom-
me d 'E ta t ,  l o r squ ' i l  i naugu re  sa  ca r r i è re  po l . i t i que  en  p ro je tan t  de  fa , i -
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re  des  é ta t s  p rov inc iaux  "un  pouvo i r  qu i  a r rê te  I e  pouvo i r " .  E t  c ' es t

Moi tesquieu qui  va lu i  fourn i r  le  thème majeur  de sa pensée pol i t ique

et  h is tor ique,  à savoi r  que ]a l iber té est  née dans les forêts de la

German' ie .  Enf in Montesquieu n 'est  pas absent  du pr inc ipal  ouvrage qu ' i  l

ait écrit pendant la guerre de Sept ans, la Lett"e au Vicaire santogatà,

et  qui  est  ent ièrement  consacré à l 'un des représentants les p lus pres-

t i g . i eux  de  1a  pensée  f rança i se  dans  l a  seconde  mo i t i é  du  xv l I I e  s i èc le ,

Jean-Jacques Rousseau.  A la  même époque i1 rédige son f ragment  de l ' . ln-

ti4otdide dans lequel i l  rêve de récrire Candide en réfutant Voltaire

mais en imi tant  sa manière.  Quant  à 1a requête de Joseph Patr idge,  e11e

est  le  pro logue d 'un écr i t  p lus important ,  la  Défense d 'ArLequin,  né

lu i  aussi  pendant  la  guerre de Sept  ans,  et  qui  est  probablement  de

tous  ses  ouv rages  ce lu i  où  i l  c i t e  1e  p lus  d ' au teu rs  f r ança i s .  Pou r  i l -

lust rer  
' les pr inc ipes du comique grotesque exposés dans 1 'Anlequin,  i1

rédige enf in  pendant  son séjour  à Londres une "ar lequinade" qui  est  tout

à fa i t  dans I 'espr i t  du théâtre de Mar ivaux.

l r la lgré ses act iv i tés épuisantes de d ip lomate et  d 'horrne d 'Etat ,

Môser a été aussi  pendant  la  guerre de Sept  ans,  du moins à par t i r  de

1760 ,  un  éc r i va in  f écond  e t ,  s i  1a  F rance  t i en t  peu  de  p lace  dans  sa  v je

quot id ienne,  1a pensée et  les le t t res f rançaises en occupent  une qui

est  d 'autant  p lus importante dans les ouvrages qu ' i l  a  rédigés à cet te

époque.  Ce sont  ces ouvrages qu ' i l  faut  examiner  maintenant .



Ce n 'es t  pas  l e  mo ind re  des  pa radoxes  que  l a  p rem iè re  oeuv re
que l t lôser  a i t  écr i te  en p le ine guerre de Sept  ans,  a lors que les préoc-
cupa t i ons  po l i t i ques  semb la ien t  I ' empor te r  su r  t ou t  l e  res te ,  so i t  con -
sacrée à la  réf lex ion esthét ique et  dramôturg ique,  p lus préc isément  à
une réf lex ion sur  la  nature du com' ique grotesque.  La paradoxe cont inue
si  l 'on considère la  pet i te  comédie,  le i taz lage dtAtLequin,  qui  const i -
tue le  pro longernent  inrnédiat  de ce t ra i té  sur  le  comique grotesque :
e l ]e  a été écr i te  au début  de l ,année 1764,  a lors que Môser se t rouvai t
à Londres (110) '  qu ' i l  s 'éver tuai t  à  obteni r  le  remboursement  des oom-
mages de guerre et  qu ' i l  préparai t  déjà Ia rédact ion de l ,His ta i re, j ,Cs-
nabruck.  I l  n 'y  a,  à première vue,  aucun rapport  entre les préoccupa-
t i ons  quo t i d i ennes  de  I ' au teu r ,  qu i  son t  d ,o rd re  po l i t i que ,  e t  ces  p ro -
duc t i ons  qu i  on t  un  ca rac tè re  essen t i e l l emen t  l i t t é ra i re .  I l  n ' y  a  ap -
parerment  aucun point  commun non p lus entre ces h is to i res d,Ar lequin et
' I 'austère 

ouvrage d 'h is to i re qui  éta i t  en gestat ion au début  des années
soixante.  Force nous est  donc de reconnaî t re que le député des états
d 'Osnab ruck  a  rep r i s  1e  f i l  de  son  ac t i v i t é  d ,éc r i va in  qu , i l  ava i t  i n -
terrompue depuis 1755 en rédigeant  des "ar lequinades, , .  Le paradoxe de-
meure encore quand on examine le second groupe d 'oeuvres que l r1ôser  écr i t
dans Ia première moi t ié  des années soixante :  le  f ragment  de 1,Ân-ëi -
cætdide' qui n'a été ni achevé ni publié et 1a Lett?e au viccire sat-ciar:
qu i  es t  da tée  du  2  novembre  1762 ,  ma is  qu i  n ,a  é té  pub l . i ée  qu ,en  1763 .
ce  ne  son t  pas  en  p r i o r i t é  des  ouv rages  de  po l i t i que  ou  d 'h i s to i re ,  ma is
des ouvrages de rêf ' lex ion théologique et  phi losophioue.  Les oeuvres que
Môser a publ iées dans la  première moi t ié  des années so. ixante ne orésen-
tent  donc pas un caractère éminemment pol i t ique et  h is tor ioue et  ne sem-

(110) Môser a envoyé le "zr iage dtAr lequin et  une comédie larmoyante
don t  on  a  pe rdu  l a  t r ace  de  Lond res  à  N i co la i ,  l e  24  j anv ie r  L764 .
Dans  l a  l e t t r e  qu i  accompagne  son  envo i ,  i 1  qua l i f i e  ces  deux
p ièces  de  " f o l i es "  e t  r éc lame  I ' i ndu lgence  de  son  des t i na ta i re
(B? te fe ,  p .  134 ) .  I l  ava i t  donc  p le inemen t  consc ience  de  l ' i ncon -
gru i té apparente de son entrepr ise dramat ique.
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b len t  avo i r  qu 'un  rappo r t  assez  l o i n ta in  avec  l es  p réoccupa t i ons  immé-

d ia tes  de  I ' homne  d 'E ta t .  Ma is  une  ana l yse  p lus  app ro fond ie  f e ra  appa -

ra i t r e ,  comme on  I ' a  dê ià  s i gna lê ,  que  l a  po l ' i t i que  e t  même I ' h i s to i re

n 'en sont  pas touiours absentes et  que c 'est  autant  en homme d 'Etat

qu 'en homte de le t t res que leur  auteur  aborde les suiets qu ' i l  t ra i te .

C'est  en 1761,  un an seulement  après avoi r  conçu la reouête de

Joseph  Pa t r i dge ,  â  l ' un  des  momen ts  l es  p lus  d i f f i c i l es  pou r  l u i  de  l a

guerre de Sept ans, que Môser publ ie Arlequt-n, cu La aëfen-se du =cni:.: '-;

g ro tesque  (111 ) .  L ' occas ion  qu i  1 ' a  amené  à  réd ige r  ce t t e  dé fense  es t

p robab lemen t  I a  pub l i ca t i on  en  1760 ,  à  V ienne ,  pa r  un  ce r ta in  J .  H '  von

Enge lscha l l ,  conse i l 1e r  roya i  e t  impé r ia l  de  son  é ta t ,  d ' un  opuscu le

qui  condamna' i  t  Ar lequin et  qui  s ' in t i tu la i t  :  Zuid.L l ige Gecianken ibet '

die deutsche Schaubiilme zu Hden, tot einem Verelrer Ces çaten Cesch-

macks undder guten Si t ten (112) '  Ce t i t re  t rahi t  déià I ' in tent ion de
' l ' au teu r :  dans  ce t te  v i l l e  de  V ienne ,  où  1a  t rad i t i on  d 'A r l ecu in  e t  de

Jean  Sauc i sse  es t  so l i demen t  imp lan tée ,  i l  veu t  con t r i bue r  à  i n t rodu i re

]a réforme got tschédienne et  chasser  de la  scène,  au nom du bon goût  et

(ILL) HæLekin odet Vertheidigang des Gvoteeke-Kottrischen. Hamburg, 1761.
Ûr iser  a l 'oute en sous- t i t re  une sor te d 'exergue en i ta l ien "Anch' io
son Pi t tore"  ( "Moi  aussi  je  suis  peint re") .  Le manuscr i t  se t rouve
dans  l e  cah ie r  des  "Exce rp ta  j u r i d i ca "  don t  I ' au teu r  se  se r t  depu i s
1740.  L 'ArLequin a été réédi té en L777 à Brème chez Cramer,  puis
par  Abeken en srr '  iX,  p,  63 sq.  L 'oeuvre ne se t rouve pas encore en
HKA. L 'édi t ion la  p lus récente,  accompagnée de matér iaux abondants
a  é té  assu rée  pa r ]es  so ins  de  Henn ing  Beo t i us  chez  Geh len ,  à  Bad
H o m b u r g  v . d . H ,  B e r l i n  e t  Z u r i c h ,  e n  1 9 6 8 .  E l l e  s e r v i r a  d ' é d i t i o n
de référence (= gd. $qst i t;5 ) .

(LLZ) Pensées fonâtites att stçiet de La seène aLLenancie ie Viet.ne, pa?,n
adtri,ru.teuz du bon goût et des bonnes moeura. L'ouvrage, aujourd'hui
perdu, est signalé dans Karl von Gôrner, Den licns . 'w'ut'sc-S-urei.t ir.
I'tien unl. ioseph uon SonnenfeZds. Vienne, 1884, p. 8.
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des bonnes moeurs,  le  personnage comique popula i re.  Cet te occas. ion est
corroborée par  Nicola i  dans sa b iographie de Môser :

" (Ar lequin)  doi t  probablement  sa naissance au fa i t  qu 'à

cet te époque d ivers écr iva ins voula ient  amél iorer  la
scène a l lemande dans le mei ' l leur  espr i t  got tschédien,

en bannissant  le  personnage comique ( ' ,d ie lust ige
Person")  mais en produisant  sur  la  scène des p ièces qui

éta ient  p lus misérables que toutes les ar lequinades.
Cet te occasion est  à peine percept ib le après p lus de
t ren te  ans  dans  l , éc r i t ,  ca r  Môse r  n , y  f a . i t  que  de  l é -
gè res  a i l us ions  aux  so ts  esp r . i t s  oe  son  temps , ,  ( l 13 ) .

ce  t émo ignage  dé f i n i t  f o r t  b i en  l ' i n ten t i on  de  Môse r  qu i  se ra  p le inemen t

conf i rmée par  1e texte lu i -même: sans désigner  nomnément ses adversai -
res,  l 'auteur  d 'Anlequin se propose de prendre la  défense du com. ique pur ,
voi re grotesque et  popula i re,  contre 1es at taques c les par t isans got tsché-
d iens  d ' un  pu r i sme  mora l i sa teu r  e t  u t i t i t a i r e .  ce t t e  a t t i t ude  ne  su rp rend
pas tota lement ,  venant  d 'un auteur  qui  avai t  déjà prouvé dans ses revues
de  j eunesse  qu ' i 1  sava i t  pa r fo i s  acco rde r  l a  p r i o r . i t é  au  p la i s . i r  su r
I  r  i n ten t i on .mora l i sa t r i ce  e t  exp lo i t e r ' l a  ve ine  p i ca resque  d 'un  resage
ou d 'un La Bruyère et  qui  avai t  a f f i rmé dans ia préface d 'Arn ln ius qu ' i1
exc lua i t  t ou te  i dée  d 'éd i f i ca t i on  rno ra le  de  l a  t r agéd ie .  Ma is  n i  ces  an -
técédents n i  les at taques contre Ar lequ. in des c i isc ip les v. iennois de
Gottsched ne suf f isent  à expl iquer  I 'engouement subi t  de Môser pour  1e
pe rsonnage  p r i nc ipa l  de  l a  conned ia  de l l , a r t e .  Ap rès  t ou t ,  i l  ne  s ' é ta i . t
pas privé de prêcher la morale dans ses revues de jeunesse et son Arr.i-
n ius éta i t  composé dans lè p lus pur  s ty le de la  t ragéd. ie f rançaise,  re-
vue et  corr igée par  Got tsched,  et  n,avai t  pas le  mo. indre t ra i t  commun
avec  l es  "Haup t -und  S taa tsak t i onen , ,  de  l a  t r ad i t . i on  ba roque  à  l aque l l e
se  ra t t ache  éga lemen t  1 ' a r l equ inade ,  du  mo . i ns  dans  sa  ve rs ion  a l l eman-

( 1 1 3 )  s i l ,  X ,  p . 6 3 .
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de  (114 ) .  I l  y  a  des  ra i sons  p lus  conc rè tes  à  son  i n té rê t  pou r  1e  co -

nt ique d 'Ar ' lequin.  La genèse de Ia requête de Joseph Patr idge peut  nous

suggérer  ces ra isons.  En janvier  1750 Môser se t rouvai t  au quart ier  9é-

néral  du duc de Brunswick et  i l  avai t  à  af f ronter  des d i f f icu l tés qui

ne prêta ient  nul lement  à r ' i re  et  n ' inspi ra ient  nul lement  au député des

é ta t s  d ' 0snab ruck  l ' env ie  de  i oue r  à  l 'A r l equ in .  E t  pou r tan t ,  i 1  y  a

joué pour obteni r  son rabais c i ,un pour cent .  I l  a  chois i  1e moyen de la

farce parce que son intu i t ion lu i  d isa i t  que ce procédé lu i  o f f ra i t  de

mei l leures chances d ' in téresser  et  de dér ider  un chef  de guepe que ses

soucis aura. ient  la issé insensib le à une requête rédigée dans un sty le

purernent  adrn in is t rat i f  ou à un genre l i t téra i re p lus sér ' ieux.  I l  a  mis

a ins i  A r ' l equ in  au  se rv i ce  de  l a  po l i t i que  e t  i l  a  pu  cons ta te r  que  l e

r i re f ranc et  sa in pouvai t  avoi r  de mei l leurs ef fets  que la démonstra-

t i on  l a  p lus  sé r ' i euse  ou  que  l a  coméd ie  l a  p lus  ra f f i née .  Une  l e t t r e

adressée à Thomas Abbt  au pr intemps 1762 dans laquel le  Môser évoque 1es

ci rconstances dans lesquel jes est  nê 1 'At lequizr  conf i rme ple inement  le

l ien qui  ex is te entre la  requête de Joseph Patr idge et  le  t ra i té  sur  le

comique grotesque :

" Je  ne  pouva i s  pas  me  mon t re r  avec  l a  m ine  t r i s te  d ' un

député des états terr i tor iaux.  Mais avec mon masque

com ' i que  j ' é ta i s  pa r tou t  l e  b ienvenu  e t  i l  m 'es t  souven t

a r r i vé  de  p r i e r ,  l e  coeu r  sa ignan t  e t  l es  yeux  p le in  de

la rmes ,  l e  duc  Fe rd inand ,  de  da igne r  en f i n  r i r e .  Pou r

apaiser  ma conscience i  l  me f i t  en tout  et  pour  tout  une

rem ise  d 'un  demi -m i l l i on  ;  c ' es t  a i ns i  que  I ' on  pu t  au

mo ins  paye r  l ' éc la i rage .  Tou t  ce la  appa r t i en t  à  t ' h i i t o i -

re de I 'Ar lequin qu ' i  est  né et  a été éduqué à l 'armée"
( 1 1 5 ) '

( 11a )  Les  l  i ens  de  l 'A r l equ in  de  Môse r  avec  l a  t r ad i t . i on  ba roque ,  p lus
favorable au comique pur ,  vo i re grossier  et  popula i re,et  moins re-
ga rdan te  su r ]a  pu re té  des  gen res ,  a  é té  sou ' l i gnée  à  j us te  t i t r e
par  Joël  Lefèbvre dans son ar t ic le  "Justus Môser le  baroque et  la
i ' l us t i ge  Pe rson" ,  i n  t  Rewe  d tA l l enagne ,  t .  V ,  1973 ,  pp .  460 -474 .

(LLS) Briefe, p. 113.
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L'Anlequin est  donc en quelque sor te un écr i t  de c i rconstance
qui  n 'est  pas tota lement  ét ranger aux préoccupat ions pol i t iques qui
absorbaient  Môser au début  des années soixante et  qui  bénéf . ic ie  de l ,ex-
pé r i ence  huma ine  qu ' i l  s ' es t  acqu i se  pendan t  l a  gue r re  de  sep t  ans .  sa
si tuat ion lu i  a  fa i t  apparaî t re corme plus abstra i tes et  p lus in tempes-
t ives encore les be] les théor ies pur is tes et  moral isantes de Got tsched
e t  de  ses  pa r t i sans  v ienno i s .  Ma is  i l  y  a  f o r t  à  pa r i e r  qu 'en  s ,en  p re_
nant  aux concept ions dramat iques de l 'école got tschédienne Môser sera i t
nécessairenent amené à battre également en brèche les théories et la
p ra t i que  du  c lass i c ' i sme  f rança i s  qu i  son t  t ou jou rs  à  I ' a r r . i è re -p lan  de
ces concept ions.  Et  ef fect ivement ,  les cr i t iques qu, i l  ne ménage pas à
l 'ar t  dramat ique c lass ique d ' inspi rat ion f rançaise font  de son At ,Lea.z.zr .
une  p ièce  qu i  es t  t ou t  à  f a i t  d i gne  de  f i gu re r  aux  cô tés  des  éc r i t s  de
Less'ing, conme la dix-septième Leitt?e sur La Littérature ou cerlarns ar-
ticles de laDzvtnatutgie de Honboutg où le promoteur du drame allemand
s 'emp lo ie  à  d i sc réd i t e r  Go t t sched  e t  ses  i nsp i ra teu rs  f r ança i s .  Ma is  l a
posi t ion de Môser n 'est  pas p lus t ranchée dans cet te oeuvre que dans
d 'au t res .  s ' i l  r enoue  avec  l a  t r ad i t i on  ba roque  v i l . i pendée  pa r  Go t t sched ,
i l  hés i t e  auss i  à  rompre  réso lumen t  avec  l a  t r ad i t i on  c l ass ique  à  l aque l -' l e  

i l  f a i t  de  sé r i euses  concess ions  (116 ) .  L ,ana l yse  de  l ' oeuv re  mon t re -
ra  qu ' i l  r es te  enco re  su r  b ien  des  po in t s  un  c lass ique  de  fo rma t . i on
f rança i se  e t  qu ' i l  n ' es t  pas  p rès  de  f ranch i r  ce  pas  qu i  au ra i t  pu  f a i re
de lu i  un précurseur  des jeunes génies des années soixante-d ix  ( l I7) .
Ma is  i l  y  a  p lus  :  pou r  j us t i f i e r  un  gen re  com ique  que  l es  pu r i s tes  n ' on t
pas réussi  à in tégrer  dans la  h iérarchie des valeurs dramat iques,  Môser

(116) Joë' l  Lefebvre,  op.  e i t . ,  montre que dans Ar lequin,  Môser,  p lacé de_
van t  l e  d i l emne  ' ' ba roque  ou  c lass i c i sme" ,  ne  se  résoud  pâs  à  t r an -
che r  e t  ne réuss i t pas  v ra imen t  à  opé re r  l a  syn thèse  en t re  l es  deux
courants opposés.

(117)  Dans 1a post face à son édi t ion d 'Ar lequin,  Henning Boet ius re lève
tous  l es  é lémen ts  qu i ,  dans  l e  t r a i t é ,  annoncen t  i ' es thé t i que  du'Sturm-und-Drang".  0n a déjà rerevé dés é ' réménts , ie-èÀ'ààn. .  ountles-exposés d 'eathét ique oés oeui  .euràs.  i i ;  Ë tàr" i iË. i  éronner
de  l a  pa r t  d ' un  au teu r  qu i  essaye  de  se  r i bé re r  ou  r . i f o r i ime  c ras -
s ique .  Ma is  Môse r  ne  peu t -pas  p ius  ê t re  annexé  au ' , s tù rm-und -Orang , '
que .Less ing .  Le  re tou r  à  ra  t r ad i t i on  ba roque ,  que  sou r i qne  Joë r  

-
Le febv re , semb le  ê t re  b ien  p lus  marqué  que  i ' evo iu i i àn -ue i s  res  i dées
des jeunes génies.
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orend  ses ré fé rences  e t  ses  au to r i t és  où  i l  l e  peu t ,  depu i s  1 'An t i qu i t é

gréco- lat ine jusqu'à l 'époque contemporaine '  en passant  par  le  Moyen-

Age,  l 'époque baroque et  le  c lass ic isme f rançais et  en fa isant  appel  aux

cu l t u res  l es  p lus  d i ve rses ,  g recque '  l a t i ne ,  i t a l i enne ,  ang la i se ,  f r an -

çaise et  a l lemande.  Les oeuvres ou les auteurs angla is ,  a l lemands et

f rançais sont  déjà au nombre d 'une c ' inquanta ine,  c 'est -à-d i re presque

autant que dans les trois cent cinquante pages des cieux revues morali-

santes,  a lors que' l 'At lequin n 'en compte guère p lus oe v ingt  c inq '  et

les Français t iennent  de lo in la  prenière p lace avec près de t rente men-

t ions,  c 'est -à-d i re p lus que dans les revues.  Pour le  chercheur qui  se

met en quête des sources f rançaises de la  pensée de Môser c 'est  une vé-

r i tab le aubaine.  I l  en est ,  cer tes,  par fo is  c ie ces sources comme de cel -

]es des revues :  e l ' les ne coulent  pas touiours d 'abondance et  n 'arro-

sent  que t rès superf ic ' ie l lement  le  terra in qu 'e l les devra ient  féconder.

I l  ar r ive aussi  que l 'auteur  ment ionné ne le soi t  que pour êt re cr i t i -

qué,  chose peu surprenante dans un ouvrage qui  est  d i r igé contre l 'es-

p r i t  c l ass ique  d ' i nsp i ra t ' i on  f r ança i se .  Ma is  i l  a r r i ve  p lus  souven t  en -

core que Môser c i te  les Français qui  abondent  dans son sens ou qui  1ui

servent  à réfuter ' le  dogmat isme got tschédien et  son modèle f rançais.  I1

convient  donc d 'exAminer  c6rment  Môser explo i te toutes ces Sources dans

son t ra i té  et  corment  i l  in tègre ses ment ions dans le  corps de sa démons-

t ra t i on .

La Défense dtAtlequin est un traité r' igoureusement construit qui

se compose de quatre par t ies.  [ )ans la  première,  Môser just ' i f ie  1a p lace

que le théâtre d,Arlequin occupe à côté des autres genres drarnatiques.

Dans la seconde,  i l  é tudie ce théâtre pour  lu i -même en dégageant  ses

t ra i t s  spéc i f i ques  e t  son  u t i f i t é .  Dans  l a  t r o i s i ème ,  i l  dé f i n i t  l e  co -

mique t rès par t icu l ier  de 1 'ar lequinade,  c 'est -à-d i re le  comique grotes-

que.  Dans la quatr ième, enf in ,  i ' l  examine les procédés et  les techniques

de mise en oeuvre et  de mise en scène.

La première par t ie  est  précédée d 'une cour te in t roduct ion dans

laquel le  Ar lequin,  qui  par le ic i  à  1a prenière personne'  comme dans la

sui te du t ra i té ,  désigne ses adversai res sans les nonuner d i rectement  :

ce sont ' ,Messieurs les savants"  (118) ,  quj  Se demandent  doctement  s i  les

( I lB l  Anlequin,  éd.  Boet ius '  p .  10 :  "g ie Herren Gelehr ten, ,
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représentat ions d 'Ar ' leguin peuvent  p ia i re,  sans se rendre compte que
les spectateurs,  toutes c lasses socia les confondues,  ont  déjà t ranché
depuis longtemps ]e débat  en montrant  par  leurs r i res qu ' i ls  approu-
vaient  ce genre de spectac le.  Dès le départ  Ie  réal is te Môser oppose
à la théor ie des fa i ts  :  le  théâtre d 'Ar lequin est  un phénomène de so-
c iété et  un genre dramat ique dont  I 'e f f icac i té comique n,est  p lus à dé-
montrer .  A ce premier  fa i t  i l  en a joute quelques autres.  D,abord ce ne
sont  pas seulement ]es gens du peuple qui  apprécient  les ver tus d 'Ar le-
quin,  mais les grands de ce monde les ont  reconnues of f ic ie l lemenr :
1 'Empereu r  a l l emand  a  payé  un  hau t  sa la i re  à  l ,A r l equ in  ca r l o  Be r t . i nazz i ,
chechin i  éta i t  au serv ice de I 'Empereur  Mat th ias et  constant . in i  a  même
été anobl i  par  le  ro i  de saxe,  Auguste.  pour  chechin i ,  Môser se réfère
à 1 'Histo iz 'e  du théâtre i taL ien de Riccoboni ,  un ouvrage f rançais qui
t r a i t e  su r tou t  de  théâ t re  i t a l i en  de  pa r i s  :  dès  l e  dépa r t  i l  es t  év i -
den t '  e t  l a  su i t e  l e  p rouve ra  amp lemen t ,  qu ' i l  songe  en  p r i o r i t é  à  l ,A r -
l equ in  f r anc i sé  de  l a  Fo i re .  Le  f a i t  su i van t  con f i rme  d ,a i l l eu rs  ce
cho i x  :  i l  se ra i t  f ac i l e  à  A r l equ in  de  p rodu i re  un  ce r t i f i ca t  en  bonne
et due forrne non seulement du médecin personnel du roi, Monsieur ou
Moul in,  mais même de toute la  Facul té de par is  que personne n,a encore
mal  d igéré son repas du soi r  après avoi r  daigné honorer  de sa présence
son humble audi to i re,  ce qu 'on ne peut  pas af f i rmer de tous 1es genres
de  spec tac les  (119 ) .  La  remarque  es t  p l a i san te ,  ma is  e l l e  mon t re  b ien
que même le por te-parole de Môser se présente corme un Ar lequin par . i -
s ien.  I l  est  enf in  un autre fa i t  incontestable que les t roupes ambulan-
tes a l lemandes ont  souvent  opposé aux récr iminat ions de Got tsched :  seul
A r l equ in  remp l i t  l es  ca i sses ,  ce  qu i  es t  t a  me i l l eu re  p reuve  de  son  suc -
c è s  ( 1 2 0 ) .

( ILg)  rb id. ,  p .  10 sq.

(120)  cet  avantage f inancier-est  conf i rmé par  une let t re f rançaise que
lyql ig  von Bar envoie à Môser de Vienne au pr . in temps de' I  'année
L762 . , l on  Ba r  a  p ro tes té  au t re fo i s  con t re  ; èan  Sau l i ssÀ ,  à  l , i ns_
t igat ion de la  Neuber in,  la  d i rect r ice de la  t roupe pro iegee pa"
Go t t sched .  Ma is  ayan t  cons ta té  que  l ' a r l equ inade  âs t ' se r i è  à  î a i r e
recet te,  i  l  est  prêt  à recormander un Ar lequin réformé qui  pour_
ra i t  ê t re  l e  f i l s  de  ce lu i  de  Môse r  (B r i e fe ,  p .  111 ) .
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Ma is  ce t  A r l equ in  s i  r éa l i s te  ne  déda igne  pas  recoun i r  l u i -même

à  l a  t héo r i e ,  ce  que  l u i  r ep roche ron t  d ' a i l l eu rs  de  nombreux  c r i t i ques

(121) et  i l  cormence sa démonstrat ion en se s i tuant  par  rapport  aux

grands genres c i ramat iques dont  la  d igni té est  reconnue par  les espr i ts

exigeants et  auxquels i l  concède volont iers la  pr imauté :  1 'opéra et

ses enchantements, la tragédie maiestueuse, par exemple le catan de

Gottsched ou \a Zatre de Vol ta i re,  qui  touchent  et  é lèvent  agréablernent

les âmes des spectateurs,  la  comédie de Mol ière et  de Térence qui  sus-

c i tent  "un r i re épicé et  b ienfa isant ' '  (L22)  et 'enf in , la  comédie larmoyan-

te qui  a " tous les charmes d 'une beauté b ienséante,  tendre et  ver tueuse'

b ien  fa i t e  pou r  anob l i r  l es  sen t imen ts  de  son  ôman t "  (123 ) .  Pou r  p la i re

au  pu r i s te  Chass i ron ,  don t  Less ing  ava i t  t r adu i t  en  1754  l e  t r a i t é  con -

damnant  les formes impures de comédie,  en par t icu l ier  la  comédie lar-

moyante, en même temps que le Pro cornnoedia eonnouente de Ge11ert, Arie-

quin veut  b ien renoncer pour  lu i -même au label  d 'authent ique comédie.

Ma is ,  s i  ] e  t i t r e  qu 'on  veu t  b ien  l u i  con fé re r ' l u i  impo r te  assez  peu ,  i 1

refuse de se fa i re bannir  du mei l leur  des mondes comiques dans 1equel  i1

se f ' latte d'être, corme ses ancêtres"l 'ont été depuis des temps immémo-

r i aux ,  un  c i t oyen  u t i l e  e t  ag réab le .  Qu 'on  se  con ten te  donc  d 'appe le r

ses prestat ions des "ar lequinades" et  qu 'on lu i  permette d 'êt re "une bê-

te  o r i g i na le  dans  son  gen re "  (LZq ) ,  ce  qu i  es t  "beaucoup  p lus  f l a t t eu r

que d 'êt re compté,  corrne le  1 ion,  dans 1e genre des chats"  (125) .  Ce.

d ro i t  à  l ' ex i s tence  e t  à  l a  spéc i f i c i t é  se  f onde  su r  l a  gamme t rès  va -

(121) Bien qu ' i ls  approuvent  les idées du t ra i té ,  Nicola i  e t  Abbt  repro-
chent'à Môser dans les Lett"es sut La Littér'atuîe modetme (l0ae à
106e  l e t t r e )  d ' ê t re  re tombé  dans  l e  sé r i eux  ph i l osoph ique  l o r squ ' i l
a  v o u l u  d é f i n i r  l e  c o m i q u e :  " I l  ( 1 ' A r l e q u i n  d e  M ô s e r )  a b o u t i t  à
une  so r te  d ' exp l i ca t i on  ph i l osoph ique ;  auss i t ô t  i l  i e t t e  son  sab re
de  bo i s ,  s ' ass ied  aux  p ieds  d 'A r i s to te  e t  se  me t  à  d i scu te r " .  ( éd '
B o e t i u s ,  p .  7 3 ) .

(L22)  Az 'Lequin,  êd.  Boet ius,  p.  11.

(123) rbid.

(L24\  Ib id. ,  p .  L2.

(125) Ibid.
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r i ée  des  fo rmes  du  comique  qu i  r epose  e l l e -même su r  l , i népu i sab le  va -
r ié té de la  nature.  Môser est  resté f idè le aux concept ions esthét iques
qu' i l  avai t  exposées dans la  spectat r ice a lLenande et  i1  reprend I ' ima-
ge  qu ' i l  ava i t  dé jà  esgu i ssée  au t re fo i s  des  j a rd ins  à  l , ang la i se ,  sym-
bo le  de  l a  r i chesse  de  I ' a r t  ang ia i s  e t ,  pa r  vo ie  de  conséquence ,  ge r -
man ique ,  qu ' i - l . . gppose  à  ce l l e  du  j a rd in  c l ass ique ,  symbo le  de  l a  mono to -
n ie  de  l ' a r t  f r ança ' i s  du  Grand  s ièc le  don t  s , i nsp i ren t  l es  go t t schéd iens .
cet te opposi t ion entre 1 'ar t  angla is  et  i 'ar t  f rançais a été amplement
développée par  Lessing quelques années auparavant ,  en 1759,  dans la  d. ix-
sept ième let t re sur  la  l i t térature moderne qui  s 'en prend à Got tsched et
à ses inspi rateurs f rança' is  et  e l le  est  près de devenir  un l ieu connun
de  1a  c r i t ' i que  a l l emande .  Quan t  à  l , image  des  deux  j a rd ins ,  i l  es t  pos -
s ib fe  qu 'e l l e  so i t  emprun tée  à  l a  NouueL le  HéLo i se  qu i  v i en t  de  pa ra î t r e
en  1761  ;  ma is  on  sa i t  qu 'e l l e  es t  cou ran te  dans  l es  l e t t r es  anq la i se  e t
a l  lemande depuis le  début  du s ièc le.

C 'es t  ce  t hème de  l a  t r ès  nécessa i re  e t  na tu re l l e  va r i é té  qu ,A r -
lequin va développer pour  just i f ier  son ex is tence. .  De même que Fonte-
ne l l e  s ' es t  demandé  pou rquo i  i l  n ' ex i s te ra i t  pas  c i , au t res  mondes  hab i t és ,
i1  se permet de demander pourquoi  i1  ne pourra i t  pas y avoi r  p lus. ieurs
sor tes de comiques.  Déjà les Anciens connaissaient  d 'autres formes oe
comique que cel le  des p ièces de Térence.  p laute,  Anistophane,  Térence
lu i -même e t  l eu r  d i sc ip le  moderne ,  Mo l i è re ,  se  son t  ma in tes  f o i s  i nsp i -
rés des prédécesseurs d,Ar lequin,  les Satyres,  dont  le  p ied de bouc
n'éta i t  pour tant  pas p ius honorable que le vêtement  b igarré du person-
nage de la cormedia del l 'ar te et  auxquels Ar is tote aura i t  rendu nonmage,
selon un savant  a l lemand,  dans une par t ie  perdue de ses ouvrages.  L,ar-
gumen t  es t  hab i l e ,  ca r  i l  s ' appu ie  su r  ce t t e  au to r i t é  des  Anc iens , ' don t
]es pur is tes modernes font  s i  grand cas.  Mais i l  a  aussi  de la  valeur
aux  yeux  de  l ' h i s to r i en  Môse r  pou r  qu i  l e  f a i t  h i s to r i que  a  p lus  de  po . i ds
que toutes les démonstrat ions qui  se fondent  sur  des pr . inc ipes abstra j ts .
La peinture comique connaî t  p lus de genres que ceux qui  sont  reconnus of-
f i c i e l l emen t .  I 1  su f f i t ,  pou r  s ' en  pe rsuade r ,  de  vo i r  t ou tes  l es  mod i f i -
cat ions dont  sont  suscept ib les des genres corrne l ,opéra et  le  poème hé-
ro ique .  E t  A r l equ in  de  c i t e r  I ' opé ra  hé ro i - com ique ,  com ique ,  bu r l esque ,
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g ro tesque ,  po i ssa rd  e t  ce lu i  qu i  s ' i nsp i re  de  l a  coméd ie  l a rmoyan te

(126 ) ,  t ou tes  f o rmes  qu i  ne  son t  pas  de  s imp les  va r i an tes  du  gen re  i n i -

t ia l ,  mais qui  ont  leur  caractère propre.  0e même, les product ions de

Cervan tès ,  de  Sw i f t ,  de  Bo i l eau ,  de  F ie ld ing ,  de  Pope ,  de  Zacha r i ' d '  de

Dusch,  de Vadé (127),  de Scanron de But ler ,  de Garth et  de Vo' l ta i re '

dans sa PuceLLe, appartiennent toutes au genre de poème héroique' mais

el les sont ,  dans leur  catégor ie (128)  aussi  d i f férentes les unes des

autres oue les créat ions de Klopstock le  sont  de cel les d 'Homère.  La

l . is te des auteurs c i tés est  impressionnante.  El le  compte beaucoup de

nons français I l ' îôser prend ses autorités dans cette l ittérature qui

semble êt re de pr ime abord s i  régul ière et  s i  monotone,  mais dont  les

représentants,  y  compr is  Boi leau,  le  maî t re-à-penser de Got tsched,  n 'hé-

s i tent  pas à prendre quelques l iber tés et  à prat iquer  une fanta is ie d i -

gne  des  Ang la i s  ou  des  A l l emands .  Ma is  ce t t e  va r i é té  n ' ex i s te  pas  seu le -

men t  dans  l ' opé ra  ou  dans  1e  poème hé ro îque .0ans  tous  l es  a r t s ,  poés ie '

'pe inture,  théâtre,  danse,  musique on t rouve de ces " formes" ( "Ar ten")

très différentes qui peuvent être amenées à un degré de perfection qui
' leur  

est  propre.  cet te not ion de per fect ion re lat ive que Môser oppose à

la oer fect ion abstra i te  et  universel le  des théor ic iens c lass iques iust i -

f ie  I 'ex is tence de genres mineurs corme le théâtre d 'Ar ' lequin.  Pourquoi

en ef fet ,  refuserai t -on à ce théâtre ce qu 'on accorde à tous les autres

ar ts  ? c ,est  encore un argument  de fa i t  que Môser oppose à la  théor ie.

(126) En nomant cette variété d'opéra, Môser songe -à t 'a ieune-Grecque'  
de Char les Simon Favart  et  de sa ferme Mar ie-Just ine et  à la  pâle
' imi tat ion qu 'en a donné Mme de Graf f igny dans la  F iLLe d 'At is t id 'e
(e f .  êd .  Boe t i us ,  p .  13 ,  no te  4 ) .

(127)  En note,  Môser donne sur  " l 'a imable"  Vadé,  le  créateur  du vaude--  
v i l l e  que lques  rense ignemen ts  qu ' i l  t r ouve  dans  1 'Année  L i f i â ra i ve
de  L757  de 'F ré ron .  C 'ès t  donc  enco re  un  pé r i od ique  f rança i s  qu ' i 1
prat'ique, en plus ou JournaL de ?réuou't, du tletewe âe Frar'-ce et'de 

1a cr tzet te L i t téra i re d 'ùæope d 'Arnaud qu' i1  c i te  p lus ieurs
fo is  en 1764 dans ses le t t res à Th.  Abbt .

(12g)  Môser emplo ie ce terme de "Ar t " ,  qui  désigne chez lu i  une subdiv i '
s i on  de  1a  "Ga t tung "  ( "gen re " ) .
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Ces  no t i ons  de  spéc i f i c i t é  p rop re  e t  de  pe r fec t i on  re la t i ve
son t  i l l us t rées  pa r  une  cou r te  d ig ress ion  su r ' l , opé ra  qu i  pe rme t  à
I 'k iser  de contester  1e pr inc ipe got tschédien d 'une imi tat ion r igoureuse
de  l a  na tu re .  L ' opé ra  n ' es t  pas  na tu re l ,  I l  es t  l e  royaume des  ch imères
e t  i l  a  son  p rop re  un i ve rs  qu i  n ' es t  pas  ce lu i  de  l a  na tu re  (129 ) .  pou r
j us t i f i e r  ce  gen re  e t  se  l i bé re r  du  ca rcan  de  I ' im i t a t i on  se rv i l e  du
monde empir ique,  lv lôser  recourt  à la  not ion des "mondes possib les, ' (130)
au nom de laquel le  les suisses,  en par t icu l ier  Bre i t ' inger ,  dans son / i r i
poét ique crùt iqu.e de 1740,  avaient  défendu les dro i ts  de I ' imaginat . ion.
Le  théâ t re  d 'A r l equ in  ne  pou r ra i t - i 1  pas  cons t i t ue r ,  l u i  auss i ,  un  monde
poss ib le  ?

Après  avo i r  a i ns i  j us t i f i é  l ,A r l equ inade  en  mon t ran t  l a  va r i é té
des formes comiques possib les,  Môser aborde la seconde par t ie  de son
exposé  dans  l aque l l e  i l  se  p ropose  de  dé f i n i r ,  t ou jou rs  pa r  1e  t ruche -
men t  d 'A r l equ in ,  " l e  ca rac tè re  d i s t i nc t i f "  ( 131 )  de  ce t te  so r te  de  théâ -
t re  com ' i que  e t  d ' en  dégage r  en  même temps  1e  bu t  e t  I ' u t . i I i t é .  En  fa i t ,
c ' es t  su r tou t  ce  de rn ie r  p rob lème ,  ce lu i  de  I ' u t i l i t é ,  qu i  es t  abo rdé .
Dans I 'esthét ique de Môser,  cornne dans cel le  de Got tsched et  des Lumiè-
res  en  géné ra1 ,  l e  ca rac tè re  u t i l i t a i r e  de  I ' a r t  I ' empor te  su r  sa  va leu r
i n t r i nsèque .  c ' es t  l ' e f f e t  p rodu i t  su r  l e  pub l i c  qu i  I ' empor te  su r  t ou t
le  reste.  Mais la  grande nouveauté du t ra i té  sur  le  comique grotesque
es t  qu ' i l  s ' éca r te  de  l ' u t i l i t a r i sme  pu remen t  mora l  de  Go t t sched  e t  qu , i l
a f f i rme  que  I ' i n ten t i on  de  d i s t ra i re  e t  d ,amuse r  p r ime  su r  l , éd i f i ca t i on .
Ar lequin,  prend,  cer tes,  des précaut ions et  t ient  à conf i rmer,  contre
tous ceux qui  mépr isent  les comédiens et  voudraient  leur  refuser  une sé-

(129 )  Môse r  con tes te  ] a  t hèse  de  sa in t -Mard  qu ' i l  c i t e  e t  qu i  a  vou lu
démontrer dans ses .Réflerions su.z, L,opéna, contre Saint-Evremond,
que  l ' opé ra  é ta i t  " na tu re l " .  I l  es t  b l en  de  I ' av i s  de  Go t t sched
qu i  rep rend  l es  c r i t i ques  de  Sa in t -Ev remond  e t  qu i  r écuse  1 ,opé ra
pa rce  que  I ' absence  de  na tu re l  e t  de  v ra i semb lance  y  exc lu t  I ' e f_
fe t  mora l .  Ma is ,  à  ] , opp9sé  du  c r i t i que  de  Le ipz ig , - i 1  app rouve
ce manque de nature l  au l ieu de le  regret ter .  Au Àujet  de ce débat ,
cf. U. Lochter, MiJser urui das Theater, op. cit., p,-143.

( I30)  Ar lequin,  éd.  Boet ius,  p.  15.

(L3L)  rb id. ,  p .  16.
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pu l t u re  dans  l es  c ime t i è res  (132 )  sa  bonne  mora l i t é  :  I ' amé l j o ra t i on

d e s  m o e u r s  e s t  p o u r ' l u i  a u s s i  1 e  b u t  p r i n c i p a l .  M a i s  i 1  1 ' a s s u r e  p a r

d 'au t res  vo ies  que  ce l l e  de  I ' i ns t ruc t i on  mora le .  I l  n ' es t  pas  su rp re -

nant  que 1 'esthét ique de l 'e f fe t  amène Môser à par t i r  de 1a psycholo-

g ie  du  spec ta teu r  pou r  dé f i n i r  l a  f i na l i t é  de  l ' a r l equ inade .  Peu t -ê t re

s ' inspi re- t - i l  aussi  des Réf lec lons cr i t iques de Dubos qu ' i l  semble c lé-

jà  avoi r  prat iqué quand i1 rédigeai t  ses revues et  qui  t ient  également

compte du facteur psychologique pour cerner 1e phénomène esthétique. 0r

tout  spectateur  et ,  p lus généralement ,  tout  horme, éprouve " le  besoin,

de se détendre et  de se délasser"  (133) .  En conséquence'  amuser son

p rocha in  n ' es t  pas  un  bu t  f u t i l e .  Ce  n 'es t ,  ce r tes ,  pas  l a  t r agéd ie  qu j

oeut  assurer  cet te miss ion.  El le  peut  même avoi r  des ef fets  pern ic ieux,

en  un  temps  où  l e  respec t  de  l , au to r i t é  s ' impose ,  l o r squ 'e l l e  soumet  l es

grands au même sor t  que le commun des morte ls  ou qu 'e1le inspi re de 1a

frayeur et  de la  p i t ié  à des coeurs que les fermiers des impôts et  les

cormissai res de guerre font  sa igner  b ien p lus ef f icacement  (134) '

L ' a r l equ inade  n 'a  pas  de  te l s  i nconvén ien ts  pu i squ 'e l1e  p ropose  " l e  re -

nÈde  sa lu ta i re  du  p la i s i r "  ( 135 ) .  L ' image  du  r i r e  con rne  remède  domine

toute cet te démonstrat ion qui  s 'adresse à des gens accablés par  1es sou-

c i s  q u o t i d i e n s .  A r l e q u i n  n o u s  r a p p e l l e  q u ' i l  p a r l e  e n  l ' a n n é e  1 7 6 1 .  E n

ce tenps de guerre et  de d i f f icu l tés,  dans un monde où le mal  l 'emporte

su r  I e  b ien ,  1e  "p rocha in " ,  m in i s t re  ou  s imp le  c i t oyen ,  es t  b i en  ma lade

et  a besoin de se détendre et  de se d iver t i r  pour  oubl ier  ses préoccupa-

t ions.  Ar lequin sai t  amuser les hommes et ,  remarque-t - i l  en p la isantant '

i l  a  contr ibué b ien p lus ef f icacenent  à I 'expansion démographique en ren-

dant  leur  entra in aux époux dépr imés que le Marquis de Mirabeau avec ses

(132 )  A r ]equ in  f a i t  a l l us ion ,au  passage ,  au  so r t  de  l a  coméd ienne  Ad r i en -
ne  Le  Couv reu r ,  à  l aque l l e  f u t  r e fusée  l a  sépu l t u re ,  un  t ra i t emen t
que Voltaire dénonce dans le TernpLe du goût.

(133)  AnLequin,  êd.  Boet ius,  p.  16.

(L34)  rba. ,  p .  17 .

(L35) rbid.
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savan ts  ouv rages  su r  l a  popu la t i on  (136 ) .  I l  a  réuss i  à  p rovoque r  chez
tous les spectateurs découragés , ,un r i re sain et  b ienfa isant ' ,  (137) ,
e t  i nc i t é  a ins ' i  ma in t  esp r i t  r ou i l l é  e t  décou ragé  à  re t rouve r ]e  sens
de l ' in térêt  cormun.  Bref ,  l ,Etat  ne peut  que gagner à Ia défense
d'Ar lequin,  car i  l  ne lu i  est  pas indi f férent  que le personnage comique
sache "amener un min is t re hypochondr iaque à écouter  pat ienment  l , inno-
cent ,  rendre courage à un sujet  accablé par  les charges,  préparer  1es
membres mal disposés des états provinciaux à approuver de nouveaux im-
pôts et ,  d 'une manière générale,  apaiser  les coeurs tourmentés,  re le-
ver  

' les 
coeurs abat tus,  insuf f ' ler  un nouvel  enthousiasme aux coeurs fa-

t ' i gués  e t  r end re  à  l a  ma in  a langu ie  d ' un  au teu r  l a  f o r ce  d ' en t rep reno re
de nouveaux t ravaux" (138) .  Môser ne perd pas de vue Ia s i tuat ion dans
laque l l e  ses  conc i t oyens  e t  l u i -même se  t rouven t .  Les  exemp les  qu ' i 1
v ient  de donner prouvent  que même dans ce t ra i té  d,esthét ique 1a préoc-
cupa t i on  po l i t i que  l ' empor te  su r  t ou t  l e  res te  e t  que  s ' i l  ass igne  à
1 'a r l equ inade  une  f i n  u t i l i t a . i r e ,  ce t t e  f i n  n ,es t  pas  mora le ,  co rme
chez  Go t t sched ,  ma is  po l i t i que .0e  ce  po in t  de  vue ,  A r l equ in  p ropose  ce
que ne peuvent  apporter  n i  la  t ragédie,  où i1  n 'est  quest . ion que de
meurt re et  qui  ne peut  sat is fa i re que "de jeunes et  tendres Hélo ise
amoureuses" (139)  quand e l les sont  prêtes à éprouver une agréable émo-
t ' i on ,  n i  ' l a  

coméd ie  de  Mo l i è re  ( l a0 ) ,  qu i  ne  conv ien t  qu 'à  des  spec ta -
teurs b ien d isposés dès le  départ ,  n i  la  comédie larmoyante qui  ne sa-
t is fera que des gens dési reux de t rouver  le  ton de la  bonne société.  I l
est  des moments où seui  Ar lequin est  capable de détendre.0n peut  né-
anmoins objecter  que le sage sour i t  à  ces panta lonnades a lors que seul

(L36\  Ib id.  I1  s 'agi t -de Victor  Riguet i ,  marquis c ie M. i rabeau,  1e père
du merùre de I 'Assemblée const i tuante,  I 'auteur  de 1,Ani  âes ! !cn-
mes,  que I 'on compte parmi  1es phys. iocrates.  La c. i ta t ion,  purement
humor i s t i que ,  p rouve  du  mo ins  que  Môse r  s ' i n té ressa i t  dé j i  en  r z51
au courant  physiocrat ique.

(L37)  Ib id. ,  p .  18.

(L38)  Ib id, . ,  p .  L7.

(L39' )  rb id. ,  p ._18.  c 'est  peut-êt re déjà une a l  lus ion à 1a l iouuel le  i ié-
Loîse de Rousseau.

(L40 )  rb id '  Môse r  ava i t . consc ience  que  re  t héâ t re  de  Mor iè re  p r i v i i ég ia i tun comique f in  qui  excrut  en généra1 ta rarcÀ-el ' i ; - ; ; r i ; ; "  srotesque.
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j e  so t  r i t  aux  éc la t s .  Ma is  ce t t e  re tenue  qu 'a f f ec te  l e  sage  n 'es t  en

réa l i t é  qu 'une  con t ra in te  imposée  pa r  l a  mode , ' co r rne  1 'a  p rouvé  Ï rub le t

au tome I I  de ses Essais (1a1)  et  i1  se pourra i t  qu 'un r i re f ranc lu i

so i t  auss i  béné f i que  qu 'aux  au t res .  En  conc lus ion ,  A r i equ in ,  a l i as

Môser,  conçoi t  le  d iver t issement  qu ' i l  prat ique corme une cure par fa i te-

ment  adaptée à , ' la  physique et  à la  métaphysique du coeur humain"  (142)

e t  l , a r l equ inade  a  b ien  sa  p lace  dans  l e  me i l l eu r  des  mondes  comiques '

pu i squ ,e l l e  gué r i t  l es  honmes .  s i ' l ' on  cons idè re  1es  moyens  qu 'e l l e  u t i -
' l ise,  

on constatera qu,en fa i t  e l le  contr ibue de surcroî t  à  l 'amendement

des moeurs.  c ,est  ce que Môser va prouver  dans la  t ro is ième par t ie  en

essayan t  de  dé f i n i r ] e  gen re  de  comique  qu i  es t  pa r t i cu l i e r  à  l ' a r l equ i -

nade.

Ce  comique  t rès  pa r t i cu l i e r  se  rapp roche  de  ce  qu 'on  appe l l e  dans

la  pe in tu re  l a  ca r i ca tu re .  I l  exagè re  l es  f i gu res  e t  p ra t i que  l e  "g ros -

s i ssemen t , , ( 143 )  qu i  f a i t  vo i r  c l a i r emen t  l es  dé fau ts  à  ceux  qu i  ne  son t

pas  sens ib les  aux  f . i nesses  de  l a  sa t i r e  o rd ina i re .  c ' es t  pa r  l a  ca r i ca -

ture qu 'Ar lequin contr ibue à dénoncer les t ravers et  à amender les

moeurs .  Ma is  i l  n ' ex i s te  pas  une  man iè re  un ique  de  l e  f a i r e .  Les  F ran -

ça i s ,  pa r  exemp le ,  ennu ien t  l eu r  pub l ' i c  pa r ' l eu r  respec t  excess i f  d ' une

régu la r i t é  qu i  se  veu t  un i ve rse l l e .  En  réa l i t é  i l  y  a  au tan t  de  man iè res

de dénoncer les t ravers qu, i l  y  a de spectateurs et  de nat ions qui  ont

chacune leur  goût  par t icu l ier .  Môser,  qui  se rappel le  peut  êt re 1 'Essai

sur Les conédies anglaises de Saint-Evremond, applique aux sociétés hu-

maines sa concept , ion de la  var iété nature l le  pour  cr i t iquer ' la  "monoto-

n ie, 'de l 'ar t  dramat ique f rançais et  pour  soul igner  le  caractère t rès

re lat i f  des not ions c ie goût  et  de comique.  Pour préc iser  la  forme d 'exa-

( l 4L )  I bU . ,  p .  19 ,  no te  14 .

(L42)  Ib id. ,  p .  ?! .  Môser n 'a donc pas renoncé tota lement  à "1 'examen'  
ch imique" de l 'âme humaine que prat iquent  les moral is tes f rançais
e t  qu ' i l  r écuse ra  à  l a  f i n  de  sa  v ie .

(143') rbid.
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gé ra t i on  qu i  es t  p rop re  à  l , a r l equ inade ,  i l  l a  compare  à  l , image  qu i
appa ra î t  dans  un  m i ro i r  concave .  Ma is  l , exagé ra t i on  seu le  ne  su f f i t
pas à d iver t i r  e t  à amender.  Par tant  de l 'esthét ique de Hogarth,  Môser
mon t re  qu 'en  s ' éca r tan t  de  l a  l i gne  ondu la to i re  i déa le  de  l a  beau té
(144) l 'ar t is te ou l 'acteur  produi t  une car icature grotesque,  dont  le
personnage du capi ta ine dans la  cormedia del l 'ar te fourn i t  un bon exem-
p le .  I l  es t  v ra i  que  ce  "goû t  du  to rdu , , (145 ) ,  que  Môse r  appe l l e  é9a1e -
ment . le  "goût  baroc"  ( t+e1 n 'a pas sa p iace par tout  et  ne saurai t  ê t re
admis dans le  Tenple dt  goût  de vol ta i re ou dans les tableaux subl imes
d 'un  Corne i l l e  ou  d ' un  Rac ine .  A r l equ in  es t  modes te  e t  i l  ne  p ré tend
pas  r i va l i se r  avec  l es  che fs  d ,oeuv re  qu i  on t  d ro i t  à  l ' é te rn i t é  e t
don t  i l  r econna î t  vo lon t i e r s  l a  va leu r ,  ma lg ré  ses  a t t aques  con t re  I ' a r t
c l ass ique  f rança i s .  Ma is  i l  a  d ' au t res  ré fé rences  dans  l e  doma ine  de  l a
peinture qui  lu i  fourn issent  des comparaisons pour sa propre manière de
concevo i r  l a  ca r i ca tu re  :  l e  F rança i s  Jacques  ca l l o t  e t  l es  Ho l l anda i s
Teniers et  Douw. Par son comique grotesque i1 produi t  une forme par t . i -
cu l i è re  e t  pa r fa i t e  en  e l l e -même de  n id i cu le .  I l  es t  b i en  d i f f i c i l e  de
d é f i n i r  " c e  q u i  f a i t  r i r e ,  c e  q u i  e s t  r i s i b l e  e t  r i d i c u l e , , ( 1 4 7 )  c a r
]es goûts t rès var iés des horrnes font  que l 'un p leure là  où un autre r i t
à  gorge déployée.  Par tant  d 'Ar is tote qui  déf in i t  au chapi t re c inq oe sa
Poét ique le r id icu le conrne , , le  mala ise sans douleur , '  (149) ,  Ar ]equin_
Môser pense pouvoir  en donner une déf in i t ion p lus féconde qui  est  ce l  le
de la "grandeur sans force, ,  (1a9) .  En conséquence,  la  car icature d,Ar le-
qu in  se ra i t  1 ' exp ress ion  ex t rême  du  r i d i cu le  pa rce  qu ,e l l e  g ross i t  l a
f igure tout  en d iminuant  le  p lus possibte l 'âme ou la force de cet te f . i -

(L44)  n l ,a , ,  p .  ?4.  La référence à la  l igne courbe conf i rme,  comme le
remarque  fo r t  j us temen t  Joë l  Le febv re  (op .  e i t . ,  p .466 ,  no te  23 )
1a  pa ren té  de  I ' es thé t i que  de  Môse r  avec -  ce l l e  àe  1 ' âge  ba roque .

(L4s) rbu.

(146) rbid.

(L47 )  I bU . ,  p .  25 .

(L48) Ibnd. : "Uebel ohne Schmerz,,.

(L49)  Ib id.  :  "Grôsse ohne Stârke, , .
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gu re  (150 ) .  Pou r  i l l us t re r  ce t t e  dé f i n i t i on ,  Môse r  donne  en  exemp le ' l e

Oon  Qu icho t te  de  Cervan tès ,  " l e  p lus  g rand  des  ca r i ca tu r i s tes "  (151 ) .

Ce noble cheval ier  est ,  te l  que I 'ont  représenté les graveurs f rançais

Bernard P' icard et  Anto ine Coypel  (152) ,  un corps v idé de sa substance

qu i  a f f i che  1a  g randeu r  e t  t r ah i t  sa  f a i b lesse  e t  qu i  pou r tan t ,  d ' ap rès

le jugement  de Saint -Evremond,  est ]e bon médec' in  pour  les âmes mélan-

col iques (153) .  Ar lequin se réfère encore à deux autres autor i tés,  1 'une

angla ise,  Pope,  et  l 'aut re f rançaise,  Mol ière,  qui  le  conf i rment  dans la

justesse de son point  de vue'  eux qui  ont  conformé la règle du bon goût

dans  l es  oeuv res  com iques  à  " l a  vo i x  du  peup le  e t  de  l a  na tu re "  (154 ) .

Le  comique  d 'A r l equ in  s ' ad resse  à  t ou tes  l es  couches  soc ia les ,  ma is  i l

reste,  s i  I 'on prend en considérat ion cet te remarque sur  Pope et  sur

Mo l i è re ,  d ' essence  popu la i re  e t ,  pa r  conséquence ,  con fo rme  à  l a  na tu re .

Cet te déf in i t ion du comique grotesque appel le  toutefo is  une restr ic t ion :

l a  t r i v i a l i t é  qu 'e l l e  semb le  devo i r  imp l i que r  es t  a t t énuée  pa r ' l a  na i ve -

té  i nnocen te  d 'A r l equ in ,  pa r  " l a  b ienséance  de  l a  so t t i se "  (155 ) ,  pa r  ] e

"gof fo"  i ta l ien que les Français rendent  p lus ou moins b ' ien par ' le  terme

(L50) Ib id.  Ce sont  ces déf in i t ions,  t rop phi losophiques à leur  goût ,
que Thomas Abbt  et  Nicola i  cr i t iquent  dans leurs comptes rendus de
1 a ALLgeneine Deutsehe BibLiothek.

(tsl], rbid.

(152)  0n se souvient  que Môser avai t  déjà c i té  ces deux graveurs en par lant
des manuscrits. de troubadours al lemands du Moyen-Age (ef. chapi-
t r e  I V ) .

(153 )  Môse r  f a i t  a l l us ion  à  un  passage  de  l a  l e t t r e  de  Sa in t -Ev remond  à
Mr Le Conte dt)Lonne : "Que les Malheureux donc ne cherchent pas
dans  l es  I i v res  à  s ' a t t r i s t e r  de  nos  m isè res ,  ma is  à  se  ré jou i r  de
nos fo l ies et  par  cet te ra ison vous préférerez à la  lecture de Sé-
nèque,  de Plutarque et  de Montaigne cel  le  de Lucien,  de Pétrone,  de
Don Qt ichote:  quelque af f l ic t ion que vous ayez,  la  f inesse de son
r id icu le vous conduira impercept ib lement  à la  ioye"  ( )euutes nê!ées,
t .  I I I ,  p .  115 ) .  Ce  passage  qu i  p résen te  que lques  ressemb lances  avec
les thèses défendues dahs nrLeqt in montre qu 'en 1761 Môser n 'avai t
oas encore oubl ié  Saint -Evremond.

(154 )  A rLequ in ,  êd .  Boe t i us ,  p .26 .  La  vo i x  popu la i re  es t ,  pou r  Mo l i è re ,
cel le de sa servante, dont Môser a par' lé dans la îeuiLie h.ebicnaâci:: ' :

(L55)  Ib id.  :  "Oer Anstand e iner  Dummhei t " .
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de  "naT f "  ( 156 ) .  0n  passe  vo ' l on t i e r s  à  I a  sa t i r e  na i ve  d ,A r l eou . i n  ce
qu 'on  accep te ra i t  mo ins  b ien  de  l a  pa r t  de  pe rsonnages  p lus  i n te l l i _
gen ts .  La  l angue  d 'A r ' l equ in  es t ,  en  conséquence ,  1a  ' , go f f i s s ima  l i ngua
be rgamasca" ,  c ' es t -à -d i re  l e  ' , v ra i  t on  d ,une  ce r ta ine  na i ve té , ,  ( 157 ) .
Ca r ]a  v ra ie  pa t r i e  d ' o r i g i ne  d 'A r l equ in  es t  Be rgame,  ce  qu i  n ' empêche
pas Môser de s ' insp ' i rer  sur tout  du modèle de l 'Ar lequin du théâtre i ta-
] ien de Par is  où i l  a  t rouvé une nouvel ' le  patn ie d 'adopt ion et  de pré-
c iser ,  pour  que personne ne s 'y  t rornpe,  qu 'un Bas-Saxon ne peut  pas fa i -
re  un  bon  A r l equ in  (158 ) .

Maintenant  que les lecteurs connaissent  1es or ig ines,  la  person-
ne et  le  caractère d 'Ar lequin,  sa manière de peindre les moeurs er  oe
ragai l lard i r  les coeurs,  i l  est  temps de passer  à un sujet  que Môser
es t ime  p lus  impor tan t  e t  qu ' i l  r ésume dans  l a  ques t i on  :  , ,Ma is  qu .en
es t - i l  de  l ' app l i ca t i on  p ra t i que  ? "  (159 ) .  Auss i  i a  qua t r i ème  pa r t i e  va -
t -e l ' le  êt re consacrée à 1 'examen des procédés de mise en oeuvre ef ,  de
mise en scène des pr inc ipes énoncés p lus haut .  Les adversai res d,Ar le-
quin,  qui  sont ,  b ien entendu,  les pur . is tes got tschédiens,  dénoncent  le
misérable mélange que const i tuent  les ar lequ' inades.  I ls  n,y  voienl  pas
c ie  cho i x ,  pas  d ' o rd re ,  pas  d ,un i t é ,  pas  c ie  t on ,  pas  d ,  . i n ten t i on ,  E l . l es
"vo len t  bas "  (160 ) ,  son t  i nconvenan tes ,  vouées  à  1a  fa rce ,  p le ines  de
p l  a i san te r i es  scab reuses ,  d '  a l  l us ions  équ i voques ,  d ,  i nven t i ons  c reuses
et de proverbes stéréotypés. En quelques mots Môser résume ainsi tous
les reproches que "ces Messieurs ]es cr i t iques"  font  à Ar lequin.  I l  va
donc s 'ef forcer  de prouver  que l 'ar lequinade est  peut-êt re un genre mi-
neur,  ma' is  nul lement  in fér ieur  et  qu ' i l  ne mér i te  pas 1es reproches de
grossièreté qu 'on 1ui  fa i t .  Tout  d 'abord,  l ,ar lequ. inade respecte,  en

(156) rb id.  cet te remarque sur ' la  t raduct ion de "gof fo"  prouve une nou-
ve l l e  f o i s  que  Môse r  a  consu l t é  des  ouv rage i  f r ançâ i s  su r  l e  t héâ -
t r e  i t a l i e n .

(157)  Ib id. ,  p .  27 :  , ,der  wahre Ton e. iner  gewissen Einfa l t , , .

(158)  cet te remarque humor is t ique n 'empêchera pas Môser d, in t rodui re dans
son "ar lequinade, , ,  Le _nor iage d,ArLequin,  un personnage typiquement
bas-saxon qu , i  I  appel  lera , ,Peter , ,  .

(L59)  Anlequin,  éd.  Boet ius,  p.  28.

(160 )  rb id -  c ' es t  peu t -ê t re  a ins i  qu ' i 1  f au t  t r adu i re  "n ied r i g  k r . i echend , ,
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pr inc ipe ,  l a  règ le  des  t ro i s  un i t és  t ou t  au tan t  que  l es  gen res  c lass i -

ques  e t  e l l e  év i t e  l e  mé1ange  des  gen res .  E l l e  respec te  donc  l es  l o i s

de  l a  d rama tu rg ie  c l ass ique  f rança i se  (161 ) .  Se lon  sa  man iè re  hab i t ue l -

]e Oui  eSt  de confondre l 'adverSaire ôvec SeS propres annes'  Môser va

jusqu 'à  remarque r  que  1e  t rès  c l ass ique  Mo l i è re ,  don t  i l  pense  pa r  a i l -
' leurs tant  de b ien,  nra pas touiours su respecter ' l 'un i té de genre,
' lorsqu' i l  

a ,  par  exemple,  in t rodui t  ses turquenies dans le  Bourgecis

gentilhonne. I1 assouplit toutefois 
' le 

dogmatisme class'ique en rappe-

lant  qu ' i ' l  ex is te des uni tés p lus importantes que cel les du l ieu '  du

temps et  de 1 'act ion,  que même Vol ta i re n 'a pas su respecter .  A ins i  en

es t - i l  de  l ' un ' i t é  du  tab leau  ou  enco re  de  I ' un i t é  de  l ' i n ten t i on  qu i

j us t i f i e  t ous  l es  mé1anges .  Lo rsqu , i l  es t  dans  l ' i n ten t i on  de  I ' au teu r

de  v io le r  t ou tes  l es  règ les  e t  qu ' i l  l e  f a i t  avec  bonheu r '  r emarque

Môser,  son oeuvre est  cohérente et  par fa i te .  Parmi  les exemples qu ' i i

propose pour i  l ' lust rer  cet te af f  i rmat ion,  i  l  c i te  une p ièce comique

française dont  I 'auteur  nous est  inconnu,  \e Pot  de ehanbre eassé,  oÙ

1e  sub l ime  se  mê le  au  comique  1e  p lus  bas .  Sa  tac t i que  es t  t ou jou rs  l a

même :  i l  veut  montrer  que les Français ont  été les premiers à s 'écar-

ter  du dogmat isme c lass ique et  à prendre des in i t ia t ives audacieuses.

Le mei l leur  exemple reste toutefo is  celu i  de la  nature e l le-même, qui

n ' hés i t e  pas  à  f a i r e  "de  ces  so r tes  de  sau ts  dans  l es  t ab leaux  qu 'e11e

compose"  (162 ) .  Ma is  l ' un i t é  l a  p lus  impor tan te  es t  ce l l e  du  ton '  no t i on

emprun tée  à  l a  mus ique  e t  i 1 ' l us t rée  i c i  pa r ' l ' ha rmon ieuse  cohé rence  d 'un

concerto.  0r  Ar ' lequin,  le  baroque,  le  f rondeur,  se fa i t  for t  de mieux

respecter  cet te uni té de ton que les c lass iques f rançais.  Cornei l le '  qui

a souvent  sacr i f ié  I 'un i té de ses p ièces à une beauté p lus subl ime. ,  ne

passe- t - i l  pas 'par fo is  de l 'héroîque au nature l  et  Racine de la  tendres-

se subl ime au langage p lus humain des amoureux ? Seul  Vol ta i re a tou-

j ou rs  respec té ,  se lon  l ' av i s  d 'A r l equ in -Môse r ,  I ' un i t é  f ondamen ta le  de

la  o ièce .  0ans  l es  a r l equ inades  tou t  l e  t ab leau  s ' an ime  pa rce  qu 'A r l e -

qu in  assu re  I ' un i t é  de  ton ,  que l s  que  so ien t  l es  con t ras tes  g ro tesques

(161) c f .  à  ce sujet  l 'ar t ic le  de Joël  Lefebvre,  op.  c i t . ,  passim.

(L62) Mlequin,  éd.  Boet i  us,  p.  29.
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gui  se man' i festent  par  a i l leurs.  Tous les autres personnages dépendent
de  l u i .  Quan t  aux  fa rces  g ross iè res  e t  aux  a l l us ions  équ i voques  qu ,on
prête à Ar lequin,  e l ]es ne sont  pas son fa i t ,  mais celu i  de mendiants
qu i  t r ompen t  l es  honnê tes  gens  en  l u i  vo lan t  son  nom (163 ) .  c ,es t  év i -
derment  de Jean Saucisse a l  lemand,  avec lequel  cet  Ar lequin décent  et
f rancisé ne veut  à aucun pr ix  êt re confondu,  qui  est  v isé.  La même dé-
cence exige que le comportement des personnages soit conforme à leur
condi t ion :  une pr incesse n 'a pas les mûnes colères qu,une harengère.
Le genre grotesgue de l 'ar lequinade to lère toutefo is  des par t ies d is-
ser6 lables :  "1e goût  baroque exige,  pour  êt re par fa i t ,des d issonances' ,
(164) .  Veut-on un exemple ? Môser le  prend chez Boi leau,  le  maî t re le
p lus  ex igean t  du  c lass i c i sme  f rança i s  e t  l ' au to r i t é  su r  l aque l l e  s ' ap -
puie constarrnent  Got tsched ;  dans le  Lutr in ,que Môser connaî t  b ien.  . i l

n ' a  pas  hés i t é  à  change r  de  ton .0n  pou r ra i t  donc  en  conc lu re  que  dans
les tableaux grotesques le mé1ange des formes ( , ,Ar ten, , )  ne devra i t  oas
ê t re  auss i  sévè remen t  dé fendu  qu 'a i l l eu rs .  Ma is  A r l equ in  n ' es t  pas
Boi leau àt  i t  prétère renoncer à ces l iber tés,qu. i  sera ient  pour tant  ex-
cusables,pour prouver  que ses spectac les sont  tout  aussi  susceot ib les
de respecter  les règles et  les per fect ions qui  leur  sont  propres que les
autres genres comiques.  En just i f iant  Ar lequin et  1e com. ique grotesque,
Môser renoue avec la  t radi t ion baroque.  Mais sa réhabi l i ta t ion est  pru-
c lente et  modérée :  e l le  t ient  compte des normes c lass iques.

L 'uni té de ton est  encore assurée par  les masques qui  soul ignent  le
caractère uni formément comique de la p ièce.  Le masque a I 'avantage de ca-
ractér iser immédiatement  le  personnage et  de permett re d 'év i ter  a ins. i  1es
longues exposi t ions ou les d iscours fast id ieux des conf idents.  I l  assume
]a même fonct ion que les animaux dans ' la  fable qu. i  ont  chacun d,entrée de
jeu un caractère connu d 'avance.  Les I ta l iens et  les Français onE,  oans
leur  théâtre conique des personnages stéréotypés ("s tehende Figuren, , )  :
A. is te '  L iset te et  Isabel le  sont  des noms stéréotypés,  comme ceux d 'Ar-

(163)  IbLd. ,  p .  31.

(L64 )  I b ïd . ,  p .  33 .
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l equ in ,  de  Co lomb ine ,  du  Cap i ta ine  ou  du  Doc teu r  (165 ) .  Les  A l l emands

sont  obl igés,  au contra i re,d ' inventer  pour  chaque p ièce des noms nou-

veaux et  perdent  a ins i  cet  avantage du caractère f ixé une fo is  pour

toutes.  Môser donne également  1 'exemple de la  mythoiogie paienne à la-

quel le  on cont inue à recour i r  parce que les personnages y ont  chacun

un  ca rac tè re  p réc i s  (156 ) . t ) ans  l a  coméd ie  d 'A r l equ in  l es  t r a i t s  qu i

sont attribués à chaque personnage permettent de produire diverses

nuances du comique grotesque.  C'est  a ins i  que 1es Français,  qui  ont  le

mieux étudié les d iverses formes de ce com' ique,  font  la  d i f férençe en-

t re le  bouf fon,  le  bur ' lesque et  le  poissard (157) .  Mais quel  in térêt

ces  nuances  sub t i ' l es  p résen ten t -e l l es  pu i squ ' i l  ne  s ' ag i t  t ou jou rs  que

d 'un  com ' i que  p lu tô t  vu lga i re  qu i  s ' ad resse  essen t i e l l emen t  aux  couches

popu la i res  ?  Môse r  n ' es t  pas  de  ce t  av i s .  Répondan t  à  l ' abbé  Le  B lanc

qui ,  dans ses Let t?es sut  Les AngLois,  avai t  peu apprécié 1 '0péna ies

gueu.r  de Gay et  qui  s 'é ta i t  é tonné de voi r  que d 'honnêtes gens puissent

t rouver  leur  p la is i r  en compagnie de mendiants et  de bandi ts  de grand'

èhemin ,  i 1  p la ide  pou r  l e  réa l i sme  de ' l ' a r l equ inade  qu i  r ep résen te  l a

v ie  de  tous  l es  j ou rs  e t  i I  van te  l e  gen re  p i ca resque  i l l us t ré  pa r ]e

GiL BLas de Lesage et  1 ' tunal ie  de Fie ld ing qui  font  découvr i r  les de-

grés in fér ieurs de ta société humaine.  Ce p la idoyer  en faveur du réal is-

me ,  qu i  imp l i que  une  c r i t i que  de  l a  s t y l i sa t i on  excess i ve  du  théâ t re

(L65) IbU. ,  F.  33,  note 31.  La remarque montre b ien que Môser,établ i t
un l ien ét ro i t  entre la  connedia del l 'ar te et  cer ta ines formes de
comédies f rançaises et  qu ' i1  s ' inspi re s imul tanément  des deux sour-
ces .

(166) Ibid. Môser reviendra sur ce problème du masque et du caractère
" f ixe"  dans la  préface à la  seconde édi t ion d 'Ar lequin (L777) et
i 1  a jou te  ce t t e  remarque  qu i  p rouve  qu ' i l  ava i t  l e  sens  de  1a  d i -
mens ion  soc ia le  e t  na t i ona le  de  l ' a r t  d rama t i que  :  " Les  A l l emands
ont  le  p lus pet i t  nonbre de caractères f ixes et ,  faute d 'une capi -
ta le,  peu de termes symbol iques,  pas de p lace de la  Grève'  pas de
orury-Lane, pas de Tyburn et manquent de héros connus (du peuple
tout  ent ier)  (éd.  Boet ius,  p.  62) .

(167)  Ib id. . ,  P.34.  Si  Môser reproche au théâtre c lass ique f rançais sa
mono ton ie ,  i ' l  sa i t  r econna î t re ,  à  I ' occas ion ,  que  l es  F rança i s  on t
donné,  du moins dans le  comique,  1 'exemple de la  var iété.
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c lass ique ,  rappe l l e  que  Môse r  ne  songe  pas  seu lemen t  à  j us t i f i e r  1e
comique  pu r  e t  l e  r i r e  f r anc ,  co rme  i l  semb la i t  en  avo i r  l , i n ten t i on
au  dépa r t ,  ma is  qu ' i l  ne  pe rd  pas  de  vue  l a  f i na l i t é  u t i l ' i t a i r e ,  c ,es t -
à -d i re  soc ia le  e t  po l i t i que  de  l , a r l equ inade .  I l  sou l i gne ,  en  e f f e t ,
' les 

avantages d 'un genre corn ique réal is te qui  permet aux grands de ce
monde d 'oubl ier  leur  propre condi t ion et  qui  leur  révèle en même temps
la v ie quot id ' ienne des pet i tes gens :

"La  v ie  des  ho r rnes  de  cond i t i on ,  éc r i t - i l ,  es t  un  ro -
man  con t i nue l .  I l s  ne  vo ien t  j a rna i s  I a  v ra . i e  v i e  o rd i -
n a i r e ,  s i  c e  n , e s t  s u r ' l a  s c è n e .  C ' e s t  l à  q u ' u n  p a y s a n
peut  se montrer  sans avoi r  I 'autor isat ion du maréchal
de  l a  Cou r , ,  ( 168 ) .

C 'es t  ce t t e  l eçon  t rès  p ra t i que  de  réa l i sme  soc ia l  e t  po l i t i que
que Môser soul igne dans la  conclus ion de sa Défense.  Apparemment i l  se
fonde  un iquemen t  su r  1a  psycho log ie  huma ine ,  ma is  en  réa l i t é  c ,es t  l , i n -
t é rê t  soc ia l  e t  po l i t i qùe  du  comique  pu r  d ,A r l equ in  qu ' i l  veu t  sou l i gne r .
L ' a r l equ inade  t rouve  sa  j us t i f i ca t i on  dans  l a  na tu re  huma ine  :

"Mais la  ra ison de la  Oéfense est  uniquement  emoruntée à
1a  na tu re  huma ine  e t  j e  sens  d ,expé r i ence  que  l a  j o i e

est  un besoin de nos âmes ;  et  |  , inst inct  qui  nous por-
te à cet te jo ie est  aussi  fondée que celu i  qui  nous
po r te  à  bo i re ' ,  ( 169 ) .

Appl iquée au domaine socia l ,  cet te vér . i té .psychologique s igni f ie  que 1e
comique pur qui permet aux hormes absorbés par les soucis quotidiens de
r i re f ranchement de temps à autre const i tue une soupape de sûreté qui
empêche  l a  marm i te  su rchau f fée  de  l a  soc ié té  d ' exp lose r .  En  o rgan i san t

(L68)  Ib id. ,  p .  35.

(169)  Ib id. ,  p .  36.
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des saturnales,  des fêtes de carnaval  ou des fêtes de fous,  les homrnes

d 'au t re fo i s  ava ien t  f o r t  b i en  compr i s  l ' impé r i euse  nécess i t é  de  l a  dé -

tente et  des défoulenents col  lect i fs .  C 'est  dans 1 'EncycLapéi ie  que

Môser  t r ouve ,  sous  l a  rub r i que  "Fê tes  des  foux " ,  I a  j us t i f i ca t i on  de

son  p ropos .  L ' au teu r  de  l ' a r t i c i e  évoque  l ' apo log ie  que  des  ecc lés ias -

.t iques avaient rédigée pour protester contre un arrêt épiscopal du

12  mars  1444  qu i  i n te rd i sa i t ' l ' é l ec t i on  d ' un  évêque  des  fous  ou  d 'un

pape des fous dans les égl ises une fo is  par  an.  Et  i ]  a joute à la  des-

cript' ion de cette cérémon'ie haute en couleurs un conmentaire que Môser

t radu' i t  e t  f  a i t  s ien :

"La  fo l i e  es t  pou r  a ins i  d i r e  i nnée  à  | ' hon rne  e t  t r ou -

ve dans cet  innocent  et  sa int  d iver t ' issenent  le  moyen

de  se  l i bé re r  une  fo i s  pa r  an .  Les  v ins  nouveaux  fon t

éc la te r  l e  t onneau ,  s i  I ' on  n ' o t l v re  pas  1e  t rou  de  l a

bonde"  (170 ) .

L 'h is tor ien et  l 'admirateur  du Moyen-Age ne peut  qu 'approuver cet te an-

t ique coutume tandis que i 'horme d 'Etat  appréc ' ie  le  cormentai re :  le

défoulement  soigneusement réglé par .  un d iver t issement  annuel  empêche les

sujets accablés par  le  sér ieux et  la  dureté de la  v ie de mani fester  leur

besoin de détente de manière t rop ' in tempest ive et  de t roubler  1 'ordre

socia l  (171) .  L 'un des avantages de la  coutume de la fête des fous est

( I7O\ rb id. ,  p .  35 sq.  (en a l lemand dans le texte) .

(171)  La nécessi té d 'un défoulement  soigneusement canal isé fera I 'ob iet
de plusieurs articles, dans, les Fqntaisies Patriotiques c,r en par-
t ic i r l ier  Der Tanz aLs VoLksbelust igang (HKA X,  p.  ?57 sq.) , ' /cn
Glûckspiele an Abend der heiligen dtei iônige (PPh lI, 72, HKA V,
p.267 sq.) ,  ueber d ie Si t tL ichkei t  det  Vetgnûgungen (FPh LU,6,
HKA VII, pp. 30-33), Eanas zur PoLizei Cer Fteucien ftu i ie Lani'
Leute (ePh IV,  7,  HKA VI I ,  pp.  33-37)  et  sur tout  Den aLten Geck-
orilen àollte rnan uieder enleuer+7 (PPh ll, 55, F9. 207-2L4). Oans
ce dernier texte, Môser évoque, comne dans \ 'Arlequin de l76t'
' | 'exemple des fêtes de fous du Moyen-Age f rançais.  I l  c i te  un long
passage en français des Ménoires pout sensir à L'histoire de La' f êæ 

âes  fow  dé  Du  T i l l i o t  ( pub l i és  en  1741 )  dans  l eque l  i l  es t
ôues t i on  de  l ' adm iss ion  de  l ' évêque  de  Lang res  dans  l ' I n fan te r i e
di jonnaise.  Dans son comf lenta i re,  Môser vante cet te "cul ture de la
fo l i e "  qu 'ava ien t  su  p ra t i que r ' l es  ho rmes  d 'au t re fo i s .
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de fa i re éc later  pour  quelques heures le  cadre t rop r ig ide des h iérar-
chies socia les et  de permett re uné invers ion des rô les et  Ié  mélange
tou t  p rov i so i re  des  d i f f é ren tes  c i asses  soc ia les .  A r l equ in  ava i t  dé jà
sou l i gné  que  son  comique  s ,ad ressa i t  à  t ous ,  sans  d i s t i nc t i on  de  rang ,
pa rce  que  tous  l es  ho rmes ,  qu ' i l s  so ien t  m in i s t res  ou  s imp les  su je t s ,
ont  besoin de r i re et  qu ' i1  pennet ta i t  aux grands de ce monde de décou-
vr i r  la  v ie popula i re.  I1  a. joute en conclus ion une précis ion qui  com-
plète son point  de vue :

"La  p lus  g rande  e t  l a  p lus  impor tan te  vé r i t é  es t  ce l l e -
c i  :  tout  horme est  a l ternat ivement  sage et  fou.  Le
plus ou le  moins dans ce mélange décide de sa réputa-
t i on .  Le  g rand  m in i s t re  d ,E ta t  qu i  a  s i gné  l e  t r a i t é
de  pa i x  avec  l ,Espagne  su r  l a  pa r t i e  l a  p lus  i n t ime  de
son amante n,en a pas moins pronu le b ien de I 'Eurooe, '

(172) .

La fo l ie  étant  le  lo t  cormun des honrnes,  même des p lus sages,  personne
ne peut  se passer  de ce r i re que provogue le comique d,Ar lequin.  Le mi-
n is t re et  le  s imple sujet  y  t rouveront  leur  compte et  l ,Etat  également .
Une dernière préc is ion s, impose :  I 'exemple des anciennes fêtes des
fous ,  qu i  donna ien t  pa r fo i s  l i eu  à  que lques  l i cences ,  pou r ra i t  i nqu ié -
ter  les espr i ts  rass is .  Ar lequin-Môser les rassure.  I l  ne demanoe oas
gue l ron rev ienne à ces prat iques anciennes.  A par t i r  de ces or ig ines
grossières se sont  développées des formes de d iver t issement  o lus raf f i -
nées. Les anciens poèmes héroîques au langage parfois assez cru se sonr
t ransforrnés 'en dél icats poèmes d,amour.  Henr iet te d 'Estrées ne par le
plus corme Oame Pol inarde ou Aurencide,  l ,héroîne de l ,His to ine ae pel -

nenin d '?Li te qui  décr iva i t  ses channes physiques à son anant  avec beau-
coup  de  réa l i sme  (173 ) .  La  vaudev i l l e  qu i  n ' é ta i t  d ,abo rd  qu ,une  so r te

(L72) Ar lequin,  éd.  Boet ' ius,  p.  37.

( I 73 )  A r l equ in , -éd .  Boe t i us ,  p .  36 .  En  no te ,  Môse r  c i t e  dans  l , o r i g . i na l
f rançais ]e passage ou Aurencide décr i t  à  son amant  en terrnei  for t
réal is tes tous les charmes de son coros.
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de chanSOn de rue fa i te  d 'obScéni té{r iméeS est  devenu avec ie  t , 'aLt iê-

u i lLe de Sedaine un vér i table et  t rès sér ' ieux poème didact ique.  I1  en

est  d,Ar lequin conme de ces exemples empruntés à la  l i t térature f ran-

ça i se .Obnub i l és  pa r  1es  fa rces  g ross iè res  du  Jean  Sauc i sse  a l l emand '

ses adversa. i res oubl ient  que la peinture grotesque des moeurs peut  en-

core s 'af f iner  et  se per fect ionner.  Malgré ses or ig ' ines popula i res et

ses fonct ' ions d 'anuseur universel  de la  soc ' ié té humaine,  1 'Ar lequin de

Môser est  un Ar lequin pol icé qui  ressemble p lus à son f rère t rès d is-

t . ingué de la cornédie de Mar ivaux qu 'à son ancêtre méd' iéval  ou baroque,

come fe confirmera la petite pièce de L764, Le nariage d'ArLequin'

L,analyse du t ra i té  d 'ArLequin montre que pour just i f ier  un genre

comique dont  la  suppression,  déSirée par  les pur is tes de Vienne et  de

Leipz ig,  entraînera. i t  un appauvr issesnent  considérable de 1a scène a l le-

mande,  Môser invoque des exempleS étrangers,  espagnols,  angla is  et '  sur-

tout, français. Les références aux Français sont si nombreuses que le

lecteur  peut  avo. i r  I ' impression que I 'auteur  de la  Défense d 'Ar leo.u in

cherche moins à in tégrer  1 'ar lequinade dans la t radi t ' ion dramat ique a l -

lemande qu,à la  déf in i r  par  rapport  aux le t t res f rançaises.  Dans un dé-

bat  dont  le  par tenai re pr inc ipal  semble b ien êt re,  so i t  d i rectement '

so i t  ind i rectement ,  par  1e t ruchsnent  de l 'école got tschédienne,  1a

France,  Môser essaie de déf in ' i r  une posi t ion qui  1 'amène tantôt  à se dé-

marquer des concept ions esthét iques du c lass ic isme f rançais,  tantôt  à

puiser  dans la  l i t térature f rançaise 1es arguments qui  1ui  permettent  de

just i f ier  ses propres concept ions.

En prenant parti contre 1e dogmatisme de Gottsched et de son éco-

]e,  Môser renet  en cauie une esthét i .que qui  est ,  pour  I 'essent ie l ,  ce l -

le  de nos auteurs du Grand Sièc]e.  Cet te esthét ique se veut  obiect ive

et  normat ive.  Fondée sur  ces deux p i l ierS que sont  la  ra ison et  la  na-

ture,  e l ]e  f ixe pour tous les genres l i t téra i res et ,  p lus spéc ' ia lement

pour le  théâtre,  des normes et  des règ1es qui  ont  une valeur  absolue et

universel le .  A ce système théor ique et  object i f  Môser oppose d 'autres

c r i t è res  qu i  son t  d ' abo rd  d ' o rd re  h i s to r i que  e t  emp i r i que  :  i l  i nvoque
' l , anc ienne té  de  l a  t r ad i t i on  de  l , a r l equ inade ,  rappe l  l e  qu 'A r l equ in  a

été of f ic ie l ' lement  reconnu par  les souverains et  c i te  l 'exemple de gen-

res ou de sous-genres comiques qui  n 'ont  jama' is  été codi f iés mais qui

ont  oour tant  le  mér i te  d,ex is ter  et  d 'êt re appréciés par  le  publ ic .  Pour
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l ' h i s to r i en  Môse r ,  I ' au to r i t é  des  fa i t s  e t  de  l , h i s to i re  remp lace  ce1 -
l e  de  l a  ra i son .  Pu i s  i l  f a i t  appe l  à  des  c r i t è res  psycho log . i ques  e t
oppose a ins i  à une esthét ique object ive une esthét . ique subject ive qui
j uge  de  l a  va leu r  de  I ' oeuv re  d ' ap rès  i l e f f e t  qu ,e l re  p rodu i t  su r  re
lec teu r  ou  su r  l e  spec ta teu r  (17a ) .  I l  se  f onde  su r ' , 1a  phys ique  e t  l a
métaphysique du coeur humain" pour affirmer que l,horme a, par nature,
besoin de r i re et  de se détendre et  pour  vanter  la  ver tu curat ive du
comigue grotesque qui  caractér ise le  théâtre d,Arrequin.  Le cr i tère
d 'un i ve rsa l i t é  es t  ensu i t e  remp lacé  pa r  ce lu i ,  p l us  re la t i f ,  de  l a  d i -
vers i té  des caractères nat . ionaux : ' la  concept ion du comique var ie selon
Ies  na t i ons  qu i  on t  chacune  l eu rs  goû ts  pa r t i cu l i e r s .  ce  qu i  f a i t  r i r e
les Français ne fera pas forcément  r i re  les Angla is  ou les Al lemands.
La  conséquence  l og ique  de  ce  re la t i v i sme  es t ' l a  revend i ca t i on  d ,une
l i t térature nat ionale qui  t ienne compte du caractère et  des goûts du
peuple a l lemand.  cet  aspect  est  t rès peu développé dans le t ra. i té  d,Ar-
lequin.  Mais Môser la isse entendre que la régular i té  et  la  monotonie du
théâtre f rançais ne sauraient  convenir  à des espr i ts  a l lemands.  L,oppo-
s i t i on  en t re  j a rd in  à  l a  f r ança i se  e t  j a rd in  à  I ' ang la i se  es t  mo ins  une
al ]us ion à 1a NouuelLe Helo ise qu 'à la  d ix-sept . ième let t re sur  la  l i t -
térature moderne dans laquel le  Lessing ut i l ise cet te image pour opposer
l e  gén ie  gennan ique ,  c ,es t -à -d i re  ang la i s  e t  a l l emand ,  au  gén ie  f r ança i s .
La revendicat ion nat ionale sera b ien p lus expl ic i tement  formulée en 17g1,
dans fe rraité s,t? La Loryae bt La Littérature aLlenandes dans lequel
Môser reprendra le  même schéma pour just i f ier  contre Fréder. ic  I i  I 'ex is-
tence et  1e développement d 'une l i t térature a l lemande l ibérée des in-
f luences romanes,  en par t icu l ier  f rança' ises,et  considérée comme un pur
produi t  du génie nat ional  (175) .  Ce schéma se fonde pr inc ipalemeht  sur
-
(174)  Pour désigner  cet te esthét ique qui  juge de la  valeur  de l .oeuvre

pa r  l ' e f f e t  qu 'e l1e  exe rce  su r1e  pub l i c  H .  Boe t . i us  emp lo ie  dans
sa post face le  terme de " l . l i rkungsâsthet ik"  (éd.  Boet iu i ,  p .  94 sq.) .

( 175 )  Dans  ce  t ra i t é  de  1781  Môse r  pou rsu i t  sa  ré f l ex ion  su r  A r l equ in .  I l
passe  de  l a  réhab i l i t a t i on  de  l ,A r l equ in  s i  peu  a l ' l emand  de  1761  à
ce l  l e  du  "Hanswurs tu  dans  l a  p lus  pu re  t r ad i t i on  popu la i re  a l l emande ,
cel le  que re jeta i t  Got tsched et  que lu i -même hési ta i t  autrefo is  à
qpprouver.  C 'est  à propos de la  langue popula. i re qu. i  fa i t  s i  cruel -
lement  défaut  aux le t t res a l lemandes qu, i l  défend Jean Saucisse :
"R ien  n 'é ta i t  p l us  m isé rab le  que  no t re  l angue  comique .  En  deho rs  de
Hanswurs t ,  i l  n ' y  ava i t  pe rsonne  su r ' l a  scène  qu i  eû t  un  ton  com. ique
e t  l e  p e u p l e  1 , a i m a i t ,  p a r c e  g u , i l  l u i  f a i s a i t  e n t e n d r e  l a  v r a i e  l a n -
.g_ug. .çomique.  lous les autres par la. ient  une Iangue I ivresque,  1a p lus
improp re  à  l a  pa ro le  en t re  t ou tes ,  ou  b ien  l eu r  rô le  ne  l eu r  pe r_
me t ta ien t_pas  de  se  se rv i r  de  l a  l angue  popu la i re ' , .  ( éd .  Sch i j bde -
k o p f ,  p .  2 1 ) .
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une concept ion de la  nature que Môser a déià é laborée dans la  Speetc-

ër ice aLLennrù,e.  Conme les c lass iques f rançais et  leurs d isc ip les a l -
' lemands 

de Leipz ig ou de Vienne,  Môser reste f idè le au dogme intangi -

b le  de  l ' im i t a t i on  de  l a  na tu re  ;  ma is  à  une  na tu re  abs t ra i t e  e t  l im i -

t ée  aux  doma ines  de  i a  Cou r  e t  de ' l a  V i l l e  i l  oppose  une  na tu re  i n f i -

niment riche et en déduit que la ganme des fonnes comiques est aussi

variée que le sont les moeurs et les passions des honnes. "La nature,

éc r i t - i 1 ,  es t  i népu i sab le  dans  l es  f onnes  qu 'e11e  p rodu i t "  ( 176 ) .  S ' i ns -

p i rant  de l 'auteur  angla is  Oryden,  i1  reproche aux Français d 'ennuyer

les spectateurs par ' leur  souci  excessi f  de la  régular i té  et  d 'engendrer

]a monotonie (177) .  En meme temps,  i1  é larg i t  considérablement  la  no-

t i on  de  "na tu re " ,  t r op  souven t  l im i t ée  à  l a  réa l i t é  emp i r i que ,  en  re -

prenant ,  à propos de l 'opéra,  que condamnaient  Saint -Evremond et

Got tsched,  l ' ' idée défendue par  Bre i t inger  des "mondes possib les"  où

l , a r t i s te  peu t  donne r ] i b re  cou rs  à  son  imag ina t i on .  Ma is  ce t  assoup l i s '

senen t  du  p r i nc ipe  de  l ' im i t a t i on  ne  l ' empêche  nu l l e rnen t  d ' app rouve r  pa r

a i l ' leurs,  pour  just ' i f ier  la  fonct ion ém' inef iment  socia le d 'Ar lequin,  le

réal isme p ' icaresque de Gay,  de Wicher ley,  de Lesage et  de Fie ld ing-  A

ce  c r i t è re  de  l ' im i t a t i on  mo ins  se rv ' i l e  d ' une  na tu re  t r op  I im i tée  Môse r

en a joute un autre qui  est  ce lu i  de la  per fect ion absolue ou,  à la  r i -

gueur,  ce l le ,  ét ro i tement  codi f iée,  des grands genres.  Pour Môser,  le

comique grotesque d 'Ar leguin a sa per fect ion propre qui  n 'est  pas for-

cémen t  ce l : l e  de  l a  coméd ie  c l ass ique  d 'un  Té rence  ou  d 'un  Mo l i è re .  0n

retrouve,  sous- jacente à cet te af f i rmat ion,  l ' idée de la  var iété oppo-

sée à cel ' le  de la  régular i té  et  de la  monotonie et  corré lat ive de cel le

de la d ivers i té  des goûts nat ionaux.  Les Al lemands réc lament  un comique

plus gros mais p lus d iver t issant ,  a lors que les Français sont  p ius por-

t és  su r  un  com ique  f i n  ma is  mo ins  e f f i cace ,dès  l o r s  qu ' i 1  s ' ag i t  d ' as -

surer  l 'équi l ibre moral  des spectateurs.  Ce re ' la t iv isme esthét ique per '

met  à Ar lequin de fa ' i re  quelques concessions p lutôt  i roniques que réel -

les à Chassiron qui avait péremptoirement condamné, dans ses RéiLezt-q'.s

(L76\  ArLequin,  éd.  Boet ius '  9 .  L2.

( L 7 7 )  I b i d . , 9 , ? ? .
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&'E Le comique'Laznoyant de 1749, les variantes ' iarmoyante 
ou sérieuse

de la comédie.  Enf in Môser propose une concept ion quelque peu d i f féren-
te  de  ce l l e  des  F rança i s  de  l ' un i t é  e t  de  l a  cohé rence  de  I ' oeuv re  d ra -
mat ique-  I1 n 'écar te,  cer tes,  pas tota lement  les régles normat. ives,  en
part ' icu l ier  ce l ]e des t ro ' is  uni tés et  se déclare opposé au mé1ange oes
genres.  I l  va même jusgu'à reprocher aux t ro is  grands de la  t ragédie
f rança i se ,  co rne i l l e ,  Rac ine  e t  vo l t a i r e  d ' avo i r  en f re in t  1a  règ le  des
t ro i s  un i t és  e t  à  Mo l i è re ,  l e  c l ass ique  de  l a  coméd ie ,  d ,avo i r  mé1angé
1es genres dans le Bou.rgeois gentil lanrme. Mais ce qui 1u.i importe bien
p lus  que  ce t te  cohé rence  tou te  f o rme l ]e ,  c ,es t  I ' un i t é  d ' i n ten t i on  ou i
annonce 

'fes 
réflexions que Lenz développera dans ses Remotques sur Le

tMâtre sur  la  personnal i té  du créateur  conrne é lément  de cohérence.  L,u-
n i t é  de  ton  va  de  pa i r  avec  l ' un i t é  d , i n ten t i on .  E l l e  t o l è re ,  dans  l e
déta i l ,  des écar ts  qui  permettent  de bat t re en brèche le formal isme de
1 'es thé t i que  c lass ique .

Môser ne s 'oppose pas seulement  au c ' lass. ic isme f rançais sur  
' le

problème des cr i tères esthét iques,  mais i l  conteste également  les f ina-
1 i t és  que  ce  c lass i c i sme  ass igne  à  l ' oeuv re  d rama t i que .  Imp l i c i r emen t
ou  exp f i c i t emen t ,  l es  F rança i s  du  xV I Ie  s i èc le  f a i sa ien t  l e  p lus  g rano
cas de la  b ienséance et  de 1a décence,  qui  impl iquaient  1e respect  de
cer ta ines convent ions et  i ls  avaient  tendance à ident i f ier  le  b ien et
le  beau.  Got tsched surenchér i t  sur  cet te tendance en soul ignant  la  f ina-
l i té  d idact ique et  morale de l 'oeuvre l i t téra i re.  Renouant  avec la  t ra-
d i t ' ion baroque et  même, au-delà,  avec la  t radi t ion médiévale,  Môser pr . i_
v i lég ie ' le  

"delectare" ,  le  d iver t issement  pur  sans in tent . ion d. idact ique,
ce qui  lu i  perrnet  d,af f i rmer I 'autonomie du comique qui  n,a d,autre f i_
nal i té  que de fa i re r i re  le  spectateur .  La détente l ,emporte sur  l ,éd. i -
f icat ion et  sur  la  sat i re ou pour reprendre les termes de Lessing,  1e
"Lachen" sur  le  "Ver ' lachen, ' .  Mais Môser n 'en reste pas à cet te concep-
t ion toute gratu i te du comique.  Après avoi r  proc lamé que le but  de la
coméd ' i e ,  du  mo ins  de  l a  coméd ie  d 'A r l equ in ,  é ta i t  de  f a i re  r i r e ,  i l  f a i t
marche  a r r i è re  e t  se  ra l l i e  à  une  concep t i on  p lus  u t i l i t a i r e  du  spec ta -
c le  com ' i que  en  sou l i gnan t  I ' u t i l i t é  po l i t i que  e t  soc ia le  de  l , a r l eou i -
nade :  en détendant  le  spectateur ,  Ar lequin,  lu i  permet d 'af f ronrer
d 'un  coeu r  p lus  l ége r ]es  cha rges  e t  l es  souc i s  de  l a  v i e  quo t i d i enne



- 6 8 0 -

et  de mieux serv i r ,  par  conséquent  la  communauté.  cet te détente répond

auss i  à  un  beso in  de  dé fou lemen t  qu i  r i sque ra i t ,  s ' i l  n ' é ta i t  pas  ca -

nal isé par  1es farces d 'Ar lequin,  de se mani feste i l in tempest ivement  et

de t roubler  I 'ordre socia l .  Le spectac le du grotesque comique a enf in

1 'avantage de fa i re éc later  pour  une heure ou deux les c lo isonnements

d,une société for ternent  h iérarchisée en fa isant  découvr i r  aux grands

de ce monde les condi t ions d 'ex is tence du peuple et  unissant  dans un mê-

me diver t issement  nécessai re à tous,quel  que soi t  leur  rang,  les repré-

sen tan ts  de  tou tes ]es  couches  de  l a  soc ié té .  Ces  f i ns  soc io -po l i t i ques

ne sont  mani festement  pas cel ]es que poursuivaient  les écr iva ins c las-

s iques f rançais et  encore moins Got tsched.  Mais e l les ne sont  pas da-

van tage  ce l ' l es  d ' un  pa r t i san  auss i  r éso lu  de  l ' éga l i t é  soc ia le  que  Jean -

JaCqUeS ROuSSeaU. DanS Sa Lett"e à d'ALenbert sur Les speetacles Ce der-

n ier  venai t  de condamner sans équivoque le théâtre en généra1 et  p lus

spécia lement  ]e théâtre comique en écr ivant  que "1e p la is i r  même du co-

mique étant  fondé sur  un v ice du coeur humain ;  c 'est  une sui te de ce

pr inc ' ipe,  a joute- t* i l ,  que p lus la  comédie est  agréable et  par fa i te '

p lus son ef fet  est  funeste aux moeurs"  (178) .  Plus r igor is te que 1e pro-

testant  Got tsched,  le  protestant  genevois conteste au théâtre comique

toute ef f icac i té morale et  n 'en ret ient  que 1es ef fets  corrupteurs.

Plus to lérant ,  1e protestant  osnabruckois Justus Môser,  dépassant  en

audace tous ses corré l ig ionnaires a l lemands qui  ne perdent  iamais de

vue  l a  f i na l i t é  mora le ,  s ' e f f o r ce  de  réhab i I i t e r  l e  com ique  pu r '  Sa  po -

s i t ion est  donc aux ant ipodes de cel le  de Rousseau dont  i l  ne par le

pourtant  pas dans son t ra i té  sur  le  comique grotesque.  11 en par le en

revanche,  dans là  p iéface à la  seconde édi t ion d 'ArLequin,  en L777,  11

y fa i t  à  nouveau interveni r  Ar lequin qui  s 'excuse de revenir  et  pr ie

sur  le  mode humor is t ique,  ses adversai res de ne pas lu i  refuser  leur

dernière bénédict ion :

(178) Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d'ALqtrbert sut Les speetaeles.
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"En  re tou r ,  éc r i t - i 1 ,  j e  m ,engage  d 'un  coeu r  con t r . i t
à  ne p lus jarnais paraî t re sur  scène dans une v. i  I  

, le  
de

p rov ince ,  ma is  à  ne  cho i s i r  pou r  l i eu  de  sé jou r  que
des endroits où la fâcheuse corruption des hornmes ré_
clame plus que jamais mon aimable secours.  pendant

longtemps i l  m,a semblé que 1a guerre que Rousseau a
déclaré aux sc iences est  préc isément  cel le  qui  a été
menée depuis de longues années par une grande partie
des honnêtes hormes contre le luxe et que toutes les
sc iences ,  qu 'e l1es  so ien t  t héo log ique ,  j u r i d . i que ,  méd . i _
ca ie  ou  ph i l osoph ique ,  é ta ien t  un  l uxe  de  l , âme  qu i
pourra i t  entraîner  la  p lus grande corrupt ion pour ' les

bou rgeo i s  e t  l es  paysans  dans  de  pe t i t es  v i l . l es , '  ( 179 ) .

I l  est  vra i  que depuis la  f in  de la  guerre de sept  ans Môser mène" pour
des ra isons économiques et  morales,  un comb.at  contre le  luxe qui  le  rap-
proche de Rousseau.  I l  n 'en demeure pas moins qu, i1  conf i rme contre
I 'auteur  de la  Let tve à d 'Alenbert  la  ver tu curat ive du comique de i ,ar-
l equ inade .  I l  conv ien t  peu t -ê t re  auss i  de  f a i re  l a  pa r t  de  l , i r on ie  e t
de I 'humour dans ce texte et  de supposer qu,Ar lequin-Môser est  moins ré-
so lu  à  se  re t i r e r  des  p lanches  dans  l es  modes tes  bou rgades  gu , i l  ne  1 ,a f -
f i rme (180).  cer ta ins cr i t iques ont  cru pouvoir  déduire de cet te préface
que tout  le  t ra i té  avai t  é té conçu pour réfuter  les idées de Rousseau

(179 )  Ed .  Boe t i us ,  p .  61 "  La  p ré face  fa i t  a l l us ion  à  un  passage  de  l a
Let tne à d,Alenbert  où Rousseau af f i rme qu,on peut  à 1a ' r igueur
to lérer  le  théâtre corme un mal  nécessai re dans les grànds-Etats,
ma is  que  dans  l es  pe t i t s  i r  ne  se r t  qu 'à  dé t ru i re  r , imou r  du  t ra -
va i1 ,  à  acc ro î t r e  re  l uxe  e t  à  co r rompre  l es  moeurs .  t i - es t  poss i -
9. ' le  qu 'en évoquant  Iat t i tude de Rousseau à r 'égard oÀs ic iences
Môser songe également au Discout's sur Les scienâes et ies crzs de
1750 .

(180 )  0ans  l a  su i t e  de . l a  p ré face  A r l equ in  a t t énue  sa  c r i t . i que  rousseau i s -
te contre les sc iences et  re luxe et  espère qu,on cont . inuera à le
to lérer  en même ternps que les grands savants ' rà où res màlaoies
très d iverses des honmes exigent  des remèdes qui  nront  cJr tes pas
é té  i nven tés  pou r  l e  p ta i s . i r - du  gen re  huma in .
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sur le  théâtre dans la  Let t?e à d 'Alembet ' t  (181) .  Cet te hypothèse est

peu t -ê t re  un  peu  hâ t i ve  s i  l ' on  cons idè re  que  tou t  dans  l e  t r a i t é  i n -

d ique c la i rement  que Môser s 'en prend en pr ior i té  au r igor isme esthé-

t ique et  moral  de l 'école got tschéd' ienne,  tand' is  que r ien ne prouve

qu' i1  a lu  à cet te époque le premier  d iscours de Rousseau et  sa Let t te

à  d 'ALenbe r t .  I ' l  es t  p robab le  qu ' i 1  a  l u  ces  oeuv res  p lus  t a rd  e t  qu ' i 1

s 'est  aperçu rét rospect ivement  que son t ra i té  pouvai t  également  serv i r

à réfuter  les thèses rousseauistes.  En ce sens,  1a préface autor ise une

autre lecture du t ra i té  et  e l le  permet de supposer que les arguments

qui  servent  à réfuter  Got tsched,  adversai re de la  comédie d 'Ar lequin

mais par t isan d 'un théâtre d idact ique,  v isent  a for t ior i  Rousseau,  hos-

t i l e  à  t ou te  f o rme  de  thée t re ,  que l l e  qu 'e l l e  so i t .

S i  l a  c r i t i que  du  c lass i c i sme  f rança i s  e t  ce l l e  du  r i go r i sme  mo-

ra l  de  Rousseau  son t  év iden tes  dans  l e  t r a i t é  d 'A r ' l equ in ,  I a  sympa th ie

que Môser y  témoigne pour un cer ta in nombre d 'auteurs f rançais et  pour

l es  ouv rages  qu ' . i 1s  on t  p rodu i t s  es t  t ou t  auss i  év iden te .0n  re t i end ra

au préalable que la Défense d 'Az 'Lequin reste dans I 'ensemble assez res ' -

oectueuse des cr i tères de I 'esthét ique c lass ique,  malgré 1a volonté que

mani feste son auteur  de s 'écar ter  des normes got tschédiennes.  La

pr inc ipale préoccupat ion de Môser est  de prouver  que la forme de théâtre

qu ' i 1  dé fend ,  l o i n  d ' ê t re  révo lu t i onna i re ,  s ' adap te  f o r t  b i en  à  ces  c r i -

tères.  I l  ne remet pas en cause la théor ie des genres,  i l  défend'  avec

une modest ie fe inte ou réel1e,  une var iante du genre comique qui  ne pré-

tend pas r iva l iser  avec les grands genres,  corrne la  comédie ou la  t ragé-

d ie ,e t  qu i  se  con ten te  d ' ê t re  reconnue  dans  sa  pe r fec t i on  re la t i ve .  S ' i 1

ég ra t i gne  pa r fo i s  que lque  peu  Mo l i è re ,  Co rne i ' l l e ,  Rac ine  e t  Vo l t a i r e '  i l

ne  songe  nu l l emen t  à  con tes te r ' 1a  p lace  ém inen te  qu ' i l s  occupen t  dans  l a
' l i t térature 

dranat ique.  Les quelques reproches qu ' i1  leur  fa i t  sont  p lu-

tô t  d ' o rd re  t ac t i que  :  s ' i l s  on t  f a ' i t  que lques  en to rses  aux  règ1es ,

pourquoi  refuserai t -on les mêmes l iber tés au théâtre de leur  modeste

pa r tena i re  qu 'es t  A r l equ in  ?  Môse r  dénonce  mo ins  l eu rs  dé fau ts  qu ' i 1

n ' i nvoque  l eu r  au to r i t é .  S ' i l  me t  davan tage  que  l es  c l ass iques  I ' accen t

(181) Cf. 1es Honbtngische ilachrichten aus cien Reiehe d.et Gelehrsankeit,
no  57 ,  du  28 .07  .L76L,  P .  45?.
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su r ' l r au tonomie  de  l ' oeuv re  d ' a r t  e t  p l us  pa r t i cu l i è remen t  su r  1a  g ra -
tu i té  du comique,  i l  ne renonce toutefo is  pas aux cr i tères qui  sont
é t range rs  à  I ' es thé t i que .  La  f i na l i t é  soc ia le  e t  po l i t i que  qu , i l  i n t ro -
du i t  dans  l e  t héâ t re  es t ,  ce r tes ,  une  i nnova t i on ,  enco re  qu 'e l l e  ne  so i t
pas tota lement  absente de la  t ragédie cornél ienne.  Mais,  en déf . in issant
1e conique grotesque co[me une car icature,  i l  récupère pour a ins i  d i re
l a  sa t i r e  e t ,  du  même coup ,  l a  t r ès  c l ass ique  f i na l i t é  mora le .  A r l equ in
p roc lame  d 'a i l l eu rs  t r ès  hau t  que  ma lg ré  sa  p réd i l ec t i on  pou r  l e  com ique
pur dénué de toute in tent ion d idact ique I 'anendement des moeurs reste
son intent ion pr inc ' ipa le.  Ensui te,  sa déf in i t ion du com. ique reste assez
p roche  de  ce l l edesc lass iques .  I ' l ôse r  s ' i nsp i re ,  co rme  eux ,  d ,A r i s to te
dont  i l  se contente de compléter  l 'enseignement  par  celu i  de Hogarth
qu i  a f f i rme  que  1 'exagé ra t i on  com ique  cons i s te  à  s ' éca r te r  de  1a  l i gne
ondu la to i re  i déa le .  Ma is  peu  impor te  que  l a  l i gne  i déa le  so i t  ondu la to i -
re ou dro i te I  Pour Mol ière le  comique naî t  également  d,un écar l  par  rap-
por t  aux normes établ ies considérées corme idéales.  Le comique d,Ar lequin
n 'es t  au t re  ehose  gue  l e  r i d i cu le  poussé  j usqu 'à  I ' ex t rême .  En t re  son  co -
m ique  e t  ce lu i  de  Mo l i è re ,  i 1  n ' y  a  pas  de  d i f f é rence  de  na tu re ,  ma is
seulement  une d i f férence de degré.  Môser condamne encore,  à la  su. i te  de
Boi ' leau,  1e mélange des genres ou,  lorsqu' i l  admet quelques entorses à
1 'ex igence  de  1a  pu re té  des  gen res ,  i l  se  couv re  p réc i sémen t  de  l , au to r i -
t é  de  1 ' au teu r  du  Lu t r i n  qu i  n ' a  pas  hés i t é  à  i n t rodu i re  que lques ' , pa r -
t ies d issemblables"  dans son poème héroi -com. ique ou y procédant  à des mo-
d i f i c a t i o n s  d e  t o n .  s ' i l  a c c o r d e  p l u s  d , i m p o r t a n c e  à  I ' u n i t é  d ' i n t e n t i o n
ou  de  ton  gu 'à  ce11e  d 'ac t i on ,  de  l i eu  e t  de  temps ,  A r l equ in  se  soumet
néanmoins sans d i f f icu l té à la  lo i  des t ro is  uni tés pour b ien montrer
qu ' i 1  res te ,  ma lg ré  ses  p ruden tes  audaces ,  un  c lass ique ,  I r  r , es t  auss i
par son souci de la décence qui lui permet de se présenter côrme un per-
sonnage de bonne compagnie,  à la  d ' i f férence du grossier  Jean saucisse
dont  i l  prend b ien soin de se démarquer.  I l  a  beau af f i rmer encore la
d i f f é rence  des  ca rac tè res  na t i onaux  pou r  j us t i f i e r  l a  re la t i v i t é  e t  l a
d i ve rs i t é  des  goû ts  e t  des  sens ib i l i t és ,  sa  concep t i on  de  l , homme res te .
comme cel le  des c lass iques,  universal is te.  Lorsque l , lôser  d i t  en ef fet
qu ' i l  f onde  tou te  sa  t héo r i e  du  comique  su r ' , ' l a  phys ique  e t  l a  mé taphys i -
que  du  coeu r  huma in " ,  i l  semb le  oub l i e r  l es  d i ve rs . i t és  i nd i v . i due l l es  e t
na t i ona les  e t  c ,es t  b i en  à  l , homme en  géné ra l ,  sans  d i s t i nc t i on  de  temps
n i  d e  l i e u ,  q u ' i l  s o n g e .  I r  n ' e s t  d i t  n u l l e  p a r t  d a n s  s o n  t r a i t é  q u e  c e
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besoin impérat i f  de r . i re  et  de se détendre qu 'éprouvent  les hommes est

p lus  p rononcé  chez  l es  A l l emands  ou  chez  1es  Ang la i s  que  chez  l es  F ran -

ça i s .  La  me i l l eu re  p reuve  que  sa  pe rspec t i ve  res te  un i ve rsa l i s te  es t  que

pou r  j us t i f i e r ' l a  ve r tu  cu ra t i ve  d ' un  spec tac le  qu ' i 1  des t i ne  en  p r i o r i -

té  à ses comoatr io tes i l  invoque 1 'exemple des fêtes des fous qui  se pra-

t iquaient  dans les égl ises f rançaises du Moyen-Age et  c 'est  1 'EncyeLcpé=

die qui  lu i  fourn i t  cet  exemple.0n notera enf in  que dans ce d iscours

qui  s 'en prend au formal isme et  au conformisme de l 'école got tschédien-

ne,  l 'argument  d 'autor i té  n 'est  pas dédaigné.  Conrne les c lass iques,  Môser

fa i t  appe l  à  I ' au to r i t é  des  Anc iens ,  d 'A r i s to te ,  de  Té rence ,  de  P lau te '

d 'Ar is tophane,  mais i l  c i te  également ,  pour  étayer  ses propos '  les c las-

s iques  modernes ,  en  pa r t i cu i i e r  l es  c l ass iques  f rança i s .

I l  ne s 'en t ient  toutefo is  pas aux grands auteurs qui  font  auto-

r i t é .  Les  éc r i va ins  f r ança i s  con tempora ins  ou  ceux '  mo ins  ' i l l us t res ,  des

s ièc les  p récéden ts  l u i  son t  t ou t  auss i  u t i l es  pou r  i l l us t re r  ses  concep -

t ions et  pour  prouver  que les Français ont  été 1es premiers à innover

dans le genre com' ique et  à s 'écar ter  des normes t radi t ionnel les.  Selon

une  tac t i que  qu i  l u i  es t  hab i t ue l l e ,  i l  va  che rche r  ses  a rmes  chez  I ' ad -

ve rsô i re  e t  i l  r é fu te  l es  F rança i s  avec  l ' a i de  des  F rança i s .  Non  con ten t

d ' invoquer les fêtes des fous du Moyen-Age f rançais,  i l  c i te ,  for t  cu-

r ieusement ,  du Bartas,  auteur  profondément re l ig ' ieux et  t rès sér ieux du

XVIe  s ièc le  qu i  au ra i t  r éuss i ,  se lon  l u i ,  à  chan te r  dans  sa  Sena ine  1a

grandeur de la  créat ion en vers bur lesques (182) .  Pour les d i f férentes

var iantes auxquel les peut  donner l ieu le  genre du poème épique'  en par-

t icu l ier  dans le  domaine du comique,  i1  norrne,  outre Boi leau et  le  Vol -

ta i re de 1a krceLle,  Gresset ,  dont  i l  a  déià c i té  quelques vers dans une

lettre à von dem Bussche, Vadé et Scarron, tous auteurs d'épopées comi-

ques ou bur lesques (183) .  Le vaudevi l le  ret ' ient  p lus par t icu l ièrement

(L82) Ar lequin,  éd.  Boet ius,  P.  24.

(L83 )  I bU . ,  p .  14 .Môse r  sen rb le  avo i r  une  ce r ta ine  p réd i l ec t i on  pou r  Vadé
e t  pou r  l e  vaudev i l l e  qu i  é ta i t  t r ès  popu ia i re  en  A l l enagne  e t  que
' I ' on  j oua i t  mêne  à  Osnab ruck  ( c f .  B .K rusch ,  op -  e i t . '  p .  346 ) .  De
V a d é  i l  é c r i t  e n  n o t e ,  p . 1 4 :  " L ' a i m a b l e  V a d é ,  c r é a t e u r  d u  v é r i t a -
b le vaudevi l ' le ,  e t  auteur  du poème héroique La p ipe cassée,  mourut
au grand désespoir .de toutes les bonnes sociétés dans les bras de la
volupté,  dans la  t rente-sept ième année de sa cour te v ie" .  Ce déta i l
est emprunté à l 'Anr,.ée Littéraire de 1757 de Fréron.
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son  a t t en t i on ,  pu i squ r i l  y  rev ien t  à  l a  f i n  de  son  t ra i t é ,  à  p ropos
d'un poème didact ique de sedaine,  in t i tu lé tout  s implement  le  i 'au ie- ; i i le
(18a)  qui  montre que ce genre,  né de ta t rès grossière chanson de rue,
peut  at te indre un cer ta in degré de sér ieux et  de per fect ion.  I l  connaî t
également  1aJeme Grecque de char les Simon et  de Mar ie Just ine Favart ,
bel  exemple d 'une var iante larmoyante de I 'opéra dont  s ,est  insp. i rée
Françoise de Graf f igny dans la  F iLLe dtAr is t tde (LBS).  I l  n , ignore pas
que August in Paradis de Moncr i f  a  imaginé les personnages d,Aurore et
de  ï i t on  qu i  v ïe i l l i s sen t  de  c inq  ans  chaque  fo i s  qu ' i l s  se  donnen t  un
baiser  (186)  et  fa i t  une a l lus ion au roman de crebi l lon f i ls  Les égare-
nents dtt coeu.! et de Ltespr-it ou nënoires de M. de Meilcoux (LB7).
N i co las  cha r l es  Joseph  T rub le t ,  gue  vo l t a i r e  a  accab lé  de  son  i r on ie ,
est  nomé conme une autor i té  parce qu ' i l  a f f i rme dans ses Essais que le
sage  qu i  s ' i n te rd i t  de  r i r e  à  go rge  dép loyée  ne  fa . i t  qu 'obé . i r  aux  con -
t ra intes de ]a mode (188).  Pour prouver  que le comique grotesque se prê-
te  à  de  mu l t i p l es  nuances ,  Môse r  rappe l l e ,  sans  i nd . i que rde  noms ,  que
les Français d is t inguent  couraûment  le  bouf fon,  le  bur ' lesque et  le  oois-
sa rd  (189 ) .  Ma is  l e  t émo ignage  des  éc r i va ins  ne  l u i  su f f i t  Das .  Le
"goût  baroc"  est  également  i l lust ré par  des peint res et  des dessrnateurs
conme Jacques Cal lo t  (190) ,  Roland Savery qui  peupla i t  ses paysages oe
rochers et  de cascades d 'animaux et  de f igures b izarres,  1es graveurs
Berna rd  P i ca rd  e t  cha r l es  An to ine  coype l  qu i  on t  i l l us t ré  pa r ' l eu rs  ca -
r icatures 1e Don Qt ichot te de Cervantès ( l9 l ) .  pour  montrer  que le héros

( I84)  Ib id. ,  p .  36,  note 36.

(L85)  Ib iÀ. . ,  p .  13,  note 4.

(186)  Ib id. ,  p .  18.

( L 8 7 )  I b i d . ,  p . 1 8 . M ô s e r  a  d é j à  f a i t  u n e  a l l u s . i o n  à  c e  r o m a n  q u , i 1  s u p -
pose connu de ses lecteurs dans la  requête de patr idge.

(L88)  Ib id. ,  F.  19,  note 14.

(L89)  Ib id. ,  p .  34.

(1901 IbU.  ,  e .  ?4.

(Lgr)  rb id. ,  g .26"  Môser nonrne également  ces oeux graveurs oans sa ret -
t r e  à  G le im  du  27  j u i l l e r  l Z56  (a i l eye ,  p .  g4 ) .
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du grand écr iva in espagnol  est  b ien fa i t  pour  dér ' ider  par  ses aventures

hé ro î - com iques  l es  esp r i t s  chag r i ns ,  Môse r  f a i t  a l l us ion  à  un  passage

d,une let t re de Saint -Evremond au comte d '0 lonne Sans donner de référen-

ces préc. ises :  le  lecteur  est  supposé connaî t re ce texte (192) .  Saint -

Evremond Oeut  êt re considéré corTme un prédécesseur de nos phi losophes du

XVI I I e  s i èc le  don t  ce r ta ins  on t  éga lemen t  l eu r  non  dans  l e  t r a i t é .  C 'es t

a inS i  que ' l e  p ionn ie r  Fon tene l l e  se r t  à  j us t i f i e r ' l a  t héo r i e  des  "mondes

poss ib les , ,  pa rce  qu ' i l  a  ém is  l , hypo thèse  qu ' i l  pouva i t  ex i s te r  d ' au t res

mondes hab. i tés que le nôtre (193) .  0n ne rev iendra pas sur  vol ta i re qui

est  moins c i té  conme phi losophe que pour ses t ragédies et  son poème hé-

rOi-comiqUe,  1a htceLLe,  n i  sur  1 'EncycLopët i ie  qui  fourn i t  I ' in téressant

ar t ic le  sur ]es fêtes des fous du Moyen-Age.  La remarque sur  les tendres

Hé' lo ise qui  préfèrent  p leurer  à 1a t ragédie que de r i re à la  comédie

d 'A r l equ in  e t  I ' image  du  con t ras te  en t re  l e  i a rd in  à  1 ' ang la i se  e t  l e

jard in à 1a f rançaise per f le t tent  de supposer que Môser a peut-êt re déià

1u 1a NouueLLe-HéLotse en 1761.  Mais on a vu que c 'est  sur tout  dans lapré-

face à fa seconde édi t ion d 'ArLeqt in que Rousseauest  in t rodui t  dans le  dé-

bat .  S ' . i I  i i te  I 'auteur  de la  Let t re à dtALembett  suz 'Les specvaeLes pour

condamner son at t i tude négat ive à 1 'égard du théâtre,  Môser le  sui t  pour-

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

que purement gratuite et semble même admettre que dans 1es bourgades ru-

ra les,  où les moeurs ne sont  pas encore corrompues'  le  théâtre peut

exercer  une inf luence pernic ieuse.  Dans cet te préface et  quelque temps

pluS tard danS la Lett?e au Vieaiz.e sauoyatd, i l  adopte une attitude am-

biguë,  où 1 'approbat ' ion se mêle au refus,  à 1 'égard de Rousseau'  tout

corme i l  restepar tagé entre l 'admirat ion et  ]a  réserve lorsqu' i l  aborde

le cas de vol ta i re.  cet te l is te,  qui  n 'est  pas exhaust ive,  des auteurs

ou des artistes français qui sont normés dans la Défense d'AnLequin ré-

vèle b ien 1a p lace prépondérante que les le t t res et  la  cul ture f rançai -

ses Occupent  danS ce t ra i té .  Conrne danS les revues de jeuneSse ces c i ta-

(t92) rbu.,

(193) rbid.,

26.  c f .  note 153 de ce chaPi t re.

L 2 .

p .

p .
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t ions sont  par fo is  un peu gratu i tes et  servent  à fourn i r  de temos à
a u t r e  l a  m a t i è r e  d ' u n  t r a i t  d ' e s p r i t .  M a i s  d a n s  I ' e n s e m b l e  e l l e s  s ' i n -
tègrent  assez b ien à la  démonstrat ion et  Jeanne Fr ider ike von Bar n,a
peut 'ê t re pas tor t  d 'écr i re dans une de ses le t t res au spi r i tue l  défen-
seu r  d 'A r l equ in  :

"Les gens de goût ne Vous condamneront jamais de ne
point  borner  le  génie et  l , imaginat ion dont  

. le  
c ie, l

Vous a doué.  Vous savez en fa i re usage avec succès.
J 'en d is  autant  de la  d. ivers i té  de Votre lecture qui
ne  b r i i l e  pas  ma l  dans  vo t re  A r l equ in  ;  ma is  e l l e  es t
s i  na tu re l l emen t  pa rsemée ,  qu , i l  n ' y  pa ro . i t  n i  desse in
ni  déplacement ,  sur tout  puisque Vous ne sor tez oas du

.  but  que Vous Vous êtes proposé' ,  ( I94) .

I l  est  un dernier  po. in t  sur  lequel  i l  faut  revenir  et  qui  est
d ' importance parce qu ' i l  montre que Môser reste,  malgré ses cr i t iques,
t rès proche de la t radi t ion théâtra le f rançaise.  son Ar lequin n 'est  pas
]e  Jean  sauc i sse ,  l e  "Hanswurs t "  a l l emand ,  qu ' i i  bann i t  avec  au tan t  d ' é -
nergie de la  scène que Got tsched ;  ce n,est  pas non p lus tout  à fa i t
1 'A r l equ in  de  Be rgame don t  i l  ne  ren ie  d ' a i l l eu rs  pas  en t i è remen t  l a
t rad i t i on ,  ma is  i l  se  ra t t ache  b ien  p lu tô t  à  ce l l e  des  coméd iens  du
théâ t re  i t a l i en  de  Pa r i s  (195 ) .  I l  c i t e  en  e f f e t  p l us ieu rs  f o i s  oes  au -
teu rs  d ra r l equ inade ,  Domin ique ,  Gerha rd i "  F iu re l l i , qu i  on t  exe rcé  l eu rs
ta lents dans la  capi ta le f rançaise.  pour  conter  l 'ép isocle de la  rencon-
t re  de  F iu re l l i  avec  1e  j eune  Oauph in ,  l e  f u tu r  Lou i s  X IV ,  i l  se  ré fè re
au temôignage de François Parfa ic t ,  l 'auteur  de 1 'Histo i re r ie  L,aneien
tMat?e i ta l ien (196) .  une autre fo is ,  i1  puise ses renseignements dans

(194) Let t re de Jeanne Fr ider ike von Bar à Môser du pr intemps 1762
(B?tefe,  p.  112) .

(195 )  ce t t e  a f f i n i t é  en t re ' l 'A r l equ in  de  Môse r  e t  ce lu i  du  Théâ t re  i t a -' I  
ien de Par is  a déjà.été re levée par  paul  Gôt tsching,  , r .  t , tër"o,

Enatieklung zwn pubLizisten, op. eit., p. 29, note ài.

(L96)  ArLequin,  éd.  Boet ius,  p.  20,  note 17.
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un second ouvrage f rançais,  1 'Histo i re c iu théâtre i taL ien de Riccoboni
( 1 9 7 ) .  M a i s  c e  q u i  e s t  b i e n  p l u s  s i g n i f i c a t i f , ' c ' e s t  q u e  l ' A r l e q u i n  d e

Môser,  par  sa volonté de ne pas t rop s 'écar ter  des normes c lass iques

et  par  son souci  d 'év i ter  toute farce grossière et  de respecter  la  dé-

cence,  rappel le  beaucoup moins le  personnage de la conrnedia del l 'ar te
que celu i  de cer ta ines comédies de Mar ivaux (198) .  Cet te hypothèse va

être confinnée dès 1764 par la très classique comédie Le nariage i 'An-

Lequin ou La oeztu suz l,a. scène qui a très peu de traits corûnuns avec

la  coméd ie  i t a l i enne ,  ma is  qu i  se  s i t ue  t ou t  à  f a i t  dans  1e  s i l l age  de

certaines pièces de I 'auteur d'Arlequin poli par L'anoul,.

Le  24  j anv ie r  L764 ,  Môse r  envo ie  à  N i co la i ,  avec  l eque i  j l  vena i t

d 'entrer  en re lat ion,  en même temps qu'avec Thomas Abbt ,  à la  sui te de

1a publ icat ion de la  Défense d 'ArLequin,  deux "comédies"  qu ' i1  présente

dans les ternes suivants :

"Vous pardonnerez p lus fac i lement ,  Monsieur ,  qu 'à tout

au t re  une  fo l i e  à  l ' au teu r  de  I 'AnLequ in .  Ce r ta ins  évé -

nements 1 'ont  poussé à concevoir  contre sa propre at -

tente une comédie larmoyante que je vous t ransmets c i -
jo inte pour  la  soumett re à votre b ienvei l lante at ten-

t i o n  ;  e t  u n e  f o i s  q u e j ' e u s p r i s  l a  p l u m e  p o u r  l ' é c r i r e ,
j e  c rus  bon  d ' y  a jou te r  un  ép i l ogue  ( "e in  Nachsp ie l " ) .

C 'es t  l à  l a  b rève  h i s to i re  de  ma  fo l i e  que  j ' expose  p lus

atnplement  dans la  préface ;  e t  maintenant  c 'est  à vous,

Monsieur ,  de voi r  s ' i  ces p ièces mér i tent  d 'êt re impr i -

mées  ;  dans  l a  néga t i ve ,  qu 'e l l es  d i spa ra i ssen t  sans

avo i r  é té  vues  n i  l ues  ! "  ( 199 ) .

(L97)  Ib id. ,  p .  10,  note 2.  Riccoboni  éta i t  un ani  de Mar ivaux.

(198 )  Jacques  Lacan t ,  Mar i vaux  en  A l l emagne ,  op .  c i t . ,  t .  I ,  p .  153  sq . ,
consacre un important  développement au t ra i té  d 'Ar lea 'dn qu ' i l  con-
s idère cordne l 'oeuvre d 'un admirateur  de Mar ivaux.

(L99\ Brtefe, p. 199.
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La t race de la  comédie lannoyante a été perdue.  El le  éta i t  probablement

i nsp i rée  de  coméd ies  sé r i euses  de  Des touches  e t  de  Mar i vaux .  N i co la ï
c r o i t  s e  s o u v e n i r  q u ' e l 1 e  s ' i n t i t u l a i t  I s a b e L L e  ( 2 0 0 ) .  Q u a n t  à  1 ' é p i l o -
gue, i1 s' ' intitule Iû. ûettu sut La scène ; cu : i-e l lariage i ' .4z,Leo.uit..
Un épiLogue en un æte (201) .  Nicola i  I 'a  publ ié  après 

' l  
a  mort  de Môser,

en 1798, dans son édition des 1euutea uayiées. Cette modeste pièce a peu

retenu l 'a t tent ion des cr i t iques qui  se contentent  en généra1 d 'en s i -
gna le r  ' l ' e x i s tence  

e t ,  au  m ieux ,  d ' en  i nd ique r  l es  t r a i t s  essen t i e l s
(202) .  I l  est  vra i  qu 'e l le  ref lè te assez peu,  par  sa forme et  son conte-
nu,  1es préoccupat ions qui  éta ient  ce l les de Môser à la  f in  de la  guerre

de Sept  ans.  L 'auteur1ui -mêne présente dans sa le t t re à Nicolaî  ces mo-
destes essais dramat iques conme des " fo l ies"  peu d ignes d 'un t rès sé-
r i eux  rep résen tan t  des  é ta t s  d ' 0snab ruck .  En  réa l i t é ,  Môse r  n ' a  j ama is

démen t i  son  i n té rê t  pou r  l e  t héâ t re  qu ' i 1  a  t ou jou rs  essayé  de  conc i l i e r
avec ses tâches de jur is te et  d 'honrne d 'Etat .  I l  v ient  d 'écr i re,  en p le i -

ne guerre de Sept ans son traité d'ArLequin, précédé de peu de la requê-

te de Joseph Patr idge qui  en const i tue en quelque sor te le  pro logue.

0ans son espr i t ,  1e Marùo4e dtArLequin n 'est  pas conçu comme 1 'épi logue
du t ra i té ,  une sor te de pendant  de la  requête,  mais p lutôt  conrme l 'é-
p i l ogue  comigue  de  l a  coméd ie  l ô rmoyan te .  I l  n ' en  demeure  pas  mo ins  qu ' i ' l

const i tue le  pro longement de \a Défense dont  i l  i i lust re quelques unes
des  i dées  e t  gu ' i l  mé r i t e  qu 'on  s ' y  a r rê te  que lque  peu  pa rce  qu ' i l  con -
f i rme ,  s ' i l  en  es t  enco re  beso in ,  que  I 'A r l equ in  de  Môse r  n ' es t  n i  l e
Jean Saucisse a l lemand n i  mâne tout  à fa i t  le  personnage i ta l ien de la
comédie bergamasque,  mais b ien p lutôt  un hér i t ier  de cer ta ins personna-

ges de Mai ivaux.

(200) cf .  5P x, p.  64.

(201) Die Tugend atrf der Sehatbùlne ; ocier, : HarLekints tieiz.ath. t-in
Nachs-pieL in einen Aufzuge. Abeken a publié la pièce en _<;/ IX,
p.  107 sq.  Boet ius la  reprend dans son édi t ion ên même temps que

.  le  l ru i té  dtAnLequin,  pp.39-60.  C'est  à cet te dern ière éd. i  t ion
que nous nous référons.

(202)  Ulr ich_Lochter ,  J .  MëÊer und das lheater ,  op.  c i t . ,  pp.  204-215 est
le  seul  à en fa i re une étude approfondie à raquertà i rbus devons
beaucouo.
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Les personnages de Môser sont  en ef fet  ceux de la  comédie i ta-

l ienne de Par is  que l 'on ret rouve également  dans cer ta ines p ièces de

Mar i vaux  :  A r l equ in ,  Co lomb ine ,  Scap in ,  I sabe l ' l e  e t  Va lè re .  L ' au teu r

n ' invente que deux f igures nouvel les :  Peter ,  un personnage typiquement

a l l enand  qu i  ne  rappe l l e  que  de  t rès  l o i n  l e  t r ad i t i onne l  P ie r ro t ,  e t

Bar thold,  d ' i recteur  de la  t roupe de comédiens et  père de 1 'act r ice qui

j oue  1e  rô ' l e  de  Co lomb ine .  Le  t i t r e  de  1a  p ièce  suggè re  d ' emb1ée  qu ' i l

ne s 'agi t  pas ic i  d 'un comique purement  gratu i t .  Reprenant  quelques re-

marques  qu ' i l  ava i t  f a i t es  dans  l e  t r a i t é  su r  l e  so r t  que  I ' on  rése rva i t

aux comédiens après leur  mort  et  qu ' i l  avai t  i l lust rées par  I 'exemple

d'Adr ienne Le Couvreur ,  I ' fc iser  défend dans sa p ièce l 'honneur et  la  ver-

tu des gens de théâtre.  C'est  donc encore une oeuvre de réhabi l i ta t ion,

une  "Schu tzsch r i f t "  qu ' i 1  veu t  éc r i r e .  I l  ne  p la ide  tou te fo i s  pas ,  ce t -

t e  f o i s - c i ,  en  f aveu r  d ' une  g randeu r  f i gu re  du  passé  na t i ona l ,  ma is  en

faveu r  d ' une  ca tégo r i e  p ro fess ionne l l e  qu i  é ta i t  v i c t ime  d 'un  funes te

préjugé moral .  Ses contacts avec des comédiens angia is  pendant  son sé-
j ou r  à  Lond res  l ' ava ien t  conva incu  qu 'on  pouva i t  ê t re  à  l a  f o i s  coméd ien

et  honnête homme. I l  i  l  lust re cet te thèse de deux manières dans sa p iè-

ce :  d 'abord par  1es épreuves auxquel les Ar lequin soumet Colombine pour

juger  de sa ver tu et ,  ensui te,  par  une pet i te  comédie dans la  comédie
qui  pose 1e problème du mar iage entre par tenai res socia lement  inégaux,

p lus préc isément  entre un noble et  une comédienne (203) .

Oans  l a  p rem iè re  scène ,  qu i  se r t  d ' expos i t i on ,  A r l equ in  se  rend

auprès de Barthold pour  lu i  demander Ia main de sa f i l le ,  Colombine.

Ba r tho ld  veu t  b ien  l a  l u i  donne r  à  cond i t i on  qu ' i l  so i t  capab le  d ' assu -

rer les bases f inancières du ménage.  Ar lequin pose à son tour  une condi-

t ion :  Colombine doi t  ê t re v ierge,  ce qui ,  à  ses yeux n 'est  pas év ident

(203 )  Môse r  é ta i t  sens ib i l i sé  au  p rob lème  de  l a  mésa l l i ance  à  l a  su i t e
des  d i f f i cu l t és  qu 'ava i t  connues  son  am ' i e  Jeanne  von  Ba r  l o r squ 'e l1e
ava i t  vou lu  épouse r  un  ro tu r i e r .  I l  ava i t  p r i s  l a  dé fense  de  l a
j eune  f i l l e  e t  ava i t  r éuss i  à  rég le r  l e  d i f f é rend  qu i  l ' opposa i t  à
sa  fam i l l e .  Dans  l a  p ièce  l es  rô les  son t  t ou te fo i s  i nve rsés  :  c ' es t
un noble,  incarné par  Va]ère,  qui  veut  épouser une comédienne,  in-
carnée par  Isabel le .
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pu i squ 'e l l e  es t  be l l e  e t  coméd ienne .  I l  i n t rodu i t  a i ns i  l e  t hème  p r i n -
c i pa l  de  l a  p ièce  :  ce lu i  de1a  ve r tu  des  gens  de  scène .  Comme i l  ne
se contente pas des assurances prodiguées par  Bar thold,  on décioe oe
joue r  "1e  p ré tendan t " .  A r l equ in  se ra  l e  f i ancé  e t  Co lomb ine  l a  f . i ancée .
11 pourra la  met t re à l 'épreuve sous prétexte de jouer  1a comédie et
s ' i l  n ' es t  pas  sa t i s fa i t ,  i l  se ra  l i b re  sans  s ,ê t re  v ra imen t  engagé .
cet te première épreuve de ' la  ver tu,  qui  const i tue également  la  première
pa r t i e  de  l ' ac t i on  e t  qu i  va  de  l a  scène  deux  à  l a  scène  qua t re ,  ne
donne pas de résul tats  convaincants.  Colombine,  qui  est  un peu coquef ,Ee
et  préc ieuse,  est  toute heureuse de pouvo. i r  jouer  une scène d 'amour et
préfère le  rô le de la  femme court isée à cel te de la  f iancée.  perer  er
Scapin,  qui  doivent  également  jouer  1es prétendants,  assument  la  fonc-
t i on  de  séduc teu rs .  Ma is  l es  deux  p ro tagon i s tes  on t  une  concep t i on  d ia -
métra lement  opposée de leur  rô le.  Tandis que colombine veut  êt re dél i -
catenent  f la t tée et  habi lement  sédui te,  Ar lequin se montre p lus d i rect ,
entre i rmédiatement  dans le  v i f  du sujet  et  espère que colombine refuse-
ra  avec  une  ve r tueuse . i nd igna t i on  ses  p ropos i t i ons ,  I l s  n ,a r r i ven r ,  oas
à  s ' en tend re  e t  A r l equ in  n ' es t  pas  l i bé ré  de  ses  sc rupu les  :  s . i  Co lom-
b ine  j oue  t rop  b ien  son  rô le ,  i 1  peu t  pense r  qu ,e l l e  sa i t  en  j oue r  en -
core p lus ieurs autres.  co lombine considère que la comédie,  à peine com-
mencée ,  es t  t e rm inée  e t  e l l e  se  re t i r e .  L ' expé r i ence  a  échoué .  I l  f au t
donc imaginer  une seconde épreuve qui  est  fondée sur  un subter fuge.  sca-
p in  p rê te  à  A r l equ in  l , hab i t  de  son  ma î t re ,  l e  Cap i t a ine  d 'As ta ro rn .
sous ce déguisement ,  l 'anoureux méf iant  va tenter  de séduire colombine.
s i  e l l e  rés i s te  à  ses  avances  e t  l e  renvo ie  en  l e  f a i san t  rosse r ,  e l l e
aura donné une preuve incontestable de sa ver tu.  ce st ratagème const i -
t ue  l a  seconde  phase  de  l , ac t i on ,  de  l a . scène  c . i nq  à  l a  scène  qu inze .
I l  f a i t  I ' ob je t  d ' un  pa r i  :  s i  A r i equ . i n  reço i t  des  coups ,  i l  donne ra
c inq  "gu lden "  à  Pe te r  e t  à  Scap in .  Tand i s  qu ,A r l equ in  s ,hab i l l e ,  pe te r
raconte cosment  on éprouve la ver tu des f i l les dans sa province et  le
coup le  I sabe l l e - va lè re ,  qu i  c ro ien t  que  1 'on  donne  v ra imen t  l a  coméd . i e ,
joue la scène de la comédienne qui  refuse la  main du prétendant  noble.
Cet  épisode,  qui  occupe la scène hui t ,  const i tue le  contrepoint  sér ieux
de  I ' a r l equ inade .  Ap rès  t ous  ces  p répa ra t i f s ,  l a  rencon t re  déc i s i ve  a' I i eu  

à  l a  scène  qua to rze .  Le  faux  cap i t a i ne  d 'A r ta ro th  essa ie  de  sédu i -
re  Co lomb ine  à  l a  hussa rde ,  ma is  l a  j eune  f i l l e  rés i s te  e t  appe l l e  au
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secours.  TouS leS autres Personnages accourent  en compagnie de Barthold

oui  donne la bastonnade à Ar lequin,  tandis que Scapin et  Peter  tendent
' la  

main pour recevoi r  1 'argent  de leur  par i .  Après le  départ  du faux

Cap i ta ine ,  i l s  dévo i l en t  l e  s t ra tagème à  Co lomb ine  e t  à  Ba r tho ld '  Ce -

1u i - c j ,  d ' abo rd  i r r i t é  du  co rnpo r temen t  d 'A r l equ in  qu ' i l  soupçonne  d 'a -

voi r  ef fect ' ivement  voulu fa i re v io lence à sa f i l le ,  est  prêt  à arranger

les choses.  Peter  et  Scapin doivent  lu i  promett re de ne pas révéler  à

Ar lequin qu ' i1  a été reconnu.  Les deux dernières scènes forment  la  qua-

t r ième par t ie  de l 'act ion et  apportent  le  dénouenent .  Bar thold veut  con-

va inc re  Co lomb ine  d 'accep te r  
' l a  ma in  d 'A r l equ in .  Ap rès  que lques  hés i t a -

t ions,  la  jeune f i l le  consent ,  à condi t ion que son prétendant  lu i  présen-

te des excuses publ iques.  Pour Barthold,  Ar lequin est  nai f  e t  c 'est  sa

na ïve té  qu i  r end  sa  p résence  i nd i spensab lè  e t  t r ès  l uc ra t i ve .  I l  a  I ' ha -

b i t ude  de  recevo i r  des  coups  e t ,  s ' i 1  es t  un  peu  so t ,  l e  mar iage  se ra  i e

me i l l eu r  moyen  de  l e  l i bé re r  de  sa  so t t i se .  Co lomb ine  l u i  f a i t  g r i e f '

au  con t ra i re ,  d ' avo i r  manqué  de  con f i ance .  I 1  l u i  a  f a l l u  recevo i r  une

vo lée  de  bo i s  ve r t  pou r  en tend re  ra i son ,  a lo rs  qu ' i l  au ra i t  dû  se  mon-

t re r  p lus  ga lan t  du  momen t ' qu 'on  ne  i oua i t  pas  1a  coméd ie .  E l l e  es t ime

q u ' i l  n ' e s t  p a s  s i  s o t  q u ' i l  s ' e n  d o n n e  l ' a i r  e t  e l l e  v o u d r a i t  t r o m p e r

le  t r ompeur .  Ma is  n ' es t - ce  pas  dans  1e  mar iage ,  l u i  ob iec te  Ba r tho ld '

qu 'e l1e  réuss i ra  l e  m ieux  à  l u i  i oue r  que lque  bon  tou r  ?  Quan t  à  A r l e -

qu in ,  i l  c ro i t  f a i r e  une  impor tan te  révé la t i on ,  l o r sque ,  revenan t  su r

scène ,  ' i l  annonce  que  c ' é ta i t  1u i  qu i  ava i t  p r i s  1e  dégu i semen t  du  Cap i -

t a i ne .  Les  coups  qu ' i l  a  reçus  I ' on t  dé f i n i t i vemen t  conva incu  de  l a  ve r -

tu de Colonôine.  Mais i1  r isque d 'êt re pr is  à son propre p iège.  Au dé-

but  de la  p ièce,  i l  avai t  suggéré à sa par tenai re de décl iner  ses avan-

ces et  son comportement  sous le  masque du Capi ta ine 6 évei l lé  les

soupçons  de  ]a  j eune  f i l l e  qu i  es t  p rès  de  1 'abandonne r '  Ma is  ga r tno tO

in te rv ien t  i n  ex t ren i s  e t  r é tab l i t  l a  s i t ua t i on  en ' i nv i t an t  l e  t r op  ma-
' l i n ,  

ou  l e  t r op  na î f ,  soup i ran t  à  s ' excuse r  de  ses  dou tes '  ce  qu ' i l  f a i t

b i en  vo lon t i e r s .  Co lomb ine  accep te  en f i n  de  l ' épouse r ,  à  cond i t i on

qu 'e l l e  pu i sse  j oue r  t ous  l es  i ou rs  au  mar ié  e t  à  l a  mar iée .

Tel  est  l 'argument  de cet te pet i te  comédie for t  b ien st ructurée,

ma is  don t  | ' économ ' i e  i n te rne  révè le  une  sub t i ' l i t é  qu i  r appe l l e  ce r ta ines

pièces de Mar ivaux.  Lorsqu'Ar lequin déclare au début  qu ' i l  veut  épouser

Colonrbine,  i l  ne joue pas 1a comédie.  Mais pour  met t re sa b ien-a imée à
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1 'épreuve,  i l  recour t  aux moyens de la  coméd. ie,  d,abord sous la  forme
d 'une  scène  où  i l  t i en t  avec  Co lomb ine  l e  rô le  des  j eunes  an lou reux ,
pu i s  en  p renan t  l e  rô le  du  Cap i ta ine  aup rès  d ,une  Co lomb ine  qu i  r es te
actr ice,  b ien que la rencontre soi t  censée se passer  en-dehors de la
s c è n e . 0 a n s  l e s  d e u x  c a s ,  i l  s ' a g i t  e n  r é a l i t é  d , u n  j e u  q u i  s e  d é r o u l e
dans  l es  cou l i sses  e t  gu i  n ,es t  pas  des t i né ,  dans  l , esp r i t  des  pe rson -
nages,  au d iver t issenent  du publ ic .  Les deux seuls personnages qui
jouent  conscief iment  et  ef fect ivement  la  comédie sont  Isabel le  et  va lè-
re.  L 'enserÈle const i tue toutefo is  une pet i te  comédie que Môser a écr i -
te  pour  êt re jouée en publ ic"  Les personnages sont  présentés tantôt
conme des comédiens dans leur vie privée, tantôt conme des acteurs qui
jouent  sur  la  scène.  La p ièce dépeint  donc la  condi t ion des comécl iens
e t  démon t re  l a  ve r tu  des  i nd i v i dus  qu , i l  conv ien t  de  d . i s t i ngue r  de  l a
1égèreté des personnages de la  comédie d,Ar lequin.  Môser veut  séparer
I 'horrne du personnage,  mais cet  honme révèle pour tant ,  en-dehors de la
scène ,  des  t ra i t s  qu i  son t  auss i  ceux  de  son  pe rsonnage .  C ,es t  a i ns i
qu 'Ar ' lequin est  nai f  e t  un peu sot  par  nature,  co lombine nature l lement
coque t te ,  Scap in  rusé  e t  cyn ique ,  t and i s  qu , l sabe l l e  es t  auss i  d i gne
dans ses propos et son comporternent en-dehors de la scène que sur les
planches.  Ce sont ,  en revanche,  les seuls qui  jouent  consciemment la
coméd ie ,  I sabe l l e  e t  va lè re ,  qu i  son t  cha rgés  de  révé le r ' l a  vé r i t é  p ro -
fonde,  c 'est -à-d i re le  t r is te sor t  qui  est  réservé aux comédiens dans
une société imbue de ses pré jugés.  Toutes ces contradic t ions se ret rou-
vent  déjà chez Mar ivaux et  annoncent  en même temps les jeux de l , i ronie
romant ique (204) .

'0n admet conmunément que lvlôser a vouiu appliquer et i l luitrer
dans Le nurlhge d'Arlequin les principes qu'i l  avait exposés deux ans
plus tôt  dans son t ra i té  sur  le  comique grotesgue.  I l  convient  donc de

(204 )  Ce t te  f i  l i a t i on
par U.  Lochter ,

avec  I  ' i r on ie  roman t i que  d 'un
op .  c i t . ,  p .  205 .

T ieck  es t  r e l evée
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vé r i f i e r  s i  l a  p ra t i . que  co r respond  b ien  à  l a  t héo r i e .  S i  l es  pe rsonna -

ges de 1a p ièce sont  ef fect ' ivement  ceux de la  comédie i ta l ienne,  1e

gen re  adop té  n ' es t  pas  tou t  à  f a i t  ce lu i  de  1 ' a r l equ inade  hab i t ue l l e .

Co lo rù ine ,  A r l equ in ,  Scap in ,  I sabe l l e  e t  Va lè re  man i fes ten t ,  i I  es t

v ra i ,  ce r ta ins  des  t ra i t s  que  l eu r  a t t r i bue  l a  t r ad i t i on .0n  t rouve  en -

core quelques bons exemples de comique de farce,  des panta lonnades dans
' l 'ép isode 

du Capi ta ine,  cer ta ines at t i tudes et  cer ta ins gestes bur les-

ques,  corme la bastonnade ou les jeux de scène d 'Ar lequin (205) '  des

pla isanter ies qui  re lèvent  dôvantage du gros comique que de la comédie

f ine,  corme les remarques équivoques sur1a ver tu des fenrnes,  sur  la

manière de les séduire,  sur les avantages de la  bastonnade,  ou encore

conme la bêt ise d 'Ar lequin et  le  penchant  de Scapin et  de Peter  pour  1a

bo i sson .  Ma is  l ' ' ensemb le  rappe l l e  davan tage  l a  coméd ie  c l ass ique  que

1 'a r l equ inade .  La  g ross iè re té  es t  exc lue  ;  l es  t hèmes  p r i nc ipaux ,  1 ' a -

mour et  la  défense de la  ver tu des comédiens,  sont  t ra i tés sur  le  mode

sé r i eux .  La  scène  hu i t ,  j ouée  pa r  I sabe l l e  e t  pa r  Va lè re ,  r e l ève  p lu tô t

de la  comédie sér ieuse,  vo i re larmoyante.  Le jeu est ,  dans l 'ensemble,

sub t i l ,  1e  ca rac tè re  de  Co lomb ine  assez  comp lexe  e t  l a  b ienséance  n 'es t

jamais b lessée.  Le comique prat iqué ressemble à celu i  de la  comédie

saxonne qui  v ise à dénoncer cer ta ins t ravers,  ic i  les pré jugés d 'Ar le-

qu in  e t  ceux  du  pub l i c ,  l a  p réc ios i t é  de  Co lomb ine ,  e t  même à  ce lu i  de

la comédie de Mar ivaux dont  on ret rouve quelques t ra i ts  caractér is t iques :
' I 'amour qui  ne veut  pas s 'avouer,  l 'héro ine ver tueuse et  coquet te qui

veut  a imer sans s 'engager t rop rapidement  et  qui  préfère le  ieu de l 'a-

mour à I 'accompl issement .

En ce qui  concerne la f ina l i té  du spectac le,  Môser donne,  dans

1a théor ie,  1a pr ior i té  au d iver t issement ,  au "delectare"  sur  1e "pro-

desse",  sur  
' l 'éducat ion 

mora ' le .  Dans Ia prat ique,  i l  reste néanmoins

assez Droche de Got tsched et  de la  comédie c lass ique,  dans la  mesure où
' i I  accorde à peu près Ia même importance au comique pur  et  à ]a préoc-

cupa t i on  d idac t i que ,  L ' i n ten t i on  p rem iè re  es t  d ' o rd re  mora l ,  pu i squ ' i 1

(205 )  0ans  l a  scène  X  i l  es t  p réc i sé  qu 'A r l equ in  "passe  I ' hab i t  ( du  Cap ' i -
t a i ne )  su r ' l e  s i en  e t  f a i t  en  même temps  un  i eu  de  scène"  (éd .
B o e t i u s ,  p . 5 1 ) .
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s 'agi t  de défendre I 'honneur des comédiens et  de dénoncer les pré jugés
dont  i ls  sont  v ic t imes.  Le pré jugé est  par tagé par  les coméd. iens eux-
mêmes  :  A r l equ in  nou r r i t  des  dou tes  su r1a  ve r tu  de  Co lomb ine  pou r  l a
s imp le  ra i son  qu 'e l1e  es t  coméd ienne .  La  scène  hu i t  r évè le  l e  d rame
qu ' imp l i que  l a  cond i t i on  des  gens  de  théâ t re  :  pô rce  qu ,e l l e  es t  ac t r i -
ce ,  I sabe l l e  do i t  r enonce r  au  comte  qu ,e l l e  a ime  e t  qu . i  l , a ime  pou r  mé-
nager 1 'honneur de son amant  et  le  s ien.  Son sor t  rappel le  celu. i  d ,A-
d r i enne  Le  Couv reu r  à  l aque l l e  i l  es t  f a i t  a l l us . i on  dans  l e  t r a i t é .
L ' i n ten t i on  d ' anende r ,  qu i  n ,es t  évoquée  qu 'au  second  rang  ap rès  ce l l e
d'anuser dans la Défense dtAtLequin, devient ici la préoccupation es-
sen t i e l l e .  Le  dés i r  de  d i ve r t i r  1e  pub l i c  n ,es t  t ou te fo i s  pas  absen t .  A
' la  

f in  de la  p ièce,  Bar thold souhai te aux spectateurs un bon repês du
so i r  e t  r ep rend  a ins i  l es  p ropos  d 'A r ' l equ in  dans  l e  t r a i t é  l o r squ ' i l
d i t  que  1 'a r l equ inade  dé tend  l es  honmes  e t  l eu r  f ac i l . i t e  l a  d iges t i on .
Les passages résolument  comiques,  1es jeux de scène et  les p la isante-
r ies sont  suf f isarrnent  nombreux pour fa i re oubl ier  par fo is  la  f ina l i té
mora le .

Mais le comique du Llariage dtArlequin correspond-il au comique
g ro tesque  te l  qu ' i l  es t  dé f i n i  dans  l e  t r a i t é  ?  Que l l e  es t  l a  na lu re
du comique prat iqué dans la  p ièce ? La car . icature grotesque se mani fes-
te  dans  1 'ép i sode  où  i n te rv ien t  1e  faux  Cap i ta ine .  La , ' g randeu r  sans
fo rce "  peu t  à  l a  r i gueu r  s ,app l i que r  au  cas  d ,A r l equ in .  I l  a ime  en  tan t
qu 'horme et  non en tant  qu 'acteur  et  son intent ion d,épouser une femme
ver tueuse  es t  des  p lus  l ouab les .  Ma is  sa  mé f i ance  à  l ' éga rd  de  Co lomb i -
ne est  excessive.  I l  est ,  cer tes,  coméd. ien et  connaî t  les moeurs du mi-
1 ieu,  mais ses soupçons sont  fondés sur  des preuves b ien f ragi les.  I l  a
tendance à confondre 1e jeu et 

' la 
réaùté et t. ire ses arguments du jeu

au l ieu de s 'en teni r  à la  réal i té .  Le grotesque rés ide sur tout  cnez
lu i  dans les moyens auxquels i l  recour t  pour  connaî t re la  vér i té .  Juger
de la ver tu d 'une comédienne sur  son jeu est  r id icu le.  Le recours au
dégu i semen t  1 ' es t  éga lemen t .  A r l equ in  es t  t ou t  heu reux  des  coups  qu ' i 1
reçoi t  sous le  masque du Capi ta ine :  la  bastonnade devient  pour  lu i
preuve de vér i té .  I l  est  tout  f ier  d 'un subter fuge qu. i  ne t rompe person-
ne" En tendant  un p iège à Colombine i l  r isque de provoquer un ef fet  in-
a t t endu  :  i l  en t re  t r op  b ien  dans  l e  rô le  de  Cap i ta . i ne  e t  éve i ' l l e  l es
soupçons  de  l a  j eune  f i 11e  qu i  es t  amenée  à  se  demander  s ' i l  n ' a  oas
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vou lu  v ra imen t  abuse r  d ' e l l e .  Sans  l a  b ienve i l l ance  de  Ba r tho ld ,  son

.  s t ratagème aurai t  pu avoi r  des conséquences fâcheuses pour ' lu i .  Avec

Ar lequin,  le  personnage de l 'amoureux t ransi  at te int  le  degré extrême

du  r i s i b l e .  Un  au t re  t r a i t  ca rac té r i s t i que  du  comique  d 'A r l equ in  qu i

co r respond  à  l a  dé f i n i t i on  qu 'en  donne  l e  t r a i t é  es t  l e  "go f fo " ,  1a

sot t ise ou la  naîveté qui  garant i t  la  b ienséance.  0n to lère de ce per-

sonnage ce qu 'on to lèrera i t  moins a isément  d 'un personnage p lus in te l -

l i gen t .  Le  pan ta lon  d 'A r l equ in  qu i  r es te  v i s i b l e  sous  l e  dégu i semen t

du Capi ta ine est  un synbole :  
' la  

naîveté excuse les audaces du faux

Capi ta ine,  parce que le spectateur  sai t  per t inemnent  que le personnage

est  incapable de comnet t re une méchanceté réel ' le .  La naîveté d 'Ar lequin

apparaî t  dans son comportement  et  dans son langage.  I l  s 'é tonne béate-

men t  de  tou t ,  i l  f au t  t ou t  l u i  exp l i que r  pa r  1e  menu ,  i 1  es t  p l e in  d ' ad -

m i ra t i on  pou r  ce  coqu in  de  Scap in ,  i ' l  es t  f i e r  de  ses  so t t i ses  qu ' i 1

considère corrne génia les,  i l  est  tout  content  d 'avoi r  reçu des coups et

s ' en  van te ,  a l o r s  qu ' i l  ne  vo i t  pas  qu ' i l  es t  l e  t r ompeur  t r ompé .

Môser i l lust re également  dans sa p ièce quelques unes des consi -

dérat ions qu ' i1  avai t  développées dans le  t ra i té  sur  la  s t ructure de
' I 'ar lequinade 

et  sur  les procédés techniques de mise en scène.  Bien

qu' i l  ne lu i  accorde pas une importance démesurée,  i l  respecte la  règle

des  t ro i s  un i t és .  La  scène  hu i t  en t re  I sabe l l e  e t  Va lè re  i n te r romp t  t ou -

te fo i s  I e  cou rs  de  l ' ac t i on .  Ma is  e l l e  s ' i n tèg re  assez  na tu re l l emen t  au

déroulement des événements parce que les protagonistes' croyant que
' leurs par tenai res ont  repr is  leur  jeu,  est iment  le  moment venu de teni r

l eu r  pa r t i e .  En  ou t re ,  l e  t hè rne  qu ' i 1s  i l l us t ren t  pa r  l eu r  d ia logue  co r -

respond par fa i tement  à l ' idée pr inc ipale i ie  la  p ièce:  la  ver tu des co-

nÉdiens.  L 'uni té d ' in tent ion est  donc r igoureusement  respectée.  En théo-

r ie ,  Môser év i te le  rnélange des genres.  La scène hui t  semble encore fa i -

re une entorse à cet te règle.  E ' l le  in t rodui t  une note grave dans une

p ièce  qu i  es t  pa r  a i l l eu rs  com ique  e t  I sabe l ' l e  res te  sé r i euse  quand  e l l e

a  f i n i  de  j oue r  :  e l l e  n ' es t  pas  un  pe rsonnage  de  coméd ie .  Les  d i f f é ren ts

niveaux de réal ' i té  auxquels se déroule I 'act ion accentuent  les contras-

tes  :  i l  n ' es t  pas  poss ib le  de  me t t re  su r l e  même p lan  l e  p rob lème  que

soulève la condi t ion de comédien et  les farces de la  comédie i ta l ienne.

Barthold est  à peine moins sér ' ieux qu ' Isabel le .  Oans son rô ' le  de père

ra isonnable,  i1  n 'apparal t  pas come un personnage comique.  I l  fa i t  ap-

pel  au bon sens des protagonistes,  ne perd pas de vue les cont ingences
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m a t é r i e l l e s  q u i  n ' o n t  r i e n  d e  r i d i c u l e  e t  i l  n ' a  p a s  o e  f a i b l e s s e s  ( 2 0 6 ) .
L ' i n te rmède  de  l a  scène  hu i t ,  l e  sé r i eux  d ' l sabe l l e  e t  l a  sagesse  de
Barthold font  également  que la p ièce manque d,uni té de ton.  La rupture
de ton est  encore accentuée par  ' l  ' in t roduct ion de peter ,  un personnage
qui  est  b ien a l lemand et  qu ' i  évoque cer ta ines coutumes westphal iennes
(207).  t 'apologie des t radi t ions rocales et  1e rangage assqz rude de
Peter  s 'accordent  aussi  peu avec le  ton de la  comédie i tu t i .nn.  qu 'avec
le sér ieux de la  scène hui t .  I l  semble qu 'en in t roduisant  ce personnage
Môser a i t  vouiu donner un caractère popula i re et  prov inc ia l  à  sa p ièce
sans  tomber  dans  Ia  t r i v i a l i t é .  Le  pe rsonnage  de  pe te r ,  l es  a l l us . i ons
aux coutumes westphal iennes,  1e vocabula i re qui  est  par fo is  emprunté à
1a  l angue  rég iona le  (208 ) ,  l es  nombreuses  tou rnu res  p rov inc ia les  e t  ce r -
t a i nes  images  d ' i nsp i ra t i on  popu la i re  re lèven t  davan tage  du  monde  ru ra l

(206 )  Une  fo i s , . cependan t ,  i - 1 -p resse  1es  p ro tagon i s tes  de  conc lu re ,
p a r c e  q u , i l  a  h â t e  d ' a l l e r  b o . i r e  ( S c è n e  i V I t ) .

( 207 )  Oans  l a  scène  s i x  (éd .  Boe t ' i us ,  p .47 )  pe te r  exp l i que  à  A r requ in
co rnmen t  on  vé r ' i f i . e  1a  v i rg in i t é  des  f i ancées  dans  son  v i l l age :
Ar l .  :  Tu v iens de d i re,  Peter ,  que dans ton pays nata l  on use
d'une autre épreuve pour savoi r  s i  la  f iancée e i t  encore authent i -
que .
Pe te r  :  Ou i ,  nous .en  avons  une .
Ar l .  :  Comnent  fa i tes-vous ?
Pe te r :  Nous  venons  e t  nous  cho i s i ssons  une  f i l r e  qu i  nous  p ra î t .
A r l .  :  Je  m ,en  dou te .
Pe te r  :  A - l o r s  j e^p rends  mon  roue t ,  j e  va i s  chez  e l l e . l e  so i r ,  j e
m 'asso i s  à  ses  cô tés  e t  nous  f i l ons -ensemb le .
A r1 .  :  E t  a l o r s  ?  Vous  ne  fa i t es  que  f i i e r  ?
Pe te r :  Conme pa r  hasa rd ,  l a  l anpe  s ' é te in t  t ou t  d ' un  coup
l" l .  r  Voi là  qui  nous rapproche du sujet  I
Peter  :  S i  la  f iancée cont inue à f i le i  dans le  no. i r  sans perdre
le  f i l ,  c , es t  un  bon  s iqne .
A r l .  :  V o i l à  q u i  n , e s t  Ë a s  s i  b ê t e  I
Pe te r  :  Ma is  s i . l e_ roue t  s ,a r rê te ,  que  l e  f i l  casse  ou  que  même
l a  c o r d e  s o r t e  d e  l a  r o u e ,  q u ' e l l e  a i l l e  a l o r s  a u  J i à o r Ë - i
A r l .  :  A  l a  v é r i t é ,  c e s  g e n s - l à  s o n t . i n t e l l i g e n t s  ;  e t  q u i  v o u s  a
app r i s  t ou t  ce la  ?
Peter  :  Je cro is  que la coutume s 'est  t ransmise tout  s implement  depè re  en  f i l s .  ca r , -  r o r sque  1e  pas teu r  a  vou ru  un  j ou r  i n l e ro i re  ces
séances  de  f i l age  à  deux ,  l es  anc iens  c iu  v i l r age  ôn t  o i i - i ue  reu rspères .  avaient  a! i  -  a i  ns i , . '  aue t  àurs 

- t ranos-perÀi-u; ; i . ; i  -égar  
ement

agi  a ins i  et  gue les enfants devaient  en fâ i re autant .  
'

A r l .  :  V o i l à  u n  v i l l a g e  o ù  j , a . i m e r a i s  h a b i t e r  I

(208)  0n t rouve des mots corme " t rJ i twenstuhl , , ,  , 'Le ibged. inge" et  deS al . l  u_sions au dro i t  coutumier .
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d '0snab ruck  que  de  l a  coméd ie  i t a l i enne .  Ces  i nnova t i ons  réponden t  au

dési r  expr imé par  Môser dans son t ra i té  de créer  un genre qui  puisse

p la i re  à  t ous  l es  pub l i cs ,  de  réa l i se r  un  spec tac le  com ique  qu i  pu i sse

révéler  aux grands la  v ie quot id ienne des humbles et  qui  permette de

mett re en scène des paysans.  Mais la  synthèse entre ces é léments locaux '

qui  apparaissent  comne des corps ét rangers,  et  les é léments t radi t ion-

nels de Ia comédie i ta l ienne n 'est  que t rès imparfa i tement  réal  isée.

B ien  qu ' i l  semb le  s ' en  excuse r  d ' avance  en .a f f i rman t  dans  l e  t r a i t é  que

le "goût  baroc"  to lère,  tout  autant  que le poème héroi -comique de Boi-
' l eau ,  

des  "pa r t i es  d i ssemb lab les "  (209 ) ,  Môse r  n ' a  pas  réuss i  à  assu re r

dans le Mæiage d 'ArLequin I 'un i té de ton.

Qu'en est- i l  enf in ,  du problème du masque et  des caractères stéréotypés ?

I l  n ' es t  pas  d i t  dans  l es  i nd i ca t i ons  scén iques  que  l es  pe rsonnages  po r -

tent  des masques.  0n peut  supposer que Colombine,  conformément à la  t ra-

d i t i o n ,  n ' e n  p o r t e  p a s , d ' a u t a n t  p l u s  q u ' e l l e  t i e n t  b e a u c o u p  à  f a i r e  v a -

]o i r  son  beau  v i sage  (210 ) .  Le  Cap i ta ine  a  b ien  ce t te  a l l u re  ag ress i ve

qu 'on  l u i  p rê te  hab i t ue l l emen t  e t  que  Môse r  i nd ique  dans  l e  t r a i t é  (211 ) .

0n  reconna î t  f ac i l emen t  l a  m ine  n ia i se  d 'A r ]equ in  (212 ) .  Scap in  es t  l e

pe rsonnage  rusé  de  l a  conmed ia  de l l ' a r t e  (213 ) .  Pe te r  rappe l l e  de  l o i n
' l e  P ie r ro t  t r ad i t i onne l  pa r  son  r i d i cu le  de  rus taud  (214 ) ,  ma is  i l  es t

d ' abo rd  a l l emand  e t  wes tpha l i en  e t  r es te  f i dè le  aux  usages  de  sa  p rov in -

ce .  I l  es t  d i f f i c i l e  de  p réc i se r  s i  ces  pe rsonnages  re lèven t  de  l a  va -

r iante bouf fonne,  bur lesque ou poissarde du comique grotesque.  Ar lequin

est  à la  fo is  bouf fon et  bur lesque lorsqu'on compare son comportement

d ' a m o u r e u x  r i d i c u l e  à  c e l u i  d e  V a l è r e  e t  d ' I s a b e l l e .  M a i s  i I  l ' e s t  a v e c

(209) Anlequin, éd. Boetius, p. 33.

(?L0)  c f .  ArLequin,  éd.  Boet ius,  p.  33.

(z lL)  Ib id. ,  p .  34 :  "se ine st i j rmende Miene".

( 2 1 2 )  I b i d . ,  p . 3 3  e t  d a n s  l a  p i è c e ,  s c è n e  X V I ,  p . 5 6  s q .
sou l i gne  l a  na i ve té  d 'A r ' l equ in .

(?13 )  I b i n . ,  p .  34  :  "He r r  Scap in  i s t  sp i t z f i nd ig " .

(214)  IbU.  :  "Pierrot  ( is t )  bâur isch lâcher l  ich"  .

où  Ba r tho ld
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modérat ion.  Scapin aura i t  une 1égère tendance au comique poissard,

c ' es t -à -d i re  à  l a  t r i v i a ' l i t é .  Sa  g randeu r  es t  sans  fo rce  dans  Ia  mesu -
re  où  son  esp r i t  i nven t i f  n ' asp i re  qu 'à  un  seu l  bu t :  j oue r  un  oon  tou r
à  A r l equ in  pou r  1u i  sou t i r e r  que lques  den ie rs  e t  a l l e r  s ,en i v re r  à  l a
taverne.

Tout  en réal isant  cer ta ins aspects du progranme qu' i l  expose dans
son t ra i té ,  Môser reste donc p lutôt  en-deçà du pro jet  qu, i l  s ,est  f ixé.
Le souci  de Ia b ienséance et  de l 'éd ' i f icat ion morale le  rapproche de
Gottsched et  des c lass iques f rançais.  Le comique f in  l ,emporte sur  le
comique grotesque.  L 'é lément  or ig inal  est  la  veine popula i re,  le  recours
aux usages locaux et  à la  langue imagée du peuple.  Mais cet  é lément
s ' acco rde  ma l  à  l a  coméd ie  c l ass ique  e t  à  l a  t r ad i t i on  des  coméd iens  i t a -
' I  
iens.  Si  I 'on excepte ce recours à la  coutume popula i re,  l ' lôser  s , insp. i  -

r e  essen t i e l l emen t  de  1 ' usage  des  coméd iens  i t a l i ens  de  pa r i s ,  e t  de  l a
forme que lu i  ont  donnée les auteurs comiques f rançais du début  du XVII Ie
s ièc le,  en par t icu l ier  Mar ivaux.  Corme chez ce dernier ,  on ret rouve oans
leaax- iage d,AnLequin le  va-et-v ient  constant  entre le  jeu et  la  réal i té
et  le  procédé du théâtre dans le  théâtre qui  accentue la subt i l i té  du
spectac le.  Le paral lé l isme entre les d i f férents jeux amoureux vécus à
des n iveaux d i f férents de réal i té ,  tantôt  par  un couple sér ieux,  repré-
senté par  Isabel ' le  et  Valère,  tantôt  par  un couple comique,  représenté
par Ar lequin et  Colombine,  peut  êt re égaiernent  inspi ré de Mar ivaux.  Co-
1omb ine  es t  un  pe rsonnage  de  Mar i vaux .  C ,es t  l e  t ype  de  l a  j eune  f . i 1 l e
apparerment  ingénue,  mais en réal i té  rusée,  coquet te,  quelque peu cruel -
le ,  qui  prend p la is i r  à  prat iquer  1e jeu de I 'anour,  a. ime être cour t isée,
f l a t t ée ,  ca ressée  au  r i sque  d ,ê t re  n rép r . i sée  (215 ) .  Ma is  e l l e  a  de  I , a -
mour-propre et  . recule devant  1 'engagement qui  la  l iera i t  déf in i t ivement .
Le mar ivaudage est  un moyen de retarder  le  moment du p la is i r  e t  de 1 'ac-
compl issement  auguel  les personnages songent  pour tant  dès le  départ .
Ma is  l o r sque  l ' amour  dev ien t  rée l ,  i l  se  rnue  en  tend resse  (216 ) ,  comme le

(215) HatLekints Heirath,  éd.  Boet ius,  p.  43.  Bar thold emplo ie même,
pour désigner- tout  ce manège arnoureux des mots d 'or ig ine f rançai -
s e :  " . . . u m  a l l z e i t  f l a t t i r t ,  a d o r i r t ,  c o u r t i s i r t ,  c à r e s s i r t , - u n d
endl ich mepr is i r t  zu werden, '

(216)  Sur  les not ions d 'amour et  de tendresse chez Mar ivaux,  c , : . .  paul
Cazagne, Matiuau.æ par Lui-nême, op. cit., p. g5 sq.
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prouve  l e  de rn ie r  d ia logue  en t re  A r l equ in  e t  co lomb ine  dans  l a  scène

d i x - sep t .  La  scène  hu i t  o f f r e  éga lemen t  un  be l  exemp le  de  mar i vaudage t

p lus  sé r ' i eux  ce t te  f o i s - c i ,  dans  l es  sen t imen ts  e t  dans  1e  l angage '

t ' l l e  i l l us t re  l e  t hème  de  I ' anou r  s i ncè re  ma is  imposs ib le  e t  donc  d 'au -

tan t  o lus  i n tense .  La  s i t ua t i on  qu i  na î t  de  l a  d i f f é rence  de  cond i t i on

socia le des par tenai res rappel le  cel le  dans laquel le  se t rouvent  I ' lar ian-

ne  e t  va l v i l l e .  I sabe l l e  n ' es t  pas  pauv re  e t  o rphe l i ne ,  comme l ' hé ro îne  du

roman,  mais e l le  est  comédienne,  ce qui  rev ient  à peu près au même du

point  de vue du statut  socia l .  ce sera i t ,  pense-t -e l le ,  de sa par t  man-

quer d,amour que d,accepter  une l ia ison qui  r isquerai t  de déshonorer

les deux Oartenai res :  le  comte se sera i t  abaissé à épouser une comédien-

ne et  e l ' le  aura i t  accepté d 'épouser un honme qui  aura i t  s i  peu le sens de

I ' honneu r .  La  g randeu r  d ,âne  d , l sabe l l e  exaspè re  l ' amour  du  comte ,  comme

ce ] l e  de  Mar ianne  exaspè re  I ' an iou r  de  Va l v i l l e .  Pou r  l es  pa r tena i res  mas -

cu l i ns  de  1a  p ièce  e t  du  roman ,  l a  ve r tu ,  l a  beau té  e t  1 ' anou r  l ' empor -

ten t  su r  t ous  l es  p ré jugés .  I sabe i l e ,  p l us  réa l i s te ,  accep te  l a  f o r ce

des  p ré jugés .  Le  comte  fa i t  a l l us ion  aux  o r i g i nes  d ' l sabe l l e :  seu l  l e

hasa rd  du  des t i n  l ' au ra i t  condu i t e  su r ]es  p lanches .  De  même tou t  pe rme t

de  suppose r  que  Mar ianne  es t  d ' on ig ine ' i l l us t re .  I sabe l l e ,  qu i  ne  manque

pas p lus d,anour-propre que Mar ianne,  est  f ière du comte et  d 'e l le-même

e t  e l l e  es t  p rê te  à  sac r i f i e r  son  amour  à  I ' honneu r .  E l l e  rep rend  des

arguments que Môser a déjà mis dans la  bouche de la fenrne phi losophe'

l ,héro ine du pet i t  roman à le t t res de la  FeuiLLe hebdonaÀaiz"e,  qui  res-

senùle tant  à Mar ianne :  on év i tera i t  ce couple mal  assor t i  en société '

les regards des autres leur  témoigneraient  à tous deux le  mépr is ,  le

cornte sera i t  poursuiv i  par  la  haine des s iens.  Isabei le  préfère donc

" l ' a imer  d ' une  man iè re  p lus  t end re "  (217 ) ,  c ' es t -à -d i re  l u i  ga rde r  son

affection tout en renonçant à son amour.

(217 )  Ha f i ek in t s  He i ra th ,  éd .  Boé t i us ,  p .49  ( "au f  e ine  zâ r t l i che re  A r t
' I  
i eben" ) .



La requête de Joseph Patr idge,  le  t ra i té  sur  1e com. ique grotes-
que et la petite comédie du Maviage dtAz,Lequin forment un ensemble
d'oeuvres qui  sont  d ' importance inéga1e mais dont  la  cohérence est  as-
surée par  un thème cormun,  celu i  du comique de 1 'ar ' lequinade,  er  par
f  in térêt  qui  est  accordé chaque fo is  au personnage d 'Ar lequin,  repré-
sentant  drune t radi t ion comique for tement  contestée par  l 'école got-
tschédienne.  ces t ro is  oeuvres présentent  un caractère l i t téra i re qui
ne secnble avoi r ,  à  première vue,  aucun rapport  avec les préoccupat ions
pol i t iques de leur  auteur ,  for tement  sol l ic i té ,  en tant  que représen-
tant  des états d 'Osnabruck,  par  les événements qui  ont  af fecté sa pro-
v ince pendant  et  aussi tôt  après 1a guerre de Sept  ans.  Ce sont  pourranr
ces événements qui  sont  à I 'or ig ine de 1a requête,  du t ra i té  et ,  dans
une mo' indre mesure,  de la  comédie.  Le pet i t  d iscours p lus ou moins im-
provisé de Joseph Patr idge est  né pour a ins i  d i re en p le ine campagne
mi l i ta i re et  i l  est  adressé à un chef  de guerre dont  dépend l , importan_
ce des charges imposées à la  populat ion locale.  Ar lequin est  mis au ser-
v ice de la  d ip lomat ie et  Môser se rend compte que cet te d ip lomat ie du
r i r e  n ' es t  pas  l a  mo ins  e f f i cace .  L ' expé r i ence  l u i  i nsp i re  I ' i dée  d ,é -
cr i re un t ra i té  qui  est  dest iné à dénontrer  les ver tus d,un genre comi-
gue  don t  i l  vena i t  de  cons ta te r  l , e f f i cac i t é  p ra t i que .0n  pou r ra i t  r é_
sumer l ' idée pr inc ipale de 1a Défense dtArLequin par  la  formule ' , le  r i -
r e  c ' es t  l a  san té " ,  l a  san té  des  i nd i v i dus  accab lés  pa r  l es  souc i s  e t
l es  ma lheu rs  de  l a  gue r re ,  ma is  auss i  ce l l e  de  tou t  l e  co rps  soc ia l  qu i
peut  t rouver  dans le  d iver t issement  comique du théâtre d,Ar lequin un
remède contre une mauvaise humeur génératr ice d,actes arb i t ra i res ou in-
j us tes  de  l a  pa r t  des  gouve rnan ts  e t  de  révo l t e  ou  d , i nd i sc ip l i ne  de  l a
par t  des gouvernés.  Ar lequin est  a ins i  mis au serv ice de la  pol i t ique
e t  de  l ' o rd re  soc ia l .  ce t t e  i n ten t i on  po l i t i que  n ,appa ra î t  guè re  oans
la comédie qui  est  née à Londres,où Môser consacrai t  I 'essent ie l  de ses
lo i s i r s  à  découv r i r  l a  scène  ang la i se .  Le  c l ima t  é ta . i t  donc  favo rab le  à
la  c réa t i on  d rama t i que  dénuée  de  tou te  a r r i è re -pensée  po l i t i que .  Ma is
Môser a for t  b ien compr is  à Londres que 1e théâtre pouvai t  devenir ,  com-
me i l  le  remarque dans sa le t t re à Gie im du 15 décembre 1763,  une arme
entre les mains des fact ions.  I l  ne songeai t  cer tes pas à fa i re oe son
Ar lequ in  un  i ns t rumen t  de  l u t t e  po l i t i que ,  ma is  i l  ne  f a i t  pas  de  dou te
q u e  s ' i l  a  e n v o y é  s a  c o m é d i e  à  N i c o l a î ,  c ' e s t  q u ' i l  e s p é r a i t  b i e n  q u , e ] l e
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serai t  impr imée et  peut  êt re même iouée et  qu 'e l1e aurai t  a lors sur  le

pub l i c  ce t  e f f e t  cu ra t i f  qu ' i 1  van te  dans  l e  t r a i t é  (218 ) .

Mais dans le  contexte de cet te étude ce sont  moins les arr ière-

pensées  po l i t i ques  de  Môse r  que  l es  pos i t i ons  qu ' i l  adop te  dans  ses

t ro i s  oeuv res  su r  A r l equ in  à  1 ' éga rd  de  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i se  en  gé -

néral  et  le  théâtre f rançais en par t icu l ier  qui  mér i tent  de reteni r

l 'a t tent ion du comentateur .  Déià le  Joseph Patr idge de la  requête se

présente sous les t ra i ts  d 'un Ar lequin t rès f rancisé qui  fa i t  preuve

d'un in térêt  év ident  et  par fo is  r id icu lement  excessi f  pour  d iverses ma-

n i f es ta t i ons  de  l a  v i e  quo t i d i enne  e t  cu l t u re l l e  f r ança i se .  I l  n ' a  r i en

de cormun ni  avec le  Jean Saucisse de la  t radi t ion a l lemande n i  avec

son équivalent  de la  cormedia del l 'ar te.  La Défense au conique grctes-

q. te est  en revanche ent ièrement  d i r igée contre le  théâtre c lass ique

français qu ' i  est  perçu à t ravers I ' in terprétat ion qu 'en donnent  Got tsched

et  ses d isc ip les.  Récusant  une pureté de forme et  une régular i té  qui  en-

gend ren t  l a  mono ton ie  e t  I ' ennu i ,  e l l e  es t  un  p la idoye r  en  faveu r  de  l a

divers i téet  de la  fanta is ie qui  assurent  ie  vér i table délassement  du

spec ta teu r .  E l l e  p r i v i l ég ie  1e  comique  pu r ,  vo i re  l e  com ique  de  fa rce ,

au détr iment  de la  sat i re et  de la  comédie de moeurs,  jugées t rop mora-

l i san tes .  Rompan t  avec  l es  concep t i ons  c lass iques  d ' i nsp  i r a t i on  f r ança i -

se,  Môser renoue avec la  t radi t ion moins austère du théâtre baroque et

vante expl ic i tement  1es avantages du "goût  baroc" ,  récusé par  Got tsched

e t  ses  i nsp i ra teu rs  f r ança i s  du  S ièc le  de  Lou i s  X IV .  Ma is  i 1  ne  pousse

pas sa démonstrat ion jusqu'à ses conséquences extrêmes et  reste f ina le-

ment  à mi-chenin entre le  baroque et  le  c lass ic isme. Tout  en refusant

le radical isme de Rousseau qui  condamne toute forme de thé-âtre,  i1  ré in-

t rodui t  la  f ina l i té  morale dans 1a comédie en donnant  du comique grotes-

que une déf in i t ion qui  iust ' i f ie  la  sat i re qui  est  présente dans tout  le

théâtre comique f rançais.  Tandis que 1e souci  t rès c lass ique de la  b ien-

séance  exc lu t  I a  f a r ce  g ross iè re ,  l e  dés i r  de  ne  pas  rompre  to ta lemen t

avec la  t radi t ion c lass ique f rançaise se t radui t  par  un respect  presque

(218 )  Se lon  l es  rense ignemen ts  qu 'a  pu  recue i l l i r  U .  Loch te r ,  op .  : i c . ,
p. 204, Le nariage dtArLequin aurait été effectivement représenté
à 0snabruck en avr i l  1765.
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to ta l  des normes du théâtre régul ier .  En outre,  pour  just i f ier  le  gen-
re  com ique  qu ' i 1  veu t  réhab i l i t e r ,  Môse r  p rend  ses  exemp les  e t  ses  a r -
guments chez les Français qu, i l  c i te  abondaf i rnent  et  i l  suggère a ins i
que c 'est  en France meme que l ,on prend 1e p lus de l iber té avec les
dogmes  c lass iques .  S ' ' i l  es t ,  en f i n ,  p l us  p roche  de  l a  t r ad i t i on  i t a l i en -
ne  que  l e  Joseph  Pa t r i dge  de  1a  requê te ,  l ,A r l equ in  du  t ra i t é  s ' i nsD i re
sur tout  des usages des comédiens i ta l iens de Par is .  I l  en est  de même
de celui de la comédie de 1764, La oettu sut La. scène. l(a1gré quelques
panta lonnades et  quelques é léments empruntés à la  comnedia del  l 'ar te,
ma lg ré  l ' essa i  p l us  ou  mo ins  heu reux  d , i n t rodu i re ,  avec  pe te r ,  un  é lé -
men t  p rov inc ia l  a l l emand ,  ce t t e  coméd ie  ressemb le  assez  peu  à  I ' a r ' l equ i -
nade recorrnandée dans le t ra i té .  Le thème moral  qu 'e l le  i l lust re,  les
ép i sodes  sé r ' i eux  qu 'e l l e  con t i en t ,  l a  sub t i l i t é  du  j eu  qu i  se  dé rou le
su r  p lus ieu rs  n i veaux  de  réa l i t é  e t  d ' une  d ia lec t i que  amoureuse  qu i  es t
f o r t  é l o i gnée  de  l a  f a r ce  dés ignen t  l e  vé r i t ab le  i nsp i ra teu r  de  l a  p iè -
ce qui  est  Mar ivaux.

Ains i  la  guerre de Sep! .  ans,  qui  aura i t  dû normalement  é lo igner
Môser de 1a France,n 'a- t -e l1e provoqué aucune rupture de ce d. ia logue
qu' i l  mène avec les le t t res et  la  pensée f rançaises depuis le  début  de
sa carr ière d 'écr iva in.  L 'abondance des références f rançaises dans le
t ra i té  d 'ArLequdn rappel ' le  mâne une pér iode que l ,on croyai t  déf in i t i -
vement  révolue depuis que notre auteur  avai t  renoncé à poursuivre I 'ex-
pér ' ience des revues moral isantes.  Et  Mar ivaux reste b ien dans 1e l iar ta-
ge dtAt lequin " i l le  meos habui t  qui  pr imus amores, , ,  I 'auteur  de sa jeu-
nesse qui  cont inue à avoi r  ses préférences secrètes.  Le d ia logue ne se
' l in i te  

toutefo is  pas à cet  in termède consacré à Ar lequin.  I l  va cont i -
nuer  tout  au long des années soixante,  mais sur  un autre p lan qui  sera
celu i  de la  pol i t ique t ransposée,  dans un prem' ier  ternps dans le  domaine
de la théologie.  Dans ce domaine les in ter locuteurs f rançais ne peuven!
p lus  ê t re  ceux  du  t ra i t é  su r  A r l equ in .  ce  son t  1es  ph i l osophes  f rança i s ,
vol ta i re,  Rousseau et  l r lontesquieu,  qui  vont  occuper le  devant  de la  scè-
ne,  en par t icu l ier  dans deux oeuvres qui  sont  presque contemporatnes du
tra i té  sur  le  comique grotesque :  le  f ragment  de | 'Ant i iou j iae et  la
Lettre at Vicaire sauogatd.
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Le c l imat  change du tout  au tout  quand on passe des écr i ts  qui

v.iennent d,être examinéS à I 'Anti-Caruiide et à 1a Lettre au i ' iet ' iz'e sa-

uoyatd qui leur sont pourtant contemporains. Les lettres et le théâtre

cèden t  1a  p lace  à  l a  ph i ' l osoph ie  e t  à  l a  t héo log ie  e t  l es  ph i l osophes

remplacent les hormes de lettres, les auteurs dramatiques et les gens

de théâtre.  vo] ta i re n,est  cer tes pas un nouveau venu dans l 'oeuvre de

Môser.  11 y est  prat ' iquement  présent  depuis ]e début .  Mais c 'éta i t  es-

sent ie l lernent  1e poète et  l 'auteur  dramat ' ique,  à la  r igueur l 'h is tor ien

e t  1 ' éc r i va in  po l i t i que ,  qu i  ava ien t  é té  so l ' l i c i t és  i usqu 'à  p résen t .

Maintenant  c ,est  le  phi losophe et  le  métaphysic ien qui  vont  êt re in ter-

pelés dans l,Anti4æûide. le voltaire de carû.it ie n'est certes pas un

métaphysic ien au même sens queLeibniz puisqu' i l  expose ses idées sur

]a  re l i g i on ,  l e  monde  è t  l e  des t i n  de  I ' ho rnme  sous  Ia  f o rne  t rès  l i t t é -

r a i r e  d , u n  c o n t e  d i t  " p h i l o s o p h i q u e " .  M a i s  l e s  p r o b l è m e s  q u ' i l  s o u l è v e

dans ce conte sont  b ien de nature métaphysique et  c 'est  en métaphysi -

c ien doublé d,un conteur  que Môser va lu i  répondre.  Le Rousseau qui  est

viSé danS la Lettre au Vicaire satsoyatd est en revanche un nouveau venu

dans  1â  ca r r i è re  d ' éc r i va in  de  Môse r .  Son  nom n 'appa ra î t  a i l l eu rs  à  l a  mê-

me époque que dans]a correspondance avec Jeanne von Bar,  et  c 'est  sur-

t ou t  de  son  oeuv re  l a  p lus  l i t t é ra i re ,  de  1a  Nouue l l e  HéLa îse ,  qu ' i l  y

est question. Les très problématiques allusions à ce roman dans An1'ea"'Lit '

ne sont  pas assez per t inentes pour mér i ter  quelque at tent ion et  1a pré-

faCe à la  seconde édi t ion du t ra i té  où Rousseau est  d i rectement  pr is  à

par t ie  est  t rès postér ieure à la  Let t re au Vicai re.  Mais dans cet te Let-

t re c 'est  b ien le  phi losophe qui  est  concerné,  ce lu ' i  qu i  expose dans son

Ett tLe,  par  le  t ruchement  du v ica i re savoyard,  sa concept ion de la  re l i -

g ion dont  i1  déf in . i t  les fondements métaphysiques.  ce sont  ces fonde-

ments gue Môser conteste, corme il conteste ceux que Sous-tendent 1a dé-

monstration de Vo'ltaire dans Cædide.

c 'est  donc b ien en phi losophe que Môser entame ]e débat  avec des

ph. i losophes.  Ma. is  i l  est  t rop pragmat ' ique pour se muer en un phi losophe

pur.  Quand i l  essaie de l 'ê t re vra iment ,  corme dans cer ta ins passages de

l 'Ant i4andide,  i1  perd assez rapidement  p ied et  devient  confus.  Son vé-

r i t ab le  doma. ine  es t  ce lu i  de  l ' expé r i ence  p ra t i que  e t  de  l a  po l i t i que .

c 'est  donc p lutôt  en honme d 'Etat  et  en penseur pol i t ique soucieux de

o rése rve r  l , o rd re  soc ia l  qu ' i 1  va  s ' a t t aque r  à  vo l t a i r e  e t  à  Rousseau .
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I l  le  fera,  du moins dans le  cas du second,  en s, inspi rant  f réquemment
d 'un  au teu r  don t  i l  n ' a  pas  enco re  pa r l é  j usqu ,à  p résen t ,  ma . i s  qu i  es t ,
co rme  l u i ,  p l us  po l i t i que  e t  j u r i s te  que  ph i l osophe  e t  t héo1og ien .  Ce t
écr iva in est  Montesquieu.

L 'opt im' isme qui  caractér ise la  pensée des Lumières a l lemandes
pendant  la  prenière moi t ié  du xvI I Ie  s ièc le est  fondé sur  la  not ion du
"mei l ' leur  des mondes possib les"  dont  on at t r ibuai t  un peu abusivement
' l a  pa te rn i t é  à  Le ibn i z  e t  à  wo l f f .  ce t t e  no t i on  à  l aque l l e  Le ibn i z
avai t  conféré un sens t rès théor ique avai t  connu une for tune considéra-
b le  e t  dé te rm ina i t  t ou te  l a  ré f l ex ion  ph i l osoph ique  de  l ' époque .  Les
théo log iens  s ' en  se rva ien t  pou r  é taye r  l ' i dée  qu ' i  l s  se  f a i sa ien t  oe
Dieu.  Les écr iva ins de second rang la vulgar isa ient  dans leurs écr . i ts
et  dans ies revues moral isantes pour just i f ier  non seulement  leur  con-
cept ion résolument  opt imiste du monde et  de I 'honnne et  pour  résoudre à
moindres f ra is  le  problème du mal ,  mais encore pour défendre l ,ordre so-
c ia l  é tab l i  qu i  l eu r  appa ra i ssa i t  co rme  l e  me i l l eu r  des  o rd res  poss ib les .
Le thème du mei l leur  des mondes possib les domine toute la  l i t térature
a l l emande  de  l a  p rem iè re  mo i t i é  du  s ièc le  (219 ) .  0n  l e  t r ouve  pa r  exem-
ple chez Hagedorn qui  é labore une vér i table théodicée dans son ooème sur
Les attyibuts de Dieu (ueben die Eîgenschaften Gottes), chez Gottsched,
I ' un  des  apô t res  l es  p lus  conva incus  de  I ' op t im isme  l e i bn i zo -wo l f f i en ,
surtout chez Haller dans son poème de 1734 suî Les onigines du naL (zzo)
et  encore dans toute cet te sér ie d 'écr i ts  en vers ou en prose qu,avai t

( 219 )  Su r  l ' op t im isme  d , i nsp i ra t . i on  l e i bn i z i enne  dans  1a  pensée  de
l" 'Aufk lârung" et  l ,accue. i I  réservé en Al lemagne aui  écr i ts  ant . i_' l e i bn i z i ens  

de  Vo l t a i r e  on  consu l t e ra  H .A .  f o i f f ,  i / o l xa i z ,e  t n  , i -
terarisehen Deutsehlotd. des XVIil. Jaluhuruieyts, op. eii., p. 216 sq,

(220) ueben den {Jrspmtng des |lebele. Texte repris dans Das r,ieltbiid der
deutschen AufkLârug,  édi té par  Fr i tz  Br i iggemann ( ' ,Die Deurscne
L i t e ra tu r  i n  En tw ick lungs re ihen ,  Re ihe  Au iÈ lë rung ' i ,  t .  Z ,  pp .  305 -
322).
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inspi ré 1e t remblement  de terre de L isbonne,  en 1755'  Ce catac ' lysme

avai t  for tement  f rappé 1es imaginat ions en Europe et  r isquai t  de re-

me t t re  en  cause  l e  be l  op t im isme  de  1 'éco le  ph i l osoph ique  a l l emande .

I ' l  fa l ' la i t  répondre aux doutes de ceux qui  se demandaient  s ' i l  é ta i t

encore possib le de cont ' inuer  à souteni r  inconsidérément ,  après un te l

désas t re "  I ' i dée  de  l a  bon té  de  D ieu ,  de  l a  j us t i ce  é te rne l l e  e t  du

mei l leur  des mondes possib les.  L 'horme qui  a su fonnuler  de la  manière

la p lus per t inente les doutes qui  envahissaient  les espr i ts  et  que per-

sonne n,osai t  expr imer à haute voix  fut  Vol ta i re danS son Poème suz 'Le

désastre de Lisbonne, paru au début de l 'année 1756. L'auteur de ce

poème, dont  1 'opt imisme avai t  é té également  ébranlé par ' la  catastrophe'

tenai t  sur tout  à, , réfuter  ceux qui  avaient  essayé de d iss iper  leurs pro-

pres doutes en af f i rmant  que la destruct ion de L isbonne éta i t  un chât i -

ment  voulu par  Dieu et  que l 'événement ne remetta i t  donc en cause n i  les

sages d isposi t . ions de la  Providence n i  I 'ordre du mei l leur  des mondes

ooss ib les .  I ' l  es t ima i t  que  l es  hab i t an t s  c l e  L i sbonne  n 'ava ien t  pas  p ius

de ra isons d 'êt re chât iés que d 'autres '  que ceux de Par is ,  par  exemple,

e t  que  ce  n ' é ta i t  pas  avec  de  te l s  a rgumen ts  que  l ' on  pouva i t  n i e r  l ' é -

v idence,  I 'ex is tence du mal  dans un monde qui  n 'éta i t  mani festement  pas

le  me i l ' l eu r  poss ib le .  I l  ava i t  1e  cou rage  de  reconna r ' t r e  qu ' i 1  n ' ava i t

pas de réponse à donner au problème du mal  et  que l 'homme devai t  se ré-

soudre à souf f r i r  sans murmurer .  En Al lemagne on n 'éta i t  pas d isposé à

s ,accoû rnode r  de  te l s  ra i sonnemen ts  e t ' l ' on  v i t  b i en tô t  l es  champ ions  de

l 'opt imisme phi losophique a l lemand,  Got tsched en tête,  re lever  1e gant

pou r  d i ss ipe r ]es  dou tes  s i  i nso lemnen t  f onnu lés  pa r  vo l t a i r e  (221 ) .  S i

\ePoène eul- Le désaetre de Lisbonne avait suScité bien des émois au

sein de la  républ jque des savants,  des phi losophes et  des poètes a l le-

mands,  le  conte phi ' losophique de Canl ide,  publ ' ié  en 1759,  qui  s 'en pre-

na i t  d i r ec temen t  à  I ' op t im isme  l e i bn i z i en  i nca rné  pa r  l e  doc teu r  Pang loss

susci ta des réact ions p lus v ives encore de la  par t  des espr i ts  b ien pen-

sants d,0utre-Rhin.  Got tsched cr ia  au b lasphème et  se sent i t  d 'autant

o lus  enc l i n  à  dénonce r  l es  t u rp i t udes  que  Vo l t a i re  é ta la i t  sans  pudeu r

dans sa sat i re qu 'un adversai re mal  in tent ionné lu i  avai t  a t t r ibué la

(22L)  c | ,  H .A.  Kor f f ,  voL ta i te  in  DeutsehLand,  oP.  e i t . ,9 .  217 sq '
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patern i té du conte qui  avai t  paru sous un faux non (ZZ2).  l , ta is  1es pro-
tes ta t i ons  de  Go t t sched  e t  des  au t res  t enan ts  de ' l ' éco le  ph i l osoph ique
allemande ne purent empêcher que Cattdid.e connût dans leur propre pays
un  i rmense  succès ,  gu ' i 1  f û t  t r adu i t  e t  qu ' i l  f û t  b i en tô t  imposs ib le  de
par ler  du mei l ' leur  des mondes possib les sans évoguer en même temps]es
noms de candide,  de maî t re Pangloss et  de Mart in  le  scept ique.  Même c les
espr i ts  moins in to lérants que Got tsched corrnençaient  à s , i r r i ter  de cet
amalgame s i  domageable au bon renom de 

' l  ,école a l lemande et  à se oe-
mander s ' i l  n 'é ta i t  pas grand temps de met t re un f re in au succès ou pe-
t i t  chef-d 'oeuvre de Vol ta i re.  C,est  a ins i  que Môser conçut  le  pro jet
de réd'iger un Anti-Candide.

L ' i n te rven t i on  de  I , éc r i va in  osnab rucko i s  dans  ce  déba t  ph i l oso -
phique peut  surprendre.  I1  avai t  é té,  cer tes,  assez profondément marqué
pa r  l a  ph i l osoph ie  de  Wo l f f  dans  sa  j eunesse  e t  i l  ava i t  app rouvé ,
moyennônt  quelques réserves,  la  théor ie du mei l leur  des mondes possib les
c lont  on ret rouve les t races dans sesoeuvresdepuis le  poème dédié à la
mémoire de son frère défunt ltel Ludwi! iusqu'au T?aité sur La taLeur
des paseions et des incLinations bien équil ibrées où Leibniz est cité
comme autor i té  à côté de st raf tesbury,  en passant  par  les revues moral . i -
san tes  dans  l esque l l es  l es  concep t i ons  re l i g i euses  e t  soc . i a l es  de  l , au -
teur  ne démentent  nul lement  I 'opt imisme un peu p lat  des Lumières a l le-
mandes.  C'est  peut-êt re sur tout  dans le  domaine de l ,esthét ique que
Môser a sacr i f ié  aux goûts de son époque en concevant  une nature idéale
dont  les imperfect ions apparentes s 'abol issent  dans la  per fect ion d,un
tout  encore inaccessib le au regard de I 'horme. l ' la is  i l  é ta i t  t roo réa-
l is te,  t rôp sensib le aux cont ingences de la  v ie concrète,  t rop marqué
par 1e pessimisme des moral is tes f rançais pour  par tager  ent ièrement
1 'opt imisme béat  de ses contemporains.  En outre,  1a spéculat . ion ph. i loso-
phigue n 'éta i t  pès son for t .  Le fond du problème soulevé par  la  théodi-

(?22 )  f t ,U . , .  p .  222  sq .  Se lon  son  p rocédé  hab i t ue l ,  Vo l t a i r e  n ,ava i t  pas
publ ié  candide sous son nom, mais r 'avai t  présenté conme r 'oeuvre
t radu i t e  de  l , a l l emand  d 'un  ce r ta in  doc teu r  Ra lph .
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cée  c lass ique  ne  I ' i n té ressa i t  guè re .  Dé ià  dans  ses  revues  de  j eunesse

l , op t im isme  mé taphys ique  a l l emand  l u i  ava i t  essen t i e l l emen t  se rv i  de

p ré tex te  pou r  l ég . i t ime r  l , o rd re  po l i t i que  e t  soc ia l  é tab l i  e t  pou r  i us -

t i f i e r  I ' i n t é g r a t i o n  d e  l , i n d i v i d u  d a n s  l a  s o c i é t é  t e l l e  q u ' e l l e  e s t .

L ,expé r i enCe  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans  n ' ava i t  f a i t  qu 'accen tue r  ce  p rag -

mat isme et  ce réal isme te inté de pessimisme et  t rès peu favorable à la

spéculat ion phi losophique.  A pr ior i ,  Môser avai t  donc deux ra isons de

s,en Drendre au cat ld ide de vol ta i re.  La prem' ière éta i t  que I 'auteur  du

con te  r i d i cu l i sa i t  une  fo i s  de  p lus  l a  Wes tpha l i e ,  son  pays  na ta l ,  où

se dresse le château de Monsieur ' le  baron de Thunder- ten- thronckh et  d 'où

viennent  les t rès r id icu les personnages de Candide,  de Pangloss et  de

cunégonde.  La seconde éta i t  que la contestat ion vol ta i r ienne r isquai t

de sener le  doute dans les espr i ts  insuf f isanment  prévenus et  de provo-

que r  une  démob i t i sa t i on  des  éne rg ies  à  un  momen t  où  I 'E ta t  ava i t  beso in

du concours de tous les suiets pour  restaurer  un pays ru iné par  Ia guer-

re.  I l  est  cur ieux de constater  que Môser,  qui  avai t  pour tant  déià s i

énergiquement  défendu l 'honneur de la  Westphal ie  en L746 et 'qu i  le  dé-

fendra encore maintes fo is  contre ses détracteurs f rançais dans les

Fantaisies Patriotiqtes, réagit très peu ou, à la rigueur, très indi-

rectement ,  aux remarques i roniques que vol ta i re formule à l 'encontre de

sa  p rov ince .  Ma is  i l  es t  d ' au tan t  p lus  a t t en t i f  aux  e f f e t s  po l i t i ques  de

la  sa t i r e  vo l t a i r i enne .  I l  r éd ige  sa  ré fu ta t i on  du  po in t  de  vue  de  l ' hom-

me  d 'E ta t ,  ma is  d ' un  hon rne  d 'E ta t  qu i  se  doub le  à  I ' occas ion ,  e t  c ' es t
' l à  

I ' i nnova t i on ,  d ' un  ph i l osophe  e t  d ' un  mé taphys i c i en .

"Rédiger" peut être un bien grand mot pour parler de cette es-

quisse posthume qui  est  un s imple p lan où la  p lupar t  des chapi t res se

réduisent  au t i t re  et .dont  seuls quelques f ragments sont  p lus ou moins

développés.  Dans cer ta ins passages les phrases ne sont  pas achevées.0n

ignore même la date exacte à laquel le  Môser a je té ces pensées sur  le

papier .  Nicolaî  ne donne aucune précis ion chronologique sur  ce f ragment

qu' i1  est  le  premier  à avoi r  publ  ié  dans son édi t ion des Ceu" ' res nêiées

en L797/98 (223)  et  i l  se contente de regret ter  que ce " roman phi loso-

ph ique "  n ' a i t  pas  é té  achevé ,  ca r  ce  qu i  en  res te  mon t re  ce  qu ' i l  au ra i t

(223) Justue Mësers Venrisehte Sclwiften, Berlin et Stettin, L797/98,
t .  I I ,  p p . 6 7 - 8 2 .
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pu  deven i r  sous  Ia  ma in  de  I ' l ôse r  (224 ) .  Abeken  n 'es t  guè re  p lus  p réc i s
et  se contente également  d 'une appréciat ion générale t rès é logieuse
dans Ia note qu ' i1  jo int  à l 'Ant i iand. ide dans son édi t ion des ceuu-rea
compLètes de 1843 (225) .  La p lupar t  des cr i t . iques qui  daignent  par ler
de ce f ragment  dans leurs ouvrages le datent  du début  des années soixan-
te et pensent qu'i1 a été rédige à peu- pr.ès en même temps que la Lettre
au vicaine santogard avec laquelle i i  présente de nombreuses affinités
(226).  Tel  qu ' i1  nous est  parvenu,  l tAnt i4andide se compose de quaure
éléments d i f férents :  d 'abord un f ragrnent  de réf lex. ion sur  l ' . idée d, im-
mor ta l i t é  qu i  n ' a  pas  de  t i t r e ,  ensu i t e  un  déve loppemen t  ph i l osoph ique
int i tu lé "Und doch is t  d iese l ' |e l t  d ie beste, , ,  dans lequel  Môser s 'e f for-
ce  de  conc i l i e r  l ' omn isc ience  de  O ieu  e t  l a  l i be r té  de  I ' homne ,  en  t ro i -
s i ème  L ieu ,  l es  t i t r es  de  d i x  chap i t r es  réun i s  sous  l a  rub r i que  "Su i t e
du  canà . i de  de  vo l t a i r e .  P lan  de  I ' ensemb le "  e t  en f i n  un  chap i t r e  onz ième
qui  semble êt re à peu près ent ièrement  développé et  qui  t ra i te  du pro-
b1ène du mal  dans le  monde sous le  t i t re ,  auss. i  humor is t ique et  aussi
vo l t a i r i en  gue  1es  d ' i x  p récéden ts ,  de , ,Cand ide  veu t  s ,asseo . i r  su r  un
champignon et  tombe sur  son derr ière" .  ces d ivers t i t res,  comme le t i t re
généra1 de 1 'esquisse,  qui  est  de Môser,  prouvent  sans hési tat ion pos-
s ib le  que  I ' au teu r  ava i t  b i en  I ' i n ten t i on  de  donne r  une  su i t e  au  con te
de vol ta i re tout  en le  réfutant .  D 'autres déta i ls  conf i rmeront  amplement
cet te in tent ion.

Le premier  f ragment  est  ce lu i  dont  le  rapport  avec I 'ouvrage oe
' l 'auteur  

f rançais est  ie  moins év ident .  0n voi t  ma1,  en ef fet ,  en quoi
vol ta i re pourra i t  ê t re concerné par  une just i f icat ion de l , ic lée d, iûmor-

(224) Leben Justus Iqëse?s, ,Sts X, p. 69. Môser lui-même ne parle jamais
de 1'Anti4cndide dans sa correspondance.

(225' )  s-W IX,  pp.  ?52-264.  L 'Ant i4aru i ide n,est  pas encore édi té en HKA.
c,est  donc sr  qui  fourn i ra le  texte de référence.

(226)  P.  Klassen,  Justus Mëse?,  o?.  c i t . ,  p .115,  . le  
date de L76Z et  W.

F. Sheldon, The intelLeetual Deuelopment o7 J. Mëse?, op. cit.,
p .  62 ,  de  1761 .
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t a l i t é  q u ' i l  n ' a  i a m a i s  s o n g é  à  c o n t e s t e r .  I l  n ' e s t  d ' a i l l e u r s  j a m a i s

fa'it référence à Candide et à son auteur dans ce développement' Môser

aurai t - i l  soupçonné SOn adversai re d 'êt re athée ou matér ia l iSte,  comrne

I ' on t  f a i t  ce r ta ins  de  ses  con tempora ins  qu i  f l a i r a i en t  vo lon t i e r s  l ' es -

pr i t  for t  dans tout  auteur  un peu audacieux sur  le  p lan des idées re l i -

g i euses  ?  Sa  démons t ra t i on  révè le  au  con t ra i re  que ' l e  p lus  ma té r ' i a l i s t e

des  deux  n 'es t  pas  ce lu i  que  l ' on  pense .  I l  impo r te  mo ins  à  Môse r ,  en

e f fe t ,  de  démon t re r  l a  vé r i t é  de  l ' i dée  d ' i nmor ta l i t é  que  son  u t i l i t é .

Ce t te  i dée ,  éc r i t - i 1 ,  f a i t  pa r t i e  de  p lus  be l l es  vo lup tés  que  pu i sse

éprouver I 'homme (227).  E1le apporte un réconfor t  moral  aux v ie i l lards

qui  sont  proches de la  mort ,  mais e l le  peut  aussi  met t re un f re in aux

excès  de  l a  j eunesse .  L ' espé rance  de  I ' i nmor ta l i t é  ne  do i t  t ou te fo i s  pas

ê t re  t r op  v i ve ,  ca r ,  s i  e l l e  so l l i c i t a i t  t r op  l es  esp r i t s  e t  l es  coeu rs '

e l le  r isquerai t  de détourner  les hormnes de leurs teches temporel les et

tout  le  monde "aurai t  hâte d 'arr iver  à la  f in  du ronan et  d 'en sauter
' les 

c j i f férents épisodes, ' .  (2?8) .  La cer t i tude de l ' i rnmorta l i té  doi t  donc

c ro î t r e  ou  d im inue r  se lon  nos  beso ins  ;  s i  e l l e  é ta i t  t r op  f o r te ,  "e l l e

susc i t e ra i t  un  t r op  g rand  mépr i s  de ' l a  v i e  e t ,  pa r  ce  mépr i s ,  un  cou rage

qui0serai t  tout ,  un courage qui  ne sera i t  pas de mtse -  un courage ef-

f rayant"  (229) .  Le point  de vue de Môser est  donc purement  ut i l i ta i re et

assez  p roche ,  à  v ra i  d i r e ,  de  ce lu i  que  Vo l t a i r e  adop te  en  ma in t  passa -

ge  de  ses  oeuv res  à  1 ' éga rd  de  l a  re l i g i on .  Ma is  i l  f a i t  au  débu t  de  ce

fragment  une remarque que révèle peut 'ê t re mieux le  reproche qu ' i1  adres-

se imot ic i tement  à l 'auteur  de candide :  l ' idée d ' imnorta l i té  reste inef-

f i cace  s i  e l l e  n ' es t  pas  asso r t i e  d ' un  deg ré  su f f i san t  de  conv i c t i on  ;

en  conséquence ,  c ' es t  l a  re l i g i on  qu i  es t  l a  p lds  ap te  à  nous  conva inc re

de cet te idée qui  contr ibue le mieux à notre volupté (230) .  Cet te re l i -

g ion est  év idenrnent  le  chr is t ian isme que Vol ta i re n 'a que t rop tendance

(227) sw l \ , ,  p .  252.

(228) rbid.

(229)  Ib id. ,  p .  253.

(23O) lb id. ,  p .  252.
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à remplacer ,  corrne Rousseau,  quoique d,une autre manière,  par  1a re l i -
g ion nature l le .  sans le  d i re ouver tement ,  Môser semble donc reprocher
à Vol ta i re,  conme i l  1e reproche à la  même époque à Rousseau dans la
Le t t re  au  v i ca i re ,  de  subs t i t ue r  à  l ' e f f i cac i t é  conc rè te  d ' une  re l i g i on
posi t ' ive les abstract ions beaucoup moins ef f icaces d,une fo i  ourement
rat i onal i ste .

Le t i t re  du second f ragment ,  "Et  malgré tout  ce monde est  le
me i l l eu r "  ( 231 ) ,  i nd ique  dé jà  que  ce t te  f o i s - c i  c ,es t  b i en  l a  c r i t i que
ant i - ' le ibniz ienne en général  et ,  p lus préc isément  candide qui  est  v isé
dans  l e  déve loppemen t  qu i  su i t ,  b . i en  qu ' i l  n , y  so i t  j a rna i s  exp l i c i t e -
ment  fa i t  a l lus ion au conte de vol ta i re.  Môser s 'e f force dans sa démons-
t rat ion de dépasser la  concept ion habi tuel le  du mei l leur  des mondes oos-
s ib les  qu i  abou t i t  à  un  dé te rm in i sme  sans  fa i l l es  en  essayan t  de  conc i -
l i e r  l ' omn isc ience  de  D ieu  e t  l a  l i be r té  huma. ine .  pou r  p rouve r  que  ce
monde  es t  l e  me i l l eu r  poss ib le ,  l a  p lupa r t  des  ph i l osophes  on t  l e  t o r t
de ne considérer  que l 'enchaînement  causal  des événements qui  se sonr
ef fect ivement  produi ts .  cet te sér ' ie  nécessai re et  suf f isante de causes
et  d 'ef fets  exc lut  toute autre sér ie possib le et  ne permet pas à I 'hom-
me  d rag i r  au t remen t  qu , i l  n ,a  e f f ec t i vemen t  ag i .  Comme I ' a  f o r t  b i en
compr is  vol ta i re dans cotd ide,  cet te manière d ' in terpréter  la  théor ie
du  me i l l eu r  des  mondes  poss ib les  exc lu t  t ou te  l i be r té  de  cho i x  e t  d ' ac -
t i on .  Imp l i c i t emen t  Môse r  rep roche  à  son  adve rsa i re  d ,avo i r  s imp l i f i é
1e problème en ne retenant  que cet te in terprétat ion qui  rend la tâche
du  c r i t i que  t rop  fac ' i l e .  vu  sous  ce t  ang le ,  l e  me i l l eu r  des  mondes  n ,es t
qu 'une car icature de ce qu ' i l  est  en réal i té .  Au ra isonnenent  t rop lo-
g ique et  t rop s impl is te du phi losophe Môser oppose 1,expér ience concrè-
te  de ' l ' homne  du  co rmun  qu i  ne  se  f i e  qu ,à  ses  c inq  sens  e t  qu i  c ro i t
que 1e har icot  qu ' i l  mange aurai t  pu tout  aussi  b ien êt re p lanté ou êt re
u t i l i sé  à  d ' au t res  f i ns ,  au t remen t  d i t  que  l e  me i l l eu r  des  mondes  s ign i -
f i e  que  tou te  chose  c réée  es t  suscep t i b l e  de  p lus ieu rs  des t i na t i ons  v i r -
t ue l l es ,  b i en  qu 'une  seu le  de  ces  v i r t ua l i t és  so i t  e f f ec t i vemen t  réa l i -
sée  (232 ) .  Ce t  ho r rne  de  bon  sens  qu i  s ' en  t i en t  à  ce  qu ' i l  vo i t  e t  qu i

( ? 3 1 )  I b u . ,  p . 2 5 4 .

(232) rbid.
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ne  c ro i t  que  ce  que  l u i  ense ignen t  ses  sens  es t  l e  paysanqu i  v i t  quo t i -

d i ennemen t  au  con tac t  de  l a  na tu re  don t  i l  cons ta te  I ' i n f i n i e  r i ches -

se ,  sou rce  de  poss ib i l i t és  i n f i n i es .  A ins i  Môse r  app l i que - t - i l  au  do -

ma ine  de  l a  mé taphys ique  l ' oppos i t i on  qu ' i l  ava i t  é tab l i e ,  dans  l e  do -

maine de I 'esthét ique,  entre un ar t  t rop réguf ier  soumis à des normes

purement  rat ionnel les et  un ar t  p lus souple qui  emprunte ses règles

toujours nouvel les à une nature féconde et  créatr ice '  Le paysan,  incar-

nat ion de la  volonté créatr ice qui  se déplo ie l ibrement ,  en agissant '

dans I ' in f in iment  mu' l t ip le résoud spontanément les problèmes métaphysi -

ques  auxque l s  1e  ph i l osophe  ra t i ona l i s te  es t  i ncapab le  de  donne r  une

réponse  sa t i s fa i san te  (233 ) .  I l  ne  f a i t  pas  de  dou te  que  dans  I ' esp r i t

de Môser ce paysan est  westphal ien et  gue ce phi losophe est  f rançais et

qu ' i l  po r te  p lus  p réc i sémen t  l e  nom de  Vo l t a i re .  I 1  p rend  a ins i  i nd i rec -

tement  sa revanche sur  le  détracteur  de la  Westphal ie .  Mais pourquoi '

ob jec te  l e  ph i l osophe , [ ) i eu  au ra i t - i l  pe rm is  ce  gasp i l l age  d 'éne rg ies

a lo rs  qu ' i l  sava i t  d ' avance ,  pou r  rep rend re  I ' exemp le  c i t é  p lus  hau t '

que le har icot  que l 'on mange ne donnerai t  pas de nouveaux p lants et

q u ' i l  é t a i t  d o n c  i n u t i l e  d e  l u i  d o n n e r ] a  f o r i e  d e  p r o d u i r e  d e s  m i l l i o n s

d 'au t res  ha r i co t s  ?  (234 ) .  D ieu  a  l e  sens  de  l ' économie  e t  l a  sé r i e  né -

cessa i re  e t  su f f i san te  des  poss ib i l i t és  qu i  s ' es t  e f f ec t i emen t  réa l i sée

rend  tou tes  l es  au t res  supe r f l ues .  C 'es t  pou r  ga ran t i r  l a ' l i be r té  huma i -

ne et  év i ter ' le  détermin isme absolu,  répond Môser pour  Ie paysan,  que

D ieu  fa i t  p reuve  d ,une  s i  be l l e  p rod iga l i t é .  "La  l i be r té  pa ie  t ou t  e t  l a

Créa teu r  n ' a  r i en  gasp i l l é .  I l  a  ce r tes  f a i t  un  sac r i f i ce  cons idé rab le

à ]a l iber té,  mais néanmoins tout  iuste le  sacr i f ice que la l iber té re-

qu ie r t "  ( 235 ) .  I l  ex i s te  donc ,  d ' un  cô té ,  I a  ma t i è re  qu i  es t  suscep t i -

b l e  de ' sub i r  des  déve loppemen ts  i n f i n i s  e t ,  de  I ' au t re ,  l es  âmes  l i b res

des hormes qui  peuvent  explo i ter  ces possib i l i tés de la  mat ière selon
' leur  gré,  comi le onpeutmodeler  de mi l ' le  façons le  même morceau de c i re '

(?33)  c f .  P.  Klassen,  J .  Môse*,  op.  c i t . ,  p .  120 sq.

(?34)  Sw. IX,  p.  254 sq.

(235)  Ib id. ,  p .  255.
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cet te l iber té semble met t re en échec 1a préscience de Dieu qui  ne peut
pas savoi r  ce q:ue l 'horrne va décider  et  qui  sera i t  donc obl igé de créer
à  chaque  i ns tan t  l e  monde  pou r  I ' adap te r  aux  mod i f i ca t i ons  qu ,y jn t ro -
du i t  sa  c réa tu re ,  vé r i t ab le  "pe t i t  D ieu "  (236 ) .  Ma is  en  réa l i t é  D ieu  a
prévu toutes les sér ies possib les et  la  l iber té de l ,honme est  l imi tée
dans  l a  mesu re  où  e l l e  n ' a  l e  cho i x  qu 'en t re  l es  poss ib i l i t és  que  l u i
of f re le  créateur .  El le  ne peut  donc pas per turber  i r rémédiablement  le
p lan d jv in.  Tout  ce que I 'honnre fa i t  contr ibuera donc f ina lement  à la
glo i re de [ ) ieu et  l ' imperfect ion apparente du déta i t  ne peut  nui re à la
pe r fec t i on  de  l ' ense lù le .  A  ce  n i veau ,  qu i  n ,es t  p l us  ce lu i  de  l a  con -
cept ion courante du mei l leur  des mondes possib les,  Môser réhabi  l i te
1 'op t im isme  l e i bn i z i en  con t re  vo l t a i r e .  Ma is  sa  dé fense  es t  t ou t  au tan t
d i r igée contre 1 'opt imisme naî f  de maints de ses contemporains que con-
t re  l a  c r i t i que  vo l t a i r i enne  qu i  es t  accusée  de  se  t romper  d ' obge t  en
ne réfutant  que cet  opt imiste t rop s impl is te.  Môser renvoie dos-à-dos,
co r rne  l e  f a i t  d ' a i l l eu rs  vo l t a i r e ,  pang loss  e t  Mar t i n ,  ma is  i l  oonne
raison à Leibniz ,  a lors que I 'auteur  de candide croyai t  a t te indre du
même coup l 'auteur de la Théodicée.

ces deux premiers fragrnents étaient probablement destinés à ser-
v i r  d ' in t roduct ion au réc i t  proprement  d i t  e t  à en préciser  l ,ar r . ière-
p lan  ph i l osoph ique .  conme le  mon t ren t  l es  t i t r es  qu ,appo r te  l e  t r o i s i è -
me  f ragmen t ,  Môse r  ava i t  I ' i n ten t i on  d ' i l l us t re r  à  l a  man iè re  de  vo l t a i -
re ses thèses par  un conte humor is t ' ique et  d iver t issant  et  de met t re
a ins i  à  l a  po r tée  du  g rand  pub l i c  l e  dé l i ca t  p rob lème  de  l a  t héod i cée .
11 n 'est  peut-êt re pas inut i le  de reproduire ces t i t res qui  prouvent
une  nouve l ' l e  f o i s  que  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  s , . i nsp i ra i t  vo lon t i e r s  de
1'espr i t  vo l ta i r ien,  mais en a l lemand,  cet te fo is-c i ,  pour  réfuter  Vol_
taire. L'intention de reprendre la formule de cærd,id,e se manifeste de
toute év idence dans le  t i t re  qu ' i i  donne à son p lan :  ' ,su i te du ccncièe
de  vo l t a i r e " .  v i ennen t  ensu i t e  l es  t i t r es  des  d i x  chap i t r es  qu i  son t
formulés de la  manière suivante (237)  :

(236) rbid.

(n7 )  mU. ,  p .  257  sq .



Chap .  I .  Con rnen t  Mademo ise l l e  Cunégonde  fu t  accue i l l i e  dans  l a  ma ison

ancestra le de ses parents après une s i  longue absence.

Chap.  I I .  Son prem' ier  entret ien avec Monsieur  son f rère,  le  baron de

Thunder- ten- t ronkh (238) .

Chap.  I I I . [ )es changements qui  se sont  produi ts  pendant  son absence'  en

pa r t i cu f i e r  dans  l e  p igeonn ie r .

Chap .  IV .  F in  éd ' i f i an te  d ' une  v ie i l ' l e  F rança i se .

Chap.  V.  De même de deux chevaux d 'at te lage qui  avaient  serv i  pendant

t rente-hui t  ans dans toutes les c i rconstances heureuses et  t r is tes '

Chap.  VI .  Mademoisel le  Cunégonde rev ient  pour  1a première fo is  c lans 1a

cuis ine.  Son oremier  entret ien avec la  cuis in ière,  son ancienne gouver-

nante.

Chap .  V I I . [ ) es  vo ies  é tonnan tes  que  l ' au teu r  a  p r i s  pou r  rassemb le r  à

nouveau toute la  société au château.

Chap.  VI I I .  Pangloss est  pr is  comne secréta i re,  mais Candide est  chassé

du château.

Chap.  IX.  Mademoisel le  Cunégonde est  chargée de d i r iger  Ia l inger ie dans
' la  maison de son f rère.

Chap .  X .  Pang loss  con t i nue  à  sou ten i r1a  doc t r i ne  du  me i l l eu r  des  mondes

et  casse un vase pendant  son d iscours.

Ces t i t res sont  b ' ien rédigés dans le  s ty le humor is t ique de Vol ta i re et

des t i nés  à  éve i l l e r  l a  cu r i os i t é  du  l ec teu r  pa r  l eu rs  po in tes  qu i  an -

noncent  les ef fets  surprenants de causes tout  aussi  surprenantes.  I1s

reprennent  les pr inc ipaux personnages du conte f rançais,  à 1 'except ion

de Mart in .  Mais Mart in  n 'est  p lus nécessai re,car  Candide a hér i té  de

son pessimisme, comne on 1 'apprendra dans le  chapi t re onze.0n peut  sup-

poser que le contenu de ces d ix  chapi t res aura i t  é té tout  aussi  sp i r i -

tuel  et  vo l ta i r ien que les t i t res,  encore que le développement du cha-

pitre onze pennette de douter de 1a capacité de Môser de rester dans Ie

ton  du  d i ve r t i ssemen t .  A  l a  s imp le  l ec tu re  de  ces  rub r i ques ,  i 1  n ' es t

pas  penn i s  de  conc lu re  que  l a  su i t e  que  l ' au teu r  a l l emand  songea i t  à

donner à Canàide contredi t  la  forme et  l 'espr i t  du réc i t  vo l ta i r ien.

(238)  Mdser "germanise"  le  nom en "Tunderdentrunk" .
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Cet te  su i t e  suggè re ,  ce r tes ,  une  f i n  p lus  op t . im is te  de  I ' h i s to i re ,  pu rs_
que les protagonistes ont  la  chance de retourner  au pays nata l  où i ls
se ret rouvent  tous au château de thunder- ten-rhronckh.Mais i ls  s ' in tè-
grent  tous '  sauf  candide,  à la  pet i te  corrnunauté,  image de la soc. ié té,
en y rempl issant  les fonct ions que leur  ass igne le maî t re des l ieux.  La
valeur  du t ravai l ,  mâne modeste,  est  reconnue.  cet te issue semble donc
i l lust rer  le  "cul t ivons notre jard in"  de vol ta i re.  La d i f férence esr
que tout  se passe désonnais en westphal ie  et  que la société y est ,  con-
fomÉment aux t radi t ions du l ieu,  h iérarchisée,  puisqu' i l  y  a un maî t re
qui  d is t r ibue les tâches" 0n exclut  de cet te communauté h iérarchisée les
espr i ts  for ts  ou les scept iques qui  r isquent  de semer le  doute dans les
espr i ts  et  de les décourager de leurs ef for ts .  Môser répéte donc ic i  ce
qu ' i l  ava i t  dé jà  f a i t  pou r  1 ' h i s to i re  de  l a  f emrne  ph i l osophe  dans  ra
EeuiLLe hebdonadaine et, dans une moindre mesure, pour ' la 

comédre dans
le l tu t iage d 'ArLequin:  i1  adapte le  modèle f rançais au contexte local
de sa orovince.

Le chapi t re onze devra i t  nous fourn i r  un exemple de ce que Môser
es t  capab le  de  fa i re  l o r squ ' i l  s ' app l i que  à  con te r  à  l a  man iè re  de  vo r -
t a i r e .  Le  t i t r e  es t  p rome t teu r :  " cand ide  veu t  s ,asseo i r  su r  un  cnampr -
gnon et  tonbe sur  son derr ière"  (239) .  Le lecteur  s ,at tend à un épisode
bu r l esque ,  d igne  de  l a  me i l l eu re  a r ' l equ inade .  Le  débu t  du  réc i t  ne  re
décevra pas t rop.  Le pessimisme de candide peut  à la  r igueur se just i -
f ier .  ses mésaventures I 'ont  guér i  des "pré jugés" opt imistes que lu i  a
inculqués Pangloss et  i l  ne voi t  p lus par tout  qu,erreurs,  fautes et  dé-
f ic iences.  La "grandeur sans force"  de son pessimisme se mani feste à
I ' occas ion  d ' un  i nc iden t  cocasse  :  éc laboussé  pa r  l a  boue 'du  chemin ,  ce
qui  est  déjà une preuve,  à ses yeux,  que tout  est  mar,  i r  veut  se repo-
ser  sur  un gros champignon qui  éc late sous ses fesses et  i l  la isse l ibre
cours à une indignat ion qui  n 'est  pas à la  mesure de l ,événement :

(239)  s i l  IX,  p.  258.
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" 0  P a n g l o s s ,  P a n g l o s s  I  s ' é c r i a - t - i l  d ' u n e  v o i x  g é m i s -

san te ,  pou rquo i  m 'as - tu  t r ompé  j usqu 'à  ce  i ou r  ?  Un

monde  où  l a  l um iè re  ne  peu t  l u i r e  sans  b rû le r ,  où  l a

boue du chemin ne reste même pas fixée au sol et où

les champignons sont  f ragi les de nature,  oui ,  de natu-

re,  car  s i  c 'é ta i t  un vers qui  1es avai t  rongés'  ie  ne

m'en i r r i tera is  pas I  Et  un te l  monde ne sera i t  pas le

p i re  de  tous  ! "  ( 240 ) .

Pangloss,  toujours aussi  opt imiste,  lu i  rétorque imperturbablement  qu ' i1

est  erroné d,abstra i re une chose du tout  dont  e l le  fa i t  par t ie  et  de 1a

juge r  d ' ap rès  l e  ma l  qu 'e l l e  nous  fa i t .  Pang loss  es t  r i d i cu l i sé  comme

cand ide  pou r  ses  exp l i ca t i ons  s imp l i s tes  e t  l e  t on  res te  j usque  1à  b ien

ce lu i  du  réc i t  vo l t a i r i en .  Ma is  l e  d i sc ip le ,  es t iman t  qu ' i 1  a  é té  t r op

longtemps berné par  son bon maî t re et  b ien résolu de ne p lus se la isser

prendre,  proteste de p lus bel le .  Ses invect ives prennent  cet te fo is-c i

un tour  p lus véhément qui  n 'est  déjà p lus tout  à fa i t  ce lu i  du modèle

franç ai s .

"V ieux  ch ien  !  1 ' apos t rophe - t - i l  avec  co1è re ,  j e  vo i s

maintenant  ta maudi te sournoiser ie.  Si  une chose ne

se r t  de  r i en ,  t u  voud ra i s  qu 'e11e  so i t  bonne  dans  une

sér ie inconnue de p lus ieurs autres choses ;  s i  le  mon-

de  es t  une  sou i l l u re ,  t u  voud ra i s  qu ' i 1  pu i sse  avo i r

toute sa valeur en regard du systàne tout ent' ier ; et

s i  le  système dans son ensemble ne vaut  r ien,  tu  me

renvo ies  à  une  sé r i e  i n f i n i e  d ' ê t res  e t  d ' i n ten t i ons

que je ne puis embrasser  du regard et  tu  veux a ins i

just i f ier  une créat ion où les quatre é léments à Ia fo is

sont  toujours prêts à provoquer des malheurs.  Avec tes

ra isonnements aventureux tu fa is  de tous les espr i ts

mauvais des anges et  tu  m' in terd is  de demander des comptes

au Tout-Puissant  pour  ce champignon" (241) .

(240) rbid.

(?41)  Ib id. ,  p .  259.



La  f i n  de  ce  d i scou rs  a  beau  nous  ramener  à  I ' o r . i g i ne  bu r l esque  du
début  et  Pangloss a beau essayer d,apaiser  Candide en lu i  assurant
qu ' i l  ne  v i sa i t  à  r i en  d ' au t re  avec  sô  ph i l osoph ie  qu ,à  a t t énue r  l es
souf f rances d 'un horme qui  éta i t  tombé sur  son derr ière et  qu,à lu i
rendre p lus agréable un p lat  de champignons que Mademoisel le  Cunégonde
avai t  préparé pour le  souper,  Ia  protestat ion de Candide a un accent
de s incér i té  et  de désespoir  qui  n 'a p lus r ien de comique et  qui  peut
senÉler  p lus convaincant  gue tous les arguments u l tér ieurs en faveur
de la théodicée t radi t ionnel le .

La sui te const i tue en ef fet  un p la idoyer  en faveur de cet te théo-
d i cée  e t  e l l e  n ' a  p lus  guè re  de  rappo r t  avec  l , i nc iden t  bu r l esque  qu i
est  à l 'or ig ine du débat  n ' i  même avec le  Candide de Vol ta i re.  De celu i -
c i  i  l  ne restera p1us,  out ie  le  nom des personnages,  et  quelques dé-
ta i ' l s  humor i s t i ques ,  qu 'une  a l ' l us ion  aux  aven tu res  passées  du  hé ros  (242 )
et  à cer ta ines réf lex ions qui  rappel lent  de lo in des propos tenus par  1es
pe rsonnages  du  con te  f r ança i s .  Pou r ' l , essen t i e l ,  Môse r  oub l i e  de  p lus  en
plus le  caractère parodique et  sat i r ique de son modèle et  rev ien!  au
sty le de la  médi tat ion phi losoph' ique sér ieuse qui  caractér isa i t  le  ore-
mier  et  le  second f ragment .  I l  ne perd toutefo. is  pas tout  à fa i t  de vue
qu' i1  doi t  conter .  En retournant  au château,  Pangloss et  Candide rencon-
t rent  quatre paysans qui  v iennent  d,êt re écrasés par  un gros rocher dans
' l a  

ca r r i è re  où  i l s  t r ava i l l a i en t  e t  que  1e  pas teu r  du  v i l l age  s ,e f f o r ce
de  conso le r  en  l eu r  pa r ' l an t  de  1a  g lo i re  é te rne l l e  en  rega rd  de  l aque l l e
' les 

souf f rances de ce monde sont  b ien peu de chose,  d,un Dieu qui  rap-
pel ' le  ses é lus avant  l 'heure et  qui  les éprouve par  arnour.  La scène,
rapportée avec un cer ta in réal isme,  ne prête nul ' lenent  à r i re ,  car  ces
paysans ne ressemblent  p lus aux mqr ionnet tes du conle de Vol ta i re dont
les souf f rances resta ient  t rès abstra i tes.  t ' l le  soulève un double pro-

(242)  En voyant  un pasteur  expl iquer  à des paysans qui  v iennent  d,êt re
écrasés par  un b loc de p ierre que cet te épreuve est  un s. iqne de' I 'amour que D' ieu leur  témoigne,  Candide se rappel le  les c inquante
coups de baguet te que le ro i  des Bulgares lu i  f i t  donner sur  

' la
p lan te  de  p ' i eds ,  en  s igne  de  sa  g râcè .  Môse r  f a i t  a l l us ion  au  cha -
p i t r e  deux  de  Coù ide  don t  i 1  s , i nsp . i r e  d ,a i l l eu rs  assez  l i b remen t .
ca r  i 1  n ' y  es t  nu l l e  pa r t  ques t i on  de  c inquan te  coups  de  baque t te
donnés  su r ' l a  p lan te  des  p ieds .
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b lème  :  ce lu i  du  ma l  dans  l e  monde  e t  ce lu i  de  I a  va leu r  des  conso la -

t i ons  qu 'appo r te  l a  re l i g i on .  Le  second  p rob lème  rep rend  1e  thème qu i

a déjà été abordé dans le  premier  f ragment  à propos de I ' immorta l i té .

Pour le  pess. imiste candide la  réponse est  c la i re :  le  serrnon du pasteur

est pure imposture, le monde a été créé par un être méchant et i l  con-

c lut ,  à  l ' inverse de Pangloss,  qu" 'une vér i té  ef f rayante vaut  mieux

qu'une consolat ion t rompeuse" (243) .  Môser va démontrer  que c 'est  le

contra i re qu. i  est  vra i  et  que l ,e f fet  des croyances re l ig ieuses sur  le

comportement des hormes dans la vie quotidienne importe plus que leur

vér i té .  candide est  d,abord obl igé de constater  que les ra isons moins

i l l uso i res  que  ce l ' l es  du  pas teu r  qu ' i 1  peu t  t r ouve r  l u i -même son t  i n -

compréhensib les aux gens s imples et  ne sauraient  les encourager à se

remett re au t ravai l .  I l  do i t  admett re ensui te que le pasteur  a chois i

l a  vo ie  l a  p lus  co rmode  e t  1a  p lus  d i rec te  (244 ) .  Les  rep résen ta t i ons

re l i g i euses ,  qu 'e l l es  so ien t  v ra ies  ou  fausses ,  son t  l es  p lus  e f f i caces

pa rce  qu 'e l l es  son t  l es  seu les  à  pa r l e r  à  l ' esp r i t  des  gens  s imp les  qu i

doivent rester assez courageux pour remettre 1a main à la charrue dans

un monde où tout  est  gouverné par  le  pur  hasard ou par  un espr i t  mau-

vais.  Candide voi t  avec étonnement un ieune et  beau paysan fa i re mer-

ve ' i | ' le  auprèS de Ia veuve de l 'un deS paysanS écrasés avec des d iscours

sur ' l 'é tern i té b ienheureuse et  en lu i  essuyant  les larmes avec son beau

mouchoir  b lanc.  I l  constate que ses propres ra isonnements font  moins

ci 'e f fet  que 1es propos et  les gestes ou paysan qui  n 'a janais entendu

par ler  n i  de Leibniz ,  n i  de Pope,  mais qui  sa i t  t i rer  ses arguments

d" 'un tout  mei ' l leur"  (245) .  t l  do i t  se rés igner  à approuver cet te "heu-

reuse pol i t ique",  co[me i l  appel le  désormais le  "système de la Providen-

ce d iv ine et  sa sage ordonnance' ,  (246) .  La doctr ine de la  Providence

n 'es t  donc  r i en  d ' au t re  qu 'un  " sys tème" ,  une  "heu reuse  po l i t i que " '  don t

i ' l  n , e s t  p a s  d i t  s i  e l l e  e s t  j u s t e  o u  f a u s s e ,  p o u r v u  q u ' e l I e  s o i t  u t i l e

à  I a  soc ié té .

(?43 )  sv  x ,  p .  261 .

(?44)  rb id. ,  9 .  262.

(245) tbid. , 9. 263

(246) ftid.

:  "aus e inem besten Ganzen"
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C 'es t  l e  pas teu r  qu i  t i r e  l a  conc lus . i on  de  ce  déba t .  Nous  som-
mes condamnés à v ivre dans ce monde et  nos lamentat ions n 'y  changeront
r i en .  L ' essen t i e l  n ' es t  pas  de  savo i r  s , i l  pou r ra i t  ê t re  me i l l eu r  ou
non,  "mais aux gens ra isonnables i l  importe avant  tout  de se rendre la
s i tuat ion aussi  supportable que possib le, '  (247) .  Comment apporter  aux
honmes morte ls  la  "consolat ion s i  nécessai re ' ,  (Za8)  s i  l ,on n ie la  pro-

v idence  e t  I ' espé rance  d 'une  fé l i c i t é  é te rne l l e  e t  s . i  l , on  ne  vo i t  dans
' le  

monde que 1e jeu du hasard ou l ,ouvrage d,un Dieu indi f férent  au mé-
chan t  ?  (249 ) .  Cand ide  ne  vo i t  dans  ce t te  doc t r i ne  qu ,une ' , . i nven t i on
rassurante"  (250) .  La réponse du pasteur  est  anbiguë :  ce n,est  pas une
" invent ion rassurante" ,  mais "une théor ie qui  nous permet d 'expl iquer ,
s inon par fa i tement ,  du moins de la  manière ta p lus avantageuse pour
nous ce qui  est  et  que nous ne pouvons pas changer"  (?51) .  Cet te conclu-
s ion  n ' es t ,  en  f a i t ,  pas  t e l l emen t  d i f f é ren te  de  ce l l e  de  Vo l t a i r e  :  i l
f au t  p rend re  l e  monde  te l  qu , i l  es t ,  s , y  adap te r  e t  y ' , cu l t i ve r  son
jard in" ,  conme Ie font ,  sauf  Candide,  tous les héros du conte chez Mô-
se r '  une  fo i s  qu ' i l s  son t  revenus  à  Thunde r - ten -Th ronckh .L 'éc r i va in  a l -
' lemand 

est  à peine moins pessimiste que 1e phi losophe f rançais.  0u,
p lutôt ,  i l  renvoie cor i lne lu i  dos-à-dos 1es opt imistes . impéni tents et
' les pessimistes résolus.  Le d i f férend semble donc por ter  essent ie i le-
ment  sur  deux points.  Le prem' ier  concerne le sens de la  formule "cul t i -
ver  son jard in" .  Pour]es c ieux auteurs le  t ravai l  est  un remède conl re
' I 'ennui ,  

le  v ice et  le  besoin,  cof lme I 'a f f i rme le v ieux sage turc au
trent ième chapi t re de Cmdide.  Mais tandis que pour Môser le  t ravai l
suppose  une  soun i ss ion  à  | r o rd re  du  monde  e t  de  l a  soc ié té  t e l s  qu ' i l s

(247 )  I b i d , ,  p .  ?64 .

(248)  Ib id. :  "e inen so nôth igen Trost ' , .

(249)  L ' ind i f férence de 0 ieu rappel le  la  remarque du derv iche au chap. i -
i r e  t r en te  de  Ca t td ide :  "Qu , impor te  qu ' i l  y  a i t  du  ma l  ou  du
bien ? Quand sa Hautesse envoie un vaisseau en Egypte,  s ,embaras_
se - t -e l l e  s i  l es  sou r i s  qu i  son t  dans  l e  va i sseaù - i on i  a  reu r  a i se
ou non ?"

( 2 5 0 )  s r ' z  I X ,  p . 2 6 4 :  , , e i n e  t r ô s t l i c h e  E r f i n d u n o , , .
/ ^ F .  \  -  .  '

\ 1 ) L  l  t D 1 d .
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son t ,  i  l  imp l i que  chez  Vo l t a i r e  l a  poss ib i l  i t é  d ' une  ce r ta ine  amé l i o -

ra t i on  de  l , ex i s tan t .  Le  second  po in t  es t  l e  p lus  impor tan t :  l ' homme

éprouvé par  le  malheur ne peut  t rouver  des ra isons de persévérer  dans

sa tâche au serv ice de la  cormunauté que s ' i l  est  soutenu par  1es pro-

messes conso' lantes de la  re l ig ion.  Môser reproche à Vol ta i re d 'avoi r

ébranlé la  fo i  en ces Promesses sans avoi r  su of f r i r  d 'autres solut ion

en  conpensa t i on  e t  d ,avo i r  nég f i gé  a ins i  I ' u t i ' l i t é  soc ia le  de  l a  re l i -

g ion.  vo l ta i re ne se préoccupe guère de ce problème re l ig ieux dans can'

d id.e ou,  s ' i ' l  en par le,  c 'est  pour  dénoncer l ' in to lérance des re l ig ions

é tab l i es ,  en  pa r t i cu l i e r  de  1a  ch ré t i enne .  Ma is  l e  i a rd in  à  cu l t i ve r

est  une consolat ion qui  lu i  suf f i t .  Rousseau,  p lus profondément re l i -

g . ieux de tempérament  que Vol ta i re,  expose dans la  Profession de fo i  du

v i ca i re  savoya rd  un  sys tème  re l i g i eux  qu i  n ' a  pas  une  f i na l i t é  pu remen t

u t i t i t a i r e  ma is  qu i  peu t  de  su rc ro î t  a i de r  l ' honme à  accomp l i r  f i dè le -

ment  sa tâche quot id ienne.  Môser at taque Vol ta i re parce qu ' i l  évacue la

re l ig ion.  I l  va ma. intenant  at taquer Rousseau parce qu ' , i1  propose une re-

l i g . i on  don t  I ' e f f i cac i t é  p ra t i que  su r  ] e  p lan  soc ia l  es t  con tes tab le .

En bonne logique,  la  réfutat ion de candide aurai t  dû entraîner

l ,approbat ion de la  Profession de fo i  du v ica i re savoyard.  Rousseau

n,a- t - i l  pas expl ic . i tement  condanné dans une let t re ouver te à vol ta i re
' le  

scept ic isme métaphysigue dont  ce lu i -c i  a  fa i t  preuve dans Poèce su"

Le désast"e de Lisbowte (25?) ? Ne déduit ' i ] pas cians la Profession de

fo i  la  preuve.de l 'ex is tence de Dieu du spectac le d 'un monde harmonieux

e t  b ien  fa i t  ( 253 ) ,  r éhab i l i t an t  a i ns i  l ' op t im isme  de  l ' éco le  ph i l oso -

phique a l lemande ? Ne va- t - i1  pas jusqu'à reconnaî t re qu 'outre ses au-

t res  qua l i t és  l a  re l i g i on  es t  t r ès  u t i l e  à  l a  soc ié té  (25a )  e t  à  con -

(252) Let t re à Vol ta i re du 18 aoÛt 1756.  Cf .
pLètes,  éd.  B.  Gagnebin et  M.  Raynond.
t .  I v ,  pp .  1059 -1075 .

(253 )  *n iLe ,  éd .  "La  P lé iade " ,  t .  IV ,  p .  579

(254) Ib id. ,  p .  607 et  P.  534,  note c.

J .J .  Rousseau,  )euunes ccn '
" L a  P l é i a d e " ,  P a r i s ,  1 9 6 9 ,

s q .
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se i l l e r ,  pa r  l e  t r uchemen t  du  V i ca i re ,  à  Emi le  de  con t i nue r  à  p ra t i que r
le cul te de ses pères (255)  ? Ce sont  là  des propos qui  aura ient  du
remp l i r  d ' a i se  Môse r  e t  f a i r e  de  l u i  un  adep te  conva incu  de  Rousseau .
I l  n 'en est  pour tant  r ien et  force est  de constater  que La - :e i r re à
Monsieur Le Vieaire satsogard, à remettz,e à Monsieur Jean-Jacqu.es Ra.-,-ssea_,,
(256)  réfute quelques unes des thèses essent ie l les de la  profession de
fo i  ou  qu 'e l l e  en  con tes te ,  l o r squ 'e l l e  ne  l es  ré fu te  pas ,  l ' . i n té rê t  p ra -
t i  que.

L 'at t i tude négat ive de Môser à 1 'égard du Rousseau de la profes-

s ion de fo i  du Vicai re savoyard ne dément  pas la  réserve qu, inspi re aux
in te l l ec tue l s  a l l emands  de  sa  géné ra t i on  l a  p lupa r t  des  éc r i t s  de  l ' éc r i -
va in  genevo i s  qu i  on t  pa ru  en t re  1750  e t  1763 .  S i  1e  g rand  pub l i c  semb le
avo i r  man i fes té  mo ins  de  ré t i cence  e t  s i  l es  géné ra t i ons  su . i van tes  d ,é -
c r i va ins ,  depu i s  1es  j eunes  gén ies  j usqu 'à  Kan t ,  F i ch te ,  Hô lde r l i n  e t
Kle is t ,ont  été des adeptes enthousiastes de I 'auteur  de 1, ln tLe et  de la
NotnteLle EéLotse,  les écr iva ins p lus âgés et  ceux qui  ne se s i tuaient  pas
tout  à fa i t  au prem' ier  rang et  qui  donnaient  en généra1 le ton dans 1a pres-
se pér ' iod ique se montra ient  beaucoup moins enthousiastes (257) .  Dans les
pé r i od iques  qu i  r e f l é ta ien t  assez  b ' i en  l ' op in ion  moyenne  de  I ' i n te l l i gen t -
s ia a l lemande des années c inquante et  so ixante,  I 'accue. i l  réservé aux
écrits de Rousseau a été plutôt défavorable. Si 1e Diseout,s sun Les se--e,.-
cese tLes  a r t s  de  1750aeu  de  nombreux  échos  dans  l a  p resse  a l l emande ,  t es
réac t i ons  on t  é té ,  dans  l ' ensemb le  p lu tô t  hos t i l es .  c ,es t  enco re  Go t t sched ,
qui  donne le ton,  comne pour 1e Candide de Vol ta i re,  et  Lessing est  à peu
près ]e seul à fournir dans Das Neueste aue den Reiehe d.es i l i izes, en

( 2 5 5 )  I b i d , ,  p , 6 2 9 :  " J e  p e n s e  q u e  s o l l i c i t e r  q u e l q u ' u n  d e  q u i t t e r  ( 1 a
r e l i g ' i o n )  o ù  i l  e s t  n é  c ' e s t  l e  s o l l i c i t e r  d e  m a l  f a i r e . . .

(256) Senrisehreiben an den Hercn Vteot in Sauayen, obzugeben bei Leryry,
Johotn Jacob Rosseat .  SWU, pp.  230-251.  La le t t re est  datée du
2 novembre 1762.  La première édi t ion connue est  ce l le  de Hannbouro
e t  de  Le ipz ig ,  en  1765 .

(257 )  Pou r  l ' accue i l  f a i t  aux  éc r i t s  de  Rousseau  dans  l es  pays  a l l emands ,
on consul tera Raymond Trousson,  "Jean-Jacques Rousseau et  son oeu-
v re  dans  1a  p resse  pé r i od ique  a l l emande  de  1750  à  1800 , , .  f n :  ( l )
Dia-Ëui t ième SiècLe,  l /1969,  pp.  289-3i0 et  ( l l )  ib1â. ,  ? /L970,
pp .  227 -264 .



- 7 2 2 -

av r i l  1751 ,  une  app réc ia t i on  i ndu lgen te  e t  nuancée .  Le  p rem ie r  d i sc0u rs

heu r te  de  f ron t  l es  conv i c t i ons  l es  p lus  p ro fondes  de  l " 'Au fk l i f r ung " '  1e

cul te du Savoir  générateur  de ver tus Salvatr ices et  mOraleS,  f  importance

de la pédagogie et  de 1 'enseignement  (258) .  le  Disccurs sun 7, 'cr ig i te :z

L , i néga l i t é  de  1755  n 'es t  guè re  m ieux  reçu .  0n  sa lue  l ' é l oquence  de  I ' au -

teur  mais on reproche au ' i rhéteur"  d 'avoi r  sacr i f ié  à son goÛt des extrê-

mes et  de s 'êt re entêté d 'un paradoxe insoutenable par  pur  espr i t  de contra-

d i c t i on .  En  fa i t ,  c ' es t  enco re  I " 'Au fk lâ rung"  qu i  se  sen ta i t  r em ise  en

cause dans ses convict ions les p lus in t ' imes'  dans sa fo i  en un progrès

con t i nu  de  I , ho rme  e t  de  l a  ra i son ,  pa r  1e  pess im isme  cu l t u re l  de  Rous -

seau et  par  sa concept ion d 'un état  de nature idéal  (259) .  For t  cur ieu-

Sement, \a Let t re à dtAlenlbet t  sur  Les spectaeLes est  mieux accuei l l ie

que  l es  deux  d i scou rs .  La  thèse  ne  dép la î t  po in t  à  l a  c r i t i que  p ro tes -

tante.  0n apprécie que le paradoxal  Jean-Jacques Rousseau se soi t  mué

en un Sévère censeur, en champion des bonneS moeurs et en défenseur de

la fo i  protestante,  menacée dans ses représentants genevois par  les in-

s inuat lons calomnieuses de d 'Alembert  (260) .  Même Got tsched'  qu 'embar-

rassent  pour tant  leS at taques contre un théâtre qu ' i1  rêve de restaurer '

es t  ob l i gé  d ' en té r ' i ne r  1a  mora le  de  Rousseau .  Pu i s  v i ennen t  l es  t r o i s

grandS ouvrages du début deS annéeS soixante, La NouueLLe iiéLoise, en

1761,  1 'hni le  et  1eContrat  SociaL,  enL762.  Leur  auteur  est  désormais

un  éc r i va in  connu ,  s i non  tou jou rs  app réc ié ,  e t  I ' on  es t  à  I ' a f f û t ,  en

Al lemagne,  de ses moindres gestes et  de ses moindres écni ts .  Pour la

NouueLle HéLotse, la  première réact ion est  p lutôt  favorable,  les deux

prem. ières par t ies du roman sont  t radui tes par  Gel l ius dès 1761'  les

cr i t iques admirent  que Rousseau a i t  réussi  
' le .  

tour  de force de donner

une peinture des passions qui  serve la  ver tu,  i1s appréc ' ient  les ré-

f ]ex ions sur  
' le  

su ic ide,  les le t t res sur  l 'éducat ' ion des enfants et  les

propos de Jul ie  mourante.  C'est  sur tout  le  d idact isme de l 'oeuvre qui

( 2 5 8 )  I b i d . , 1 , 9 . 2 9 7 .

(259)  Ib id. ,  I ,  p .  300.

(260)  Ib1.d. ,  I ,  P.  302.
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plaî t .  Mais les dél ' icats,  come Ha]  ler ,  dans les Gôt t ing ischen Anzeigen
(261 ) '  f on t  des  rése rves  su r  I ' o r t hodox ie  re l i g i euse  du  roman  e r  con -
s idè ren t  qu ' i l  es t  mo ins  bon  su r  ce  po in t  que  l es  l . i v res  de  R icha rdson ,
ou b ien i ls  met tent  en doute,  conme Mendelssohn dans les L i tey,axurbt ieJ: ,
( 262 )  l a  qua l i t é  l i t t é ra i re  de  I ' oeuv re .  Même les  p lus  ré t i cen ts  son t
pourtant  obl igés de reconnaî t re que la Nouuel le  HéLotse bénéf ic ie auorès
du  g rand  pub l i c  d ' un  succès  éno rme  e t  qu ,e l l e  v i en t  à  po in t  pou r  f l a t t e r
cet te volupté des larmes qu 'avaient  déjà s i  b ien entretenue Ricnaroson,
Gellert et |e Lessing de I4tee sana sonpson. Le contrat sociaL ne provo-
que au départ  gue peu de réact ions.  L 'Al lemagne n 'est  pas prête à assi -
mi ler  un ouvrage de pensée pol i t ique de cet te envergure.  I l  faudra at -
t end re  que  v ienne  l a  Révo lu t i on  F rança i se  pou r  que  l , é l i t e  cu l t i vée  l i -
se de plus près le cont?at social et que des auteurs conrne Rehberg en
clonnentuneappréciat ion s inon p lus favorable,  du moins p lus c. i rconstan-
c iée.  Môser sera probablenent  I 'un des seuls avant  l7g9 à expio i ter
I ' i dée  du  côn t ra t  soc ia l  qu , i 1  app l i que ,  en  l e  mod i f i an t  cons idé rab le_
ment '  dans 1 'Histo i re dt1enabruck et  dans ses ar t ic les de réf lex ion so-
c ia le  e t  po l i t i que .  Dans  | ' i n rnéd ia t ,  I ' ouv rage ,  pou r tan t  t r adu i t  pa r
Fr iedr ich Geiger  dès 1763 avec une int roduct ion t rès cr i t ique,  ne donne
pas l ieu à des analyses t rès per t inentes.  comrne pour les deux d iscours,
on  adn i re  I ' esp r i t  e t  l ' hab i t i t é  de  I ' au teu r ,  ma is  on  récuse  sa  pensée
que  l ' on  comprend  ma l .  0n  s ' i n té resse  su r tou t  à  l , avan t -de rn ie r  chap i -
t r e  qu i  t r a i t e  de  l a  re l i g i on  c i v i l e  pou r  p ro tes te r  con t re  I ' i nc rédu l i t é
de Rousseau (263) .  L 'EmiLe connaî t  à peu près le  même sor t .  L ,accue. i l
n 'est  pas p lus favorable que pour le  contrat  socïaL.  Au début  des an-
nées  so i xan te ,  l es  i n te l l ec tue l s  a l l emands  n ,é ta ien t  pas  p lus  d i sposés
à t i rer  prof i t  des enseignements pédagogiques de Rousseau.que de ses le-
çons pol i t iques.  L 'ouvrage est  assez rapidement  connu de ceux qui  ne l i -
sent  pas le  f rançais,  grâce à la  t raduct ion de Johann Joach. im scnwaoe en

(26L) Ib id. ,  I ,  p .  304.

(262) Brtefe dïe neueste Literatut betneffend, no 166 à
2 5  j u i n  1 7 6 1 .

(263 )  T rousson ,  I I  ,  p .  229 .

171 ,  du  4  au
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1763  e t  i l  es t  j ugé  o r i g i na l ,  ma is  p le in  de  pa radoxes  e t  de  ch imères

(264 ) ;  Ma is  c ' es t  l a  P ro fess ion  de  fo i  du  V i ca i re  savoya rd  qu i  susc i t e

1e  p lus  de  rése rves .  Le  théo log ien  Johann  Augus t  E rnes t i  donne  l e  t on .

Dans I  a  Neue theoLogische BibLiothek i l  donne d 'abord un long résumé de

la  P ro fess ion  (265 ) .  Pu i s ,  I ' année  su i van te ,  i l  l a  condamne  sans  appe l

(256) .  Cet te réprobat ion est  unanime.  Dans les &i t t ing ischen Gelehnten

Anzeigen,  Hal ler  af f i rme péremptoi rement  que tout  dans ce d iscours du

V ica i re  es t  "nu i s i b l e  e t  f aux " .  Ce t te  hos t i l i t é  géné ra le  exp l i que  l e

SUCCèS dU Nouoel Ettrile, ou de L'édu.cation seLon des principes éptcuuës

de Johann Georg Heinr ich Feder qui  se propose d 'épurer  le  l iv re de

Rousseau (267) et  qui  démontre les fondements sûrs et  ra isonnables de

la  d i v i n i t é  dans  l a  re l i g i on  ch ré t i enne .  B re f ,  1 'En i l e  es t  condamné ,

comme le contnat  socia l  pour  des mot i fs  re l ig ieùx,  les seuls qui  impor-

tassen t  v ra . imen t ,  avec  l a  mora le ,  à  I " 'Au fk lâ rung"  a l l emande  e t  su r  l es -

que l s  e l l e  pû t  f a i r e  p reuve  d 'une  ce r ta ine  compé tence .

Pour autant  qu 'on puisse en iuger ,  Môser a réagi  au départ  corrne

ses contemporains lorsqu' i l  s ,est  t rouvé af f ronté à Rousseau,  I l  est

v ra i  qu ' i l  pa r l e  assez  peu  de  l ' au teu r  de  1 ' h r i Le  avan t  1763 ,  I ' année

où i1 rédige la  Let t re au Vicai re.  0n a vu que dans \a Défense i 'Ar : -e-

qu in  i l  f a i t  une  a ] l us ion  aux  " j eunes  Hé lo î se  amoureuses  e t  r ecue i I I i es "

qu i  p ré fè ren t  1a  t ragéd ie  au  spec tac le  com ique  (268 ) ,  a l l us ion  qu i  sem-

(264) cf. le compte rendu de \a Neue Zeitung oon geLeluten Sachen', du
1 7  j a n v i e r  1 7 6 3 ,  P P . 3 4 - 3 9 .

(255\  Neue theoLogisehe Bib l io thek,  t .  I I I ,  L752,  pp.  824-856.

(266)  rb1Â. . ,  t .  IV,  1763,  pp.  259-?82.

(?67) Der neue Ern)L, oder uon der Erziehung rneh beucihrten Gvunisdtzer.
Erlangen, 1775. Compte rendu nuancé dans les Êz'ankfur:er çeîe7-t':;z
Anze igen ,  n "  LX I  du  l e r  aoû t  1775 ,  pp .  507 -510 .  L ' au teu r  de  ce
comptè rendu éc1i t  :  "Une autre d i f férence entre Feder et  Rousseau
es t  que  l e  F rança i s  a  p lus  d ' é l oquence  pe rsuas i ve ,  p lus  de  feu  ;
I 'A l l emand  a  p lus  de  sé r i eux ,  de  modéra t i on ,  de  d ign i t é  e t  de  den -
s i t é  dans  1a  pensée" .

(268)  Ar lequin,  êd.  Boet ius,  P.  I8 .
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b le  i nd ique r  qu ' i 1  n ' es t  guè re  récep t i f  à  ce t t e  vo lup té  des  l a rmes
qu 'app réc ien t  t an t  l es  l ec teu rs  de  son  temps ,  En  réa l i t é ,  i l  a  dû  pa r -
tager  l 'admirat ion générale pour  1a Nouuel le  i IéLcîse dont  i l  est  ques-
t ion dans sa correspondance avec Jeanne von Bar,  en L76z (269) .  Dans
une  l e t t r e  de  débu t  av r i l  1763 ,  c ' es t -à -d i re  à  une  époque  où  i l  t r ava i l -
la i t  probablernent  déjà à la  Let t re au v ica i re,  i l  fa i t  quelques recom-
mandat ' ions p la isantes à Thomas Abbt  qui  doi t  se rendre en voyage à Ge-
nève .  L ' occas ion  es t  be l l e  pou r  pa r l e r  d 'Em i l e  e t  de  soph ie  qu i  do i ven t
v i v re  l à -bas ,  mar iés  e t  pa ren ts  d ' une  bonne  douza ine  d ,en fan ts  ( z7o ) .
L ' a l l us ion  à  l a  f écond ' i t é  du  coup le  es t  que lque  peu  i r on ique ,  ma . i s  e l l e
n ' imp l i que  aucune  c r i t i que ,  pu i sque  ce  se ra i t  une , , chance , ,pou r  Abb t  de
rencontrer  les deux héros du roman de Rousseau.  Dans la même let r re
Môse r  conse i l l e  enco re  à  son  des t i na ta i re  de  ne  pas  t rop  mépr i se r  l es
wes tpha l i ennes ,  s i  j ama is  i l  deva i t  r encon t re r  aux  p ieds  des  A lpes  une
Ju l i e  ou  une  Soph ie .  E t  i l  a j ou te  :

" I1  y  a des braves gens par tout  et  une jeune f i . l le  du
pays  de  Vaud  a  au tan t  de  cha rmes  qu ,une  pa r i s i enne , ,  ( 221 )

Môser '  qui  ne s 'est  jamais rendu en suisse,  juge donc des femrnes qe ce
pays  d 'ap rès  l es  romans  de  Rousseau  e t  i l  es t  enc l i n ,  comme ce lu i - c i ,  à
l es  oppose r  aux  Pa r i s i ennes ,  t r op  co r rompues  pa r  l a  c i v i l i sa t i on .  ce t t e
let t re prouve au moins,  corrne cel le  de Jeanne von Bar,  qu,on par le beau-
coup de 1 'Enr iLe et  de la  NoutselLe HéLoîse dans son entourage et  que 1a
moindre a l lus ion aux deux l ivres est  par fa i tement  compr ise et  appréciée.
0n a encore la  preuve que Môser n,a pas seulement  1u Enr i le ,  mais qu, i . l
en  posséda i t  un  exemp la i re ,  p robab lemen t  f r ança i s ,  pu i squ ' i l  f a i t  i nsé ]
rer en 1766, dans 1a FeuiLLe hebdonadaire dtannonces ci,lsnabnæk cet
av i s  p le in  d ' humour  :

(269) Bz,t efe, p. 107 sq.

(270)  Br tefe,  p.  I27.

(27L)  Br tefe,  p.  128.
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"Que lqu 'un  a  p rê té  I a  p rem iè re  pa r t i e  de  1 ' i n i "e  de
'  

R o u s s e a u ,  s a n s  s è v o i r  à  q u i ,  C e l u i  q u i  l ' a  e n t r e  s e s

mains est  pr ié  d 'en demander les t ro is  autres par t ies

à  Mons ieu r  l e  Conse i l l e r  Môse r ,  pa rce  que ,  p r i ses  i so -

l énen t ,  e l l es  ne  son t  guè re  u t i l i sab les "  (?7? ) ,

0n sai t  enf in  qu ' i l  est  encore quest ion de la  Let t re à dtALenbet t  dans

la préface à la  seconde édi t ion d 'ArLequin où Môser défend,  moyennant

quelques concessions,  les dro i ts .du théâtre comique contre les at taques

de Rousseau,  fa isant  a ins i  preuve d 'une ouver ture d 'espr i t  peu cor f fnune

dans les mi l ieux protestants.  Mais cet te préface est  de 1777.  A cet te

époque 1es espr i ts  avaient  considérablement  évolué et  Môser lu i -même

avai t  eu,  depuis le  début  des années soixante,  maintes occasions de par-

ler  de Rousseau,  tantôt  pour  1 'approuver,  tantôt  pour  1e réfuter '

I l  le  réfute p lus par t icu l ièrement  dans la  Let t?e au Vicai re sa-

uoyand ,  p rouvan t  a ins i  que  l u i  auss i ,  au  dépa r t , s ' i n té ressa i t  p l us  aux

idées re l ig ieuses qu 'aux idées pédagogiques de Rousseau.  Cet te opt ion

le  s i t ue  t ou t  à  f a i t  dans  l e  s i l l age  de  Ha l l e r  e t  d 'E rnes t i  e t  de  t an t

d 'autres qui  n 'avaient  vu dans EmtLe que la contestat ion de la  re l ig ion

ch ré t i enne .  Ma is  s i  l e  cho i x  du  passage  qu ' i 1  impor te  de  c r i t i que r  n ' es t

pas  o r i g i na l ,  l e  po in t  de  vue  qu i  dé te rm ine  l a  c r i t i que  de  Môse r  es t

n o u v e a u  :  i l  n ' e s t  p a s  e s s e n t i e l l e m e n t  r e l i g i e u x  m a i s  b i e n  p l u t ô t  p o l i t i -

que .  La  l e t t r e  au  V i ca i re  es t  enco re  un  f ru i t  des  expé r i ences  que  1 'au -

teu r  s ' es t  acqu i ses  au  cou rs  de  1a  gue r re  de  Sep t  ans .  E l l e  re f l è te  I ' i -

dée  qu ' i l  se  f a i t  déso rma is  de  l ' ho rme  e t  de  l a  soc ié té .  Une  l e t t r e

adressée.  de Londres à Nicola i ,  le  24 janvier  t764 nous fourn i t  quelques
' ind icat ions sur  la  genèse de l 'ouvrage.  Après avoi r  par lé du t ra i té

d'Anlequin, de sa comédie larmoyante et du Marùage d'ArLequin Moser

ajoute :

" I l  es t  une  au t re  a f f a i r e  qu i  me  t i en t  à  coeu r .  I l  y  a

s i x  mo is ,  a l o r s  que  i e  passa i s  que lque  temps  à  B runsw ick ,

(?72 )  HKA V I I I ,  p .  68 .
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Mons ieu r  I 'Abbé  Jé rusa lem (273 )  m 'a  encou ragé  à  répon -
d re  à  Mons ieu r  Rousseau  su r  un  ce r ta in  t on  ;  j e  l e  f i s ,
l u i  mon t ra i  mon  a r t i c l e  e t  i l  en  pa r l a  au  p r i nce  hé r i -
t i e r ,  qu i  m 'en  a  demandé  ma in tenan t ,  à  Lond res ,  des
nouve l  l es "  (274 )

I l  a  donné  l e  manusc r i t  à  un  ce r ta in  Z ink ,  conse i l l e r  de  1éga t i on  à
Hambourg,  qu ' i1  a rencontré à Hanovre,  puis  i l  est  par t i  en Angleterre
sans  savo i r  s ' i l  ava i t  é té  impr imé .  Co r rne  i l  n ,en  a  p lus  en tendu  pa r l e r

depu i s  p lus ieu rs  mo ' i s ,  i 1  c ra in t  que  l è  censu re  ne  se  so i t  opposée  à  l a
pub l i ca t i on ,  à  cause  "de  ce r ta ines  exp ress ions  audac ieuses , ,  ( 275 ) .  I 1  a
pourtant  soumis le  texte à Jérusalem et  à d 'autres théologiens aver t . is ,
"pa rce  qu ' i 1  n ' a  j ama is  é té  dans  son  i n ten t i on  d ,éc r . i r e  con t re  I a  re l j -
g i on "  (276 ) .  I l  envo ie  donc  l e  b rou i l l on  à  N i co la î ,  en  espé ran t  que  ce -
lu i -c i  le  fera impr imer.  Cet te le t t re à Nicolaî  révèle que Môser a rédi -
gé  son  a r t ' i c l e  su r  

' l es  
conse i l s  d ,un  théo log ien  e t  qu ' i l  é ta i t  oonc

bien dans son intent ion de se jo indre au mouvement de protestat ion
qu 'ava ien t  susc i t é  en  A l l emagne  l es  i dées  re l i g i euses  du  V . i ca i re .  Ma is
i l  a  en même temps conscience que ses propres concept ions re l ig ieuses,
du  mo ins  t e l l es  qu ' i l  l es  f o rmu le  dans  sa  ré fu ta t . i on ,  ne  son t  pas  tou t  à
fa i t  con fo rmes  à  l ' o r t hoÇox ie ,  pu i squ , i l  c ra in t  une  oppos i t i on  de  l a
pa r t  de  l a  censu re .  I l  es t  v ra i ,  qu , i l  n ,a  r i en  vou lu  éc r i r e  con t re  l a
re l i g i on ,  ma is  i l  donne  des  o r i g i nes  e t  de  l a  f onc t i on  de  ce l l e - c i  une  i n -
terprétat ion qu ' i  peut  susci ter  

' l ' inquiétude 
des espr i ts  authent iquement

re l i g i eux .  Le  fa i t  qu 'un  p r i nce  qu i  ne  s , i n té ressa i t  pas  spéc ia lemen t  à

(273 )  Johann  F r i ed r i ch  W i l he lm  Je rusa lem é ta i t ,  b i en  qu , i l  po r tâ t  l e  t i -
t re d" 'abbé",  un prédicateur  éc l 'a i ré prôtestant ,  proche parent  de
Môser  e t  pè re  de  Ka r ' l  W i l he lm  Fe rd inand  Je rusa lem,  l , un  des  modè-
les dont  Goethe s 'est  inspi ré dans Werther .

(274)  Br tefe,  p.  134.

(275)  Ib id.  :  "gewisse f reyeAusdr i jcke, , .

(276) rbid.
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' | a  
t h é o l o g i e  s ' i n t é r e s s e  à  1 a  p u b l i c a t i o n  d e  l a  L e t t r e  a u  V i c a i r e  s u 9 -

gè re  dé jà  que  l e  f ond  du  déba t  n ' es t  pas  spéc i f i quemen t  re l i g i eux .  La
' l e t t r e  

à  N i co la î  penne t  éga iemen t  de  p réc i se r ' l a  da te  de  l a  rédac t i on

de  l ' opuscu le .  S i  Môse r  a  eu  I ' i dée  de  l ' éc r i r e  ap rès  avo i r  r encon t ré

Je rusa lem au  cou rs  de  l ' é té  1763  e t  s ' i l  a  donné  l e  manusc r i t  à  Z ink

avant  de par t i r  en Angleterre,  la  rédact ion n 'a pu s 'ef fectuer  qu 'entre

ju i l le t  e t  novembre L763 (2771 et  e l le  sera i t  postér ieure de deux ans à

ce l l e  du  t ra i t é  su r ]e  com ique  g ro tesque  e t  d ' un  an  env i ron  à  ce l l e  du

fragment de 1'Antilandide avec lequel cet "Anti-Vicaire" présente de

nombreuses af f in i tés.  une let t re de Môser à Abbt  du 12 mai  1764 conf i r -

me  l es  i nd i ca t i ons  f ou rn ies  dans  ce l l e  qu i  es t  ad ressée  à  N i co la i ,  ma is

e l l e  appo r te  une  p réc i s i on  i n té ressan te .  I 1  y  es t  d i t ,  en  e f f e t  :

" ( La  Le t t re  au  V i ca i re )  conce rne  l a  P ro fess ion  de  fo i

e t  i ' y  a t t aque  M.  Rousseau  d 'un  nouveau  po in t  de  vue "
(278 ) .

Ce "nouveau point  de vue" rappel le  le  "cer ta in ton"  dont  i I  est  quest ion

dans  l a  l e t t r e  à  N i co la î .  Ma is  i 1  suggè re  que  Môse r  ava i t  pa r fa i t emen t

consc ience  de  l ' o r i g i na l i t é  de  sa  ré fu ta t i on  qu i  ne  rep rena i t  pas  s im-

plement  les object ions d 'ordre re l ig ieux que 1 'on opposai t  couramment

aux  i dées  exposées  dans  l a  P ro fess ion  de  fo i  du  V i ca i re  savoya rd .  I l

n 'est  pas d i t  en quoi  consis te ce "nouveau point  de vue" et  Abbt  avoue

dans  sa  réponse  à  Môse r  du  18  j u i n  1764  qu ' i l  ne  comprend  pas  t rès  b ien

ce que son correspondant  entend par  cet te formule (279) .  Avec 1e recul ,

(277) La date que porte I 'exemplaire de \a Lettve au vicaire sattovatà
qu'avai t  entre les mains Abeken (2 novembre 1762) est  donc proba-
b lemen t  e r ronée .0n  n 'a  pas  ga rdé  de  t race  de  l a  p rem iè re  éd i t i on
qu i  au ra i t  é té  impr imée  à  Hambourg  en  1763 .  Seu le  ce l l e  qu i  a  é té
édi tée en 1765 à Hambourg est  connue.  Mais un texte de la  le t t re
devai t  déjà c i rcu ler  dès 1764,  cof ime le prouvent  les nombreuses
let t res qu 'Abbt  lu i  consacre au cours de cet te année.

(278)  Br iefe,  p.  146 :  "aus e inem neuen Gesichtspunkt" .

(?79)  Bnefe,  p.  155.
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nous pouvons supposer que Môser songeai t  avant  tout  à cet te opt ique
h i s to r i que  e t  po l i t i que  qu ' i l  ava i t  adop tée  pou r  j uge r  de  tou te  cnose
depuis la  guerre de Sept  ans.

I ' l  suf f i t  au demeurant  de l i re  la  cour te préface gui  précède le
t ra i t é  pou r  cons ta te r  que  l ' au teu r  es t  b i en  déc idé  à  f a i r e  o reuve  d 'o r i -
g i na l ' i t é .  "Ne  va  pas  au  bo rde l ,  d i t  l e  pè re  à  son  f i l s ,  s i non  tu  mour ras
à  I ' hôp i t a l  ! "  ( 280 ) .  E t  Môse r  de  p réc . i se r  :

"C 'es t  exac temen t  ce la  e t  r i en  d ,au t re  que  j , a i  vou lu
d i re  dans  l a  l e t t r e "  0n  me  fa i t  t o r t  l o r squ ,on  me  de -
mande de recour i r  à  d,autres ra. isons pour défendre la
re l i g i on  ch ré t ' i enne .  0u  a lo rs ,  l e  pè re  a  éga lemen t  pé -
ché  pa rce  qu ' i l  n ' a  pas  rappe lé  chaque  fo i s  l e  s . i x i ème
cormandement à son f . i l  s,, (281) .

Nous sonnes donc f ixés dès le  départ .  Dieu est  semblable à ce père qui
prév ient  son f i ls  de la  conséquence fâcheuse de ses actes en recourant
à des arguments qui  f rappent  f  imaginat ion.  cet  exenple quelque peu t rucu-
l en t  suggè re  que  l a  re t i g i on  ch ré t i enne  es t  u t i l e  pa rce  qu 'e11e  re t i en t
l 'honme de commett re le  mal  en 1ui  dépeignant  avec une v igueur extrême
les  châ t imen ts  don t  i l  pa ie ra  ses  mé fa i t s .  Le  déba t  es t  p l acé  d 'emb lée
su r ]e  p lan  mora l  e t  soc ia l  e t  su r  ce lu i  de  I , e f f i cac i t é  p ra t i que .  Ce
que  Môse r  re t i en t  de ' l a  re l i g i on  es t  sa  f o r ce  d i ssuas i ve ,  sa  f onc t i on
de gendarme chargé de vei l ler  aux bonnes moeurs et ,  par  conséquent ,  à
l ' o rd re  soc ia l  e t  c ' es t  ce t t e  i dée  d i rec t r i ce  qu ' i l  veu t  i l l us t re r  dans
son t ra i té  (282) .  ce point  de vue est  ef fect ivement  or ig inal  dans la  me-
sure où 1 'on peut  admett re qu 'un vra i  théologien qui  se proposerai t  de

(280)  s , /  v ,  p .  230.

\ t é L )  t o 1 . d .

(282)  Môser reprendra presque mot pour  mot  cet te cour te préface dans une
let t re qu ' i1  adressera beaucoup p lus tard à Johann Lorenz Benzler
1e 28 août  L776 (Bz+efe,  p,  ?82) .  A cet te époque i1 avouera qu, i1
ne  fa i t  p l us  g rand  cas  de  l a  Le t t re  au  V i ca i re ,  ma is  i l  ne  ren . i e ra
p a s  f  i d é e  q u i  l ' a v a i t  i n s o i r é .
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f a i r e  I ' apo log ie  du  ch r i s t i an i sme  ne  se  con ten te ra i t  pas .de  sou l i gne r

exc lus i vemen t  ce t  aspec t  pu remen t  d i ssuas i f  de  l a  re l i g i on .  Ma is  Môse r ,

qu i  n ' es t  pas  théo log ien ,  se  sa t i s fa i t  de  ce t te  apo logé t i que  néga t i ve .

A  l a  f i n  d u  t r a i t é  i l  s e r a  d ' a i l l e u r s  t o u t  à  f a i t  e x p l i c i t e  s u r  1 e  p o i n t

de  vue  qu ' i  I  adop te  :

"Vous at tendez peut-êt re que i 'entreprenne maintenant
' la  

défense de notre re l ig ion chrét ienne.  Je dois pour-

tant  vous d i re t rès s incèrement  que ie ne suis  pas théo-
' l og ien ,  ma is  j u r i s te ,  J ' a i  exposé  mes  cons idé ra t i ons

tout  s implement  comme je pense qu 'un horrne impart ia l  qui

a  que ' l ques  no t i ons  de  no t re  re l i g i on  pou r ra i t  l es  expo -

s e r "  ( 2 8 3 ) .

Ce point  de vue est  exactement  celu i  de l t lontesquieu lorsqu' i I  examine

dans le v ingt-quatr ième l ivre de 1 'Espr- i t  des Lois les lo is  dans 1e rap-

po r t  qu 'e1 les  on t  avec  Ia  re l i g i on  e t  qu ' i l  éc r i t  :

"Conme dans cet ouvrage ie ne suis point thëologien, re:s

écr ioain poLi t ique,  i1  pourro i t  y  avoi r  des choses qui

ne sero ient  ent ièrement  vra ies que dans une façon de

penser humaine,  n 'ayant  point  été considérées dans le

rappo r t  avec  des  vé r ' i t és  p lus  sub l imes "  (284 ) .

I1 ne fa i t  pas de doute que Môser,  qui  nous donnera dans sa Let t re d 'au-

t res preuves qu ' i l  a  1u 1 'Espr i t  des Loie,  songe à cet te réf lex ion de

Montesqu' ieu quand i  l  déf in i t  son point  de vue qui  est  b ien celu i  du ju-

r i s te  ou  p lus  exac temen t ,  conme I ' éc r i t  I r au teu r  f r ança i s ,  ce lu i  de

l " ' éc r i va in  po l i t i que " .  Les  deux  éc r i va ins  adop ten t  "une  façon  de  pense r

huma ine "  qu i  n ' es t  pas  ce l l e  du  pu r  t héo log ien .  I l s  examinen t  l a  re l i -

(283)  Sr  V ,  p .  250.

(?84) Esprtt des Lois, éd. R. C a ' i  l  l o i s ,  p .  7 1 4 .
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g i o n  s o u s  I ' a n g l e  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 .  M a i s ,  p o u r r a i t - o n
a lo rs  demander ,  à  que l  t i t r e  Rousseau  e t  son  V i ca i re  son t - i l s  conce rnés
pa r  ce t t e  op t i que  ?  Ce l l e  de  l ' au teu r  de  1 ,ûn tLe  es t  i ncon tes tab ' l emen t
p lus  t héo log ique ,  b ien  qu 'e l  l e  n ' exc lue  pas  tou te  cons idé ra t . i on  soc ia le ,
ne sera i t -ce que parce qu 'e l le  admet également  la  perspect ive des récom-
penses ou des chât iments éternels.

Le premier reproche que Môser adresse à Rousseau par 1e truche-
ment  du Vicai re savoyard (285)  ne concerne toutefo is  pas les thèses re-
l ig ieuses qui  sont  exposées dans la  Profession de fo i  mais l , imprudente
d i vu lga t i on  de  ces  thèses .  En  con f i an t  ses  conv i c t i ons  i n t imes  à  l , au -
teu r  de  1 ' h t r t Le ,  l e  V i ca i re  a  causé  un  g rand  to r t  à  t ou te  I 'Eu rope .  Ce
n 'é ta i t  p robab lemen t  pas  son  i n ten t i on  de  l es  l i v re r  au  g rand  pub l i c ,
comne le prouve la d iscrét ion dont  i ' l  a  su fa i re preuve à l 'égaro oes
f idèles de sa paroisse montagnarde.  Mais Rousseau a été beaucoup moins
d i sc re t  e t  i l  a  mangué  de  sagesse  en  oub l i an t  qu , i l  f a l l a i t  d i s t i ngue r
1a  re l i g i on  sec rè te  de  l a  pub l i que  (286 ) .  Môse r  n ,a  pas  oub l i é  l es  i dées
qu ' i 1  a  déve loppées  dans  son  t ra i t é  de  théo log ie  de  1749  su r  l a  re l i g i o r l
mys t i que  e t  l a  re l i g i on  popu la i re  chez  l es  anc iens  Germa ins .  Ce  qu i
é ta i t  v ra i  au t re fo i s  l ' es t  enco re  au jou rd 'hu i  :  i l  es t  des  vé r i t és  qu i

sont  réservées aux "adeptes"  (287)  et  qu, i l  ne faut  pas l ivrer  en pâture
à la  masse.  Dès le départ  Môser rédui t  le  débat  à un problème de tact i -
que :  ce que le Vicai re af f i rme dans sa Profession de fo i  est  probable-
men t  v ra i ,  ma is  ce t t e  vé r i t é  n ' es t  pas  bonne  pou r  t ous .  I l  s ' ag i t  donc
mo ins  d ' un  p rob lème  de  fond  que  d ,un  p rob lème  de  man iè re .  C 'es t  dé jà

(285) Dans cet te le t t re qui  ne sera pas p lus envoyée à son dest inata i re
que  ce l l e  qu ' i 1  a  réd igée  pou r  Vo l t a i r e ,  Môse r  f e i n t  de  c ro i re  que
le  V ' i ca i re  es t  un  pe rsonnàge  rée l  e t  l e  p r i e  p lus ieu rs  f o i s  de
transmett re ses object ions à Rousseau.  0n sa. i t  que I 'auteur  oe
1 'EmiLe  s ' es t  e f f ec t i vemen t  i nsp i ré  des  i dées  de  l , abbé  Ga t i e r
qu ' i l  a  rencon t ré  à  Tu r i n  en  1728 .  Ma is  i l  a  mod i f i é  l e  modè1e  e t
1ui  a prêté des pensées qui  1ui  éta ient  propres.

(286)  s i l  V,  p.  231, .

(287)  rb id. ,  p .  230.
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l ' a t t i t ude  que  Môse r  ava i t  adop tée  à  l ' éga rd  de  Vo l t a i r e  dans  l ' i r . = i -

Cond ide :  pou r  l e  bon  peup le ,  une  doc t r i ne  conso la t r i ce ,  même s1  e l l e

n 'es t  à  l a  l im i t e  qu 'un  p ieux  mensonge ,  vau t  m ieux  qu 'une  vé r i t é  t r op

du re  à  en tend re .  La  d i f f é rence  es t  qu ' i l  ne  s ' ag i t  pas ,  ce t t e  f o i s - c i '

d 'une vér i té  t roo dure à entendre '  mais d 'une autre qui  ne par le pas

suf f isanment  à 
' l 'espr i t  

e t  sur tout  pas au coeur et  aux sens des gens

simples.  Môser dévoi le  son propos dès l ' in t roduct ion de sa Let t re en ré-

suman t  l a  t hèse  du  V ' i ca i re  e t  l a  s i enne .  Le  V i ca i re  reconna î t  I ' ex i s ten -

ce  de  D ieu ,  i l  f a i t  de  l a  consc ience  i nd i v i due l l e  l e  i uge  sup rême  du

Comporternent  moral ,  i l  CrOi t  que 1es bOns seront  récompensés et  les mé-

chants chât ' iés dans l 'au-delà et  i l  a f f i rme que ces t ro is  vér ' i tés suf-

f isent  pour  conduire les hormes.  Ce sera i t  vra i ,  répond Môser,  s i  Ie

monde éta i t  uniquernent  habi té d 'homnes sages,  conrne Emi le.  Mais i1  y  a

aussi  sur  cet te terre des méchants,  des fa ib les,  des lâches et  des ty-

rans.  Pour ces gens- là,  le  pro iet  du Vicai re manque de force persuasive

et  sa re l ig ion ne peut  serv i r  qu 'à des phi ' losophes et  à des honrnes qui

ré f l éch i ssen t  (288 ) .  Môse r  f a i t  à  l a  t héo r i e  du  V i ca i re  1e  g r i e f  qu ' i 1

fera à toutes les construct ions des phi losophes f rançais :  e ' l le  est  tout

juste bonne pour ceux qui  sont  capables de se soumett re 'à l 'autor i té  de
' l a  

ra i son ,  ma is  e l l e  ne  pou r ra  j ama is  en t ra îne r  I ' adhés ion  de  tous  l es

au t res ,  e t  i l s  son t  de  l o ' i n  l es  p lus  nombreux ,  qu i  n ' obé i ssen t  pas  à  des

arguments rat ionnels.  Au demeurant ,  a joute Môser,  le  monde sera i t  b ien

pauv re  s ' i l  n ' é ta i t  peup lé  que  de  "b lancs -becs  du  gen re  d 'Em i le "  (289 )

e t  i l  es t  heu reux  qu 'on  y  t r ouve  l es  i nd i v i dus  l es  p lus  d i ve rs  e t  t ous

très peu d isposés à se la isser  conduire par  la  ra ison.  La théor ie de
' I ' i n f i n i e  

r i chesse  de  l a  na tu re  es t  a i ns i  t r ansposée  du  doma ine  de  I ' a r t

à  ce lu i  de  l a  re l i g i on  où  e l l e  se r t  ma in tenan t  à  ré fu te r  l e  ra t i ona l i sme

rel ig ieux cof i rne e l le  servai t  autrefo is ,  et  même encore dans At lequin,  à

(288 )  | b i d . ,  p .  231 . " I h r  P lan  i s t  zu  schwach" ,  d i t  Môse r  au  V i ca i re .  E l
i l  a j ou te  :  " I ch  g laube  n i ch t ,  dass  w i r  woh l  t hun ,  Re l i g i on  b los
f i i r  Phi losophen und nachdenkende Ùlesen zu b i lden".

(289)  Ib id.  :  " lauter  rn i lchbârt ige Eni le" .
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ré fu te r  l e  ra t i ona l i sme  es thé t i que .  I l  f au t  néanmo ins  que  Môse r  démon-
t re  sa  t hèse ,  c ' es t -à -d i re  i l ue  1es  concep t i ons  re l i g i euses  de  Rousseau
ne  son t  pas  fausses ,  ma is  qu 'e l l es  ne  do i ven t  pas  ê t re  d i vu lguées  pa r -
ce  qu 'e l l es  on t  un  ca rac tè re  subve rs i f  e t  qu ,e l l es  menacen t  l a  cohé ren_
ce  du  co rps  soc ia l .  I l  va  l e  f a i r e  en  examinan t  1a  re l i g . i on  sous  1 ,ang1e
q u i  e s t  l e  s i e n ,  c ' e s t - à - d i r e  s o u s  c e l u i  d e  l ' h i s t o i r e  e t  d e  l a  p o l i t i -
que .  c ' es t  mo ins  un  ouv rage  de  théo log ie  qu ' i I  veu t  ré ' J i ge r  qu 'un  t ra i t é
d 'h i s to i re ,  de  soc io log ie  e t  de  psycho log ie  re l i g i euses .  I l  va  donc
s 'appl iquer  à prouver  dans la  première par t ie  que 1es hommes étant  fa . i ts
pou r  v i v re  en  soc ié té ,  ce t t e  soc . i é té  ne  peu t  ex i s te r  sans  l , appu i  d ,une
re l i g i on  pos i t i ve .  I l  mon t re ra  ensu i t e  que  pou r  remp l i r  sa  f onc t i on  so -
c ia le  une  re l i g i on  pos i t i ve  do i t  ê t re  nécessa i remen t  révé lée .  pu . i s  i l
examinera le  problème de la vér i té  de la  re l ig ion révé1ée et  des moyens
d e  1 a  g a r a n t i r .  I l  a f f i r m e r a  e n f i n ,  p l u s  q u ' i l  n e  l e  d é m o n t r e r a ,  q u e . l a
re l ig ion chrét ienne répond par fa i tement  aux cr i tères de la  re l ig ion ré-
v é l é e  t e l l e  q u ' i l  I ' a  d é f i n i e .  D a n s  c e t t e  d é m o n s t r a t i o n  i l  s u i v r a  d ' a s -
sez près le  texte de la  Profession de fo i  dont  i l  veut  réfuter  les pro-
pos i t i ons  qu i  l u i  semb len t  ê t re  l es  p lus  déc . i s i ves .  I ' l a i s  au  cou rs  de  ce
débat  f ic t i f  i l  prêtera de temps en temps au v ica i re quelques object ions
qui  lu i  permett ront  de préciser  sa propre pensée.

Dans la première par t ie  Môser démontre que dès le  début  de I 'h is_
to i re ' l a  re l i g i on  pos i t i ve  (290 )  é ta l t  nécessa i re  pou r  assu re r  I a  cohé -
rence  d 'une  soc ié té  don t  l es  ho r rnes  ne  pouva ien t  pas  se  passe r  s , i l s
vou la ien t  v i v re  heu reux "  I ' l  concède  au  v i ca i re  que  l a  re l i g i on  na tu re l -
le  (291)  aura i t  pu à la  r igueur suf f i re  à des horrnes qui  aura ient  vécu
dans i 'é tat  de nature,  par  exemple en pet i tes conmunautés,  dans une î le
ou ccifune bergers nomades avec leurs farnil les dans de vastes régions oé-
ser t iques.  Mais pour  gouverner  une grande masse d,honmes qu. i  s 'unissent

(290 )  Môse r  emp lo ie  e f f ec t i vemen t  l e  t e rme  de  , , r e l i g i on  pos i t i ve , ' .  I l
en tend  pa r  l à  une  re l i g i on  i ns t i t uée  dans  une  communau té  huma ine
à  un  momen t  donné  de  l i h i s to i re  e t  i l  l a  con fond ra  p ius - ro in  avec
1a  re l i g i on  révé lée ,  pa r  oppos i t i on  à  l a  re l i g i on  nâ tu "e t i e .

( 2 9 1 )  I 1  s ' a g i t  d e  l a  r e l i g i o n  n a t u r e l l e  t e l l e  q u e  l ' e n t e n d  R o u s s e a u  e tque  chaque  i nd i v i du  peu t  découv r i r  à  l ' a i de  de  ses  sens  e t  de  sara i son  en  sc ru tan t  I ' un i ve rs  c réé  e t  sa  consc ience ,  sans - i usse .
pa r  1e  t ruchemen t  d ,une  révé la t i on .



- 7 3 4 -

DOur  f o rmer  une  soc ié té  p lus  vas te ,  1e  1ég i s l a teu r  a  beso in  d ' au t res

resso r t s ,  d ' au t res  con t repo ids  e t  d ' au t res  "béqu i l 1es "  que  ceux  que

lu i  o f f r e  1a  re l i g i on  na tu re l l e .  Môse r  dev ine  I ' ob iec t i on  que  Rousseau

pou r ra i t  l u i  f a i r e  pa r  l e  t r uchemen t  du  v i ca i re  :  1es  g randes  soc ié tés

son t  b ien  i nu t i l es  e t  l , ho rme  au ra i t  b i en  pu  con t i nue r  à  v i v re  dans
' l 'é tat  

de nature dans lequel  i l  eût  été b ien p lus heureux.  Lui -même est

conva incu  du  con t ra i re :  l a  soc ié té  é ta i t  nécessa i re  pou r  rend re  l es

homnes heureux ou du moins,  corr ige- t ' i l  au nom d 'un réal isme qui  refu-

se  I , eudémon isme  s imp l i s te  des  Lumiè res ,  mo ins  ma lheu reux  (292 ) .  l ' l a i s

]a  v i e  soc ia le  impose  des  devo i r s  qu i  ne  peuven t  pas  ê t re  i us t i f i és  pa r

de SimpleS arguments rat ionnelS et  qui  doivent  en conséquence recevoi r

]e sceau du sacré.  Les arguments h is tor iques empruntés à l 'Ant iqui té b i -

b l i que  ou  pa îenne  ne  manquen t  pas  qu i  p rouven t  qu 'en  fa i t  l ' é ta t  de  na -

tu re  n ,a  j ana i s  ex i s té  e t  que  l es  soc ié tés  se  son t  cons t i t uées  dès  l es

débu ts  de  I ' h i s to i re  huma ine .  Adam e t  Eve  on t  eu  des  m i l l i e r s  de  descen -

dan ts  qu i  n ' é ta ien t  n i  des  ph ' i l osophes  n i  de  sages  savoya rds .  Dé ià  l es

p rem iè res  c i v i  l i sa t i ons  pas to ra les  on t  connu  des  con f l i t s  de  p rop r i é té '

pa rce  qu ' i 1  a  f a l l u  t r ès  t ô t  pa r tage r ' l es  t e r ra ins  de  pâ tu re .  Ces  con -

f l i t s  on t  en t ra îné  des  gue r res .  I l  a  f a l l u  cho i s i r  des  che fs  pa rm i  l es

p lus  va i I l an t s  e t ,  l e  con f l i t  une  fo i s  t e rm ' i né '  on  a  conse rvé  pa r  re -

conna i sSance  au  Sauveu r  du  peup le  ses  pouvo i r s .  Ma is  l a  recqnna i ssance

n ' e s t  p a s  é t e r n e l l e .  L ' o r g u e i l ,  1 ' e n v i e ,  l a  h a i n e ,  l e  s o u v e n i r  d e s  c h â -

t imen ts  sub i s  on t  pu  pousse r  ce r ta ins  à  s ' i nsu rge r  con t re  1e  pouvo i r

é tab l i ,  chacun  a  vou lu  comnander  e t  pe rsonne  n 'a  p lus  accep té  d ' obé i r .

Et  pour tant ,  ]es dangers qui  menaçaient  de l 'extér ieur  et  que 1a popula-

ce  ne  voya i t  pas ,  l a  nécess i t é  de  ga ran t i r  l a  cons t i t u t i on ,  d ' assu re r  l a

pa i x  soc ia le ,  d ' impose r  des  l o i s ,  des  impô ts  e t  une  i os t i ce  rép ress i ve

ex igea ien t  l e  ma in t i en  d ' un  pouvo i r  po l i t i que .  Le  l ég i s l a teu r  ne  pouvan t

s , impose r  à  des  honmes  p r im i t i f s  pa r  l e  seu l  p res t i ge  de  ses  o r i g i nes

p r i nc iè res  ou  pa r ' l es  seu l s  a t t r i bu t s  ex té r ' i eu rs  de  sa  pu i ssance ,  i 1  ne

lu . i  r es ta i t  d ,au t re  ressou rce  que  de  sac ra l i se r  son  pouvo i r .  I l  deva i t

donc se présenter ,  à la  manière de MoÎse '  cornme un génie inspi ré par  Dieu

(292\ Sv Y, p. 23?.
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ou  donne r  à  sa  dynas t i e ,  co f l [ ne  I ' on t  f a i t  1es  monarques  de  I 'An t i qu i t é
pa ienne ,  une  généa log ie  d i v i ne ,  pu i s  é tab l i r  des  mys tè res ,  des  p rê t res ,
des tempies et  ordonner des mirac les pour rédui re les révoi tés.  Mais
n 'es t - ce  pas  une  dupe r i e ,  pou r ra i t  ob jec te r  1e  V i ca i re ,  que  d , imagrne r
a ins i  t ou te  une  m ise  en  scène  re l i g i euse  pou r  sac ra l i se r  l e  pouvo i r  ?
Sans doute,  feçonO Môser.  Mais les premiers légis lateurs n,ont  pas eu
le  cho i x ,  s ' i l s  vou la ien t  s ' assu re r  l e  pouvo i r  pou r  réa l i se r  ce , , g rand
but  qu 'est  le  bonheur de tous, ,  (293) .  Que Rousseau ne s 'y  t rompe pas,
l u i  qu i  r êve  de  v i v re  heu reux  au  m i l i eu  de  ses  v . i gnes  dans  sa  pe t i t e  ma i -
son b lanche aux volets ver ts  et  aux tu i les rouges :  même ce modeste
bonheu r  é ta i t  à  ce  p r i x  !  Faud ra i t - i l  a l o r s  qu ,une  f i n  bonne  en  so i  j us -
t i f i e  des  moyens  dou teux  ?  c ' es t  peu t -ê t re  v ra i .  Ma is  de  te l s  sc rupu les
ne  rés i s ten t  pas  à  l a  l eçon  des  fa i t s  :  "Tous  l es  l ég i s l a teu rs  e r  rous
les  f onda teu rs  de  g rands  E ta t s ,  qu 'on  l es  l oue  ou  qu 'on  1es  désapp rouve ,
o n t  t e n u  l a  r e l i g i o n  n a t u r e l l e  p o u r  i n s u f f i s a n t e ,  d è s  l o r s  q u , i l  s , a g i s -
sa i t  d ' o rgan i se r  l a  soc ié té  c i v i l e ,  d ' en  assu re r  l a  cohé rence  e t  de  l a
condu i re  ;  e t  c ' es t  pou r  ce t t e  ra i son  qu ' i l s  on t  dû  recou r . i r  aux  d ieux
e t  à  d ' au t res  mach ines  ou  à  une  re l i g i on  pos i t ' i ve "  (294 ) .  ce  son t  l à
des  fa i t s  h i s to r i ques  e t  psycho log iques  auxque l s  l es  t héo r i es  I es  p lus
généreuses ne peuvent  r ien opposer.  Et  n 'est -ce pas fa i re preuve de gé-
nérosi té que de voulo i r  le  bonheur de tous ? Môser reste homme des Lu-
mières dans la  mesure où i l  fa i t  de ce bonheur terrestre Ie but  suprême
auquel  i l  subordonne tout  et  qui ,  à  ses yeux,  excuse tout .

Wciser  est  encore homîe des Lumières en ceci  qu ' i l  cro i t  à  une
so r te  d ' ha rmon ie  p réé tab l i e  qu i  exc lu t  t ou te  con t rad i c t i on  en t re  l a  f i -
na l i t é  t e r res t re  du  bonheu r  e t  l a  f i na l i t é  p rop remen t  re l i g i euse  :  l a
p lus  g rande  g lo i re  de  D ieu .  I l  va  p rouve r ,  en  e f f e t ,  dans  ra  seconoe
pa r t i e  de  sa  l e t t r e ,  que  l a  vo lon té  du  1ég i s l a teu r  es t  t ou t  à  f a i t  con -
fo rme  à  l a  vo lon té  d i v i ne  qu i  a  p révu  une  re l i g i on  révé lée  e t  que  ce t te
re l i g i on  révé lée  sa t i s fa i t  b i en  m ieux  aux  ex igences  de  l a  v i e  en  soc ié -

(293) rbid.,

(294)  rb id. ,

p.  234.

p . 2 3 5 .



t é  que  1a  re l i g i on  na tu re l l e .  Les  sc rupu les  du  V i ca i re  se ron t  donc

v a i n s ,  p u i s q u e  l a  R é v é l a t i o n  n , e s t  p l u s  u n e  s i m p l e  t r o m p e r i e  f a i t e  u n i -

quement  pour  mieux gouverner  les horrmes'  Ains i  ce qui  a pu apparaî t re

jusqu,à présent  cot tme un moyen nécessai re mais douteux est  en réal i té

l , oeuv re  de  D ieu  qu i  a  vou lu  1a  re l i g i on  révé ]ée  pou r  assu re r  l e  bonheu r

des honmes.  Si  I 'on admet,  en ef fet ,  que Dieu n 'a pas moins de génie que

]es grands génies humains,  i l  faut  admett re aussi  qu ' i l  a  voulu les so-

c iétés pour le  p lus grand b ien des honnes.  Puisque 1a société ne peut

pas  subs i s te r  sans  re l i g ' i on  pos i t i ve ,  i l  a  p roposé  aux  hommes ,  l a  p lus

posi t ive de toutes :  1a re l ig ion révé ' lée.  Môser ne conteste pas que 1es

éléments essent ' ie ls  de 1a Révélat ion sont  déjà impl ic i tement  donnés,

co rme  l ' a  mon t ré  l e  V i ca i re  dans  sa  P ro fess ion  de  fo i ,  dans  
' l a  

na tu re .

Mais Corrne l 'homme du cormun n 'a pas I 'oe i I  aSSez exercé pour IeS recon-

n a î t r e ,  c ' e s t  c o r m e  s ' i l s  n ' y  é t a i e n t  p a s .  S ' i l  n ' e s t  p a s  n i é ,  1 e  p r i n -

c i pe  de  l a  re l i g ' i on  na tu re l l e  es t  donc  récusé  pa rce  qu ' i l  ne  s ' impose

pas à la  grande ma. jor i té  des homnes avec une évidence suf f isante.  Mais

s i  I ' a rgumen ta t i on  en  i aue r "  de  l a  révé la t i on  é ta i t  j us te ,  ce la  rev ien -

d ra i t  à  a f f i r ne r ,  ob iec te  l e  V i ca i re ,  que  l a  re l i g i on  n ' es t  r i en  qu 'une

po l i t i que  e t  que  sa  f i na l i t é  de rn iè re  n ' es t  pas  c ie  se rv i r  D ieu .  ce t t e

object ion ne fa i t  pas peur à Môser,  car  i l  a f f i rme avec force :

" O u i ,  l a  r e l i g i o n  e s t  u n e  p o l i t i q u e  !  M a i s  c ' e s t  l a  p o -
' l i t ique de Dieu dans son royaume parmi  1es hommes" (295)  '

A  pa r t i r  de  ce t te  p ropos ' i t i on  i l  essa ie  de  conc i l i e r  l a  g lo i re  de  O ieu ,

f i na l i t é  sup rê rne  se lon  l e  V i ca i re ,  e t  l ' i dée  d 'une  po l i t i que  d i v i ne  con -

forme à la  f ina l i té  terrestre de la  société humaine.  L 'accord entre les

deux f ina l i téS peut  Se réSuner en une fOrrnule :  "L 'honneur de Dieu réSi-

de dans le  bonheur de ses créatures"  (296) .  Dieu s 'honore lu i -même en

( ? 9 5 )  I b i d . ,  p . 2 3 6 :  " J a ,  d i e  R e l i g i o n  i s t  e i n e  P o l i t i k ,  a b e r  d i e  P o l i -
t ik  Got tes in  seinem Reiche unter  den Menschen".

(296 )  I b i d . ,  p .236 .  Môse r  ne  fa i t  que  rep rend re  ce  qu ' i l  ava i t  dé jà  a f -
firmé dans la v.ingt-s.ixième FeuiLLe hebdonadaine par le truchement
de la fenrne de l 'adm' ln is t rateur  rura l  :  Dieu a créé I 'homme pour
qu ' i l  so i t  heu reux  dès  ce t te  v i e .



fa isant  le  bonheur des hommes et  les hornmes ne peuvent  pas mieux 1e
loue r  qu 'en  t rava i l l an t  dans  l a  soc ié té  t e r res t re  où  i l s  v i ven t  au
bonheur de leurs semblables et  chacun au s ien propre.

Ce t te  re l i g i on  révé1ée  qu i  co r respond  au  p lan  , ' po l i t i gue , '  de
O ieu  n 'es t  pas  un  s ' imp le  l uxe  supe r f l u  qu i  v i end ra i t  s ' a j ou te r  aux  cu l -
tes inventés par  les fondateurs d,Etats ou qui  doublera i t  les vér i tés
con tenues  dans  l a  re l i g i on  na tu re l l e .  E l l e  es t  au  con t ra i re  i nd i spensa -
b l e  à  I ' e x i s t e n c e  e t  à  l a  s u r v i e  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e  ( 2 9 7 ) .  I l  e s t ,
en  p rem ie r  l i eu ,  t r ès  u t i l e  que  1e  p r i nce  c ra igne  O ieu ,  que  l a  p ié té
inc i te l 'hoûme aux bons sent iments,  à une peur saluta i re du chât iment
e t  à  l a  pe rsévé rance ,  qu , i l  y  a i t  des  a r t i c l es  de  fo i  qu i  aba i ssen t  l es
o rgue i l l eux ,  qu i  f assen t  p l i e r  l es  ro i s  e t  qu i  f r e i nen t  l es  appé t . i t s
des  commerçan ts .  L ' a rgumen t  es t  hab i l e ,  pu i squ ' i l  v i se  essen t i e l l emen t
l es  pu i ssan ts  don t  se  mé f i en t  t an t  l e  V i ca i re  e t  Rousseau  e t  qu ' . i 1  ne
rédu i t  pas  l a  re l i g i on  à  un  s imp le  moyen  se rvan t  à  t en i r  en  l a i sse  l es
humbles et  les oppr imés.  La re l ig ion révélée apparaî t  a ins i  comme un
élément  modérateur  à tous les degrés de la  h iérarchie socia le.  cet  ar-
gument avait déjà été avancé par Montesquieu dans l,Esprit des Lois
l o r squ ' i l  éc r i va i t  à  p ropos  de  l a  re l i g i on ,  pou r  ré fu te r  Bay le  qu i  p ré -
f è r e  l ' a t h é e  à  I ' i d o l â t r e :

"Quand  i l  se ro i t  i nu t i l e  que  l es  su je t s  eussen t  une  re -
l i g i on ,  i l  ne  l e  se ro i t  pas  que  l es  p r i nces  en  eussen t ,
e t  qu ' i l s  b l anch i ssen t  d ' écume le  seu l  f r e i n  oue  ceux
qu i  ne  c ra ignen t  po in t  1es  l o i s  huma ines  pu i ssen t  avo i r .
Un  p r i nce  qu i  a ime  1a  re l i g i on  e t  qu i  l a  c ra in t ,  es t  un
l i on  qu i  cède  à  I a  ma in  qu i  l e  f l a t t e ,  ou  à  l a  vo . i x  qu i  

'

1 ' a p a i s e  :  c e l u i  q u i  c r a i n t  l a  r e l i g i o n  e t  q u i  l a  h a i t / e s t
comme les bêtes sauvages qui  mordent  la  chaîne qui  les
empêche  de  se  j e te r  su r  ceux  qu i  passen t  :  ce lu i  qu i

(297 )  I b i d . ,  p .  237 .  Môse r  sou l . i gne  l , . impo r tance  qu , i l  acco rde  à  ce t te
idée  d 'une  re l i g i on  i nd i spensab le  au  b ien  e t  à  l a  su rv ie  de  l a  so -
c ié té  pa r  des  fo rmu les  comme ' ,es  i s t  unend l i ch  da ran  ge legen , , ,
"es is t  von der  âussersten l ' . l icht igkei t  f i i r  das r , 'Johl  e iner  Gesel I -
schaf t " ,  "es is t  d ieses von der  âussersten Nothwend. igkei t  in  der
b i j rger l  ichen Gesei  l  schaf t , ,  .
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n ' a  p o i n t  d u  t o u t  d e  r e l i g i o n ,  e s t  c e t  a n i m a l  t e r r i -

b l e  q u i  n e  s e n t  s a  l i b e r t é  q u e  l o r s q u ' i l  d é c h i r e  e t
q u ' i l  d é v o r e ' ( 2 9 8 ) .

A  ces  a rgumen ts  l e  V i ca i re  répond  que  l a  re l i g i on  na tu re l l e  pa rv ien t

aux  mêmes  résu l t a t s  e t  qu 'e l l e  l es  réa l i se  b ien  m ieux  gue  l a  re l i g i on

révélée.  Môser le  fa i t  même par ' ler  et  lu i  prête une c i ta t ion qui  résu-

me  fo r t  b i en  l es  é ' l émen ts  essen t i e l s  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  t e l s

qu ' i 1s  son t  exposés  dans  l a  P ro fess ion  de  fo i  ma is  qu i  n ' es t  pas  1a  re -

p r i se  t ex tue l l e  d ' un  passage  p réc i s  du  d i scou rs  du  v ieux  p rê t re  :

"Ma is  ma  re l i g i on  na tu re l l e ,  d i t es -vous ,  réa l i se ra  t ou t

ce la  t ou t  auss i  b i en  e t  m ieux  enco re .  E t  pou r  l e  réa -
' l i se r  

e l l e  ne  se  fonde  pas  su r  des  témo ignages  amb igus  ;
je  reconnais 

' le  
Créateur  dans ses oeuvres ;  ce l les-c i

son t  ses  p réd i ca teu rs  l es  p lus  é loquen ts .  E l l es  pa r l en t

_-  à tous les yeux et  à toutes les ore i l les ;  leur  langue

es t  compr i se  de  1 ' l r oquo i s  comme du  Ka lmouk ;  l eu r  beau -

té se fonde sur  des règles i r rnuables qui  font  connaî t re

le  D ieu  l e  p lus  sage  e t  l e  p lus  pu i ssan t  e t  pe rme t ten t

du même coup,  par  une conséquence tout  à fa i t  nécessai re,

de  I ' adm i re r  e t  de  I ' a imer .  S i  nous  acco rdons  c réd i t  à

de  te l s  sen t imen ts  e t  que  nous  fo rmons  à  I ' a i de  d ' une

bonne  éduca t i on  no t re  sens ib i l i t é  ou  no t re  consc ience ,

nous  se rons  tou jou rs  condu i t s  à  l a  vé r i t é ;  e t  l a  pe rs -

pect ive des récompenses et  des chât iments éternels,  que

j ' ad rne ts ,  f e ra  p l i e r  l a  pa r t i e  l a  p lus  mauva i se  de  1 'hu -

mani té,  ou donnera du moins au légis lateur  le  moyen de

la  con t ra ind re ,  de  Iu i  i nsp i re r  de  l ' en thous iasme ,  e t

de  l a  condu i re  au  feu "  (299 ) .

(2981  Esp r t t  des  Lo ie ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  715  sq .  0n  no te ra  que  Mon tes -
quieu et  Môser font  appel  aux mêmes images pour suggérer  I 'autor i -
té  que 1a re l ig ' ion exerce sur  les honnes.

(299 )  sw  V ,  p .  ?37 .
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Môser suppose donc,  à tor t  ou à ra ison,  que le Vicai re admet cet te har-

mon ie  en t re  l es  f i na l i t és  p rop remen t  re l i g i euses  e t  l es  f i na l i t és  so -

c ' i a l es  qu ' i i  pos tu le  l u i -même.  Le  d i f f é ren t  po r te ra i t  a l o r s  exc lus i ve -
men t  su r  l es  moyens  :  r e l i g ' i on  révé lée  ou  re l i g i on  na tu re l l e  ?  Le  momen t

est  donc venu de préciser ' l 'ob ject ion fondamentale qui  rev ient  cornme un

" l e i tmo t i v "  dans  tou t  l e  t r a i t é  :  l a  re l i g i on  na tu re l l e  manque  d 'e f f i ca -

c ' i té .  Pour prouver  cet te object ' ion Môser invoque une nouvel le  fo is  les

fa i t s ,  d ' abo rd  l ' expé r i ence  h i s to r i que  e t  ensu i t e  l a  psycho log ie  huma i -

ne.  I ' l  ne s 'étend guère sur  la  preuve h is tor ique qu ' i l  a  déjà développée

dans la première par t ' ie  et  se contente de rappeler  qu 'aucun légis lateur

n 'a  j ana i s  pu  t i r e r ' l e  mo ind re  p ro f i t  de  l a  t héo r i e  de  l a  re l i g i on  na tu -

re l le  pour  la  bonne ra ison que les horrnes ne sont  pas sensib les aux ar-
gumen ts  t r op  sub t ' i l s  de  ce  sys tème  re l i g i eux  :  c ' es t  un  fa i t  d ' expé r ' i en -

ce (300)  que Môser i l lust re par  1 'exemple de Moîse af f ronté à une t roupe

de  que lques  cen ta ines  de  m i l l i e r s  de  "b r i que t i e r s "  don t  l ' âme  a  é té  f o r -

mée  dans  l es  ca r r i è res  d ' a rg i l e .  Ce  n 'es t  pas  avec  ses  s imp les  f o r ces

humaines que le chef  des Jui fs  aura i t  pu fa i re admett re à ce peuple in-
doc i l e  qu ' i 1  t ena i t  ses  pouvo i r s  de  0 ieu .  La  p reuve  psycho log igue  es t

en revanche exposée avec p lus de soin.  Comme i i  I 'avai t  déjà af f i rmé

dans l ' in t roduct ion,  Môser rappel le  que les honrnes ne sont  pas tous fa i ts

su r1e  même mou le ,  qu ' i 1s  son t  dans  l eu r  g rande  ma jo r i t é  i ncapab les  de

sais i r  cer ta ines vér i tés et  cer ta ines conséquences et  que les coutumes,
' les 

moeurs et  les manières de oenser et  de concevoir  sont  d i f férentes

d ' u n  p e u p l e  à  l ' a u t r e  ( 3 0 1 ) . 0 r ' l ' e x p é r i e n c e  n o u s  a p p r e n d  q u e  l a  r e l i -
g i on  na tu re l l e  n ' a  pas  pu  sa t i s fa i re  à  t ous  ces  beso ins .  I l  f au t  des

moyens p lus énergiques pour souteni r  1es honmes,  pour  les rappeler  à
' leurs 

devoi rs  qu 'une théor ie abstra i te  et  universel le .  I l  faut  avant

tout  une re l ig ion qui  pu ' isse par ler  aux sens.  La poésie montre que le

d i scou rs  qu i  so l I i c i t e  l es  sens  en t ra îne  b ien  m ieux  Ia  conv i c t i on  que

1e  s imp le  ra i sonnemen t .  0 r  l a  re l i g i on  révé lée  es t  à  l a  na tu re l l e  ce

(300) rbu.

(30L)  Ib id.  L ' idée et  les fonnules (moeurs,  manières de penser et  de
concevoir )  pourrâ ient  êt re inspi rées de Montesquieu.



que  l a  poés ie  es t  au  ra i sonnemen t  d i scu rs i f  ( 302 ) ,  ce  qu i  ne  1 ' empêche

pas  d 'avo i r ,  comne  Ia  poés ie ,  l a  vé r i t é  pou r  f ondemen t .  I l  ne  su f f i t

donc pas de par ler  à des hommes qui  sont  p lus accessib les aux images

qu'aux démonstrat ions abstra i tes de récompenses et  de chât iments éter-

ne l s ,  ma is  i l  f au t  enco re  dépe ind re  à  l eu r  imag ina t i on  dé fa i l l an te ,

corme Dieu le  fa i t  dans sa révélat ion,  les jo ies du c ie l  e t  les horreurs

de  I ' en fe r .  En  ou t re ,  l es  p r i nc ipes  de  Ia  re l ' i g i on  na tu re l l e  ne  peuven t

pas êt re démontrés d 'une manière i r réfutable.  Cof iment  pourra ient- i ls

ébranler  des "bêtes humaines"  (303)  qui  in terprètent  1es s ignes que leur

fourn issent  la  nature ou la  conscience dans un tout  autre sens que le

Vicai re ? La conscience peut ,  par  exemple,  êt re faussée et  sa voix  con-

fondue  avec  ce l l e  des  i ns t i nc t s  ou  des  appé t i t s .  I 1  peu t  a r r i ve r  enco re

que  l a  ma in  de  D ieu  ne  so i t  r econnue  que  dans  l es  s i t ua t i ons  de  ca ias -

t rophes,  lorsque les champs f rappés par  la  sécheresse ne produisent  p lus

de f ru i ts  ou que la foudre détru i t  les fours à br iques.  Môser songe pro-

bablement  aux espr i ts  dévoyés qui ,  conne son propre Candide,  donnent  de

la créat- ion une interprétat ion négat ive et  en déduisent  que le monde est
' l ' oeuv re  

d ' un  D ieu  mauva i s .  Lu i -même dédu i t  de  son  expé r i ence  p lu tô t  pes -

s im is te  de  I ' ho r rne  que  l a  re f i g i on  na tu re l l e  du  V i ca i re  "es t  bonne  ma is

insu f f i san te "  (304 ) .  Seu le  l a  re l i g i on  révé lée ,  ce l l e  que  dé fenda ien t

déjà le  pasteur  et  le  paysan dans I 'Ant i4andide,  peut  réconfor ter  l 'hom-

me dans 1 'épreuve,  le  rendre apte à de nouvel les entrepr ises et  1e pré-

munlr  contre le  doute.

Le  V i ca i re  pou r ra i t  r é to rque r  que  l a  re i i g i on  t e l l e  qu 'e l l e  es t

p résen tée  i c i  n ' es t  qu 'une  mus ique  envoû tan te ,  une  b r i de  pou r  t en i r  l a

populace.  Môser sai t  for t  b ien que 1es phi ' losophes en général  et  même

Rousseau font  
' la  

d is t inct ion entre les honnêtes gens et  la  populace qui

n ' obé i t  qu 'à  ses  bas  i ns t i nc t s .  A ins i  l a  réponse  es t -e l l e  c ' i ng lan te  e t

ca tégo r i que :

(302 )  Môse r  ava i t  dé jà  van té ,  ap rès  Sa in t -Ev remond , ' l a  re l i g i on  qu i  pa r -
le aux sens dans 1a EeuiLLe hebdonadaine.

(303 )  s t /  V ,  p .  240  :  "mensch l i che  Î i e re " .

(3041  Ib id . . :  " I h re  na t i j r l i che  Re l i g i on  i s t  gu t ,  abe r  n i ch t  h i n lâng l i ch "



"Nous sommes tous populace ;  e t  Dieu a b. ien fa. i r  oe nous
m e t t r e  s a  b r i d e  â  l ' â m e  p l u t ô t  q u , a u x  n a r i n e s .  ( . . . )
C 'es t  pou r  nous ,  l a  popu lace ,  e t  non  pou r  l es  anges
q u ' e s t  f a i t e  n o t r e  r e l i g i o n  ( . . . ) .  Q u ' e s t - c e  q u e  I ' h o m -
me ? Une bête qui  doi t  ê t re enchaînée à son imaginat ion.
Ce r ta ins .on t  beso in  d ' un  b loc  de  p lus ieu rs  qu . i n taux  pou r
ne pas s 'échapper avec la  chaîne ;  d ,autres se t iendront
peut-être tranqui l l  es avec un pl omb d,une dem.i -once. Mai s
l a  r e l i g i o n  d o i t  p r é v o i r 1 e s  d e u x  p o u r  d e s  m i l l i o n s  d , . i -
maginat ions ;  le  gros b loc et  le  p lomb d,une dem. i -once, ,

(30s )  .

Cette argumentat ion semble contredi re I  , idée des deux re l . ig ions,  I  ,une

rése rvée  à  une  pe t i t e  é l i t e  e t  l ' au t re  f a i t e  pou r  l a  masse ,  que  l 4ôse r
ava i t  r ep r i se  dans  I ' i n t roduc t i on  de  l a  Le t t re .  En  réa l i t é ,  i l  ma in t i en t
' l a  

d i s t i nc t i on  pu i sque  l e  po ids  de  Ia  cha îne  n 'es t  pas  l e  même pou r  t ous .
Mais i l  a joute une précis ion :  même l 'é l i te  des adeptes a ceci  de commun
avec  l a  popu lace  qu 'e l l e  n ' es t  pas  sens ib le  aux  seu l s  a rgumen ts  de  l a
ra i son  e t  que  chez  e l l e  l ' imag ina t i on  revend ique  éga lemen t  ses  d ro i t s .
Rappelons que déjà dans le  t ra i té  de théologie de 1749 les r i tes,  le  spec-
tac le,  et  la  mise en scène tenaient  une grande p lace dans les mystères
pourtant  rêservés aux espr i ts  éc la i rês.  En exposant  sa concept ion de
1 'homne ,  Môse r  a  p réc i sé  1e  l i t i ge  qu i  l , oppose  au  V i ca i re  e t ,  à  t r ave rs
lu i ,  à  Rousseau .  Ce lu i - c i  es t  op t im is te  dans  l a  mesu re  où  i l  pos tu le  Que' l ' ho rme  

es t  rad i ca lemen t  bon ,  c ,es t -à -d i re  capab le  d ,êcou te r  l a  vo i x  de
la  consc ience  éc la i rée  pa r  l a  ra i son  sans  avo i r  r ecou rs  â  l , a i de  d ,une
révé la t i on  ex té r i eu re .  Môse r  es t  p l us  pess im is te  ou ,  p lu tô t ,  p l us  réa l i s -
te :  i l  ne connaî t  pas l 'Homne qui  écoute la  Raison,  mais des hommes,
tous  d i f f é ren ts  l es  uns  des  au t res ,  p l us  sens ib les  aux  s t imu la t . i ons  i r r a -
t i onne l l es  qu i  v i ennen t  des  i ns t i nc t s  ou  qu i  f r appen t  l eu rs  sens  ou  l eu r
imag ina t i on  qu 'aux  d i scou rs  de  l a  ra . i son .

(30s) rbid.



t+4 .  -

Dans la t ro is ième par t ie  de sa le t t re,  Môser aborde un problème

redoutable qui  est  au centre du débat  théologique â 1 'époque des Lumiè-

res  :  c ' es t  ce lu i  de  l a  ce r t i t ude  de  l a  re l i g i on  rêvé lée .  Rousseau  ava i t

examiné ce prob ' lène dans un passage essent ie l  de la  Profession de fo ' i  de

son  V i ca i re  pou r  démon t re r  l a  supé r ' i o r i t é  de  1a  re l i g i on  na tu re l l e ,  don t

l es  p r i nc ' i pes  son t  i r r ê fu tab les ,  su r  1es  re l i g i ons  révé lées ,  don t  l a  ce r -

t i tude ne peut  pas êt re prouvée.  Môser,  qui  par tage sur  ce point  le  scep-

t ic isme de nombre de ses contenporains,  est  b ien obl igé d 'admett re que 1a

re l i g i on  révé lée  ne  p rocu re  pas  p lus  de  ce r t i t ude  que  l a  re l i g i on  na tu re l -
' le .  

Son pragmat isme s 'acconmode toutefo is  assez b ien de cet te s i tuat ion

inconfor table qui  est  inhérente à la  condi t ion de l 'honne,  "êt re in termé-

d ia i re "  en t re  D ieu  e t  l es  anges  d 'une  pa r t ,  e t  l es  bê tes ,  d ' au t re  pa r t

(306 ) .  I l  n ' y  a  pas  que  dans  l e  doma ine  de  l a  re l i g i on  que  l a  ra i son  hu -

maine se montre incapable de connaî t re la  vér i tê  absoiue :  p lus tard,  et
même déjà dans I 'Histoire d'1snabm.æk, Môser récusera au nom de ce scep-

t i c i sme  l e  d ro i t  " r êe1 " ,  c ' es t -à -d i re  l e  d ro i t  na tu re l  f ondé  su r  des  no r -

mes considérêes conme absolues,  pour  proposer un dro i t  " fonnel" ,  purement

re lat i f  e t  cont ingent .  En at tendant ,  i l  ne cherche nul lement  à esquiver

l es  ob jec t i ons  gue  pou r ra i t  1u i  oppose r  l e  V i ca i re  e t  i l  f a i t  p reuve  su r

ce point  à la  fo is  d 'une r igueur de pensée assez étonnante et  d 'une re-

marquable apt i tude à entrer  dans les vues de I 'adversai re auquel  i l  con-
f i e  l e  so in  de  fo rmu ie r  un  a rgumen t  qu i  es t  de  ta i l l e  :  que l  i n té rê t  au -
r ions-nous à échanger une re l ig ion nature l le  qui  n 'of f re peut-êt re pas

toutes les garant ies de cer t i tude contre une re l ig ion révélêe qui  of f re
mo ins  de  ga ran t i es  enco re  ?  S i  t e l l e  é ta i t  l ' a l t e rna t i ve ,  i l  ne  f aud ra i t
pas procéder à l 'êchange,  concède l r l "ôser .  Mais,  en réal i té ,  l 'a l ternat ive

es t  ma l  f onnu lée  ;  nous  n 'avons  pas  l e  cho i x  en t re  ces  deux  poss ib i l i t és ,
puisqu' i l  a  déjà étê prouvé que l 'homme ne peut  êt re contra int  à accom-
p1 i r  1es  devo i r s  que  recqu ' i e r t  I a  v i e  en  soc ié té  que  pa r  une  révé la t i on
qu i  imp l i que  une  adhês ion  de  fo i ,  un  sau t  dans  l ' i nconnu .  I l  ne  nous  res -
te  donc  pas  d ' au t re  so lu t ' i on  que  de  fa i re  l e  me i l l eu r  cho i x  e t  de  ne  pas
nous at tarder  â examiner  les avantages d 'une re l ig ion nature l le  dont  les

(306 )  I b i d . ,  p .  24L .  Môse r  qua l i f i e  l ' homme de  "M i t t e l d . i ng , , .
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insuf f isances ont  déjà êté ' largement  démontrées.  En regard de la  f ina-
l i t é  u t i l i t a i r e  que  p r i v i l ég ie  I ' l ôse r ,  l e  p rob lème  de  l a  ce r t . i t ude  es t
secondaire.  L '  incer t i tude n 'est -e l  le  pas au demeurant ,  remarque-t - i  1 ,
' l a  

sou rce  de  no t re  p la i s i r ,  pu i squ 'e1 le  nous  pe rme t  de  nous  l a i sse r  con -
dui re par  une sagesse supér ieure ?

I l  a  p rononcé  l e  mo t  de  " cho i x "  e t  auss i t ô t  i l  imag ine  ou ,  p lu tô t ,
reprend et  in tégre à sa démonstrat ion,  une autre object ion que le Vicai re
fornule ef fect ivement  dans la  Profession :  Qu,est-ce que la vér i té  ?

Qu'est-ce que la vra isemblance ? Qui  connar ' t  toutes les re l ig ions ? Qui
les a toutes comparêes ? Comment chois i r  entre p ius ieurs re l ig . ions rêvé-
lêes qui  promeuvent  toutes le  b ien de la  société c iv i le ,  le  bonheur des
homes et  la  per fect ion de l 'un ivers ? 0u b ien la  re l . i  g . i  on qui  prétend
avo i r  l ' exc lus i v i t é  de  l a  vé r i t é  do i t  nous  fou rn i r  des  " s i gnes  d i s t i nc -
t i f s "  ( 307 )  qu i  j us t i f i en t  son  monopo le ,  ou  b ien  nous  nous  en  tenons  à
cel le  dans laquel le  nous avons été éduquês et  qui  a façonné notre cons-
c ience.  Comre toujours"  l4ôser  corrmence par  fa i re queiques concessions.
I l  est  va in,  admet- i '1 ,  de demander des s ignes d is t inct i fs .  Tous ceux oue
I ' on  pou r ra i t  i nvoque r ,  en  pa r t i cu l i e r  l es  m i rac les ,  on t  é té  ré fu tés  de
manière d iverse par  des espr i ts  aussi  d is t ingués que Hume, Copernic ,
Newton et  i4aupertu is .  Le dernier  nommé a b ien démontré qu, . i l  sera i t  ab-
surde de cro i re que Dieu consent i ra i t  à  produire des mirac les à grands
f ra i s  a lo rs  qu ' i l  pou r ra i t  f o r t  b i en  nous  gouve rne r  à  l , a i de  de  p rod iges
purenent  apparents (308) .  For t  habi  lement ,  t4ôser  c i te  I ,Evang. i le  pour
conf i rmer sa convict ion que même les s ignes les p lus êv idents n,apporte-
ra ient  aucune cer t i tude :  "Du monent  qu, i ls  n,écoutent  n i  Moîse n i  les
p rophè tes ,  mêne  s i  que lqu 'un  ressusc i t e  d ,en t re  l es  mor t s ,  i l s  ne  se ron t
pas convaincus"  (309) .  I l  faut  donc ne pas se montrer  t rop ex igeant  et

(307)  Ib id. ,  p .  24? :  "unterscheidende Kennzeichen' ,

(308)  Ib id. ,  p .  243.

( 3 0 9 )  I b i d .  E v a n g i l e  s e l o n  S a i n t  L u c ,  X V I , 3 1 .



ne réc lamer de Dieu que des s ignes qui  peuvent  f rapper nos sens ou no-

t re  i n te l l i gence .  Peu  impor te  l a  vé rac i t é  des  s ignes .  Pou r  Môse r  f  i dée

essen t i e l l e  es t  "que  l ' économie  i n te rne  de  tou te  re l i g i on  ex ige  ou 'e l1e
p roc lame  o f f i c i e l l e rnen t  qu 'en -deho rs  d ' e l l e  i l  n ' y  a  po in t  de  sa lu t "  ( 310 ) .

Sans  ce  p r i nc ipe  e l l e  pe rd ra i t  t ou te  son  "e f f i cac i t é  po l i t i que "  (311 ) .

Chaque fo is  Môser rédui t  1e problàne thêologique à un problème d 'ut i l i té

socia le,  le  seul  angle sous lequel  i l  veut ,  tout  comme Montesquieu au

l ivre v ingt-quatre de 1 'Esp?i t  des Lois,  exaniner  la  re l ig ion.  Pour ius-
t i f i e r  1a  p ré ten t i on  à  l ' exc lus i v ' i t é  qu 'a f f i nnen t  l es  re l i g i ons  révé lées ,
' i l  invoque les inconvénients de I ' ind i f férent isme,  conséquence logioue

d'une at t i tude qui  consis tera i t  à  met t re toutes les confessions sur  un

p ied  d 'éga l i t é .  L ' i nd i f f ê rence  re l i g i euse  ne  su f f i r a i t  pas  à  l i e r  l es

consciences qui  do ' ivent  nécessai rement  subi r  une contra inte pour  que soi t
garant ' i  1e serment  c ' iv i1 ,  ce moyen indispensable,  b ien oue regret table

de la cohésion socia le (312) .  Môser juge en horrne de lo i  pour  qui  les en-
gagements contractuels font  la  base de tout  l 'éd i f ice socia l .  I l  est  donc

bon que toute re l ig ion exclue les autres dans son enseignement  of f ic ie l

e t  qu 'e l l e  l a i sse  aux  seu l s  ph i l osophes  l e  so in  de  méd i te r  su r  l es  avan -
tages  de  l ' i nce r t i t ude .  L ' é te rn i t é  des  pe ines  de  l ' en fe r  do i t  ê t re  de  mê-

me af f i rmée avec force.  Les termes dans lesouels e i le  est  formulée dans
les L ivres saints restent ,  cer tes,  ambigus.  Mais cet te ambiguî té n 'est  pas

(3L0) Ib id. ,  p .  243 sq.

(3LL1 Ib id. ,  p .  ?44,  Môser emplo ie la  fonnule "b i j rger l iche t . l ' i rkung' .

QLzl fbid., p. 244. Locke avait déjâ ëcrit dans ses Lett?es sur La toLë-
wrce i  "Ceux qui  n ient  l 'ex is tence de Dieu,  ne doivent  pas êt re
to lérés,  parce que les promesses,  les contrats,  les serments et  la
bonne  fo i ,  qu i  son t  1es  p r i nc ipaux  l i ens  de  Ia  soc ié tê  c i v i l e ,  ne
sau ra ien t  engage r  un  a thée  à  t en i r  sa  pa ro le " .  (T raduc t i on  Thu ro t ,
)euures phiLosophiques de Loeke,  Par is ,  1825,  t .  V i I ,  p .  211) .  C 'es:
pour des ra isons analogues que Rousseau veut  bannir  de 1a société
ceux  qu i  n ' accep ten t  pas  l es  a r t i c l es  de  l a  re l i g ' i on  c i v i l e  ( con -
t ru, t  soeiaL,  éd.  La Plê iade,  p.  a68) .  Le sennent  garant i  par  la  re-
l igion est un des thèmes majeurs des Lettres sur La toLérance génâ-
tnLe que Môser rédigera pour \a Berlinisehe itonatsschnft de 1787 A
1789.
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sans  p rêsen te r  que lques  avan tages  pu i squ 'e l l e  l a i sse  l es  hommes  en t re
la  c ra in te ,  l ' espo ' i r  e t  l e  dêsespo i r .  La  ce r t i t ude  pub l i quemen t  p roc la -

mée  du  con t ra i re ,  c ' es t -à -d i re  d ' un  dêc re t  d i v i n  qu i  con f i rmera i t  l a
br ièveté des peines in fernales,  sera i t  b ien sujet te â caut ' ion.  Môser
peut  maintenant  répondre â i 'ob ject ion du Vicai re au sujet  du choix de
la bonne re l ig ion:  puisque personne ne peut  comparer  toutes les re l i -
g ions n i  les examiner  toutes pour pouvo' i r  adhérer  à la  mei l leure,  ne fe-

ra i t -on pas b ien de garder  cel le  dans laquel le  on est  né ? La réponse

es t  néga t i ve r  pô fcê  qu ' i l  n ' es t  pas  poss ib le  d ' adme t t re ,  du  mo ins  en  pu -

bi ic ,  ce ra isonnement sans avouer du même coup impl ic i tement  que toutes
1es re l ig ions qui  favor isent  le  b ien de la  sociêté sont  bonnes et  qu 'on

ne peut  pas les teni r  toutes pour bonnes sans les pr iver  chacune de cet-
te force qui  leur  permet de l ier  les consciences.  Et  dès lors que l 'on
a f fa ib l i t  l a  consc ience ,  â  l aque l l e  M iJse r  re fuse ,  à  l ' opposé  de  Rousseau ,

toute autonomie morale,  on remet en cause l 'e f f icac i té socia le de la  re-
l i g i on .  En  p r i vé ,  i l  veu t  b ien  concéde r  au  V i ca i re  que  tou tes  l es  re l i -
g ions qui  contr ibuent  à assurer  la  p lus grande per fect ion possib le du
monde sont  bonnes,  mais i l  reproche,  conme dans l ' in t roduct ion,  à Rous-
seau d 'avoi r  d ' ivu lgué cet te dangereuse vér ' i tê  (313) .  I1  inv i te  donc le
Vicai re à b ien soupeser les ra isons qui  ont  fa i t  pencher de grands es-
p r i t s  pou r  l a  vé r i t é  e t  l a  v ra i semb lance  de  l a  re l i g i on  ch ré t i enne  e t  à
rester  log ique avec lu i -même :  n 'a- t - i l  pas abondé dans ce sens dans sa
Pro fess ion  ?  Du  mornen t  qu ' i l  y  admet  l a  nécess i t ê  p ra t i que  d 'une  re l i g i on
posi t ive,  le  choix qui  semble tant  l 'embarasser  ne devra i t  pas soulever  de
di f f icu l té.  La rêponse est  habi le  :  Mi jser  se ser t  des af f i rmat ions de
son adversai re pour ]e conduire où i l  veut  et  le  met t re en contradic t . ion
avec lu'i -même. .

Ayant  démontré que toute re l ig ion doi t  nêcessai rement  se rêserver
l e  d ro i t  à  l ' exc lus i v i t é ,  i 1  peu t  f onnu le r  une  seconde  p ropos i t i on  au
su je t  du  p rob lème  de  l a  ce r t i t ude :  "aucune  re l i g . i on  ne  peu t  repose r  su r

(313)  Môser en fa i t  de mêne ic i ,  pu isque la le t t re adressêe au Vicai re
pe rsonne l  l emen t  n ' es t  qu 'une  f i c t i on .
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des  p reuves  pu remen t  ra t i onne l l es "  (314 ) .  S i  on  l a i sse  à  chacun  l a  l i -

ber té de ra isonner sur  les vér i tés re l ' ig ' ieuses,  ce qui  sera nécessai re-

ment  Ie cas s i  cet te seconde proposi t ion n 'est  pas admise '  le  d isc ip le

aura b ien v i te  le  dro i t  de t rancher au même t i t re  que le maî t re et  i l

ne t rancherapas forcément  dans le  même sens que celu i -c i .  Oans son scep-

t ic isme Môser dénie toute compétence universel le  à Ia ra ison dont  les

conc lus ions ,qu ' i  se ra ien t  auss i  d i ve rses  que  l e  son t  l es  i nd i v i dus ,  son t ,

à son avis ,  b ien proches de I 'arb i t ra i re.  Pour in terpréter  obiect ivement
' les 

s ignes que propose la nature et  dont  le  Vicai re fa i t  tant  de cas i l

faudrait donc recourir à une autorité. Môser passe en revue toutes les

autor i tés possib les que I  'on pourra i t  invoquer,  orac les,  souverain temDo-

re l ,  assemblée du c lergé,  "prêt res de la  nature"  (315) ,  assemblée démo-

crat ique du peuple,  et  i l  montre que ces d iverses solut ions sera ient

i ne f f i caces  :  l e  recou rs  à  l ' o rac le  ré in t rodu i ra i t  l a  révé la t i on ,  é l émen t

i r r a t i onne l  s ' i l  en  es t ,  e t  dans  l es  au t res  cas  on  n 'abou t i r a i t  i ama is  à

ce consensus qui  entra ine la  convict ion des foules ou I 'on ne pourra i ' t

Jarnais se prévalo i r  de cet te autor i té  qui  leur  impose ]e respect  (315) .

Le Vicai re est  donc pr is  au p iège :  puisque la ra ison seule ne peut  dê-

gager une vér i té  suf f isamment obiect ive et  universel le  pour  êt re crédi -

b le ,  i l  ne  l u i  r es te  d ' au t re  i ssue  que  l e  recou rs  à  l a  re l i g i on  révé lée

e t  à  t ous  l es  moyens  qu 'e l l e  p ropose  pou r  susc i t e r  l ' adhés ion  des  fou les .

E l l e  seu le  peu t  f a i r e  de  Ia  pa i x ,  de  1 ' am i t i é ,  de  l ' amour  e t  de  beaucoup

d'autres ver tus socia les des devoi rs  sacrês dont  les ' l iens purement  natu-

re l s  ne  pou r ra ien t  j ama is  ga ran t i r  f  i n tang ib i l i t ê .  t l l e  seu le  peu t  ré -

pondre â ce goût  indéracinable de l 'homne pour 1e mervei l leux,  I 'ext raor-

(314 )  s t /  V ,  p .  245  :  " dass  ke ine  Re l i g i on  au f  b lossen  Ve rnun f t sch lûssen
beruhen d i i r fe" .  Rousseau écr i t  dans la  Profession de fo i  :  " les
p lus  g randes  i dées  de  l a  d i v i n i t é  nous  v iennen t  de  l a  ra i son  seu le " .
( E d .  L a  P l é i a d e ,  p .  6 0 7 ) .

(3L5)  Ib id. ,  p ,246.  Mi iser  ne déf in ' i t  pas ce terme de "Pr iester  der  Natur ' .
I1  suppose probablement  que la re l ig ion nature l  le  de Rousseau aurai t
également  ses prêtres,  ce qu ' i  n 'est  pas év ident .

(316)  Pour montrer  qu 'une assemblée démocrat ique ne pourra i t  jamais se
mett re d 'accord sur  un credo comnun,  Môser reprend l 'exemple de Vol-
ta i re et  de Candide :  "Vol ta i re ne conclura i t - i1  pas du désastre de
Lisbonne à un Créateur  qui  sera i t  méchant  et  Candide du spectac le de
la jeune f i l le  b lanche couchée sur  du sat in  noi r  à un Créateur  qui
sera i t  bon ?"  ( Ib id. ) .
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d ina i re ,  à  ce  beso in  de  c ro i re  aux  esp r i t s ,  aux  p rêsages ,  aux  s ignes
mystêr ieux de la  nature.  Môser en appel le  donc une nouvel le  fo is  â son
expér ience de la  nature humaine.  Tout  en se défendant  de voulo i r  se
fa i re  l ' avoca t  de  l a  supe rs t i t i on  don t  i l  se  f é l i c i t e  oue  l es  oh i l oso -
phes modernes l 'a ient  déf in i t ivement  bannie,  i l  constate _que le besoin
de mervei l leux subsiste toujours et  qu ' i1  reste,  malgré les progrès de
la  ra i son ,  l e  po jn t  vu lné rab le  de  I ' ho r rne .  D 'a i l 1eu rs , l e  V i ca i re  au ra i t
tort de protester puisgue ce mêrne besoin est également la source de tous
les sent inents dont  i l  fa i t ,  avec Rousseau,  s i  grand cas :  l ,amour,  1a
bonté et  la  générosi tê.  L 'homme restera i t  fermé à ces sent iments tant
appréc ' iés s ' i l  n 'é ta i t  sensib le qu 'à des arguments mathêmat ioues.  La
conc lus ion  es t  imp l i c i t e :  ce lu i  qu i  app rouve ,  conme le  V i ca i re ,  1es  bons
sent iments est  obl igé d 'admett re êgalement  le  sacré et  la  re l ig ion révé-
l ée .

B ien  que  l ' i nsu f f i sance  de  l a  re l i g i on  na tu re l t e  a i t  dé jâ  é té  am-
plement  dêmontrée,  Môser a joute un dernier  argument  qui  est  nouveau mais
qui  re1ève encore en par t ' ie  du problème de la cer t i tude:  . i l  concerne le
caractère sacré du prêtre ou,  pour  par ler  comme notre auteur , ' , la  sa inte-
té  po l i t i que  du  c le rgé "  (317 ) .  D ieu  a  d i sposé  sagemen t  pou r  l e  b ien  e t  l a
sécur i té  des horrnes que les prêt res,  quel les que soient  par  a i l leurs leurs
fa ib lesses ,  so ien t  t enus  pou r  sac rés .  Le  c le rgé  es t  i nv . i o l ab le  e t  on  l u i
doi t  le  p lus grand respect .  Voi là  un avantage que ne procurent  n i  la  re-
l i g i on  na tu re l  l e  n i  l es  a rgumen ts  ra t i onne l s .  L ' h i s to i re  mon t re  que  Eous
1es peuples ont  proc lamé le caractère sacré du prêtre et  que cetre mesure
est  sage,  car  l 'expér ience montre b ien qu,on n,a jarnais respecté l ,homme
pour  sa  seu le  qua l i t é  d ' ê t re  de  ra i son .  Pou r  démon t re r  l , u t i l i t é  de  l a
sainteté pol i t ique du c lergé,  l4ôser  propose une contre-épreuve.  Oans les
Etats qui  ont  appl iqué les pr inc ipes de Thomasius et  de ses d isc ip les et
où  l e  c l e rgé  ne  po r te  p ius  l es  s i gnes  d i s t i nc t i f s  de  sa  qua l i t é ,1es  p rê -
t res ont  perdu tout  leur  prest ' ige et  i ls  ne sont  pas p lus respectés que
les  l a i cs .  Dans  l es  t e r r i t o i r es  où  l e  p r i nce  admin i s t re  l u i -même les  re -
ce t tes  de  l 'Eg1 i se ,  où  i l  r émunère  l es  c l e r cs  e t  con t rô le  l eu rs  p ropos ,
le  c lergê ne peut  même plus invoquer ce caractère sacrê de Ia saine ra i -

(3 I7 )  rb id . ,  p .  248  :  "D ie  po l i t i s che  He i l i gke i t , , .
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son sur  lequei  peuvent  encore s 'appuyer les ordres la ics.  Heureusement ,

remarque prudemment Môser,  qui  fa i t  probablement  a] ' lus ion à la  Prusse,

ou peut-êt re même au Hanovre,  le  pr ince est  juste.  f4ais  qu 'est -ce qui

l e  l i e r a i t ,  s ' i l  n e  l ' é t a i t  p a s  ?  S i  l a  r e l i g i o n  n a t u r e l l e  t r a n s f o r m e

les c lercs en homnes ord inai res,  e l le  af fa ib l i t  du même coup dans 1a

-maq5e du peuple l ' idée que les prêt res bénéf ic ient  d 'une inspi rat ion
pa r t i cu l i è re  de  I 'Esp r i t  Sa in t  e t  e l l e  l i bè re  l e  p r i nce  de  tou te  c ra in -

te de l 'Enfer .  Le protestant  Môser va même jusqu'â envier  le  cathol ic is-
me  pa rce  qu ' i 1  l u i  semb le  que  "dans  ce t te  re l i g i on  l a  sa in te té  po l i t i - oue

du c lergé s 'est  mieux conservée que dans le  protestant isme" (318) .  0n
peut ,  cer tes,  invoquer le  r isque que les prêt res ne formeni  un Etat  dans

l 'Etat .  Mais cet  argument  est  à double t ranchant ,  car  un pr ince qu ' i  ne

c ra in t  p l us  I ' au to r i t ë  sanc t i f i êe  du  c le rgé  es t  l i b re  d ' opp r imer  ses  su -
j e t s .  Depu i s  que  1es  souve ra ins  d i sposen t  d ' a rmées  régu l i è res ,  1e  dange r
de voi r  les prêt res abuser de leur  prest ige a d isparu.  C'est  donc une er-
reur  de pr iver  1e c lergê d 'une sainteté pol i t ique que ne peut  lég i t imer
qu 'une  re l i g i on  révê lêe .  Dans  b ien  des  cas  l e  c l e rgé  a ins i  sac ra l i sé  res -
te le  seul  rempart  contre le  despot isme. Montesquieu,  qui  avai t  également
af f inné que les "gens consacrés à la  d iv ' in i tê  devoient  êt re honorés" , (319)
range le c iergé parrn i  les corps in termédia i res :

"Abo l i ssez  dans  une  monarch ie ,  êc r i t - i  1  ,  1es  O .u "on . r t  -

ves  des  se igneu rs ,  d : t t  cLe rgé ,  de  Ia  nob lesse  e t  des  v i l -

1es :  vous aurez b ientôt  un Etat  popula i re,  ou b ien un
Etat  despot ique" (320) .

Pour just i f ier  la  p iace,  souvent  contestêe par  ses contemporains.  du

clergé dans la  sêr ie des corps in termédia i res,  i l  préc ' ise dans le  même
passage ,  un  peu  p lus  l o i n  :

(3I8)  Ib id. ,  p .  249,  Môser vantera p lus tard les avantages de la  h iérar-
ch ie  sace rdo ta le  ca tho l i que  e t  de  l ' au to r i t é  sac ra l i sée  du  Paoe  dans
un texte non daté,  in t i tu lé Der StuhL Petm (HKA IX,  pp.240-?44).

(3I9)  Esprzt  des Lois,  éd.  R.  Cai l lo is ,  p.  739.

( 3 2 0 )  I b i d . ,  L i v r e  I I ,  c h a p i t r e  4 ,  p . 2 4 7 .
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"Autant  que le pouvo' i r  du c lergé est  dangereux dans une
répub l i que ,  au tan t  es t - i  l  convenab le  dans  une  monarch ie ,

sur tout  dans cel  les qui  vont  au despot isrne.  0ù en se-
ro ient  I 'Espagne et  le  Por tugal  depu' is  la  per te de leurs

lo ' is ,  sans ce pouvoir  qui  arrête la  puissance arb i t ra i -
re ? Barr ière toujours bonne,  lorsgu' i1  n 'y  en a po ' in t

d 'autre :  car  comne le despot isme cause à ]a nature hu-

maine des maux ef f royables,  le  mal  même qui  le  l imi te

es t  un  b ien "  (321 ) .

Môse r  n ' a  pas  oub l i é  l a  l eçon  e t  i l  l ' e xp lo i t e  ma in tenan t  pou r  p rouve r

les avantages de la  "sainteté pol i t ique" du c lergé.  Prenant  un exemple
qui  pourra i t  tout  aussi  b ien êt re c i té  par  l4ontesquieu,  i1  demande que

I ' on  respec te  l e  mu f t i ,  même s i  c ' es t  un  mêchan t  homme,  ca r  i l  cons t i t ue
le seul  rempart ,  avec le  c lergé qui  dépend de lu i ,  contre 1a tyrannie du
Su l tan .  Ma is  c ' es t  su r tou t  I ' exemp le  h i s to r i que  de  1 'Espagne  e t  du  Po r tu -
gal  qui  semble I 'avo ' i r  f rappé et  qu ' i1  reprend presque mot pour  mot  :

"0ù en sero ient  l 'Espagne et  le  Por tugal  depuis 1a per te

de  l eu rs  l o i s ,  s i  l e  pouvo i r  du  c l e rgé  ne  f re ina i t  pas

les excès du pouvoir  souverain ? (322) .

I l  p rend  même so in  de  p réc i se r  que  " c ' es t  Mon tesqu ieu  qu i  d . i t  ce ia "  (323 ) .
0n remarquera qu ' i1  n 'envisage que la sainteté poLi t ique du c lergé et
qu ' i 1  ne  s ' i n té resse  pas  p lus  aux  fondemen ts  re l i g i eux  de  ce t te  sa in te té
qu ' i 1  ne  se  p réoccupe  de  l a  vé r i t ê . i n t r i nsèque  de  l a  re l i g ' i on .  Su r  ce
po in t  i l  su i t  éga lemen t  Mon tesqu ieu  qu i  sou l i gne  p lus ieu rs  f o i s  dans  l es
chapi t res qu ' i l  consacre dans \ 'Espr i t  des Lois â la  re l ig ion que c 'est
mo ins  l a  vé r i t é  ou  l a  f ausse té  de  ce l l e - c i  que  son  u t i l i t ê  soc ia le  qu i

(3?L) rbid. ,  p.  248.

(322) st't v, p. 250.

(323) rbid.
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1u i  impo r te  (324 ) .  Pou r  des  ra i sons  po l i t i ques ,  i 1  avoue  ses  p ré fé ren -

ces  pou r ' l e  ca tho l i c i sme  e t  i 1  c r i t i que  l es  E ta t s  p ro tes tan ts  qu i  sécu -

l a r i sen t  l e  c l e rgé .  Nous  sommes  l o i n  de  l a  Le t t re  à  Vo l t a i r e  dans  l a -
que l l e  i l  l oua i t  l a  Ré fo rme  pou r  avo i r  r éun i  en  une  seu le  ma in  l e  pou -

vo i r  r e i i g i eux  e t  l e  pouvo i r  c i v i l  e t  pou r  avo i r  a i ns i  assu ré ' l a  cohé -

rence intér ieure des Etats protestants a l lemands.  C'est  qu 'entre 1750 et

1763  i l  a  eu  l e  t emps  de  l i r e  Mon tesqu ieu ,  d ' ass im i l e r  ses  l eçons  e t

d 'adopter ,  sous l ' in f luence de | 'Espr i t  des Lois,  un point  de vue qui

1 ' é l o igne  cons idé rab lemen t  du ,ph i l osoph i sme  vo l t a i r i en .

Wdser cro i t  avoi r  anplement  démontré la  supér ' ior i té  des re l ig ions

révé lêes  su r  l a  re l i g i on  na tu re l l e .  I 1  l u i  r es te  à  p rouve r  dans  l a  qua -

t r i ème  e t  de rn iè re  pa r t ' i e  de  l a  l e t t r e  que ,  s ' i l  f au t  cho i s i r  pa rm i  l es

r e l i g i o n s  r é v é l é e s  c e l l e  q u i  a u r a  I ' e x c l u s i v i t ê ,  c ' e s t  l e  c h r i s t i a n i s m e
qu i  au ra  sa  p ré fé rence .  En  fa i t ,  i l  ne  p rouve  r i en .  En  mon t ran t  l es  avan -

tages  po l i t i ques  de  Ia  re l i g i on  révé lée  i l  a  dé jà  su f f i sanmen t  f a i t  com-
p rend re  qu ' i 1  songea i t  au  ch r i s t i an i sme .  Ce r ta ins  l ec teu rs  l e  l u i  on t  mê-

me reproché et  ont  regret tê qu ' i l  a i t  a ins i  t rop l imi té le  dêbat  au do-

maine européen,  ce qui  n 'éta i t  pas la  bonne mêthode pour réfuter  un au-

teur  qui  prétendai t  poser  des pr inc ipes universels  (325) .  Mais l t lôser  ne

(3?4 )  c f .  Esp r [ t  des  Lo i s ,  L i v re  XX IV  :  " . . . ca l i ]  nous  es t  b i en  p lus  év i -
den t  qu 'une  re l i g i on  do i t  adouc i r  l es  moeurs  des  hommes ,  qu ' i 1  ne
I ' e s t  q u ' u n e  r e l i g i o n  s o i t  v r a i e "  ( ê d .  R .  C a i l l o i s ,  p .  7 L 7  s q . ) .  0 u
enco re  :  " . . . . l a  re l i g i on ,  même fausse ,  es t  l e  me i l l eu r  ga ran t  que
les honmes puissent  avoi r  de la  probi té des hommes".  ( rb id. ,  p .  720) .
E t  p lus  l o i n :  "Les  dognes  l es  p lus  v ra i s  e t  l es  p lus  sa ' i n t s  peuven t
avo i r  de  t r ès  mauva i ses  conséquences ,  l o r squ 'on  ne  l es  l i e  oas  avec
les  p r i nc ipes  de  l a  soc ié tê ;  e t  au  con t ra i re ,  l es  dogmes  l es  p lus
faux  en  peuven t  avo i r  d ' adm i rab les ,  l o r squ 'on  fa i t  ou ' i l s  se  raooo r -
t en t  aux  mêmes  p r i nc ipes " .  ( I b i d . ,  p .  728  sq . ) .

( 325 )  C 'es t  a i ns i  que  Thomas  Abb t  rep roche  à  l 4ôse r  de  n ' avo i r  pensé  ou 'au :<
ca tho l i ques  e t  aux  p ro tes tan ts  e t  de  n ' avo i r  pas  su  adop te r  un  po in t
de  vue  p lus  un i ve rse l .  (B r i e fe ,  p .  162 ) .
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' vo i t  pas  pou rquo i  i l  s ' a t t a rde ra i t  à  démon t re r  l a  p rééminence  du  ch . i s -
t i an i sme ,  pu i sque  l e  v i ca i re  s ' es t  cha rgé  de  l e  f a . i r e  à  l a  f i n  de  56  p ro_

f e s s i o n  e t  q u ' i l  a  c o n s e i l l é  à  s o n  c o n f i d e n t  d e  r e s t e r  f i d è l e  â  l a  r e l i -
g i on  de  son  en fance .  Quan t  à  1u i ,  qu i  n ,es t  pas  théo log . i en ,  ma is  j u r i s te ,
i l  s ' es t  con ten té  de  j uge r  en  homne  impar t i a l  qu i  conna î t  assez  b ien  l e
chr is t ian isme. I l  a  examiné les besoins d 'un cer ta in nombre de sociétés
humaines et  les maladies des grandes communautés pol i t iques,  monarchies,
ar is tocrat ies,  démocrat ies et  tyrannies (325)  et  i l  en a conclu que la
re l ig ion révélée â toujours été ut i le  et  nécessai re à ces d i f férentes for-
mes  de  gouve rnemen t .  I l  a  t r ouvé  en f i n  que  Ia  re l i g i on  ch ré t i enne  réa l i -
sa i t  de  l a  man iè re  l a  p lus  pa r fa i t e  t ous  l es  desse ins  que  D ieu  oouva . i t
nou r r i r  â  l ' encon t re  de  I ' human . i t é  (327 ) .

Môse r  au ra i t  pu  conc lu re  pa r  ces  ré f l ex ions .  I l  êp rouve  néanmo ins
le  beso in  de  reven i r  au  po in t  de  dépa r t  en  p r i an t  l e  v i ca i re  de  d i re  à
son  am i ,  Mons ' i eu r  Rousseau ,  que  ce lu i - c i  ava i t  peu t -ê t re  ra i son  su r ' l e
fond ,  ma is  "qu ' i l  es t  des  vé r i t és  f echeuses  e t  qu 'on  appe l l e  f âcheux  ce
qu i  con t red i t  l es  i n ten t i ons  de  l a  soc ié té  c i v i l e "  ( 329 ) .  Roussedu  pou r ra
peut-êt re objecter  que I 'on soumet a ins i  la  re l ig ion aux impérat . i fs  de
cet te sociétê et  que la théor ie chrét ienne poursui t  un but  opposé.  r la is
c ' es t  l e  un  po jn t  auque l  l u i ,  Môse r ,  r épond ra  une  au t re  f o i s .  ce t t e  de r -
n ière remarque est-e l le  une a l lus ion au contnal  sociaL oùr  Rousseau aDoroe
le problème re l ig ieux sous un tout  autre angle que dans ln i ie  et  soul igne
e f fec t i vemen t  l a  con t rad i c t i on  qu i  appa ra i t  en t re  l es  f i na l i t ês  du  ch r i s -
t i an i sme  e t  ce l i es  de  l a  soc ié té  c i v i l e  ?  Môse r  p rouve ra  pa r  l a  su i t e

(326) sw v,  p.  250.  0n remarquera oue f , lôser  reprend exactement  la  t , roo. l  o-g ie des formes de gouvernement  que l4ontesquieu adopte dans I '=-- . : . , i :
Ces Lois.

(327)  rbnd.  Montesquieu est  du même avis ,  en ce qui  concerne le chr is t . ia-
n i sme  :  "Les  p r i nc ipes  du  ch r i s t i an i sme ,  b ien  g ravés  dans  , l e  

coeu r ,
sero ient  in f in iment  p lus for ts  que ce faux honneur des monarchies,
ces ver tus humaines des rêpubl iques et  cet te cra inte serv i le  des
E ta t s  despo t i ques "  (Esp r i t  c j es  i o i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s .  o .  719 ) .

( 3 ? 8 )  I b i d . ,  p .  2 5 L .
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qu ' i l  n ' es t  pas  res té  i nsens ib le  à  ce t t e  con t rad i c t i on  (329 ) .

P o u r ' l ' i n s t a n t ,  a u s s i t ô t  a p r è s  l a  p u b l i c a t i o n  d e  s a  l e t t r e ,  i l  a

d 'au t res  souc i s .  Ce  ne  son t  pas  ceux  qu i  l u i  i nsp i ren t  ses  f onc t i ons  po l i -

t iques n i  nÉme ceux quù pourra ient  lu i  va lo i r  les censeurs,  oui  semblent

n 'êt re au demeurant  jamais in tervenus,  qui  le  préoccupent .  Sa corresoon-

dance de l 'année 1764 est  en grande par t ie  consacrée à rêpondre aux nom-

breuses object ions que lu i  soumet au sujet  de sa Let t re au Vicai re son

ami Thomas Abbt. Aucune autre oeuvre, mise à part peut être l ' : i istaiye

dt1snabmrck,n 'occupe une p lace auss ' i  importante dans ses le t t res oue

cet te épî t re au Vicai re qu ' ' i l  commente in lassablement  pour  répondre aux
ques t i ons  d 'Abb t .  A ins i  ce t t e  co r respondance  cons t i t ue - t -e l l e  l e  vé r i t a -

b1e  p ro longemen t  de  I ' oeuv re  e l l e -même e t  mér i t e - t - e11e  qu 'on  s ' y  a r rê te
que lque  peu .  l t  se ra i t  i n té ressan t  d ' examine r  l es  ob jec t i ons  d 'Abb t  qu i

on t  l ' avan tage  d 'ê t re  assez  neuves  e t  de  ne  pas  ê t re  p rév i s i b l es  comme

cel les que Môser prête au Vicai re.  Abbt  est  moins obsédê que son ami os-
nabruckois par  la  préoccupat ion pol i t ique,qui  détermine toute l 'économie

de  l a  Le t t re  à  I ' au teu r  de  l a  P ro fess ion  de  fo i .  I l  es t  p l us  ph i l osophe

e t  p lus  mé taphys i c i en ,  s i non  p lus  t héo log ien ,  e t  s ra t t ache  davan tage  à
I ' aspec t  p rop remen t  re l i g i eux  du  p rob lème ,  â  ce lu i  de  l a  vê r i t é  ou  de  l a
fausse tê  de  l a  re i i g i on  révé lée  en  pa r t i cu l i e r .  I l  es t ,  en f i n ,  p l us
rousseau i s te ,  ce  qu i  l ' amène  à  p rend re  ma in tes  f o i s  l a  dé fense  de  l a . re -
l i g i on  na tu re l l e  qu i  l e  sédu i t  pa r  son  ca rac tè re  ra t i onne l  e t  un i ve rse l
(330)  et  à démontrer  que Môser a at t r ibué à la  re l ig ion révélée des qua-

l i t ês  qu i  son t  en  réa l i t é  ce l l es  de  l a  re l i g i on  du  V i ca i re  ou ,  ce  qu i  r e -
v ient  au même, à cr i t iquer  in justement  la  seconde (331).  Bref ,  Abbt  sem-
b le  suggé re r ,  b i en  qu ' i l  ne  l e  d i se  j ama is  ouve r temen t ,  oue  Môse r  s ' es t
t rompé d 'objet  et  que sa cr i t ique de la  Profession de fo i  n 'est  pas tou-
jours per t inente,  parce qu 'e l le  est  fondêe sur  une mauvaise connaissance

(329) Dans 1 'Histo i re d '1snabntck,  l , lôser  constate oue la re l ig ion des an-
c iens Saxons,  par fa i tement  adaptée à leurs inst i tu t ions,  s ,accommo-
de mal  des pr inc ipes du chr is t ian isme. Dans les . tanta is lzs ?cxr i : -
t iques,  i l  oppose f réquemment la"re l ig ion de l 'honrne" à cel le  du ' 'c i -
toyen", tout conrne Rousseau le fait dans le Ccnt"a.t scsia|.

( 330 )  Le t t re  d 'Abb t  à  Môse r  de  j u i l l e t  1764 ,  t s r i e i e ,  p .  161  sq .

(331) rbid.
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du  doss ie r .  C 'es t  e f f ec t i vemen t  un  p rob lème  impor tan t  qu i  ne  pou r ra  pas

res te r  sans  réponse .  l l a i s  i l  f au t  d ' abo rd  examine r  commen t  I ' au reu r  oe
la le t t re réagi t  à  ces object ions qui  le  poussent  dans ses derniers re-
t ranchements.  Le lecteur  r isque d 'êt re déçu parce que,  so i t  par  tact ioue,
soi t  parce que son espr i t  est  a ins i  fa i t ,  Môser a coutume de ne pas ré-
pondre d i rectement  aux object ions qu ' i l  n 'a  pas prévues et  de reprendre
simplement  1es argurnents qu ' i l  a  dêjà exposês en leur  conférant  p lus de
vigueur.  Aussi  ses le t t res A Abbt  apportent-e l les assez oeu d,é léments
vra iment  nouveaux.  El les ont  au moins l 'avantage que I 'auteur  peut  renon-
cer  aux précaut ' ions orato i res que lu i  imposai t  la  prudence dans un texte
qu i  é ta i t  des t i nê  à  ê t re  pub l i é  e t  qu ' i 1  peu t  y  expose r  sans  fa rd  ses
a r r i è re -pensées  po l i t i ques  e t  y  avoue r  un  scep t i c i sme  re l i g i eux  ou i  es t
b ien  p lus  g rand  que  ne  l e  l a i sse ra i t  suppose r  l a  Le t t re  au  V i ca i re .

C ' e s t  d ' a b o r d  s u r ' l a  f i n a l i t ê  p o l i t i q u e  e t  s o c . i a l e  d e  s a  d é m o n s -
t r a t i o n  q u ' i l  i n s i s t e  d a n s  s a  I e t t r e  à  A b b t  d e  j u i l l e t  1 7 6 4  ( 3 3 2 ) .  L e s
expressions par fo is  t rop audacieuses qu ' i l  a  employées pour oar ' ler  de la
re l ig ion chrét ienne et  pour  dêcr i re la  pol i t ique Que Moîse a dû adopter
l o r s q u ' i 1  é t a i t  a f f r o n t ê  à  s e s  q u a t r e  i e n t  m i l l e ' , b r i q u e t i e r s , , o u i  n , a -
vaient  r ien de comnun avec de braves et  pais ib les bergers ou le  doux
EnnLe  pou ra ien t ' l u i  va lo i r ,  c ra in t - i l , oue lques  ennu i s .  I l  I u i  f au t  donc
se  j us t i f i e r  :

"oans ma let t re â Rousseau j 'a i  sur tout  démontré que sa
douce  re l i g i on  na tu re l l e  é ta i t  bonne  pou r  des  chevaux
hong res  ma is  qu 'e I l e  ne  va la i t  r i en  pou r  des  ê ta1ons
auxgue l s  on  n ' ava j t  pas  enco re  coupé  l es  oueues  e t  ou 'on
l a i s s e r a i t  l a  c r é a t i o n  s ' a p p a u v r i r ,  s i  I  , o n  e n  b a n n i s s a i t
l es  l i ons ,  l es  t i g res  e t  l es  se rpen ts  e t  s i  l , on  ne  vou -
l a i t  pas  imag ine r  p lu tô t  pou r  l eu r  p lus  g rand  b . i en  une
b r i de  d i v i ne .  Ce  n 'es t  pas  seu lemen t  à  des  b lancs -becs
d 'Emi le  que  l e  f onda teu r  d ' une  re l i g i on  au ra . i t  a f f a i r e  ;
i l  I u i  f aud ra i t  auss ' i  imag ine r  des  cha înes  e !  des  en t ra -
ves  pou r  des  l i ons  huma ins  ;  l e  beau  se rmon  su r1es  oeu -

(33?) tsnefe,  p.  157 sq.



-  / 5 +  -

v res  de  D ieu  ressemb le  au  pép iemen t  d ' un  cana r i  e t  i l

f a i t  peu  d ' imp ress ion  pa rce  qu 'on  l ' en tend  tous  l es
jours et  que les horrnes n 'y  prêtent  aucune at tent ion
jusqu'à ce que la foudre f rappe leurs chaumières ;  ce

n 'es t  qu 'a1o rs  que  I  es  p rêd i  ca teu rs  de  I  a  na tu re  s  ' ex -

p l iqueront  comme Vol ta i re sur  le  désastre de L isbonne"
( 3 3 3 ) .

Le  passage  ne  d i t  r i en  qu i  ne  so i t  dé iâ  dans  l a  l e t t r e  au  V i ca i re ,  ma is

Môser s 'y  expr ime plus f ranchement dans une langue p lus imagée et  i l  sug-

gère que sa cr i t ique v ise la  mol lesse des prédicateurs contemporains,

p robab lemen t  con tam inés  pa r  l es  concep t i ons  rousseau i s tes .  I l  i ns i s te  aus -

s i  su r ' l a  doc t r i ne  de  l a  d i ve rs i t é  e t  a f f i rme  p lus  exp l i c i t emen t  que  dans
' la  

Let t re que les honmes méchants ou v io lents sont  ind ispensables pour

a s s u r e r ' l a  s a n t é  e t  l ' é o u i l i b r e  d e  l a  s o c i é t é  d e  l ' u n i v e r s .  l l  n ' a  d o n c

pas modi f iê  d 'un io ta sa concept ion,  déjâ formuiêe dans les revues de
jeunesse,  de I 'harmonie gênérale qui  souf f re quelques imperfect ions ap-

pa ren tes ,  ma is  i l  1 ' app l i que  dé1 ibé rémen t  à  l a  rêa l i t é  soc ia le .  0n  re lè -

v e r a  e n f i n  q u ' i 1  r e n o n c e  à ' l a  f i c t i o n  d u  V i c a i r e  e t  q u ' i l  p a r l e  s i m o l e -

ment  de sa "Let t re à Rousseau".

La  l e t t r e  su i van te ,  de  j u i l l e t  1764 ,  qu i  es t  censée  répond re  à  une

longue  l i s t e  d ' ob jec t i ons  qu 'Abb t  ava i t  f o rmu lées  que lques  j ou rs  aupa ra -

van t , (334 )  n ' abo rde  pas  p ' l us  l e  p rob lème  de  fond  que  l a  p rêcêden te  (3 -15 ) .

t l l e  con t i en t  t ou te fo i s  un  aveu  qu i  es t  de  ta i I l e :  l ' l ôse r  reconna î t  qu ' i 1

a prêté au Vicai re cer ta ines thèses qu ' i l  t ient  à réfuter  pour  rendre 1a

mat ière p lus réduisânte aux yeux du publ ic .  l ' lôser  ne s 'est  donc pas as-

t re int  à une analyse r igoureuse de la  Profession de fo i  e t ,  i l  a  recherché

I ' e f f i cac i t é  au  dê t r imen t  de  I ' exac t i t ude .  C 'es t .  en  f a i t ,  su r tou t  sa  p ro -

p re  concep t i on  de  l a  re l i g i on  qu ' i l  a  vou lu  dé fend re  e t  i l  suggè re  â  Abb t

de  ne  pas  t rop  p rend re  à  l a  l e t t r e  l es  ob jec t i ons  qu ' i l  me t  dans  l a  bou -

(333) Ib id. ,  p .  158.

(334)  Ib id. ,  p .  161 sq.

(335)  Ib id. . ,  pp.  164-166.
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che  du  V i ca i re .  Quan t  aux  ob jec t i ons  de  son  co r rêSpe6d66 t ,  e l l es  ne  l e
l a i ssen t  t ou te fo i s  pas  to ta lemen t  i nsens ib le .  Comme ce lu i - c i  l u . i  ava i t
r ep rochê  de  t rop  i ns i s te r  su r  I ' e f f i cac i t é  pédagog ique  des  m i rac les ,  i  l
r econna î t  qu ' i 1  a  b ien  sen t i  l e  dou te  que  pouva i t  i nsp i re r ' l a  p lace  ex -
cess i ve  qu ' i l s  t i ennen t  dans  l e  ch r i s t i an i sme .  Les  m i rac les  démen ten t
' l 'économie 

dont  fa i t  habi tuel  lenent  preuve la nature.  Môser rappel le
qu' i1  a répondu e cet te object ion dans la  le t t re,  mais peut .êt re un peu
rapidement ,  par  1e t ruchement  de Maupertu is  (336)  et  i l  fa i t  b ien sent i r
que  su r  ce  po in t  i l  r e j o i n t  t ou t  à  f a i t  1 ' op in ion  du  ma thémat i c i en  f ran -

çais .  Mais i1  prof i te  de ce dêbat  sur  le  mirac le pour  af f i rmer à haute
vo i x  ce  qu ' i I  ava i t  s imp lemen t  suggé ré  dans  l a  l e t t r e  :  l a  vé r i t é  ou  Ia
fausse té  de  l a  re l i g i on  l u i  impo r te  peu ,  pou rvu  qu 'e l1e  se rve  au  b . i en  de
l a  s o c i é t é  e t  q u ' e l 1 e  s ' i m p o s e  a u x  i m a g i n a t i o n s  :

"Tou t  l , a r t  cons i s te  seu lemen t ,  a j ou te - t - i 1 ,  à  cacne r
soigneusement 1e mensonge et  à te]  lement  b ien favor iser
l ' i l l us ion  que  tou t  au  p lus  oue loues  adep tes  pu i ssen t
douter  en secret .  Je n,af f i rme donc dans ma Let t re la
vêr i tê  de la  re l ig ion chrêt ienne que dans la mesure où
e l  l e  es t  b i en  i nven têe  pou r  en  impose r  à  f  imag ina t i on
e t  où  e l l e  sauvega rde  l e  bonheu r  de  Ia  soc . i é té .  J ,a f f i r -
me  que  pou r  c rée r  l , i l l us ion  i  l  f au t  i nven te r  ou  a jou -
te r  de  faux  m i rac les .  Ma is  on  ne  peu t  pas  d i re  t ou t  ce la
pub l i quemen t ,  même s ' i l  es t  v ra i  qu ,une  re l . i g i on  pos i t i -
ve  es t  nécessa i re , '  ( 337 ) .

Ces propos témoignent  d 'un scept ic isme,  voi re d,un cynisme, cui  dépasse
tou t  ce  que  pouva i t  l a i sse r  suppose r  l a  l ec tu re  de  l a  Le t t re  au  v i ca i re .
I t lôser  va beaucoup p lus lo ' in  que Montesquieu qui  s ,en tenai t  aussi  â Ia
d i m e n s i o n  s o c i a l e  e t  p o l i t i q u e  d e  l a  r e l i g i o n ,  m a . i s  o u i  l a . i s s a i t  i n t a c t s
les dogmes eux-mêmes.

( 3 3 6 )  C f .  I a  l e t t r e  a u  V i c a i  r e ,  S i , t  V ,  p .  2 4 3 .

(337)  Bnefe .  p .  166.



Dans  l a  l e t t r e  du  29  sep tembre  1764  (338 ) ,  i 1ôse r  rev ien t  enco re

sur  le  problème du mirac le et  af f i rme avec o lus de ct ,n isme encore oue s i  le

phi losophe peut  se pennet t re quelques doutes,  Moise avai t  besoin de oro-

d iges  pou r  meneF  l a  cana i l l e  à  t r ave rs  l e  dése r t  e t  qu ' i l  impo r te  peu

qu ' i 1  en  a i t  i nven té  de  faux ,  du  monen t  qu ' i l s  é ta ien t  e f f i caces .  Mo îse

é ta i t  peu t -ê t re  un  impos teu r  i n te l l i gen t  (339 ) ,  ma is  pou rquo i  ce t  impos -

teur  av isé ne sera i t - i l  oas le  mei- l leur  inst rument  entre les mains de

Dieu ? I ' l  est  un autre problèrne qui  avai t  beaucoup préoccupé Abbt  :  c 'est

la réparat' ion du mal. l ' lôser avait repris e son compte dans Ia Lettre au

Vicai re Ie pr inc ipe des chât iments éternels qui  éta ient  réservês aux mé-

chants.  Pour Abbt ,  l ' idée que le mal  qui  a été comrnis réc lame en répara-

t i on  un  au t re  ma l  qu ' i 1  f au t  cons idé re r  comme un  b ien  es t  i nd igne  du

Mai t re suprême du monde (340).  Môser répond qu' i l  a  songé à cet te obiec-

t i on  e t  qu ' i 1  ava i t  même l ' i n ten t i on  de  l u i  consac re r  un  déve loppemen t

dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re .  I l  pense ,  l u i  auss i ,  oue ,  chacun  pouvan t  ac -

co rde r ]u i -même rêpa ra t ' i on  â  ce lu i  à  qu i  i I  a  f a i t  du  t o r t ,  i 1  es t  i nu t i -
' l e  

de  fa i re  i n te rven i r  un  t i e r s ,  0 i eu  ou  l es  anges ,e t  d ' aoa i se r  sa  co l ' è -

re  pa r  des  sac r i f i ces .  I l  va  même p lus  l o i n  qu 'Abb t  en  déc la ran t  oue  l e

sacr i f ice du Chr is t  considêrê comne moyen de salut  et  de réparat ion est

une démarche superf lue qui  ne se just i f ie  pas.  Ce sont  des "chimères"

( 3 4 1 ) ,  a j o u t e - t - i l ,  q u e  d ' i m a g i n e r  q u e  D i e u  p u i s s e  ê t r e  i n f i n i m e n t  o f f e n -

sê  pa r ' l ' ho r rne  e t  que  ce t te  o f f ense  pu i sse  réc lamer  une  répa ra t i on  i n f i -

n ie.  Mais le  génie qui  doi t  conduire les hormes ne peut  se passer  de

1 'hypo thèse  de  l ' o f f ense  i n f i n i e  qu i  appa ra î t  dans  tou tes  l es  re l i g i ons

e t  qu i  l eu r  con fè re  l eu r  cons i s tance .  S ' i l  ne  reme t  pas  en  cause  I ' i dée

d'une Providence d iv ine qui  se préoccupe du dest in  et  du bonheur des hom-

mes ,  Môse r ,  l e  p ré tendu  dé fenseu r  de  l a  re l ' i g i on  révé lée 'e t  du  ch r i s t i a -
n isme, récuse,  du moins en pr ivé,1es dogmes fondamentaux de ce chr is t ia-
n isme. Ce qui  ne l 'empêche pas de considérer  le  Chr is t  comme un grand gé-

(338) Bmefe,  pp.  169-173.

(3391  Ib id . ,  p .  159 .  l ' [ ôse r  emp lo ' i e  l e  qua l i f i ca t i f  de  "Sche lm"  ( " coou in " ) .

( 340 )  I b i d . ,  p .  163 .

(34L )  I b i d . ,  p .  169  :  "Ch imeren " .



/ ) l  -

n ie  e t  i e  ch r i s t i an i sme  co rme  une  re l i g i on  i nsp i rée ,  même s , i l  ava . i t  é té
inventé par  un horrne,  Pour répondre à Abbt  oui  ne conprena. i t  pas pour
que l l es  ra i sons  D ieu  ava i t  ép rouvé  Ie  beso in  de  subs t i t ue r  à  l a  révé la -
t i on  de  I 'Anc ien  Tes tamen t  qu i  n ' ava i t  pas  enco re ,  es t ime- t - i l ,  a t t e tn t
son but ,  ce l le  du Nouveau Testanent ,  Môser a imerai t  démontrer  r lue la  re-
l ig ion chrét ienne se s i tue par fa i tement  dans le  pro longement de la  re l i -
g ' i on  j u i ve  (342 ) .  Pou r l e  momen t  i l  se  con ten te  de  re leve r  que  1e  l i en
log ique  qu i  un i t  l es  deux  con fess ions  n ,au to r i se  pas  l es  t héo log iens  â
in t rodu i re ,  comme i l s  l e  f on t  con rnunémen t ,  l ,Esp r i t  Sa in t  dans  I 'Anc ien
fes tanen t .  I l s  n ' on t  pas  co rnp r i s ,  r emarque - t - i l ,  en  u t i l i san t  un  te rme
f rança i s  qu ' i l  emprun te  à  Mon tesqu ieu ,  l , ' , esp r . i t ' ,  du  sys tème  j u i f  ( 3a3 ) .
Cet te référence à I 'auteur  de l 'Espr+t  des | -o is  I 'amène à dêvelopper oes
cons idé ra t i ons  assez  o r i g i na les  que  n 'au ra i t  oas  ren ié  l , éc r i va in  f r an -

çais  et  qui  annonce en même temps f  idée d,une pédagogie d iv ine oue
Lessing exposera seize ans plus tard dans son Education du genre )r.,,rczz.
I l  n ' es t  pas  poss ib le  de  fa i re  admet t re  pa r  l es  na tu re l s  d ,un  pe t i t  v . i l -
lage anér ica in le  cornmandement:  ' ,Tu ne dois pas tuer , ,sans fa i re appel
à toute une machiner ie qui  serv i ra à sacra l iser  ce préceote.  Dans une
c i v i l i sa t i on  de  chasseu r ,  i l  f aud ra i t  que  1e  fonda teu r  de  re l i g i on  com-
mence par  t rouver  audience auprès des indigènes en leur  apprenant  à con-
fec t i onne r  de  me i l l eu rs  p ièges ,  à  app réc ie r  l a  b iè re  e t  1e  pa in  e t  se  ga -
gne r  l eu r  con f i ance  dans  tous  l es  doma ines  â  l ' a i de  d ' a r t s  u t i l es  e t
agréables avant  de leur  proposer une théologie de la  chasse.  Lorsoue ceE-
te  t héo log ' i e  se ra i t  pé r imée ,  i l  l u i  f aud ra i t  en  i nven te r  une  nouve l l e  e t
l a  f a i r e  passe r  à  I ' a i de  de  nouveaux  a r t i f i ces .  B re f ,  une  re l i g i on  es t
toujours une chose re lat ive qui  doi t  s 'adap. ter  aux moeurs et  au stade
d ' é v o l u t i o n  d e s  p e u p l e s  e t  q u i  é v o l u e  a v e c  l a  c i v i l i s a t i o n .  c ' e s t  d e  l , i -
dée  qu ' i l  se  f a i t  de  l a  na tu re  de  I ' homme que  l l ôse r  t i r e  ces  conc lus ions  :

(342) En 1773' Môser écrira une Lettre à !4ansieut, Aarcn i . letcez;i  l :s;: : ,
Gnand'Rabbin à IJtrecht, au sujet du passage jacile ie 1-a secrz :;::-
y..sa1:que -à La reLigizo_n.ctttét ienne (Sr V, 

-pp.- 
?5?-26I). 0ans cette

l e t t r e  i l  d é v e l o p p e  f  i d é e  q u ' i l  s u g g è r e  i c i  o a n s  s a ' l e t i r e  à  A b b t .

(343)  Br "ze fe ,  p .  170 :  "den espr i t  des  j i j d ischen Sys tems ' , .
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" P e u t  ê t r e  e s t - i l  n é c e s s a i r e ,  é c r i t - i 1 ,  q u ' u n e  r é v o l u -

t i on  i n te rv ienne  tous  l es  s ' i èc les  dans  l a  re . l i g i on  pou r

redonne r  v i gueu r  aux  sen t imen ts ,  r éve i l l e r ' l ' en thous ias -

me ,  renouve le r  l es  l i ens . . .  0  !  L ' homme es t  un  ê t re

changeant  !  I l  lu i  faut  des boissons toujours p lus for-

t es ,  s i non  1a  peau  de  sa  l angue  dev ien t  i nsens ib le "  .
( 3 4 4 ) .

Dans les écr i ts  h is tor iques et  pol i t iques cet te concept ion de I 'honrne

se rv ' i r a  â  exp l i que r  l ' êvo lu t i on  des  i ns t i t u t i ons  e t  des  soc ié tés .  Ma is

Môse r ' l a  comp lè te ra  pa r  un  au t re  f ac teu r  :  ce lu i  des  con t ra in tes  ex té -

r i eu res .  Ce t te  pe rspec t i ve  évo lu t i onn i s te  qu ' i l  n ' ava i t  pas  déve loppée

dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re  ne  change  pou r tan t  r i en  â  l ' i dée  que  1a  re l i -

g ' i on  a  un  i n té rê t  pu remen t  po l i t i que .  Auss i  r épè te - t - i 1  qu ' i 1  l u i  impo r -

te  peu  qu 'une  re l i g i on  so i t  v ra ie  ou  fausse  (345 ) .  Ma is  sa  nouve l l e  pe rs -

pec t i ve  h i s to r i que  l ' ob l i ge  à  se  demander  ce  qu i  a r r i ve ra i t  s i  l ' évo l : u -

t ion des mental i tés rendai t  le  subter fuge t rop êv ident .  La réponse est

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

t i an i sme ,  p robab lemen t  l e  ch r i s t i an i sme  t r i den t i n  qu i  a  su  s ' adao te r  à

la  s i t ua t i on  c réée  pa r  l a  Ré fo rme ,  qu i  y  a  l e  m ieux  rêuss i , avec  son  ma-
gn i f i que  appa re i l  de  m i rac les ,e t  qu i  a  l e  m ieux  su ,  avec  son  "opé ra  d i -
v i n " , (346 )  i nsp i re r  aux  hommes  l es  t r ès  nécessa i res  sen t imen ts  de  c ra in -
te ,  de  rav i ssemen t  e t  d ' amour .  Ma is  Môse r  concède  à  qbb t ,  qu i  ava i t  p l a i -

dê  en  faveu r  de ' l ' un i ve rsa l i sme  de  Ia  re l i g i on  na tu re l l e  de  Rousseau ,  c l ue

ce spectac le envoûtant  n 'est  pas fa i t  pour  tous les hormes.  I l  est  proba-

b le ren t  qu ' i 1  se  rappe l l e  une  nouve l l e  f o i s  Mon tesqu ieu  qu i  ava i t  démon-
t ré dans Ie v ingt-quatr ième l ivre de l 'Esp?i t  des Lois que 1es re l ig ions

devaient  s 'adapter  aux d i f férents caractères des peuples et  aux fonnes
de gouvernement  qui  en êta ient  la  conséquence,  que la re l ig ion chrêt ien-
ne convenai t ,  par  exemple,  mieux au gouvernement  modérê et  la  mahométane

(344) rbid.

(345 )  I b i d . ,  p .  171 .  "Concedo  de  fa l s i t a te  i n te rna , , ,  éc r i t  | , t ôse r  en  Ia t i n .

(346) rbid.
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mieux  au  gouve rnemen t  desoo t i que  (347 )  e t ,  qu 'à  l , i n té r i eu r  du  cn r i s t i a -
n i sme ,  1a  re l i g i on  ca tho l i que  é ta i t  f a i t e  pou r  l a  monarch . i e ,  t and i s  que
1a  p ro tes tan te  s ' acco r rnoda i t  m ieux  d ' une  répub l i que  (348 ) .  Rousseau ,  ou i
s ' i nsp i re  éga lemen t  de  l . ' ! on tesqu ieu ,  ne  con tes te  pas  ce  re la t i v i sme  dans
la  P ro fess ion  de  fo i , du  mo ins  en  ce  qu i  conce rne  l es  re l i g i ons  pos . i t i ves
(349 ) .  Ma is  l 4ôse r  sou l i gne  enco re  une  fo i s  qu , i l  a  eu  l e  t o r t  de  1e  p ro -
c lamer  pub l i quemen t .  I l  appa ra î t  donc  qu ,en  p r i vé  Môse r  es t  b i en  p lus  re -
l a t ' i  v i s te  enco re  qu ' ' i  I  ne ' l e  suggè re  dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re  e t  c l u ' i l
f a i t  b i en  du  monopo le  que  s ' oc t ro ien t  l es  re l i g i ons  révé lêes  une  s imp le
ques t ' i on  de  tac t i que  où ,  s i  I ' on  veu t ,  de  pêdagog ie  po l i t i que "  Son  oess i -
m isme  n 'es t  pas  mo ins  p ro fond  au  su je t  du  dogme de  l , immor ta j i t é  de  l ' âme
qu ' i 1  ava i t  éga lemen t  concêdé  au  V i ca i re  e t  qu i  l u i  r enda i t  de  s i  g rands
s e r v i c e s  p o u r  a s s u r e r  I ' e f f i c a c i t é  p o l i t i q u e  d e  1 a  r e l i g i o n .  S o n  o p i n i o n
p e r s o n n e l l e ,  t e l l e  q u ' i 1  1 ' e x p o s e  d a n s  c e t t e  l e t t r e  à  A b b t ,  e s t  q u , e n
réa l i t é  l ' ho rune  n 'a  pas  l e  d ro i t  de  revend ique r  I ' immor ta l i t é .  L ' ho rnne
es t  dé jà  pa r fa i t ,  d i t - i l ,  dans  sa  na tu re  mor te l l e .  t ou t  t o r rne  l , es t  l e
' l i èv re  

ou  l e  rena rd .  S i  I ' on  f a i t  abs t rac t i on  des  ex igences  qu , imp l i oue
la  psycho log ie  huma ine ,  l ' imno r ta l i t é  n ' es t  donc  pas  i nd i soensab le  à  l a
per fect ion et  au bonheur de I 'homme. A la d i f férence de Rousseau er
d 'Abb t ,  I ' f dse r ,  qu i  es t  eudémon is te  e t ,  f i na lemen t ,  assez  ma té r i a l i s te ,
n e  c r o i t  p a s  à  l a  p e r f e c t i b i l i t é  i n f i n i e  d e  l , h o m m e  o u , i l  m e t  s u r ' l e  m ê -
me  p lan  que  l ' an ima l  (350 ) .  L i b re  à  D ieu  d 'acco rde r  pa r  l e  t r uchemen t  du
ch r i s t  l ' im rno r ta l i t é  à  que lques  é lus  I  Ma is  l es  au t res ,  ceux  ou i  n ' on t

(347 )  esp r i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  ca i | r o i s ,  p .  716  sq .  (L i v re  XX IV ,  chao .  3 ) .

( 3 4 8 )  I b i d . ,  p .  7 1 8  s q .  ( L i v r e  X X I V ,  c h a p .  5 ) .

(349 )  Les  re l i g i ons  pa r t i cu l i è res  "peuven t  t ou tes  avo i r ' l eu rs  ra i sons  dans
le  c l ima t ,  dans  l e  gouve rnemen t ,  dans  l e  gén ie  du  peup le ,  ou  dans
que lque  au t re  cause  l oca re  qu i  r end  Iune  p ré fé rab ie  â  i i . r t r e  se -
l on  l es  t ems  e t  l es  l i eux , , .  (En iLe ,  éd .  La  p lê iade ,  p .  AZ i ) .

( 350 )  Môse r  suggè re  p lus ieu rs  f o i s  dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re  qu ' i l  ne  f a i t
de l 'honrne qu 'un animal  un peu p lus évolué,  Déjâ dans 1 ' . : -n=l -C: , : : . - : . :
i I  ava i t  éc r i t  que  "1 ' homme lu i  semb ' l a i t  ê t re  un  an ima l  ou i  ag i t  se -
l on  ses  i ns t i nc t s  e t  ses  beso ins ,  ma is  qu . i  oossède  en  ou t re  l è  oou -
vo i r  d ' é tend re  ou  de  l im i t e r  ces  i ns t i nc t s  e t  ces  beo ins  e t  de  cho i -
s i r  

' l es  
me i l l eu rs  moyens  pou r  ' l es  

sa t i s fa i rê " .  ( , : ; , :  IX ,  p .  256 ) .  
-  -
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jama is  en tendu  pa r l e r  de  I ' immor ta l i t é  n ' en  se ron t  pas  mo ins  pa r fa i t s

pou r  au tan t .  E t  même s ' i l s  l e  saven t ,  i l s  au ra ien t  t o r t  de  revend ioue r

un dro i t  qui  ne leur  rev ient  pas et  qui  ne leur  ser t  de r ien :  "Le nè-

g r e  é p r o u v e r a - t - i l  m o i n s  d e  p l a i s i r  a u p r è s  d e  s a  b e l l e  s ' i l  s a i t  q u e

son  âme  es t  mor te l l e  ? "  (351 ) .

Malgrê ces af f i rmat ions t rès peu or thodoxes,  l t tôser  se défend

d'êt re un contempteur  de la  re l ig ion chrêt ienne,  cornme on pourra i t  le

c ro i re  à  l i r e  ce t t e  l e t t r e  à  Abb t .  Ap rès  1es  aveux  au ' i l  v i en t  de  fa i re ,

la  conclus ' ion nous surprend quelque peu :

" Je  peux  j u re r  que  j ' a i  sé r i eusemen t  p r i s  I ' audace  de

fo rmu le r  de  te l l es  p ropos i t i ons ,  pa rce  que  j e  souha i t e

con fé re r  une  tou te  au t re  v i gueu r  à  l a  re l i g i on  ch ré t i en -

ne  dans  son  comba t  con t re  l es  dé i s tes  que  ne  I ' on t  f a i t
j usqu 'à  p résen t  1a  p lupa r t  de  nos  théo log iens "  (352 ) .

Vo i l à  donc  l e  bu t  :  dê fend re  1a  re l i g i on  con t re  I e  dê i sme  des  ph i l oso -

phes  I  Ma is  ce  bu t  es t  essen t i e l l emen t  d ' o rd re  soc ia l .  l 4ôse r  reconna i t

u n e  f o i s  d e  p l u s  q u e  c ' e s t  u n e  b i e n  b e l l e  h i s t o i r e  q u e  c e l l e  d e  l a  r e l i -
g i o n  n a t u r e l l e .  M a ' i s  i I  r a p p e l l e  a u s s i  q u e  1 e s  f a i t s  e t  I ' a c t u a l i t é  d é -

mon t ren t  chaque  j ou r  qu 'e l l e  es t  soc ia lemen t  noc i ve  :  1 ' exemp le  du . j eune

França i s  qu i  v i en t  de  tue r  onc le ,  t an te  e t  t u teu rp rouve ,  s ' i 1  es t  enco re
nécessa i re ,  qu 'on  ne  peu t  pas  l a i sse r  cou r i r ' l es  hommes  sans  cha ines  n i

l i ens .  0n  en  rev ien t  à  l ' exemp le  de  1a  p ré face  où  l e  pè re  ava i t  r ecou rs

à des images t rès percutantes pour reteni r  un f i ls  t rop encl in  à f réouen-

ter  les prost i tuées.  Les le t t res à Abbt  révèlent  avec o lus d 'év idence en-
core que la Let t re au Vicai re que Môser fa i t  lu i -même, pour  son compte
personnel ,  t rès peu de cas des dognes fondamentaux du chr is t ian isme mais
qu ' i l  s ' en  se r t  pou r  l u t t e r  con t re  1es  conséquences  po l i t i ques  e t  ph i l o -

sophiques du déisme. La Let t re au Vicai re pouvai t  donner f  impres-

s ion  qu ' i l  app rouva i t  Rousseau  su r  l e  f ond  e t  que  l e  d i f f é renC po r ta i t

uniquement  sur  les moyens â adopter .  Les le t t res à Abbt  montrent  que cet

(351)  tsr ie fe,  P.  l7 l .

(352)  tu id.  ,  p .  l7Z.
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acco rd  su r ' l e  f ond  es t  i l l uso i re  dans  Ia  mesu re  où  Ieu r  au teu r  é tend
son  scep t i c i sme  même à  1a  p lupa r t  des  p r i nc ipes  de  l a  re l i g i on  na tu re l -
I e  que  I ' au teu r  d 'En r i l e  dé fend  avec  conv i c t i on  e t  s i ncé r i t é  t ou t  en  res -
pec tan t  e t  en  adn i ran t  l e  ch r i s t i an i sme  te l  qu ' i l  es t  exposé  dans  l es

Evang i l es .  En t re  un  Rousseau  s incè remen t  re l i g i eux  e t  un  l l ôse r  qu i  es t
maurrassien avant  l 'heure et  un authent ique "animal  pol i t ique",  i1  ne

peut  y  avoi r  qu 'un d ia logue de sourds.

Cet te constatat ion ne d ispense pas le  commentateur  de vér i f ier  s i
Mi iser  fonde sa réfutat ion de la  Profession de fo i  du Vicai re savoyard
sur  une lecture correcte du texte qu ' i l  conteste n i  de fa i re le  b i lan
des é léments sur  leque' l  por te le  désaccord entre les deux par t ies et
éventuel lement  aussi  de ceux où se dêgage un cer ta in consensus.

Nous  somnes  enc l i ns  à  pense r  a  p r i o r i  que  l l ôse r  n ' a  pas  fa i t  p reu -

ve  d ' une  r i gueu r  ex t rême  dans  I ' i n te rp ré ta t i on  qu ' i l  donne  de  l a  P ro fes -
s ion  de  fo i  e t  qu ' i l  l u i  es t  a r r i vé  de  man ipu le r  que lque  peu  l e  t ex te
pou r  pouvo i r  m ieux  l ' adap te r  à  sa  p rop re  a rgumen ta t i on ,  en  fa i san t  d i re
au  V i ca i re  des  choses  que  qe lu i - c i  n ' a  en  réa l i t é  j ama is  a f f i rmées .  L ' a -
veu que l fôser  fa i t  au début  de l 'une de ses le t t res à Abbt  tendrai t  à
con f i nne r  ce t t e  hypo thèse :  i l  avoue  qu ' i 1  a  p rê té  au  V i ca i re  l es  t hèses
qu ' i l  souha i t e  d i scu te r  e t  qu ' i i  1u i  impo r ta i t  davan tage  d 'expose r  ses
p rop res  concep t i ons  re l i g i euses  que  d 'examine r  ce l  l es  de  I ' adve rsa i re
(353).  I l  nous est  arr ivé également  de prendre notre auteur  en f lagrant
dé l i t  d ' i nexac t i t ude  :  dans  l a  seconde  pa r t i e  de  sa  Le t t re ,  qu i  t r a i t e
des  avan tages  de  l a  re l i g i on  rêvé lêe  su r ' l a  na tu re l l e ,  i l  me t  dans  l a
bouche  du  V i ca i re  une  c i t a t i on  don t  on  che rche ra i t  en  va in  1 ' o r i g i na l
dans le  texte de l 'EmùLè (354).  Si  cet te c i ta t ion résume assez correcte-
men t  l ès  g rands  p r i nc ipes  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  se lon  Rousseau ,  l a
f in  montre b ien dans quel  sens Môser voudrai t  in f léchi r  la  pensêe du r / i -

ca i re.  El le  par le en ef fet  de Ia perspect ive des peines et  des récomoen-
s e s  é t e r n e l l e s  q u i  d o i t  " f a i r e  p l i e r  1 a  p a r t i e  I a  o l u s  m a u v a i s e  d e  

' l , h u -

man i té "  e t  qu i  donne ra i t  du  mo ins  "au  1ég i s l a teu r  l e  mo-ven  de  l a  con t ra in -
d re ,  de  l u i  i nsp ' i r e r  de  l ' en thous iasme  e t  de  l a  condu i re  au  feu , ' .  S ' i l  es :

(353)  Ib id. ,  p .  165.  Cf .  sugra.

(354)  57 V,  p.  237.  Cf .  su?na
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v ra i  qu ' i ' l  n ' es t  pas  i nd i f f é ren t  aux  conséquences  mora les  e t  soc ia les

de  Ia  re l i g i on  dans  l a  P ro fess ion  de  fo i  e t  qu ' ' i I  me t  enco re  b ien  p lus

for tement  l 'accent  sur  les rapports  ét ro i ts  qui  unissent  les domaines

r e l i g i e u x  e t  p o l i t i q u e  d a n s  l e  c h a p i t r e  s u r ' l a  r e l i g i o n  c i v i l e  q u i  c o n -

c lut  le  Cont lat  soeia l ,  Rousseau n 'a jamais songé à fa i re de 1a re l ig ion

un inst rument  de contra inte des consciences entre les mains du 1é9is la-

teu r .  L ' i n ten t i on  de  I ' au teu r  osnab rucko i s  es t  év iden te .  I l  f e i n t  de

cro i re que Rousseau et  lu i -même poursuivent  le  même but ,  qui  est  le

bonheur de la  sociétê,  et  qu ' i ls  ne d i f fèrent  que sur  les moyens â em-

p loye r  pou r  rêa l i se r  ce  bu t  :  r e l i g i on  na tu re l l e  ou  re l i g i on  révé1ée .  En

réa l i t é ,  l e  désacco rd  ne  po r te  pas  seu lemen t  su r  l es  moyens ,  ma is  auss i

su r ' l es  f i na l i t és .  Ce r ta ines  ques t i ons  que  pose  l e  V i ca i re  dans  l a  Le t -

t re de Môser sont  purement  inventées pour la  s imple ra ison oue le débat

est  f ic t ' i f  e t  que Rousseau ne peut  pas réagi r  à des af f i rmat ions dont  i ' l

n ' a  pas  eu  conna i ssance .  C 'es t  a i ns i  que  l e  V i ca i re  ne  peu t  pas  ob iec te r

que  l a  re l i g i on  pos i t i ve  es t  une  dupe r i e  pu i squ ' i l  n ' a  j ama is  en tendu

Môser ou quelque autre lu i  d i re que 1es légis lateurs des anciens temDs

on t  dû  s ' i nven te r  que lque  i nsp i ra t i on  d i v i ne  ou  que lque  généa log ie  qu i

remontera i t  aux d ieux pour sacra l iser  leur  pouvoir  et  mieux se fa i re

obé i r .  Pou r  l a  même ra i son  i l  n ' a  pas  pu  demander  s i  l es  hommes  é ta ien t

assez  so ts  pou r  se  l a i sse r  dupe r  a ins i  ou  p ro tes te r  que  l a  f i n ,  qu i  es t

le  bonheur des homnes,  ne pouva' i t  just i f ier  des mo.yens équivocues.  Dans

la Profession de fo i  Rousseau ne prête jamais des in tent ions malhonnêtes

aux fondateurs de re l ig ' ion,  mais i l  se contente de constater  que la vêr i -

t é  des  re l i g i ons  révé lées  es t  i nvé r i f i ab le ,  sans  pou r  au tan t  dou te r  de  l a

bonne fo i  de leurs adeptes ou de leurs in ' i t ia teurs (355) .

Ces inexact i tudes et  ces in f idé l i tés n 'empêchent  cue i lôser  a mani-

festement  lu  d 'assez près la  Profession de fo i  du Vicai re savoyard et  mê-

ne  1 'En r tLe  tou t  en t i e r .  Nous  savons  qu ' i 1  posséda i t  I ' ouv rage ,  e t  p roba -

b lemen t  dans  l a  ve rs ion  f rança i se ,  pu i sque  l a  t r aduc t i on  de  Johann  Joach i ; n

(355) L 'at t i tude de Rousseau est  quelque peu d i f férente dans le  a:n: . t ; :
soc iaL  où  i l  ne  che rche  pas  à  d i ss imu le r  sa  mé f i ance  à  1 ' éga rd  de
l a  " r e l i g i o n  d u  P r ê t r e " ,  t e l l e  q u ' e 1 1 e  a p p a r a i t  d a n s  l e  c h r i s t i a -
n isme romain soupçonné de nourr i r  des ambi t ions pol i t ioues ( - - : ,
Con t ra t  soe iaL ,  éd .  La  P lé iade ,  p .  464 ) .
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Schwabe  n 'es t  so r t i e  qu 'en  1763 ,  c ' es t -â -d i re  t r op  ta rd  oou r  ou 'e l l e
puisse encore serv ' i r  à  la  rédact ion de la  Let t re.  Les références au
vicai re savoyard,  à sa Profession de fo i  e t  à Rousseau sont  suf f isam-
m e n t  e x p l i c ' i t e s  p o u r  q u ' o n  n e  s , y  a r r ê t e  p a s  ( 3 5 6 ) .  L ' a l l u s i o n  à  S o p h i e
dans la le t t re adressée à Abbt  au moment où celu. i -c i  s ,apprêta i t  à  par-
t i r  à  Genève,  ce l le  à la  pet i te  maison b lanche avec des contrevents ver ts

.  et  un to i t  de tu i le  que Rousseau rêve d,habi ter  dans le  f . ivre quatre
d 'En t l . Le  (357 ) ,  ce l l e  à  l a  pe t i t e  pa ro i sse  mon tagna rde  du  V i ca . i r e  (358 ) ,
c e l l e  e n c o r e  a u  m a n q u e  d e  p e r s o n n a l i t ê  d , E m i l e ,  l e ' , b l a n c - b e c , , ( 3 5 9 ) ,
prouventb ien que notre auteur  ne s 'est  pas l imi té â la  lecture de la
P ro fess ion  de  fo i .  I l  conna l t  à  l ' év idence  éga lemen t  d ' au t res  oeuv res  de
Rousseau.  ses remarques sur  

' l  'ê tat  de nature,  sur  
' l  
es prem. i  ers conf l i ts

de  p rop r i é té ,  su r  I ' amour  e t  l a  c ra in te  qu , . i  gno re  l , homme qu . i  ne  v . i  t  pas
encore en société suggèrent  qu ' i I  a  prat iqué le Discours sut  l t : lE: - ,12
de L ' inégaLi té,  tandis que la réf lex ' ion f ina le sur  la  contradic t ion oue
Rousseau aurai t  re levée entre les ex igences du chr is t ian isme et  ce l l .es
de  l a  soc ié té  c i v i ' l e  pemet ten t  de  suppose r  qu ' i l  a  dé jà  p r i s  conna i s -
sance du chapi t re sur  la  re l ig ion c iv i le  dans le  ccnt?et  soci ,7- . .

Ma is  l e  su je t  qu ' i l  se  p ropose  de  t ra i t e r  e t  l es  p r i nc ipes  qu ' i l
veut  démontrer  font  qu ' i l  s ' in téresse en pr ior i té  à la  profession de fo i  du
v i ca i re  savoya rd  don t  i l  u t ' i l i se  l e  vocabu la i re  avec  une  hab i l e té  qu i  t émo i -
gne de son apt i tude à entrer  dans les vues de l 'adversai re dont  i l  résume
correctement  les thèses pr inc ipales,  ce l les du crédo déiste de Rousseau :
l ' ex i s tence  d 'un  D ieu  c réa teu r  sage  e t  t ou t -pu i ssan t  qu . i  se  révè1e  au , r
sens  dans  ses  oeuv res  e t  qu i  mér i t e  d ' ê t re  hono rê ,  adm i ré  e t  a imé ,  1 ,au -
tor i té  d 'uhe conscience qui  est  in formée par  les sens et  par  le  sent iment
e t  qu i  penne t  à  l , i nd i v i du  de  conna î t re . l e  b ien  e t  l e  ma . l ,  à  cond i t i on

(356 )  Rousseau  es t  nommé dans ' l e  t i t r e  de  l a  Le t t re  au  v i ca i re ,  e t  p l u -
s i e u r s  f o i s  d a n s  r e  t e x t e  ( p p .  2 3 3 , 2 3 5 , 2 4 3 ,  2 5 1 )  e t  a a n s  r e i  l e t -
t res à Abbt .

(3571  în i l e ,  éd .  La  P ré iade , .p .  696  sq .  r4ôse r  f a i t  a l l us . i on  à  ce  passage
dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re ,  S ï  V .  O .  Z lS .

(358 )  s r /  V ,  p .  230  sq .

(359)  ib i .d . ,  p .  Z3L et  tsr ie fe,  p.  t5B.
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q u ' e l l e  n ' a i t  p a s  é t é  d é v o y é e  e t  q u ' e l l e  a i t  é t é ,  a u  c o n t r a i r e ,  b ' i e n

fo rmée ,  comme ce l l e  d 'Em i1e ,  l a  pe rspec t i ve  des  rêcompenses  e t  des  pe i -

nes  é te rne l l es  qu i  suppose  de  fac to  1a  c royance  en  l ' immor ta l i t é  de  l ' â -

me (360).  I l  est  év ident  également  que Môser ne t ient  pas à reprendre

tou te  l a  p ro fess ion  e t  à  en  d i scu te r  t ous  l es  po in t s  pa r  l e  dé ta i l  l es

uns  ap rès  l es  au t res .  S i  l ' on  su i t  l e  p lan  qu 'adop te  l e  V i ca i re ,  on

constate que l 'auteur  osnabruckois s 'arrête assez peu à 1a première oar-

t ie  qui  est  consacrée au problème de la recherche de la  vér i té .  I l  ne se

sent  pas concerné par  ce développement phi losophique dans lequel  Rousseau,

par tant  du doute nÉthodique de Descartes,  examine les d i f férents moyens

d'accéder au vra i  et  about i t  â  quelques pr inc ipes métaph-vs iques qui  1ui

semblent  assurés.  I l  accorde en revanche beaucoup d 'at tent ion à la  se-

conde  pa r t i e  qu i  dé f i n i t  l e  " c redo  dé i s te " ,  e t  qu i  pose  que  D ieu  es t
p rouvé  pa r  1 ' hannon ie  du  monde  (361 ) .  I l  f a i t  assez  peu  de  cas  des  déve -

l oppemen ts  ph i  l osoph iques  de  l a  t r o i s i ème  pa r t i e  dans  l aoue l l e  Rousseau

expose  sa  concep t i on  de  l ' un i ve rs ,  de  l a  p lace  de  l ' ho rnme  dans  l e  monde

e t  des  qua i i t ês  de  D ieu  ;  ma is  i l  r e t i en t  l e  passage  où  i l  es t  d i t  que

Dieu,  qui  est  Just ice,  réconpense forcément  après leur  ncr t  les bons qui

ont  été sur  terre v ic t imes des méchants et  que' l 'âme est  donc assurément

i r r no r te l l e .  I l  s ' a t t ache  â  1a  qua t r i ème  pa r t i e  qu i  t r a i t e  de  l a  mora le

e t  qu i  es t  impo r tan te  pou r  l e  rô1e  qu i  y  es t  a t t r i bué  à  l a  consc ience
d o n t  i l  c o n t e s t e  i ' i n f a i l l i b i l i t é ,  c o m m e  i l  c o n t e s t e ' l a  f i n a l i t é  p u r e -

men t  mora le  de  ses  déc i s i ons .  La  ques t i on  du  dogme,  ou i  f a i t  I ' ob je t  de
' la  

c inquième par t ie ,  est  au centre du débat ,  puisque Rousseau cr i t ique
1es  re l i g i ons  révê lêes  e t  démon t re  l a  supé r ' i o r i t é  de  l a  re l i g i on  na tu re l -
le  et  que Môser adopte sur  ce sujet  une at t i tude d iamétra lement .opposée.

La  s i x i èm e t  de rn iè re  pa r t ' i e ,  qu i  p réc i se  l a  pos i t i on  que  l e  V i ca i re

(350 )  "La  v ie  de  | ' âme  ne  comnence  qu 'â  l a  mor t  du  co rps "  ( î : - , - e ,  éd .  La
P ' l ê i ade ,  p .  590 ) .  S ' i 1  a f f i rme  sans  amb igu î té  aucune  l e  bonheu r
êternel ,  Rousseau est  p lus réservé sur  les peines :  "Ne me demandez
pas  non  p lus  s i  l es  t ou rmen ts  des  méchan ts  se ron t  é te rne l s  ;  j e  l , i -
gno re  enco re  e t  n ' a i  po in t  l a  va ine  cu r i os i t é  d ' êc la i r c i r  des  oues -
t i o n s  i n u t i l e s  ( . . . ) .  T o u t e f o i s  j ' a i  p e i n e  à  c r o i r e  q u ' i l s  s o i e n t
condamnês à des tourments sans f in"  ( Ib id. ,  p .  591) .

(36L)  Ib id. ,  p .  580 sq.  :  "Je cro is  donc r lue Ie monde est  gouverné oar
une  vo lon té  pu i ssan te  e t  sage  ( . . . )  J ' ape rço i s  D ieu  pa r tou t  dans
s e s  o e u v r e s . . . " .
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veu t  f i na lemen t  adop te r ,  es t  éga lemen t  soumise  à  l a  c r i t i que ,  pa rce  que
I ' au teu r  de  l a  Le t t re  ne  sau ra ' i t  adme t t re  un  " cu l t e  du  coeu r , ,  ou i  nég1 i -
ge  l es  dognes  e t  l e  cu l t e  f onne l  n i  une  re l i g i on  qu i  cons i s te  essen t i e l -
l emen t  à  p ra t i que r  l a  t o l é rance ,  1a  cha r i t é  ch ré t i enne  e t  l a  p ra t i que  de
' l a  

ve r tu .  Ma is  l a  f i n  de  l a  P ro fess ion  fou rn i t  éga lemen t  â  l , adve rsa i re
quelques arguments qui  permettent  de met t re le  Vicai re en contradic t ion
avec lu i -même en lu i  prouvant  que ses concept ions re l ig ieuses devra ient
l 'amener i l  reconnaî t re le  chr is t ian isme en tant  que re l ig . ion révélée.

Mises à par t  ' les quelques except ions qu. i  ont  dêjà été re levées,
les object ions et  les réf ' lex ions que Môser prête au Vicai re sont  tout  à
fa i t  v ra i semb lab les  e t  mon t ren t  qu ' i 1  conna l t  b i en  1a  pensée  de  Rousseau .
I l  conv ien t  t ou te fo i s  de  ne  j ama is  pe rd re  de  vue  que  l ' éc r i va in  a l l emand
a voulu prat iquer  1a ç i rétendue "méthode jur id . ique, ,qui  consis te à expo-
se r  ses  p rop res  t hèses  p lu tô t  qu 'à  ré fu te r  ce i l es  de  I ' adve rsa i re  e t
qu ' i l  p rê te  à  ce lu i - c i ,  comme i l  l e  reconna î t  à  Abb t  dans  sa  seconde  l e t -
t re de ju i l le t  1764,  des idées dont  on ne t rouve pas la  t race dans la
Profession de fo i .  cet te réserve étant  fa ' i te  i l  est  tout  à fa i t  exacr  oue
Rousseau af f i rme que la re l ig ion nature l le  poursui t  les mêmes f ins et  les
réa l i se  m ieux  que  l a  re l i g i on  révé lée  (362 ) .  0n  a  dê jâ  eu  l , occas ion  de
constater  que Môser fausse quelque peu la pensée du Vicai re en lu i  prê-
tant  ses propres arr ière-pensées pol i t iques :  ia  perspect ive des récom-
penses et  des peines éternel les sera i t  un moyen de d issuader les hommes
de  fa i re  l e  ma l  e t  cons t i t ue ra i t  un  exce l l en t  i ns t rumen t  de  pe rsuas ion  e t
de  con t ra in te  en t re  l es  ma ins  du  1ég i s l a teu r .  Rousseau  n 'éc r . i t  j ama is  ce -
l a .  La  f i n  de  I ' ac te  mora l  es t  l e  b ien  l u i -même e t ,  s . i  I ' homme peu t  p ré -
tendré au bonheur,  i l  le  t rouvera dans le  "contentement  de soi -même, 'que
p rocu re  l a  sa t i s fac t i on  du  b ien  accomp l i  ( 363 ) .  L ,ex igence  de  l a  ré t r i -
but ion dans I 'au-delâ répond moins à quelque f ina l i té  pêdagog. ique ou mo-

(36?) Ib id.  I  p .  607 :  "Vous ne voyez dans mon exposé que 1a Rel ig ion na-
t u r e l l e .  I l  e s t  b i e n  é t r a n g e  q u , i I  e n  f a i l l e  u n e  a u t r e  !  p a r  o ù
conna i t r a i - j e  ce t t e  nécess i t é  ?  ( . . . ) .  Que l l e  pu re té  de  mora le ,
quel  dogme ut i le  â l 'honrne et  hoiorable à son auteur  puis- je  t i rer
d ' une  doc t r i ne  pos ' i t i ve  que  j e  ne  pu i sse  t i r e r  sans  e i t e  aù  bon  usa -ge de mes facul tés"  ?

(363 )  rb id .  '  p .  587 :  "La  sup rême  jou i ssance  es t  dans  l e  con ten temenr  de
soi -même ;  c 'est_pour mér i ter  ce contentement  oue nous sommes placés
sur  terre et  doi iés de- l iber té,  que nous sommes tentés par  1es i :as_--s i ons  e t  r e tenus  pa r ' l a  consc ience , ' .
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ra le  qu 'à  1a  l og ' i que  même de  l a  i us t i ce  de  D ieu  (364 ) .  La  f onc t i on  so -

c ia le  de  l a  re l i g i on  es t ,  dans  l a  P ro fess ion  de  fo i ,  un  p rob lème  tou t  à

fa i t  seconda i re  (365 ) .  Ce r tes ,  Môse r  peu t  se  f é l i c i t e r  de  vo ' i r  l e  V i ca i -

re  a f f i r ne r  que  Ia  re i i g i on  na tu re l l e  es t  "u t i l e  â  l ' hon rne "  (366 ) ,

qu 'e l l e  con t r i bue  au  "b ien  de  l a  soc ié té "  (357 )  e t  que  "nos  gouve rnemens

modernes doivent  incontestablement  au Chr is t ian isme leur  o lus sol ide au-

tor i tê  et  leurs révolut ions moins f réquentes"  (368) '  Mais pour  Rousseau

ces avantages ne const i tuent  pas comme pour Môser l 'essent ie l  :  i ls  sont

l a  conséquence  tou t  na tu re l l e  d ' une  re l i g ' i on  b ien  compr i se  e t  s ' a . j ou ten t

pour a ins i  d i re de surcro l ' t ,  aux avantages spépi f iquement  re l ig ieux et

moraux .  S ' i l  s ' ê ta i t  e f f ec t i vemen t  t r ouvé  en  face  de  l 4ôse r ,  l e  V i ca i re

n 'aura i t  cer ta inerent  pas manqué de demander quel  in térêt  i l  -v  aura i t  à

échange r  l a  re l i g i on  na tu re l l e  con t re  une ' re l i g i on  révé lée  don t  l es  f on -

demen ts  ne  peuven t  pas  ê t re  é tab l i s  avec  ce r t i t ude .  l l a i s  i l  n ' au ra i t  ce r -

t a i nemen t  pas  concédé  que  1a  re l i g i on  na tu re l l e  es t  t ou t  auss i  i nce r ta i -

ne que la révélée.  S ' i1  par le b ien du manque de fondement rat ionnel  de

la  seconde ,  Rousseau  ne  d i t  j ama is  oue  l a  vé r i t é  de  l a  p rem iè re  es t  i n -

démontrable.  Bien au cont ia i re I  I1  est  écr i t  en toutes le t t res dans la

P ro fess ion  de  fo i  que  " l es  p lus  g randes  i dées  de  Ia  d i v i n i t é  nous  v ien -

nen t  pa r ' l a  ra i son  seu le "  (369 )  e t  Môse r  sa i t  pe r t i nemmen t  que  1e  V i ca i re

le  d i t ,  pu i squ ' i l  ob jec te  qu " ' aucune  re l i g i on  ne  peu t  reoose r  su r  des

p reuves  pu remen t  ra t i onne l l es "  (370 ) .  Ma is  i l  f e i n t  d ' i gno re r  que  Rousseau

(364 )  I b i d . ,  p .591  :  "Ma ' i s  j e  d i s  que  ( l es  bons )  se ron t  heu reux ,  pa rce
que  l eu r  au teu r ,  l ' au teu r  de  tou te  j us t i ce ,  l es  ayan t  f a i t s  sens i -
b les ne 1es a pas fa i ts  pour  souf f r i r  e t  que n 'ayant  point  abusé
de  l eu r  f i be r té  su r  l a  t e r re  i l s  n ' on t  pas  t rompé  Ieu r  des t i na t i on
par leur  faute ;  i ls  ont  souf fer t  pour tant  dans cet te v ie,  i1s se-
ront donc dédornnagês dans une autre".

(365 )  I b i d . ,  p .  608  :  "Quan t  au  cu l t e  ex tê r i eu r ,  s ' i l  do i t  ê t re  un i f o rme
pour  l e  bon  o rd re ,  c ' es t  pu remen t  une  a f f a i r e  de  po l i ce ,  i 1  ne  fau t
pas  de  révé la t i on  pou r  ce la " .

(366)  I .b id. ,  p .  607,  Cf  supra note 360.

(367) rbid.

(368)  rb id. ,  p .  634.

(369\  Ibnd. ,  p .  507.

( 3 7 0 )  s r  v ,  p .  2 4 5 .
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n ' i nvoque  pas  seu lemen t  l es  a rgumen ts  ra t i onne ' l s ,  qu ' . i I  se  f onde  enco re
s u r  " l e  s p e c t a c l e  d e  l a  n a t u r e " ,  e t  s u r  " 1 a  v o i x  i n t ê r i e u r e ' ,  ( 3 7 1 )  e t
qu ' i l  f a i t  au tan t  de  cas  de  ce  que  D ieu  d i t  â  nos  yeux  e t  à  no t re  cons -
c ' ience que de ce qu ' i l  propose à notre jugement , '  (372) .  Les quest ions
que le Vicai re pose dans la  le t t re pour  met t re en doute les cer t i tudes
que  peuven t  nous  ga ran t i r  l es  re l i g ' i ons  révé lées ,  pa rce  qu , i 1  es t ime
qu' i l  faudrai t  les soumett re à une enquête comparat ive qui  s 'avère êt re
quasi  impossib le résument  par fa i tement  la  cr i t . ique des dogmes que Rous-
seau entreprend dans la  c inquième par t ie  de la  Profession de fo i  (373) .
L 'auteur  de 1 'Emi le se pose,  comme Môser,  le  oroblène de l ,autor i té  qui
f i xe  e t  ga ran t i t  l a  vé r i t é  re l i g i euse .  Ma is  t and i s  que  l e  p rem ie r  dou te
q u ' u n e  t e l l e  a u t o r i t é  s o i t  p o s s i b l e  d a n s  l a  r e l i g i o n  r é v é l é e ,  l e  s e c o n d
re tou rne  l ' a rgumen t  con t re  1a  re l i g i on  na tu re l l e .  I l  es t  éga lemen t  exac t
que  l ' au teu r  de  l a  P ro fess ion  de  fo i  r éc lame  pou r  1a  re l i g i on  révé lée
qu i  p ré tend ra i t  ê t re  l a  seu le  v ra ie  des  " s i gnes  d i s t i nc t i f s , ' ( 374 )  don t
Môser reconnaî t  la  vani té.  I l  est  exact  encore qu, i l  recommande en pra-
t ique à ses audi teurs et  à ses lecteurs de ne point  oui t ter  1a re l ig . ion
dans  l aque l l e  i l s  son t  nés  (375 ) ,  ce  que  Môse r  ne  sau ra i t  adme t t re  pa rce
qu'à ses yeux cet te reconnnandat ion condui t  à  I ' ind i f férent isme re l ig ieux.
Mais le  v ica i re s 'adresse en pr ior i té  aux membres des d i f férentes confes-
s ions  ch ré t i ennes  qu i  se  réc lamen t  de  I 'Evang i l e  de  Jésus -ch r i s  e t . i I  es -
pè re  que  l e  cu l t e  en  esp r i t  f i n i r a  pa r  1 ' empor te r  su r  l a  p ra t i oue  fo rma-
l is te.  La préférence de Rousseau et  de son por te-parole pour  1e chr is t . ia-
n i sme  n 'a  pas  êchappé  â  Môse r  qu i  ne  manque  pas  de  Ia  re leve r  e t  de  i , ex -
p lo i t e r  l o r squ ' i l  i nv i t e  son  i n te r ' l ocu teu r  â  b ien  soupese r  l es  ra i sons
qui  ont  fa i t  pencher tant  de grands espr i ts  en faveur de la  vér i té  et  de

(37L )  En iLe ,  êd .  La  P lé iade ,  p .  607 .

(37?)  îb id.

\ J t J )  r o L a . ,  p .  0 l /  s q .

(374 )  rb id .  '  p .609 :  "0u  tou tes  l es  Re l i g i ons  son t  bonnes  e t  ag rêab les  à
D i e u ,  o u ,  s ' i 1  e n  e s t  u n e  q u ' i l  p r e i c r i v e  a u x  h o m n e s  e t  q ù , i . 1  l e s
punisse de méconnoî t re,  i l  lu i  a  donné des s ig:nes cenxa. j , is  e! :z : r ) -
festes pour êt re d is t inguée et  conûe pour 1a ieule vér . i tab le ' , .

( 375 )  I b iC . ,  p .  629 .
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l a  v ra i se rnb lance  de  l a  re l i g i on  ch ré t i enne .  Rousseau  admet  ce t t e  v ra i -

s e m b l a n c e ,  m a i s  e l l e  n e  l u i  s u f f i t  p a s ,  p a r c e  q u ' i 1  v o i t  a u s s i  c o n t r e

la  révé la t i on  ch ré t i enne  "des  ob iec t i ons  qu ' ( i 1 )  ne  peu ( t )  r ésoud re "

( 3 7 5 ) .  C e  q u ' i 1  r e c o n n a i t ,  c ' e s t  l a  " m a j e s t é  d e s  E c r i t u r e s " ,  l a  " s a i n t e -

té  de  1 'Evang ' i l e "  e t  I a  d i v i n i t é  p robab le  du  Chr i s t  ( 377 )  e t  l l ôse r  t i r e

prof i t  de ces concessions pour fa i re abonder le  Vicai re dans son sens '

sans teni r  compte des réserves que fonnule son inter locuteur  et  du ca-

rac tè re  essen t i e l l emen t  mora l  de  son  é1oge  du  ch r i s t i an i sme .  S ' i l  a  i n -

contestablement  in f lêchi  la  pensée de Rousseau dans un sens oui  lu i  per-

met  de 1 'adapter  â sa propre démonstrat ion et  de soul igner ' les contradic-

t ions de l 'adversai re,  i1  ne fa i t  aucun doute que Môser a lu  t rès at ten-

t ivement  Ia Profession de fo i  du Vica ' i re  savo-vard et  qu ' i I  en connai t

pa r fa i t emen t  l es  p r i nc ipaux  thànes .  Les  " i n f i dé l i t és "  don t  i l  se  rend

coupab le  ne  son t  pas  l e  f a i t  de  l a  nég l i gence  ou  de  l a  d i s t rac t i on ,  ma is

el les sont  conscientes et  correspondent  en gênéra1 à une volonté dél ibé-

rée de sa par t  de prêter  à Rousseau les préoccupat ions socio-pol i t iques

qu i  son t  l es  s i ennes .  Son  a rgumen ta t i on  rev ien t ,a lo rs  à  pose r  nue  l es

deux  pa r t i es  en  p résence  son t  d ' acco rd  su r  l es  f i na l i t és  e t  que  l es  d i -

vergences ne por tent  que sur  les moyens à adopter .  I l  s 'oct ro ie a ins i  la

poss ib i l i t é  de  l im i t e r ' l ' essen t i e l  du  dêba t  à  l a  compara i son  des  avan ta -

ges  respec t i f s  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  e t  de  l a  re l i g i on  révé lée  en

fonc t ' i on  de  l eu r  u t i l i t é  soc ia le  e t  po l i t i que  e t  de  conc lu re  â  l a  suoé -

r i o r i t é  de  l a  seconde  su r ' l a  p rem iè re .

Si  Môser a tor t  de cro i re,  ou de fe indre de cro i re,  que Rousseau

p r i v i l ég ie  l a  f i na l i t é  soc ia le  de  l a  re l i g i on ,  i l  n ' en  demeure  pas  mo ins
que  l a  pensée  des  deux  au teu rs  t e l l e  r l u ' e l l e  s ' exp r ime  dans  l a  P ro fess ion

de fo i  du Vicai re savoyard et  dans la  Let t re au Vicai re orésente d ' incon-

tes tab les  ana log ies .  Tous  deux  son t  d ' acco rd  su r  l e  f ond ,  c ' es t -à -d i re

sur  la  val id i té  des pr inc ipes théor iques qui  const i tuent  le  fondement de

1a  re l i g i on  na tu re l l e .  l t 1ôse r  a f f i rme  que  ce l l e - c i  es t  " i nsu f f i san te " ,
ma is  i l  a f f i rme  en  même temps ,  sans  amb igu i t é  aucune ,  c l u ' e l i e  es t  "bonne"

(375 )  I b i d . ,  p .  685 .

(377) rbid.



- t o t -

S ' i 1  p r é f è r e ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  d , e f f i c a c i t é  p o l j t i o u e ,  1 a  r e l i g i o n  r é -
vê lée '  p l us  spêc ia lemen t  l e  ch r i s t i an ' i sme  e t  même le  ca tho l i c i sme  dans
sa forme t r ident ine,  i l  accepte pour lu i -même, en tant  qu,homme des Lu-
m iè res ,  1e  c redo  dé i s te  de  Rousseau .  c ' es t  l a  re l i g i on  épu rée  des  o r i g i -
nes  qu i  a  ses  p ré fé rences  i n t imes ,  ce l l e  qu , i l  appe la i t  au t re fo i s  l a
" re l i g i on  mys t i que " ,  pa r  oppos i t i on  aux  fonnes  co r rompues  de ' l a ' , r e l i -
g i on  popu la iFê " ,  ê t  qu i  es t  r ése rvée  à  une  pe t i t e  ê l i t e  d , i n i t i és  ou
d" 'adeptes"  suf f isamnent  éc la i rés et  autonomes pour se gouverner  eux-
mêmes  sans  avo i r  beso in  de  l a  t u te l l e  de  l a  re l i g i on  pos i t i ve  avec  EouE
son apparei l  dest iné à f rapper 1 ' . imag. inat ion des hommes,  et  à 1es per-
suade r  de  fa i re  l e  b ien  e t  à  l es  d i ssuade r  de  fa i re  l e  ma l .  La  re l i g i on
révé lée  es t  bonne  pou r  l a  "popu lace , , ,  c ,es t -à -d i re  qu ,e l l e  co r resoond
b ien  à  ce t t e  re l i g i on  "popu la i re "  que  déc r i va i t  l e  t r a i t é  t héo log ique
de 1749.  I l  est  vra i  que Môser reconnaî t  que "nous sommes tous oooulace, ,
e t  qu ' i l  senb le  donc  exc lu re  l a  poss ib i l i t é  d ,une  re l i g i on  rése rvée  à
une é l i te .  cet te concession quelque peu démagogique est  dément . ie  au dé-
bu t  e t  à  l a  f i n  de  l a  Le t t re  pa r  l e  rep roche  qu i  es t  f a i t ' à  Rousseau
d 'avo i r  d i vu lgué  des  vé r i t ésqu i  ne  son t  pas  bonnes  à  d i re  à  t ou t  l e  mon-
de'  mais gui  n 'en restent  pas moins des vér i tês.  ce qui  est  seulement
suggéré dans la  Let t re est  t rès c la i rement  af f i rmé dans la corresponoan-
ce avec Abbt  :  au fond de lu i -mêrne,  Môser est  aussi  déis te que Rousseau
e t  son  scep t i c i sme  rée l  â  l ' éga rd  des  re l i g i ons  rêvé lées  es t  enco re  b ien
plus profond que celu i  de l 'auteur  de la  profession de fo i .  lv lême la re-
l i g j o n  n a t u r e l l e  n ' e s t  p a s  â  1 ' a b r i  d e  s e s  d o u t e s ,  p u i s q u , i l  f o r m u l e ,  e n
pr ivé,  les rêserves les p lus expresses en ce qui  concerne I ' immorta l i té
de l 'âme et  les peines éternel les.  Rousseau et  l lôser  sont  donc déistes
tous deux,  le  premier  avec convict ion,  le  second sans ardeur par t icu l iè-
re '  parce que 1e problème re l ig ieux 1e préoccupe beaucoup moins que 1,or-
gan ' i sa t i on  de  l a  c i t é  t e r res t re .  F ina lemen t ,  i l s  abou t i ssen t  l , un  e t  l , au -
t re '  par  des chemins d i f férents et  pour  des ra isons d i f férentes,  à la  mê-
m e  c o n c l u s i o n  p r a t i q u e :  I e  c h r i s t i a n i s m e  e s t  l a  r e l i g i o n  q u i  c o n v i e n t  1 e
mieux  aux  ho r rnes ,  du  mo ins  à  ceux  qu i  v . i ven t  dans  l a  sphè re  d ' i n f l uence
de  l a  ch ré t i en té  occ iden ta le .  Môse r  n ' a  pas  manqué  de  re leve r  que ,  t ou t
en  a f f i nnan t  l ' exce ] l ence  du  cu l t e  en  esp r i t  e t  de  l a  re l i g i on  du  coeu r ,
Rousseau êta i t  assez réal is te,  malgré tout ,  pour  comprendre que les hom-
mes ne pouvaient  pas se passer  tota lement  dans la  prat ique quot . id ienne



e t  conc rè te  des  cad res  qu 'o f f r e  l a  re l i g i on  pos i t i ve .  I l  a  cons ta té  éga -

l emen t  avec  sa t i s fac t i on  que  son  i n te r l ocu teu r  n ' é ta i t  pas  auss i  i nsen -

s i b l e  q u ' i 1  y  p a r a i s s a i t  a u  p r i m e  a b o r d  â  l a  d i m e n s i o n  s o c i a l e  e t  p o l i -

t i que  de  1a  re l i g i on .  Rousseau  sa i t  t r ès  b ' i en ,  e t  i l  l e  reconna î t ,  que

la  v i e  re l i g i euse  a  des  répe rcuss ions  su r  l a  v i e  soc ia le ,  oue  l e  f ana -

t isme secta iFe peut  rendre l 'homne orguei l leux,  in to lérant  et  cruel ,
q u ' a u  l i e u  d ' ê t a b l i r T a p a i x  s u r  t e r r e ' i 1  y  p o r t e  l e  f e r  e t  l e  f e u  ( 3 7 8 ) ,

que  l a  d i ve rs i t é  des  cu l t es  ou  l e  re fus  du  cu l t e  o f f i c i e l  é tab l i  pa r  l ' au -

to r i t é  peu t  ê t re  un  fac teu r  de  dêso rd re  soc ia l  e t  qu 'une  re l i g i os i t é  ou ' i

rend l 'homne bon promeut  du même coup 1e b ien de la  sociêté.  Si  le  Vi -

cai re avoue f ina lement  une cer ta ine prÉférence pour le  chr is t ian isme,

c ' es t  mo ins  1a  p réoccupa t i on  p rop remen t  re1 ig ' i euse  eu i  I u i  i nso i re  ce

cho i x  que  l e  souc i  de  vo i r  l es  hommes  p ra t i oue r ' l a  t o l é rance ,  l a  cha r i t é

c h r é t i e n n e  e t  l a  v e r t u ,  c ' e s t - à - d i r e  u n e  r e l i g i o n  " u t i l e  à  1 ' h o m m e " .

Rousseau reste un homme des Lumières comme l' lôser dans la mesure où chez

1u i  1 ' é th ique  a  p r i o r i t é  su r  l a  mys t i que .  L ' amour  de  I ' ho rnme  e t ,  pa r

conséquent ,  ce lu i  de la  communautê humaine lu i  importent  f ina lement  da-

van tage  que  I ' amour  de  O ieu  e t  de  Ia  C i t é  c ' ê l es te .  S ' i 1  a  l u  l e  j : ' , 2 : r : :

sos iaL,  ce qui  est  p lus que probable,  Môser n 'a pu êt re oue renforcé

dans sa convict ion que Rousseau donna' i t  corTme lu i  1a pr ior i té  aux f ina-

l i t é s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a l e s  s u r ' l e s  f i n a l i t é s  p r o p r e m e n t  r e l i g i e u s e s .

Dans  l a  soc ié tê  qu i  es t  i s sue  du  con t ra t ,  l e  ch r i s t i an i sme  apoa ra î t  p l u -

tôt  conrne un corps êt ranger,  comme un fennent  de d issolut ion et  la  re l i -
g ' i on  c ' i v i l e  ne  re t i en t  des  dogmes  o f f i c i e l s  que  ce  m in imum d 'a r t i c l es  de
fo i  sur  lequel  tous les c i toyens peuvent  s 'entendre et  qui  assure la  cohé-
s ion du corps socia l .  La perspect ive est  purement  pol i t ioue,  comme chez
l'4ôser et chez Montesquieu.

0n peut  remarquer enf in  que les deux auteurs ont  à peu près 1a

même v i s i on  de  I ' h i s to i re ,  du  mo ins  des  o r i g i nes .  Môse r  ne  con tes te

pas  qu ' i l  a i t  pu  ex i s te r  au  dépa r t  des  pe t i t s  g roupes  huma ins  i so lés

qu i  v i va ien t  quas imen t  dans  l ' é ta t  de  na tu re  e t  qu i  pouva ien t  se  con -

tenter  de la  re l ig ion nature l le  pour  v ivre en harmon' ie  les uns avec les

autres.  I l  admet égalenrent  que 1a propr iété est  la  cause des iné9a1i-

(378 )  I b i d . ,  p .  507 .
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t ês  e t  que  c ' es t  1e  pa r tage  des  te r res  qu i  es t  à  l , o r i g i ne  des  p rem ie rs
con f l i t s .  Sa  concep t ' i on  de  1 'o r i g ' i ne  e t  de  l ' êvo lu t i on  des  soc ié tés  es t
au demeurant  aussi  peu sc ient i f ique que cel le  de Rousseau.  Par tant  des
quelques renseignements oue leur  fourn issent  les témoignages des Anciens,
en  pa r t i cu l i e r  I es  au teu rs  de  I 'Anc ien  Tes tamen t ,  l es  deux  au teu rs  é labo -
rent  une synthèse h ' is tor ique qui  re1ève davantage_de la déduCt ion logi -
que que de I 'examen r igoureux des fa i ts .  Cet te méthode déduct ive dont
Rousseau use et abuse dans son Discours sur L,origine de L,inégalitâ se
retrouve dans tous les dêveioppements h is tor iques de l t lôser ,  aussi  b ien
dans I 'His to i re d '1sna.bmrck et  dans les ar t ic les qui  en sont  le  pro lon-
gemen t  j usqu 'à  l a  Révo lu t i on  F rança i se  que  dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re .

L ' a t t en t i on  avec  l aque l l e  i l  a  l u  l a  P ro fess ion  de  fo i  du  V i ca . i r e
savoyard,  les po ' in ts  de convergence qui  v iennent  d 'êt re re levés monErenE
jusqu 'à  que l  po in t  Môse r  a  é tê  "a t t i r é "  pa r  Rousseau  dès  l e  débu t  des  an -
nées soixante.  Mais cet te constatat ion ne doi t  pas nous fa i re oubl ier  oue
la le t t re au v ica i re est  dest inée en pr ior i té  à réfuter  les concept ions
re l i g i euses  de  l ' au teu r  de  1 'En r i l e  ou ,  p lu tô t ,  à  sou l i gne r  l es  i nsu f f i -
sances  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  su r  l e  p lan  soc ia l  e t  oo l i t i que .  Tou t
conme les points de convergence entre les deux auteurs se fondent  essen-
t i e l l emen t  su r  l ' a f f i rma t i on  que  l a  re l i g i on  na tu re l l e  es t  bonne ,  l es
po in t s  de  d i ve rgence  s ' é tab l i ssen t  à  pa r t i r  de  l ' a f f i rma t i on  oue  ce t te  re - .
l i g i on  es t  i nsu f f i san te .  Pou r  l 4ôse r ' l e  f a i t  p r ime  l e  d ro . i t ,  1a  p ra t i que
' l a  

t héo r i e ,  l e  d ro i t  pos i t i f  l e  d ro i t  na tu re l ,  I ' expé r i ence  fou rn . i e  pa r
l ' h i s to i re  e t  pa r  l a  conna i ssance  de  I ' homme 1es  p r i nc ipes  ra t . i onne l s  e t
abs t ra i t s .  Aux  conc ius ions  que  Rousseau  t i r e  de  sa  ré f l ex ion  ph i l osoph ioue
Môser oppose Ies leçons que. . lu i  enseigne sa prat ique d,honnne d,Etat  et
d ' h i s to r i en  (379 ) .  L ' expé r ' i ence  mon t re  que  l , human . i t ê  es t  va r i ée  eE  que
]es  honmes  ne  son t  pas  tous  fa i t s  su r  l e  modè le  d 'Em i l e .  une  nouve l l e  f o i s
l " f dse r  f a i t  l ' apo log ie  de  l a  va r i é té  qu ' i l  oppose  â  l , un i f o rm i té ,  sou rce  de
n i ve l l emen t ,  don t  se  se ra ien t  rendus  coupab les  i es  ph i l osophes  des  Lumiè -
res '  comme '  aupa ravan t ,  1es  pa r t i sans  du  c lass i c i sme  f ranca i s .  Rousseau  ao -
me t  vo lon t i e r s  l a  va r i é tê  des  t rad i t i ons ,  des  man iè res  de  sen t i r , des  cou tu -
mes et  des pré jugés qui  font  la  d ivers i té  des croyances (390) ,mais i l  regret te

(  379 )  l { .  P l  s  is  ter  
"  

ù ie .geis t ig .e Enat ick lung j .  i !ësens,  cp.  et )=. ,  p .  9 l  ,remarque à ce sujet  :  "Avec cet te le t t re r4ôser  â dèf in i t ivemenr t rou_vé  son  po in t  de  vue  d 'h i s to r i en  ;  i l  vo i t  ce  qu i  es t  e t ' non  ce  Qu . rdev ra i t  ê t re  e t  ce  qu i  es t  do i t  avo i r  un  sens .
(380 )  En iLe ,  éd .  La  P lé iade ,  p .  619 .
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p l u t ô t  c e t t e  d i v e r s i t é  q u ' i l  n e  I ' a p p r o u v e .  I l  s o u l i g n e  s u r t o u t  l e  f o n d

cormun universel  qui  se d ' iss inru le sous |e chaos des cont ingences.  I l

découvre au fond du coeur de I 'honme des " règles"  qui  sont  "écr i tes par

la nature en caractères inef façab1es" (381)  et  i l  vo i t  "au fond des âmes

un pr inc ipe innê de just ice et  de ver tu"  auquel  i l  donne le nom de cons-

c ' ience (382) .  I l  met  l 'accent  sur  ce fond conrnun et  universel  a lors que

Môser le  me t  su r ' l a  d i ve rs i t ê .  L ' expé r i ence  p rouve  que  ces  hommes  s i  va -

r iés dans leur  nature et  dans leurs conportements ne sont  pas capables

d'entendre la  voix  de leur  conscience.  I l  y  a parmi  eux des méchants,

des  fa ib les  e t  des  amb i t i eux  que  l eu rs  pass ions  aveug len t .  0 i sc ip le  des

mora l i s tes  f r ança i s ,  Môse r  ne  c ro i t  pas  à  l a  bon té  de  l ' homme dans  l e

sens  où  Rousseau  l ' en tend .  L ' au teu r  de  1 ' î nnLe  ne  vo i t ,  ce r tes ,  que  t roo

b ien  l e  ma l  qu i  es t  en  l ' homme,  ma is  i l  r es te  conva incu  que  chacun  es t

capab le  d ' en tend re  1a  vo i x  de  l a  consc ience  e t  de  l a  su i v re ,  pou r  peu

que  ce t te  consc ience  so i t  éc la i rée  pa r  1a  ra i son  e t  l i bé rée  de  I ' emor i se

d'une société corrompue.  Ce sont  ces concept ions d iamétra lement  opoosées

de  I ' homme qu i  son t  à  l a  rac ine  du  con f l i t  qu i  sépa re  l 4ôse r  de  Rousseau .

Les d i f férences que révèlent  leurs opt ions re l ig ieuses sont  1a conséquen-

ce logique de ce désaccord fondamental .  Môser est  convaincu oue les hom-

mes ,  é tan t  i ncapab les  de  fa i re  p reuve  d 'au tonomie  mora le ,  on t  beso in
d 'ê t re  conso lês ,  encou ragés  â  accomp l i r  l eu r  devo i r  e t ,  su r tou t ,  emoê-
chés de fa i re le  mal  par  des arguments p lus ef f icaces que ceux que peut

fou rn i r  1a  re l i g ' i on  na tu re l l e .  I I  f au t  donc  des  l o i s  qu i  f i xen t  l es  d ro i t s
e t  l es  devo i r s  de  chacun ,  en  pa r t i cu l i e r  des  Io i s  réo ress i ves  ou i  pu i s -

sent  conteni r ' les débordements de la  populace.  Mais pour  êt re respectées
et  sur tout  pour  êt re cra intês,  ces Io is  doivent  êt re sacra l isées par

l ' appa re i l  des  re l i g i ons  pos i t i ves  e t  r évé lées .  Rousseau  se  passe  de  l a
sacra l isat ion cc} I l rne i1  se passe de 1a cra inte.  I l  suf f i t  de soustra i re
l ' homf le  à  l ' i n f l uence  d 'une  soc ié té  co r rompue ,  de  b ien  l ' êduque r  e t  de
pa r l e r ,  quand  i ' âge  es t  venu ,  à  son  coeu r  e t  à  son  i n te l l i gence  pou r
qu ' i 1  ag i sse  comme le  l u i  demanden t  D ieu  e t  l a  communau té  huma ine .  Pou r

(381) Ib id. ,  p .  594.

(382)  Ib id. ,  p .  598.



Môser ,  au  con t ra i re ,  ces  vues  u top iques  son t  démen t i es  pa r  1es  fa . i t s
e t  pa r  l ' h i s to i re  qu i  mon t ren t  à  l ' êv idence  que  l es  l o i s  rép ress i ves  e t
l e s  r e l i g i o n s  p o s i t i v e s  s o n t  i n d i s p e n s a b l e s  â  l a  s a n t é  e t  à  l ' ê q u i l i b r e
des sociétés.

C 'es t  enco re  I ' h i s to i re  qu i  ense igne  que  I ' homme ne  peu t  ê t re
heu reux  que  s ' i l  v i t  en  soc ié té .  Pou r  Môse r ,  I ' é ta t  de  na tu re  se lon
Rousseau est  ce lu i  de la  bête sauvage,  cornme i l  I 'a f f innera p lus tard.
Sur le  problème soc ' ia l ,  l 'auteur  osnabruckois par tage I 'opt im. isme de 1a
p lupa r t  de  ses  con tempora ins  :  i l  c ro i t  au  b ien  commun ,  â  l a  poss ib i l i t é

de rendre les homnes p lus heureux ou,  du moins,  mo' ins malheureux,  grâce
â  des  i ns t i t u t i ons  qu i  r éponden t  â  l eu r  na tu re  e t  à  l eu rs  beso ins  rée l s .
I l  est  pessimiste en ce qui  concerne I 'homme et  opt imiste en ce qui  con-
ce rne  l a  soc ié té ,  t and i s  que  Rousseau  p roc lame  à  I ' i nve rse  un  ce r ta in
op t im isme  mora l  e t  un  ce r ta in  pess im isme  soc ' i a l .  Le  second  veu t  f a i r e  l e
bonheu r  d 'Em i1e ,  l ' éduque r  pou r  l u i -même,  l ' épanou i r  en  deho rs  de  tou te
con t ra in te  soc ia le .  I l  ne  veu t  pas  l e  f onne r  pou r  l a  soc ié tê  t e11e  qu 'e1 le

es t ,  t and i s  que  Môse r  f onne  l ' homme pa r  e t  pou r  l a  soc ié tê  t e l l e  ou ,e l l e
résu l t e  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que .  Ce t te  v i s i on  d i ve rgen te  que  l es  deux
au teu rs  on t  de  l a  soc iê té  exp l i que  l e  ma len tendu  su r  l a  f i na l i t é  soc . i o -
po l i t i que  de  1a  re l i g i on .  Pou r  Rousseau  ce t te  f i na l i t é  es t  subs . i d i a i r e .
a lo rs  qu 'e l l e  es t  p r i o r i t a i r e  pou r  Môse r  qu i  pos tu le ,  en  ou t re ,  une  con -
vergence par fa i te  entre les f ins que poursui t  la  société et  ce l les que
poursui t  Dieu dans son pro jet  à l 'égard des hommes.  Ce qui  est  bon pour
l a  soc ié té  l ' es t  donc  auss i  pou r  O ieu .  Rousseau  es t ime  au  con t ra i re  oue
dans l 'ê tat  actuel  des choses cet te convergence entre le  p lan humain et
1e  p lan  d i v i n  es t  con tes tab le .  L ,homme ne  peu t  ê t re  pou r  l u i  ce  qu ' . i 1
doi t  ê t re qu 'en.dehors de la  société actuel le  ou dans une sociêté qui  res-
te  à  cons t ru i re .  Dans  ce t te  soc ié té  nouve l l e ,  i s sue  d 'un  au then t i que  con -
t rat  socia l ,  i1  pourra ef fect ivement  se rêal iser  une convergence entre
les  f i na l i t és  re l i g i euses  e t  l es  f i na l i t és  po l i t i ques .  En  a t t endan t ,  l . l ô -
se r  a  t o r t  de  p rê te r  au  v i ca i re  sa  p rop re  concep t i on  de  l a  soc ié té  :  l es
deux protagonistes ne par lent  pas le  même langage et  des termes comme ce-
l u i  de  " soc iê té "  n ' on t  pas  l e  même sens  chez  l , un  e t  chez  I ' au t re .

En dêsaccord sur  la  concept ion de l ,honrme et  de la  société,  les
deux  éc r i va ins  1e  son t  auss i  su r  l e  rô le  qu i  r ev ien t  aux  d i f f é ren tes  f a -
cul tés humaines.  Môser se fonde encore sur  son expér ience Dour dêclarer



q u e ' l ' h o m m e  e s t  p l u s  s e n s i b l e  â  l a  v o i x  d e s  s e n s  e t  à  c e l l e  d e  f  i m a g i -
n a t i o n  q u ' à  c e l l e  d e  l a  r a i s o n  o u  d u  s e n t i m e n t .  I l  f a i t  d o n c  l e  p l u s
g rand  cas  des  é lémen ts  i r r a t i onne l s  que  recè1e  l a  na tu re  huma ine .  Rous -
s e a u  n ' i g n o r e  p a s  c e s  é l é m e n t s  p u i s q u e ,  d a n s  l ' é d u c a t i o n  d ' E m i l e ,  I a  r a i -
son  n ' i n te rv ien t  ch rono ' l og iquemen t  que  l o r sque  l es  sens  e t  f , imag ina t . i on
ont  été convenablencnt  formés.  Mais i l  fa i t  de ces facul tés un autre usa-
ge que Môser.  I l  ne saurai t  ê t re quest ion chez lu i  de gouverner  I 'homme en
susc i t an t ,  pa r  l e  t r uchenen t  des  sens  e t  de  l ' imag ina t i on ,  l a  c ra in te  ou
l ' espo i r .  Rousseau  so l l i c i t e  su r tou t  chez  son  é lève  l e  sens  de  l ' u t i l e
e t  du  beau .  Sa  poés ie  n ' es t  pas  seu lemen t  ce l l e  de  I ' imag ina t i on  ou i  do i t
f a i r e  v i o l e n c e  â  I ' e s p r i t ,  m a i s  c ' e s t  p l u t ô t  c e l l e ,  p l u s  d i s c r è t e ,  d e  l a
na tu re  qu i  pa r l e ,  ce r tes ,  aux  se r i s ,  ma is  auss i  à  I ' i n te l l i gence .  0n  peu t

donc  suppose r  qu ' i l  n ' au ra i t  guè re  app réc ié  t ou te  ce t t e  m ise  en  scène  oue
Môser  c ro i t  pouvo i r  adm i re r  dans  l a  re l i g ' i on  révé lée  e t  qu i  se ra i t  des t i -
née  à  impress ionne r  l ' honme p lus  qu 'à  l e  conva inc re  e t  i l  au ra i t  sans  nu l
doute cr ié  avec le  Vicai re de la  Let t re à f  imposture en protestant  que
1a f in  ne just i f ie  pas les moyens.  Aux deux groupes ant inomioues qui  per-
met tent  de déf in i r  le  conf l i t  qu i  oppose Môser à Rousseau,  pessimisme
contre opt im' isne moral  et  opt imisme contre pessimisme socia l ,  on peut
donc  en  a jou te r  un  t ro i s i ème  qu i  se  ramène  à  l a  f o rmu le  :  i r r a t i ona l i sme
contre rati onal i sme ( 383 ) .

Pour étayer sa démonstrati on et pour réfuter le Vi ca i re , tt! ' jssp 6
souven t  recou rs  à  Mon tesqu ' i eu .  La  mé thode  n ,es t  pas  nouve11e ,  pu i sque
dans  l a  Le t t re  à  Vo l t a i r e  i 1  emprun ta i t  à  I ' au teu r  des  Lex t res :h . t l . : s : -
phiques les arguments dont  i l  avai t  besoin pour  1e réfuter  et  que dans le
t ra i té  d 'ArLequin i  l  contesta i t  les pr inc ipes du c lass ic isme f rançais en
invoquan t  l ' exemp le  d ' au teu rs  f r ança i s .  Ce t te  f o i s - c i  i l  f a i t  appe l  au
concours d 'un "phi losophe" f rançais pour  apporter  la  contradic t ion à un

(383) Cet te t ro is ième ant inomie doi t  ê t re formulêe avec prudence,  car
Rousseau -n 'es t  pas  un  ra t i ona l i s te  pu r  e t  l f dse r  n ,es t  pas  v ra imen t
un i r rat ional is te,  corme le prouvent  déjà les s-vmpathies qu ' . i I  ma-
n i f es te ,  â  t i t r e  pe rsonne l ,  pou r  l e  dé i sme  de  l à  re l i g . i on  na tu re l -' le .  

Mais dans le  contexte qui  v ient  d 'êt re examiné cel te formule un
peu  schémat ique  de  I ' i r r a t i ona l i sme  opposé  au  ra t i ona l i sme  n 'es t
pas tota lement  inadéquate.



au t re  "ph i l osophe"  f r ança i s .  Ce  qu i  es t  nouveau ,  c ' es t  1a  pe rsonna l i t é

d e  l ' a l 1 i é  q u ' i l  s e  c h o i s i t .  J u s q u " à  p r é s e n t  l e  n o m  d e  l l o n t e s o u i e u  n ' e s t
j ama is  appan r  dans  l es  éc r i t s  de  Môse r  (384 ) .  I l  ne  l e  nomme e t  ne  l e  c l -

. t e  qu 'une  fo i s  dans  l aLe t t re  à  p ropos  de  l a  " sa in te té  po l i t i que "  des  p rê -

t res pour i l lust rer  son idée que le c lergé,  en tant  que corps in termé-

dia i re,  const i tue un rempart  ef f icace contre 1e despot isme. Apparemment

cet te ment ion a une por tée re lat ivenent  l imi tée en regard de l 'ensemble

de  l a  démons t ra t i on .  E l l e  a  du  mo ins  dé jà  l ' avan tage  de  p rouve r  d ' une  ma-

nière i r réfutable qu 'en 1763 l {dser  a ef fect ivement  1u 1 'Esoy4t  aes ia . is

dont  i l  a  acquis un exempla i re au p lus tard en 1762,  corrne le  montre la

l e t t r e  de  Jeanne  von  Ba r .  E l l e  suggè re  auss i  qu ' i l  s ' es t  d ' abo rd  i n té res -

sé  aux  déve loppemen ts  qu i  on t  t r a i t  dans  1 'ouv rage  f rança i s  à  I a  re l i g i on

dans  ses  rappo r t s  avec  l à  v i e  po l i t i que .  E l l e  i nv i t e  en f i n  l e  l ec teu r  à
fa i re  p reuve  d 'a t t en t i on ,  ca r  

' l ' e xemp le  
des  éc r i t s  an té r i eu rs ,  en  pa r t i -

cu l i e r  ce lu i  des  revues  de  j eunesse ,  nous  ave r t i t  qu 'une  ré fê rence  exo l i -
c i te  cache b ien souvent  des emprunts p ius importants â I 'auteur  c i tê .  Une

comparaison entre le  texte de Mi jser  et  le  l iv re v ingt-quatre de l 'Espr i t
des lo is  conf i rne ef fect ivement  cet te hypothèse.  0n découvre d 'abord que

la  Le t t re  au  V i ca i re  con t i en t  une  c i t a t i on  d i ss imu lée  :  l o r soue  Môse r

éc r i t  qu ' i l  n ' es t  pas  théo log ien ,  ma is  j u r i s te ,  i 1  rep rend  p resoue  mo t  pou r

mot les propos de Montesquieu qui  aver t i t  son lecteur  au début  de ce l i -
v re  v i ng t -qua t r i ème  que  dans  son  ouv rage  i l  n ' es t  po in t  t héo log ien ,  ma is

éc r i va in  po l i t i que .  Tou t  s ' o rdonne  e t  s ' exp l i que  a lo rs  â  pa r t i r  de  ce t te
remarque cof inune :  lorsque Môser écr i t  le  12 mai  L764 à Abbt  ou ' i l  aborde
la Profession de fo i  du Vicai re savoyard d 'un point  de vue qui  est  nou-
veau  sans  donne r  d ' au t res  p réc i s i ons ,  i l  veu t  d ' i r e  qu ' i l  l ' abo rde  sous
I ' ang1e  de  l a  po l i t i que  comne  Mon tesqu ieu .  Ce  "no .uveau  po in t  de  vue , ,es t
donc celu i  de l 'auteur  de l 'Espr i t  des Lois et  i l  détermine toute l ,or ien-
ta t i on  de  l a  démons t ra t i on  qu i  f a i t  I ' ob je t  de  l a  Le t t re  au  V i ca i re .  A
pa r t i r  de  l à  on  peu t  p rocêde r ,  comne  on  l ' a  f a i t  p l us  hau t ,  à  une  compa-
ra i son  en t re  l es  déve loppemen ts  que  l ' au teu r  f r ança i s  consac re  à  l a  re l i -

( 384 )  Les  remarques  su r  l a  l i be r té  ang la i se  dans  Ia  I e t t r e  à  Abb t  de  ma i
1764  son t  pu remen t  a l l us i ves .  Seu le  l a  l e t t r e  de  Jeanne  von  Ba r  du
pr intemps 1762,  déjà ment ionnée,  conf i rme oue Môser possédai t  un
exempla i re de l 'Espr i t  des Lois.  Le cata lo-oue de b ib l io thèque de
l' lôser confirne ce témoiqnaqe.
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gion et  le  texte de Môser et  cet te comparaison s 'avère êt re t rès f ructu-

euse .

0n ne rev iendra pas sur1es résul tats  de cet  examen comparat i f .

Les deux auteurs met tent  pour  a ins i  d i re l 'aspect  proprement  théologique
de  l eu r  su je t  en t re  pa ren thèses  e t  se  con ten ten t  d ' app réc ie r  I ' e f f i cac i -

t é  po l i t i que  de ' l a  re l i g i on ,  qu i  ne  dépend  pas  de  sa  vé r i t é  i n t r i nsèoue .

Une re l ig ion apparerment  fausse peut  exercer  une inf luence bénéf ique sur
I  ' équ i l i b re  d ' une  soc ié té ,  t and i s  qu 'une  re l i g i on  appa remmen t  v ra ie  peu t

avoi r  des ef fets  noci fs .  Les deux écr iva ins s ' in téressent  davantage aux
f i na l i t és  soc ia les  e t  po l i t i ques ,  c ' es t -a -d i re  au  bonheu r  des  hommes  dans
' l a  

c i t é  t e r res t re ,  qu 'à  l eu r  f é l i c i t é  é te rne l l e  dans  l a  c i t é  cé les te .  i eus

Tous deux sont  Dlura l is tes et  re lat iv ' is tes dans la  mesure où i  ls  af f i rment
que les fomes qu'adoptent  les re l ig ions posi t ives dépendent  des formes

de gouvernement ,  des moeurs et  des manières de penser qui  peuvent  var ier

d ' un  l i eu  â  | ' au t re  e t  du  s tade  d 'évo lu t i on  des  soc ié tés .  l l ôse r  rep rend
même la typologie pol i t ique de Montesquieu et  d is t ' ingue cornme lu i  t ro is
pr inc ipales formes de gouvernement ,  la  démocrat ie ,  avec sa var iante ar is-
t oc ra t i que ,  l a  monarch ie  e t  I a  t y rann ie ,  oue  I ' éc r i va in  f r ança i s  apoe l  l e
p lutôt  le  gouvernement  despot ique.  Tous deux sont  b ien d 'accord oour poser
q u ' u n e  s o c i ê t é  p o l i t i q u e ,  q u e l l e  q u ' e 1 l e  s o i t ,  a  b e s o i n  d ' u n e  r e l i q i o n
posi t ' ive et  révélée,  non seulement  pour  exercer  un ef fet  s t imulant  ou
d i ssuas i f  su r  

' l a  
masse  popu la i re ,  ma is  enco re  pou r  l im i t e r  1 ' a rb i t r a i r e

de  l ' au to r i t é  souve ra ine .  C 'es t  dans  ce  con tex te  qu ' i l s  a t t r i buen t  à  un
clergé sacra l isé une fonct ion modératr ice.  Môser aura i t  tendance à êt re,
du moins dans ses af f i rnat ions publ  iques,  moins re lat iv is te que t ' . tontes-
qu ieu ,  pu i squ ' i l  cons idè re  qu 'une  re l i g i on  révé lée  ne  peu t  ê t re  e f f i cace
que s i  e l le  se donne pour exclus ive de toutes les autres et  que le chr is-
t ian isme est ,  en f in  de compte,  la  re l ig ion qui  répond le m. ieux au oro jet
de  D ieu  su r  l es  hommes .  Ma is ,  co rme  l ' a  f o r t  b i en  vu  Abb t ,  i l  ne  se  p réoc -
cupe  guè re  que  des  soc ié tés  de  l 'Occ iden t  ch rê t i en ,  a lo r s  que  F ron tesqu reu
examine  l es  rég imes  po l i t i ques  e t  l es  re l i g . i ons  de  tous  l es  peuo les  du
monde .  En  p r i vê ,  dans  ses  l e t t r es  à  Abb t ,  Môse r  re jo in t  l e  o lu ra l i sme  de
I ' au teu r  f r ança i s  e t  adop te  sa  no t i on  d , ' , esp r . i t  d ,un  sys tème  re l i g . i eux , ,
pou r  j us t i f i e r ' l e  p lu ra ' l i sme  e t  l a  spéc i f i c i t é  des  d i ve rses  re l i g i ons  :
l e  sys tème  j u i f  r épond  à  d ' au t res  beso ins  que  l e ' , sys tème , , ch ré t . i en  ou
que  ce lu i  d ' un  peup le  de  chasseu rs .  En  re tou r ,  Mon tesou ieu  n 'au ra i t  ce r -
t a i nemen t  pas  con tes tê  qu 'à  l  " i n té r i eu r  d ' un  sys tème  soc ia l  e t  po l ' i t i aue
dé te rm iné  l a  re l i g i on  qu i  es t  pa r fa i t emen t  adap têe  aux  cond i t i ons  l cca les



1 a a

do i t  ê t re  exc lus i ve  (385 ) .  Ce t te  p ropos i t i on  es t  dans  1a  l og ique  de  son
ra i sonnemen t ,  comme i l  I ' es t  dans  ce lu i  de  l ' l i j se r .0n  peu t  même re leve r

encore une ressemblance tout  à fa i t  inat tendue entre la  pensée des deux

au teu rs .  Lo rsque  Môse r  a f f i rme  qu 'une  re l i g i on ,  pou r  ê t re  e f f i cace ,  ne

do i t  pas  seu lemen t  s ' ad resse r  à  l a  ra i son ,  ma is  qu 'e l l e  do i t  auss i  pa r -

ler  au coeur et  aux sens des honsnes,  la  première réact ion est  de sut lpo-

ser  que ce point  de vue i r rat ional is te,  qui  est  te l lement  d i f férent  de

ce lu i  de  Rousseau ,  es t  un  t ra i t  spéc i f i que  de  l a  pensée  de  I ' au teu r  a l -
l emand  e t  qu ' i  l  se ra i t  va in  d ' en  che rche r  l ' équ i va len t  chez  lYon tesqu ieu .

0 r  on  découv re ,  en  l i san t  1 ' esyù t  des  Lo i s ,  que  l a  re l i g i on  es t  " f a i t e
pou r  pa r l e r  au  coeu r "  (386 )  e t  que  l es  " i dées  sens ib les "  qu i  en t ren t
dans le  cul te donnent  "un grand at tachement  pour  la  re l ig ion" ,  parce que

i ' homme man i fes te  un  "penchan t  na tu re l  pou r  l es  choses  sens ib les "  (387 ) .

Montesquieu t i re  de cet te constatat ion la  méme conclus ion que laôser  :
pou r  en t ra ine r  l a  conv i c t i on  des  hommes ,  1a  re l i g i on  se  do i t  d ' adop te r
un  l angage  qu i  f r appe  l ' imag ina t i on  e t  l es  sens .  I l  ne  su f f i t  pas  ou 'e l1e
pa r l e  de  rëcompenses  e t  de  pe ines  é te rne l l es ,  ma is  enco re  ou 'e l l e  donne
à ces not ions abstra i tes la  forme t rès concrète et  t rès imagée d 'un pa-
radis et  d 'un enfer  (388) .  t l  apparai t  donc que même sur  des aspects où
i l  semb la i t  f a i r e  p reuve  d 'une  i ncon tes tab le  o r i g i na l i t é ,  l t 4ôse r  s ' i nsp i -
re  d ' assez  p rès  de  1 'Espn i t  des  Lo i s  e t  que  c ' es t  f i na lemen t  l a  p lus
grande par t ie  de sa démonstrat ion qui  doi t  son onientat ion générale et
' l es  

t hèmes  pa r t i cu l i e r s  qu i  en  décou len t  à  l ' i n f l uence  de  I ' au teu r  f r an -

ça i s .  Pou r  conba t t re  1 ' esp r i t  ph i l osoph ique  e t  son  ra t i ona l i sme  don t

( 3 8 5 )  c f .  i b i d . ,  p . 7 4 4 :  " C o m m e  i l  n ' y  a  g u è r e  q u e  l e s  r e l i g i o n s  i n t o -
l é ran tes  qu i  a i en t  un  g rand  zê le  pou r  s ' é tab l i r  a i l l eu rs ,  pa rce
qu 'une  re l i g i on  qu i  peu t  t o l é re r  l es  au t res  ne  songe  guè re  A  sa
p ropaga t i on ,  ce  se ra  une  t rès  bonne  l o i  c i v i l e ,  l o r soue  1 'E ta t  es t
s a t i s f a i t  d e  l a  r e l i g i o n  d é j à  ê t a b ' l i e ,  d e  n e  o o i n t  s o u f f r i r  l , ê t a -
b l i ssemen t  d ' une  au t re " .

(386 )  Espmt  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i  l l o i s  ,  p .  719 .

(387 )  I b i d . ,  p .  736 .

(388) Ibid. , p. 737 : "Les hommes sont extrêmement portês à esDérer et à
c r a i n d r e ;  e t  u n e  r e l i g i o n  q u i  n ' a u r a i t  n i  e n f e r  n i  p a r a d i s  n e  s a u -
ro i t  guè re  l eu r  p1a i re " .
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Rousseau apparaî t  comme le por te-parole dans la  Profession de fo i  c ju

Vicai re savoyard,  pour  combat t re sur tout  un dêisme dont  i l  ne conteste

pas  1es  p r i nc ipes ,  ma is  qu i  l u i  semb le  ê t re  dange reux  pou r  l ' éou i l i b re

de  l a  soc ié té  ê tab l i e ,  Môse r  conc lu t  une  so r te  d ' a l l i ance  avec  l e  mo ins

systémat ' ique et  le  p lus pragmat ' ique des phi losophes f rançais,  ce lu i  avec

Ieque l  i l  se  sen t  l e  p lus  d ' a f f i n i t és ,  avec  l 4on tesou ieu .

Ce prem' ier  recours à I 'auteur  de 1 'Espt i t  des Lois n 'est  pas le  der-

nier, corme 1e prouveront 1'Histoire dt)snabntck et les Fantaisles Pciri:-

t iques.  Ce n 'est  pas la  dern ière fo is  non p lus que Môser fera appel  à f4on-

tesquieu pour réfuter  Rousseau.  Encore à 1 'époque de la Révolut ion Françai -

se  i l  s ' i nsu rge ra  con t re  Gud in  de  l a  B runne l l e r i e  qu i  ava i t  osé  l oue r  dans

son Supplénent  ar t  Contmt soci ,aL,  au sujet  de la  Const i tu t ion de 1791,  1 'as-

semb lée  na t i ona le  de  s ' ê t re  a t t achée  à  une  i dêe  un ique ,  "d ' au tan t  p lus

g r a n d e  e t  p l u s  m a j e s t u e u s e  q u ' e l l e  e s t  p l u s  s i m p l e "  ( 3 8 9 ) .  E t  l ' é c r i v a i n

osnabruckois de répondre:  "Montesquieu a af f i rmé à juste t i t re  oue ces

idées supLes et uniques font Ie chemin qui mène de toute êvidence au

despot isme ntonarchique (et  donc également  au despot isme démocrat ique)"
' (390) ,  Bien p lus ouver tement  encore que dans la  Let t re au ' . ' icc i re,  Môser

s ' appu ie  en  1791  su r  I ' au to r i t ê  de  Mon tesqu ieu  pou r  s ' en  p rend re ,  à  t r a -
ve rs  l ' un  de  ses  d i sc ip les ,  au  ra t i ona l i sme  qu ' i l  o rê te  à  Rousseau .  Le

déba t  es t  ce t t e  f o i s - c i  d i r ec temen t  o lacé  su r  l e  p lan  po l i t i que .  l ' l a i s  i l

é ta i t  dê jà  essen t i e l l emen t  po l i t i que  dans  l a  Le t t?e  au  t / i ca i re ,  sous  1e

couve r t  de  I a  ré f l ex ion  théo log ique .

Le fragment de 1'Anti-Candi,4e et \a Lettre au Î,l"Jeaire saucy:li
cons t i t uen t  un  coup le  que  l ' on  peu t  d i f f i c i l emen t  sépa ren  l ' un  de  I ' au -
t re.  Les deux écr i ts  ont  pour  objet  un débat  re l ' ig ieux.  Dans le premier

Môse r  p rend  l a  dé fense  de  l a  t héod i cée  é labo rée  pa r ' l ' éco le  ph i l osooh i -
que  a l  l emande  depu i s  Le ibn i z  e t  t . l o l f f  con t re  I e  scen t i c i sme  re l i q i eux

(389 )  C i t é  pa r  Môse r ,  HKA IX ,  p .  182 .

(390) rbid.
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qu i  s ' exp r ime  dans  Cand ide .oans  l e  second  i 1  oppose  l es  avan tages  de
1a  re l i g i on  rêvé lêe ,  e t  p l us  pa r t i cu l i è remen t  ceux  du  ch r i s t i an i sme ,
aux  i nconvén ien ts  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  se lon  Rousseau .  L ' au teu r  de
1'Enr iLe n 'est  p lus accusé,  comne ce]u i  de candide d 'êt re un scept ique,
mais de proposer un systàne re l ig ieux qui  manque d 'ef f icac i tê.  Dans les
deux oeuvres l 'e f f icac i té à laquel le  songe ! {ôser  est  de nature pol i t i -
que et  son propos est  moins théologique que pol i t ique.  Pendant  la  guer-
re de Sept  ans le  représentant  des états d 'Osnabruck a pu fa i re une t r i -
p le constatat ion.  I l  s 'est  d 'abord r .endu compte que l ,homme est  un êt re
de  cha i r ,  un  "an ima l "  qu i  es t  p l us  p réoccupé  de  sa t i s fa ' i r e  ses  appé t i t s
e t  ses  pass ions  que  d 'écou te r  l a  vo i x  de  1a  ra i son .  I l  a  app r i s  ensu i t e
que  dans  un  pe t i t  pays  qu i  ava i t  é tê  êb ran lé  pa r  l e  con f l i t ,  l a  recons -
t ruc t i on  ex igea ' i t  que  l ' i n téÊê t  de  I 'E ta t  l , empor te t  su r  t ou te  au t re
cons idé ra t i on  e t  que  tou t ,  y  compr i s  1a  re l i g i on ,  f û t  soumis  aux  impéra -
t i f s  de  1a  po l i t i que .  I l  s ' es t  acqu i s  en f i n  l a  conv i c t . i on  que  ce  pe t i t

E ta t  osnab rucko i s ,  don t  I ' ex i s tence  ava i t  f a i l  l i  ê t re  rem ise  en  cause ,
é ta i t  un  p rodu i t  nécessa i re  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que ,  une  réa l . i t é  qu i
ava i t  un  sens 'e t  une  va leu r  i nes t imab lesma is  ou i  é ta i t  menacée  pa r  l ' . i n -
f luence qu 'exerçaient  sur  les espr i ts  des gouvernants et  des sujets les
idées  nouve l  I es  du  ra t i ona l i sme  des  Lumiè res ,  en  pa r t i cu I i e r  ce ]  I es  des
ph i l osophes  f rança i s  co rme  Vo l t a i re  ou  Rousseau .  Ces  i dées  s ,avé ra ien t
êt re par t ' icu l ièrement  néfastes dans le  domaine re l ig . ieux.  0r  pour  Môser
c ' es t  l a  re l i g i on  qu i  assu re  l a  cohés ion  de  ce t  o rd re  soc ia l  qu ' i l  con -
s idè re  con rne  l e  me i l l eu r  poss ib le  e t  ce  son t  su r tou t  1es  gens  s imp les ,
ceux  don t  l e  t r ava i l  f a ' i t  1a  p rospé r i t é  êconomique  de  I ,E ta t ,  qu i  r . i s -
quen t  d ' ê t re  1es  p lus  t ouchés  pa r  l ' e f f e t  pe rn i c i eux  e t  dêmob i l i sa teu r
du scept ic isme vol ta i r ien ou du rat ional isme jugé t rop dêsincarné et  t rop
utopique de la  re l ig ion selon Rousseau.  Ains i  sont-ce avant  tout  les pa,v-
sans dans 1 'Ant i -Candide et  la  "populace, , ,  c ,est -à-d i re 1a grosse masse
des  su je t s  soumis  â  I ' au to r i t é ,  dans  l a  Le t t re  au  v i ca i re ,ou i  f on t  l ' ob -
jet  des préoccupat ions de Môser.  I l  faut  à ces honmes s imples une re l i -
g ion suf f isaûment  contra ignante pour les at tacher à leurs devoi rs  et  les
mainteni r  dans le  respect  des lo is ,  suf f isarrnent  s t imulante pour les
convaincre que la v ie de labeur et  de souf f rance qui  est  leur  lor  en ce
monde sera compensée par  les fê l ic i tés de l ,autre.  I l  1u i  importe peu
q u e  l a  c o n t r a i n t e  e t  l e  s t i m u l a n t  s o i e n t  e n  r é a l i t é  d e s  i l l u s i o n s .  à  l a
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' I im i t e  
des  s t ra tagèmes .  Pou r ' l e  b ien  de  l a  soc iê té ,  i 1  vau t  m ieux  ce t te

so r te  d ' i l l us ion  que  l a  vé r i t é  t r op  rude ,  dans  1e  cas  de  Vo l t a i r e ,  ou

trop pâle,  dans celu i  de Rousseau.  Candide est  banni  de la  communauté
pa rce  qu ' i I  ose  p roc lamer  à  hau te -vo i x  ce  que  d 'au t res  esp r i t s  êc la i rés
pensent  sans le  d i re.  Mais Môser ne d i t  jamais que Candide a tor t  sur

le fond.  Rousseau est  condamné parce qu ' i1  je t te en pâture â la  masse

des vér i tês re l ig ieuses qui  ne peuvent  êt re entendues que par  quelques

in i t i és  ave r t i s  e t  êc la i rés .  Ma is ,  su r ' l e  f ond ,  l 4ôse r  es t  b i en  p rès  d ' a -

dhé re r  au  c redo  dé i s te  du ,V i ca i re .  C 'es t  donc  un iquemen t  au  nom de  l a  oo -

l i t i que ,  p lus  p réc ' i sémen t  au  nom d 'une  po l i t i que  conse rva t r i ce  qu i  v i se

au  ma in t i en  de  l a  me i l l eu re  des  soc ié tés  osnab rucko i ses  poss ib les ,  que

Môser défend contre le  scept ' ic isme de Vol ta i re et  contre 1e prétendu ra-

t i ona l i sme  de  Rousseau  Ies  f o rmes  t rad i t i onne l l es  de  1a  re l i g i on  rêvé lée

à  l aque l l e  l u i -même ne  c ro i t  guè re .  En  suggé ran t  qu ' i l  app rouve  1a  pen -

sée  de  I ' adve rsa i re  su r  1e  fond ,  ma is  qu ' i 1  I a  récuse  pou r  des  ra i sons

d 'e f f i cac i t é  po l i t i que ,  i l  f i xe  dès  ce t te  époque ,  dans  ses  g randes  1 i -
gne$,  le  système d 'argumentat ion auquel  i l  aura recours dans sa cr i t ioue

du  ph i l osoph i sme  e t  dans  ce l l e  de  l ' i dêo log ie  révo lu t i onna i re .

Dans  ces  deux  éc r i t s  t héo log iques ,  peu t -ê t re  vaud ra i t - i l  m ieux

d' i re "pseudo-théo' logiques",  Môser s 'en prend à deux auteurs qui  n 'ont
pas les mêmes idées et  qui  sont  t rès d i f férents de tempérament ,  mais c tu i

sont  néanmoins considérés comme des représentants exempla i res du phi  lo-
soph' isme f rançais.  La récept ion de 1a pensée f rançaise se t radui t  donc
dans ce cas par  une réact ion de refus.  La réal i té  est  pour tant  p ius com-
plexe.  I I  est  vra i  que dans 1 'Ant i4andide Môser n 'essaie p lus,  comme
dans  l a  Le t t re  A  Vo l t a i r e ,  â  se  gagne r ]es  bonnes  g râces  de  I ' adve rsa i re
en ut i l isant  ses arguments et  en entrant  dans son système de pensée.  f ta is
pour le  contredi re,  i l  recour t  â ses moyens,  c 'est -â-d i re au conte phi lo-

soph ique  où  1 'humour ,  l a  p la i san te r i e  e t  I ' esp r i t  se rven t  à  f a i r e  passe r
l e  con tenu  sé r i eux .  Peu  impor te  qu ' i 1  n ' a i t  pas  réuss i  à  re t rouve r  l e
ton  i n im ' i t ab le  de  son  modè le .  L ' i n ten t i on  demeure  e t  e l l e  ne  révè le  oas
seulement  une cer ta ine tact ' ique qui  consis te à bat t re I 'adversai re avec
ses propres arnes,  mais également  une admirat ion incontestab ' le  s inon oour
l a  pensée  ph i l osoph ique ,  du  mo ins  pou r  1e  gén ie  l i t t é ra i re  de  Vo l t a i r e
qui  reste,  comme au temps des revues ou de la  Let t re sur  Luther ,  1e grand

exemp le  â  im i te r .  Ce t te  amb igu i t é  d ' une  a t t i t ude  où  se  mê len t  l , hos t i l , i t ê
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e t  l a  f asc ina t i on  se  vé r ' i f i e  éga lemen t  dans  1e  cas  de  Rousseau ,  Ce  n ,es t
probablement  pas à la  légère que Môser a écr i t  v ingt  ans p lus tard dans
sa let t re à Nicola i  du 17 décembre 1785,en songeant  peut  êt re sur tout  à
l ' époque  où  i I  r éd igea i t  I a  Le t t re  au  V i ca i re ,  qu 'ap rès  l 4a r i vaux ,  Sa in t -
Ev remond  e t  Vo l t a i r e  " c ' é ta i t  Rousseau  qu i  I ' ava i t  en t i è remen t  a t t . i r é  à
lu i " .  L ' a t t en t i on  avec  l aque l l e  i l  a  l u  l a  P ro fess ion  de  fo i  e t  l , e f f o r t
qu ' i l  a  f a i t  une  nouve l l e  f o i s  pou r  conva inc re  son  adve rsa i re  en  en t ran t
dans ses vues et  en lu i  retournant  ses arguments témoignent  d 'un in térêt
que  ne  j us t i f i e  pas  seu lemen t  l ' hos t i l i t é  à  l , éga rd  de  ce r ta ins  aspec ts
de  l a  pensée  rousseau i s te .  Ce r ta ins  aspec ts  seu lemen t ,  ca r ' l a  su i t e  p rou -
vcra,  corme i l  a  déjà été suggéré,  que Môser n 'hés. i tera pas à en approu-
ve r  d ' au t res  sans  hés i t e r .  La  f o rmu le  " vo t re  t héo r i e  es t  bonne ,  ma is  e l l e
es t  i nsu f f i san te "  mon t re  à  que l  po in t  i l  é ta i t  pa r tagé  en t re  l , adhés ion
e t  l e  re fus .  N 'eû t  é té  l a  p r imau té  acco rdée  au  doma ine  de  l a  oo l . i t . i 4ue ,
i l  au ra ' i t  ê té  sans  nu l  dou te  un  au then t i que  adep te  de  l a  re l i g i on  du  \ r j -
ca i re .  I l  l ' e s t  d ' a i l l eu rs  dé jà ,  du  mo ins  en  p r i vé  e t  ma lg rê  que lques  ré -
se rves .  Ma is  l a  p r imau té  qu ' i l  acco rde  aux  p rob lèmes  po l i t i oues  fa i t  ou ' i l
s 'adresse à Montesquieu pour lu i  emprunter  le  s ; rs tème d,argumentat ion ou. i
l u i  pe rme t t ra  de  démon t re r  I ' i nsu f f i sance  de  l a  re f i g i on  na tu re l l e .  I l
n 'avoue que t rès d iscrètement  et  à propos d 'un déta i l  apparef iment  acces-
soi re son intérêt  pour  1 'Espr i t  des Lois.  cet te d iscrét ion sera toujours
aussi  grande par  la  sui te.  Mais de même que dans la Let t re au v ica i re une
seu le  c i t a t i on  me t  l e  commen ta teu r  su r  1a  p i s te  d ' emprun ts  beaucoup  p lus
subs tan t i e l s  e t  p l us  déc i s i f s  pou r  1e  sens  même de  tou te  l a  démons t ra t i on ,
de même dans l ' f lcstoire d'1snabvack les trois ou quatre références expli-
c i tes à Montesquieu const i tuent  des points de départ  préc ieux à par t . i r
desquels i l  est  possib le de remonter  aux sources et  de técouvr i r  que oes
pans ent iers de I 'exposé h is tor ique sont  profondément imprégnés de la
pensée qui  est  développée dans l ' rspzzt  des Lods.  De p lus en p lus f tontes-
qu ieu  va  deven i r  dans  l , oeuv re  de  Môse r  l e  r i va l  de  Rousseau ,  un  r i va l
qu i  ne  s ' impose ra  j ama is  d ' une  man iè re  exc lus i ve  ma is  qu i  se ra  néanmo ins
I ' i n s p i r a t e u r  p r i v i l é g i é  d e  I ' h i s t o r i e n  e t  d e  l ' é c r i v a i n  p o l i t i q u e  o s n a -
b rucko i s .
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0n  ne  rev iend ra  pas  su r  l ' impo r tance  que  revê ten t  pou r  ' l ' é vo lu -

t ion morale et  in te l lectuel le  de l " !ôser  ces sept  années de guerre et  ce l -

l es  qu i  on t  i n rnéd ia temen t  su i v i  l e  con f l i t .  L " ' avoca t  de  1a  pa t r i e "  a

donné la p le ine mesure de son ta lent  de d ip lomate et  le  succès de ses dé-

marches lu i  a  valu des promot ions qui  lu i  ont  permis d 'exercer  une in-

f l uence  déc i s i ve  su r  l es  a f f a i r es  de  l 'E ta t  osnab rucko i s .  Cha rgé  d ' impor -

tantes responsabi l i tês dans le  gouvernement  de 1 'Evêché,  i1  accorde dé-

sormais la  pr ior i té  aux préoccupat ions pol i t iques et  à la  reconstruct ion

d'un terr i to i re qui  sor t  moralement  et  économiquement ru iné de 1a guerre.

0n a vu comf lent  cet  in térêt  pr ior i ta i re pour  les problèmes pol i t iques

marque tous les écr i ts  que Môser a rédigés iusque vers le  mi l ieu des an-

nées soixante et  assure une cer ta ine cont inui té de la  pensée,  malgré 1a

divers i té  des sujets abordés.  Ce qui  est  vra i 'de la  requête de Joseph

Patr idge,  de la  oéfense d 'Ar lequin,  du f ragment  de I 'Ant i4ani i ie ,  de la

Lett?e au Viæire sauoyand et, dans une moindre mesure, du ! ' lariage i '1:: '-

Lequin,  le  sera encore b ien p lus de 1 'Histo i re d ' )snabruek qui  vo i t  le
jour  à peu près à la  même époque que les écr i ts  qui  v iennent  d 'êt re nom-

més .

La p lupar t  des commentateurs est iment ,  à juste ra ison,  que l4ôser

a  a t t e i n t  à  l a  f i n  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans  sa  p le ine  mesu re  d ' homme e t

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

ment  en donnant  la  oreuve incontestable de sa matur i té  et  de son savoi r -

f a i r e  en  tan t  qu 'admin i s t ra teu r  e t  qu 'honme d 'E ta t ,  ma is  enco re  en  se  l i -

bérant  déf in i t ivement  de cet te in f luence f rançaise qui  I 'aura i t  empêché
jusqu 'a lo rs  d ' ê t re  p le inemen t  l u i -même.  Les  fa i t s  qu i  pou r ra ien t  con f i r -
n€r cette thèse ne manquent pas. Pendant la guerre Hôser a vu de prês les
F rança i s  e t ,  s ' i l  l es  a  j ugês  avec  une  re la t i ve  modéra t i on ,  i l  a  p r i s . l e
par t i  de leurs adversai res et  i l  a  souhai té leur  défa i te.  Dans la requê-

te  de  Joseph  Pa t r i dge  i l  r i d i cu l i se  que lque  peu  un  pe rsonnage  qu i  n ' a

d ' yeux  que  pou r1es  modes  pa r i s i ennes .  Dans  l a  Dé fense  d l . 4 rLeou in ,  i 1  re -
noue  avec  une  v ie i l l e  t r ad i t i on  com ique  a l l emande ,  ce  qu i  l ' amène  à  dê -
nonce r  l ' i n f l uence  excess i ve  que  1e  modè le  c l ass ique  f rança i s  exe rce  su r
les le t t res a l lemandes contemporaines.  I l  essaie,  dans le : . !a tdeg2 a, ; - ! -
Lequ in ,  d ' adap te r  l e  spec tac le  d 'A r l equ in  au  con tex te  l oca l  en  v  i n t ro -

duisant  un personnage westphal ien qui  par le le  langage des paysans du
te r ro i r  e t  qu i  f a i t  l ' é l oge  de  l eu rs  t r ad i t i ons  ances t ra les .  Dans  l ' . i . ' : : j -
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Cand ide  i l  dé fend  I ' honneu r  de  1a  ph i l osoph ie  a l l emande  de  Le ibn i z  e t
de Wol f f  contre les at taques de Vol ta i re et  i l  opoose le bon sens du
paysan du cru aux vaines spécu' lô t ions des phi losophes f rançais.  Dans
la Lettre au Vicaire sauoya.zd i i oppose le sens de la variété et des
réal i tés humaines concrètes qui  caractér isent  le  génie a l lemand aux abs-
t ract ions considérées cornne s impl is tes du França. is  d,adopt ion qu 'est
Rousseau.  11 y vante les mér i tes de la  re l ig ion hér i tée des ancêtres et
en  fa i t  l e  c imen t  d ' une  soc ié té  qu i  es t  ce l l e  de  son  pays  na ta l  e t  ou , j l
cons idè re  co rne  l a  me i l l eu re  poss ib le .  C 'es t  pendan t  son  sé jou r  en  Ang le -
te r re  qu ' i l  a  p r i s  consc ience  des  va leu rs  que  véh i cu la ien t  l a  soc ié té
t r a d i t i o n n e l l e  t e l l e  q u ' e l l e  s ' i n c a r n e  d a n s  l a  r ê a l i t é  d e  l a  p l u o a r t  d e s
te r r i t o i r es  a l l emands  e t  qu ' i l  es t  devenu  dê l i bé rémen t  pa t r i o te .  Les
avan tages  cu l t u re l s ,  po l i t i ques  e t  économ ' i ques  du  sys tème  ang la i s ,  t an t
van tés  pa r  Vo l t a i r e  e t  pa r  l l on tesqu ieu ,  1u i  on t  semb lé  ê t re  b ien  d i scu -
tables et  b ien minces eu regard de ceux que lu i  o f f ra ient  sa patr ie  os-
nabruckoise et  sa patr ie  a l lemande.  Tous ces fa i ts  sont  incontestables
et  peuvent  conf i rmer dans leur  convict ion ceux qui  pensent  que l , lôser  est
devenu lu i -même en devenant  un patr io te résolument  méf iant  à tout  ce oui
venai t  de France.

0n  pou r ra i t  ob jec te r  qu ' i l  é ta i t  pa t r i o te  e t  hos t i l e  à  l a  F rance ,
b ien  que  d 'une  au t re  f açon  peu t -ê t re ,  dès  l ' époque  où  i l  é tud ia i t  à
Gôt t ingen et  que ce patn iot isme et  cet te host i l i tê  ne I 'ont  jamais empê-
ché  d 'app réc ie r  l a  cu l t u re  e t  l es  l e t t r es  f r ança i ses  e t  de  s ' en  i nsp i re r
abondament.  L 'examen des textes qu ' i1  a rédigés de 1760 à lz66 montre
que son intêrêt  constant  pour  tout  ce qui  venai t  de France n 'a oas fa i -
b l i ,  e t  qu ' i 1  s ' es t  même sens ib le rnen t  acc ru .  0n  cons ta te  que  l a  gan rme
des  au teu rs  f r ança i s  qu ' i 1  ônna î t  e t  p ra t i que  s ' es t  cons idé rab lemen t
é la rg ie  e t  qu 'e l l e  s ' es t  su r tou t  en r i ch ie  de  deux  éc r i va ins  qu i  ne  son t
pas  des  mo ind res  :  Rousseau  e t  Mon tesqu ieu .  I l  l es  l i t  a t t en t i vemenE,
comme i l  con t i nue  à  l i r e  avec  l a  p lus  g rande  a t t en t . i on  Vo l t a i r e .  I l  es t
v ra i  qu ' i 1  l es  l i t  l a  p lupa r t  du  t emps  pou r  l es  ré fu te r .  Même l l on tesqu ieu
n 'êchappe  pas  tou t  à  f a i t  à  l a  c r i t i que ,  pu i sque  c ,es t  sa  concep t i on  de
la  l i be r té  ang la i se  qu i  es t  r em ise  en  cause  dans  l a  l e t t r e  à  Abb t  de  ma i
1764 .  Ma is  l a  c r i t i que  es t  t ou t  l e  con t ra i re  de  l ' i nd i f f ê rence ,ou i  r e -
p résen te  l e  deg rê  ex t rême  de  I ' hos t i l i t é ,  e t  e l l e  n ' exc lu t  oas  des  réac -
t ions p lus posi t ives.  Les auteurs comiques ou les romanciers f rançais
ne sont  pas cr i t iqués dans 1a Déiense d?At 'Lequin et  fourn issent  même les
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a rgumen ts  don t  Môse r  a  beso in  pou r  dé fend re  e t  i l l us t re r  sa  concep t i on

du  comique  g ro tesque .  L ' esp r i t  de  Mar i vaux ,  que  1 'on  pouva i t  c ro i re  dé -

f in i  t ivement  oubl ié ,  imprègne 1e i4az ' iage, i tAr ' I -equin.  l1ême Vol  ta i re,

don t  I e  scep t ' i c i sme  es t  s i  éne rg iquemen t  récusé ,  res te  un  modè le ' i ncon -

testé sur  le  p lan l i t téra i re.  I 'Ant i landiàe est  f ina lement ,  cof lne Ia

Let t re sur  Luther ,  une oeuvre êcr i te  à la  manière de Vol ta i re.  Rousseau

fasc ine  Môse r  au tan t  qu ' i l  l ' i r r i t e .  La  l e t t r e  au  V i ca i re  révè le ,  sous

Ies opposi t ions év identes,  b ien des compl ic i tés secrètes que conf i r rnent

l es  l e t t r es  à  Abb t .  Quan t  â  Hon tesqu ieu ,  i l  dev ien t rna lg ré  l es  d i f f é ren -

ces  d ' app réc ia t i on  du  sys tème  po l i t i que  ang la i s ,  un  a l l i é  p lu tô t  qu 'un

adve rsa i re .  Dans  Ia  même le t t r e  où  i 1  c r i t i que  f  i n te rp ré ta t i on  qu i  es t

donnée de Ia I  iber té angla ise dans I  ' ,9spr" i t  t i .es Lois ,  l t {ôser  montre qu ' i  l

es t  b i en  dêc idé  à  app l i que r  su r  l e  t e r ra in ,  â  Osnab ruck ,  l es  i dées  su r

l a  s é p a r a t i o n  d e s  p o u v o i r s ,  s u r  l ' é q u i l i b r e  p o l i t i q u e  e t  s u r  l e s  c o r o s

intermédia i res qui  sont  exposés dans le  mal ' t re-ouvrage de Montesouieu.

C 'es t  enco re  en  s ' i nsp i ran t  de  ce t  ouv rage ,  en  pa r t i cu l i e r  du  v ing t -

quatr ième I ivre,  qu ' i1  t rouve le po ' in t  de vue qui  lu i  pemet de réfuter

les thèses du Vicai re savoyard.  C'est  enf in  en l isant  les pages oue l \ ton-

tesquieu consacre aux inst i tu t ions des anciens Gennains et  des Francs

qu ' i l  va  pouvo i r  donne r  de  I ' h i s to i re  a l l emande  une  v i s i on  t ou te  nouve1 le

qui  sera déterm' inante pour les recherches de l 'école h is tor ique a l lemande.

La guerre de Sept  ans n 'a donc entraîné aucune rupture de ce d ia-

logue que Môser poursui t  avec les auteurs f rançais depuis le  début  de

c a r r i è r e  d ' é c r i v a i n .  S ' i l  e s t  d e v e n u  p a r f o i s ,  d e p u i s  1 7 6 0 ,  p l u s  d i f f i c i l e ,

p lus heurté,  p lus contrad ' ic to i re,  ce d ia logue s 'avère êt re f ina lement

auss i  p l us  p ro fond  e t  p l us  f écond  qu 'aupa ravan t .  Jama is  Môse r  n ' a  l u  un

texte f rançais d 'aussi  près que la Profession de fo i  du Vicai re savovard

e t  j ama is  sa  réac t i on  au  tex te  l u  n ' a  é tê  auss i  ac t i ve ,  auss i  adêoua te  e t

aussi  per t inente.  L 'exemple de Mar ivaux dans le  ! . lar iage â 'A.nLeçuin et ,
p lus encore,  ce lu i  de Montesquieu dans Ia Let t re au Vieei re sa:rc ; . ; : . ;  mon-

t ren t  que  sa  man iè re  de  l i r e  e t  d ' exp lo i t e r ' l es  au teu rs  f r ança i s  n ' es t

p lus  t ou t  â  f a i t  l a  même qu 'au t re fo i s .  L ' im i t a t i on ,  vo i re  1a  cop ie  pu re

e t  s imp le ,  e t  l ' en lp run t  p lus  ou  mo ins  d i ss imu lê  son t  peu  â  peu  remp lacés

par une assim' i la t ion en profondeur qui  imprègne et  fê 'conde 1a pensée et

donne  des  p rodu i t s  o r i g i naux  e t  pe rsonne l s  où  l ' eau  de  l a  sou rce  se  con -

fond  avec  l e  cou rs  d ' eau  dans  l aoue l l e  e l l e  se  dêve rse .  L ' ! . i s l c i t e : ' l s -
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nabruck va nous donner un exemple par t icu l ièrement  é loquent  de ce! . re
ass  im i  l a t i on  ac t i ve  e t  i n te ' l  l i gen te .
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CHAP ITRE V I

L 'H ISTOIRE ET  LA  POL IT IQUE.

MôSER DIScIPLE DE MONTESQUIEU

ET ADVERSAIRE DE ROUSSEAU.

B ien  que  l a  po l i t i que  fû t  au  p rem ie r  p lan  de  ses  p réoccupa t i ons

p ro fess ionne l  l es ,  Môse r  n ' a  réd igé  aucun  ouv rage  de  po l i t i que  pu re  en t re

1760 et  1756.  Les oeuvres qui  ont  vu le  iour  au cours de ces s ix  années

o n t  p o u r  o b j e t  I e  t h é e t r e ,  1 a  r e l i g i o n  e t  l ' h i s t o i r e .  L a  p o l i t i q u e  n ' e n

es t ,  ce r tes ,  j ama is  absen te ,  ma is  e l1e  n ' y  es t  i ama is  t r a i t ée  sous  Ia

fonne  d 'un  exposé  sys téma t ' i que .  E l l e  cons t i t ue  seu lemen t  l ' a r r i è re -p lan

qu i  dé tenn ine  I ' o r i en ta t i on  du  déba t  es thê t i oue ,  re l i g i eux  ou  h i s to r i oue '

Cela est  êgalement  vra i  de 1 'Histo i re d '1snabrvek dont  la  première par-

t i e  es t  achevée  en  1756  e t  pub l i ée  en  1768 .  Lo rsque  I ' au teu r . y  déc r i t
' l ' é vo lu t i on  

de  l a  p rop r i é tê  paysanne  I i b re  ou  l es  i ns t i t u t i ons  des  an -

c i e n s  p e u p l e s  g e r m a n i q u e s ,  i l  f a i t  d ' a b o r d  d e  I ' h i s t o i r e .  f l a i s  l o r s q u ' i I

suggè re  que  1e  passé  n 'es t  pas  sans  conséquence  pou r ' l e  p résen t  e t  oue
' I 'E ta t  ge rman ique  res te  un  modè le  pou r  l e  1ég i s l a teu r  moderne ,  i l  dévo i l e

s e s  a r n i è r e - p e n s é e s  p o l i t i q u e s .  C e  n ' e s t  q u ' à  p a r t i r  d e  1 7 6 6 , ' l o r s o u ' i ' l

comnence à rédiger ses articles pour 1a FeuiLLe dtannonces csnebv"'tci ' ,: ' is'-

e t  qu ' i l  r ep rend  une  ac t i v i t é  de  pub l i c i s te  qu ' i l  ava i t  i n te r romoue  de -

puis 1747 que Môser aborde d i rectement  les problèmes pol i t ' iques sans pas-

se r  pa r  l e  b ia i s  du  théâ t re ,  de  l a  re l i g i on ,  de  I ' h i s to i re  ou  de  que loue

au t re  su je t .  I 1  i naugu re  a ins i  une  ca r r i è re  d ' éc r i va in  po l i t i que  qu i  se

pou rsu i v ra  j usqu 'à  l a  f i n  de  sa  v ie .  L ' homme d 'E ta t  qu ' i 1  es t  devenu  à
' la  f in  de la  guerre de Sept  ans a rapidement  compr is  que ses desseins de

res tau ra t i on  e t  de  ré fo rme  ne  pouva ien t  abou t i r  que  s ' ' i I s  ava ien t  l e  sou -

t i en  de  ses  adn in i s t rés .  I l  f a l l a i t  donc  i n té resse r  l es  hab i t an t s  du  te r -

r i t o i r e  d 'Osnab ruck  aux  a f f a i r es  de  l 'E ta t ,  p résen te r  e t  exp l i que r  1es

projets de réforme et  les décis ions du gouvernement ,  fa i re l 'éducat ion

c ' iv ique des sujets pour  en fa i re des c i toyens aver t is  de leurs dro i ts  et
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de  l eu rs  devo i r s  ( t ) .  Pou r  réa l i se r  ce  t r ava i l  de  f o rma t i on  e t  d ' . i n fo r -
ma t i on  l e  cou r t  a r t i c l e  a jou tê  en  supp lêmen t  â  une  modes te  f eu i l l e  d ' an -
nonces au t ' i rage re lat ivenent  important  const i tuai t  un moyen b. ien p lus
ef f icace qu 'un gros ouvrage de réf lex ion pol i t ique.  f4ôser  ne veuf ,  pas
i n i t i e r  s e s  l e c t e u r s  à  l a  s c i e n c e  p o l i t i q u e ,  m a i s  i l  s o u h a i t e  q u ' i 1 s
soient  in formés t rês concrètement  de la  s i tuat ion locale et  des remèdes
qui  pennet t ra ient  de I 'amél iorer .  Dans ses ar t ic les hebdomadaires oui
fourniront la matière des Fantaisies patriotiques sa perspective est
p lus  l oca le  qu 'un i ve rse l  l e  ou  même na t i ona le ,  p l us  po l i t i que  qu 'h i s to r i -
que,  a lors que dans la  première par t ie  de | 'Hisxoi re d,@nabruek c 'est
au  con t ra i re  1e  po in t  de  vue  na t i ona l  ou i  I ' empor te  su r  l e  po . i n t  de  vue
loca l  e t  c ' es t  l ' h i s to i re  qu i  donne  l i eu  à  que lque  ré f l ex . i on  géné ra1e
s u r  l a  s i t u a t i o n  p o l i t i q u e  a c t u e l  l e .

0n  peu t  s ' é tonne r  de  vo i r  un  au teu r  don t  l ' ac t i v . i t é  p ro fess ion -
ne l l e  es t  en t i è remen t  consac rée  à  l ' ac t i on  po l i t i que  e t  adm in . i s t ra t i ve
reprendre de 1762 à 1766,  avec I 'His to i re d,Osnabruck,  le  cours o 'une
ré f l ex ion  h i s to r i que  qu ' i l  ava i t  i n te r rompu  à  l a  ve i i l e  de  l a  gue r re  de
Sep t  ans  avan t  d ' abo rde r ,  â  pa r t i r  de  1766 ,  des  su je t s  d ,ac tua l i t ê  po l i -
t ique qui  correspondaient  b ien mieux à ses prêoccupat ions concrètes
d 'homme d 'E ta t .  Pou rquo i  a - t - i l  f a i t  ce  l ong  dé tou r  pa r  l , h i s to . i r e ,  e t
pa r  l ' h i s to i re  é rud i t e ,  avan t  d ' en t re r  dans  l e  v i f  du  su je t  po l i t i oue
qu i  semb la i t  pou r tan t  1 ' empor te r  pa r  l , u rgence  en  ces  années  qu i  on t  su i -
v i  l a  f i n  du  con f l i t  ?  t a  démarche  de  l a  pensée  de  t , t ôse r  t e l l e  qu 'e l l e
se dessine dans les ar t ic les les p lus é laborés des Fanta is ies p: t t " j . : t i -

q,es peut nous suggérer une rêponse à cette quest.ion. Cette démarche ré-
pè te  d ' a i  l  l eu rs  l ' évo lu t i on  ' i n te l  l ec tue l l e  géné ra1e  de  no t re  au teu r .  De -

(1 )  Môse r  i nd ique  l es  bu ts  de  son  ac t i v i t ê  de  j ou rna l i s te  dans  1es  p ré -
faces de 1a première et  de la  deuxième par t ie  des Fanta is : - .s :^ .=/ . - , : -
t i ques  qu i -on t  ê té  réd igées  pa r  sa  f i l l e ,  Jenny  von  Vo ig t s  (HKA IV ,
p . . 9  e t  H l ( A  V ,  p .  9  s q . ) ,  d a n s  1 a  p r é f a c e  d e  l a  t r o i s i è m e  p à r t i e ,
qu i  es t  de  sa  p lume  (HM V I ,  p .  9  sq . )  e t  su r tou t  dans  deux  a r t i c l es
de la troisième partie : Ein neues ZieL fû.r, die itcchenachz-,i;en. '.,:,-
einem Frantenzinner (Hl(A VI, p. 80 sq. ) et Antuo"t en poiuret.e ::n
Tobosa  (H t (A  V I ,  p .  84  sq . ) "
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pu i s  p lus  de  v ing t  ans  i l  se  t r ouve  a f f r on té  pa r  ses  ac t i v i t és  p ro fes -

s ionne l l es  d ' homme dê  l o i  e t  d ' adm in i s t ra teu r  à  ce t t e  réa l ' i t é  comp lexe

que  rep résen te  l 'Evêché  d 'Osnab ruck .  Les  i ns t i t u t i ons  son t  f a i t es  d ' un

mélange inextr icable de coutumes qui  remontent  dans la  nui t  des temps

e t  d e  l o i s  q u i  s o n t  l e  f a i t  d e  l ' a b s o l u t i s m e  p r i n c i e r  l e 1  q u ' i l  s ' e s t

imposé avec p lus ou moins de bonheur depuis la  f in  de 1a guerre de

Tren te  ans .  L ' ensemb le  donne  I ' imp ress ion  d ' un  chaos  d 'où  tou te  l og ique  se -

ra i t  absente et  qui  échapperai t  à  toute invest igat ion rat ionnel le .  I l  en

est de mênre des structures sociales et économiques. Apparerment tout -v

es t  assez  s imp le .  L ' o rd re  de  l a  soc iê té  de  l 'Evêché  es t  ca lqué  su r  ce -

1u i  de  1 'Emp i re  :  l e  p r i nce  y  t i en t  1a  p lace  de  I 'Empereu r  e t  l es  é ta t s

p rov inc ' i aux ,  c l e rgé ,  nob lesse  e t  v i  l ' l es ,  ce l l e  des  ê ta t s  impér iaux .  l l a i s

l a  rêa l i t ê  es t  beaucoup  p lus  comp lexe .  Les  p ré roga t i ves  e t  l es  a t t r i bu -

t i ons  de  chaque  ca tégo r i e  soc ia le  son t  ma l  dé f i n i es  ou  se  son t  mod i f i êes .

Les états prov inc iaux ne par t ic ipent  p lus au gouvernement  tout  en s 'ef -

forçant  de fa i re contrepoids aux dêcis ions du pr ince.  Les pouvoirs  du

c le rgé  son t  l im i t és  pa r  l es  ex igences  de  1a  pa r i t ê  con fess ionne l l e .  Beau -

couo de nobles ne t i rent  o lus de leurs terres des ressources suf f isantes

pour entreteni r  leur  t ra in de v ie et  ne t rouvent  pas pour autant  à s 'em-

p loye r  t ous  dans  l ' a rnée  ou  dans  I ' adm in i s t ra t i on .  Le  so l  es t  souven t

passé aux mains des bourgeois avec toutes les anciennes prérogat ives sei -

gneu r i a l es  qu i  y  son t  a t t achées :  i l  a r r i ve  que  des  ro tu r i e r s  a ien t  des

se r f s  e t  qu ' i l s  exe rcen t  des  d ro i t s  de  j us t i ce  pa t r imon ia le .  I l  a r r i ve

même que  de  s imp les  paysans ,  vo i re  des  se r f s ,  se  so ien t  i ns ta l l és  su r

des terres qui  leur  donnent  le  dro ' i t  de percevoi r  quelque redevance pour

un four  ou un moul in  banal .  Les ar t isans cont inuent  â exercer ' leur  mét ier

dans le  cadre r ig ' ide des corporat ions dont  les st ructures sont  remises en

cause par  des édi ts  impér iaux inspi rés du phi lanthropisme des Lumières

et  par  1e développenent  des manufactures.  Les comnerçants,  pnivés des

avan tages  de  I ' anc ienne  l i que  hanséa t i que , ;ne  rêuss i ssen t  pas  à  écou le r

leurs produi ts  qui  sont  concurrencês par  f  invasion des marchandises

ê t rangè res  d ' o r i g i ne  f rança i se  ou  ang la i se .  Une  fou le  p ro l i f i que  de  pe -

t i ts  paysans,  journal iers ou ouvr iers de manufacture,  maj  enracinés dans

le terro i r ,  commencent  à const i tuer  un pro létar ia t  qu ' i  v i t  en marge des

s t ruc tu res  soc ia les  t r ad i t i onne l l es .  Eou rgeo i s  e t  paysans  pa ien t  des  re -

devances qui  ne semblent  p lus avoi r  de ra isons d 'êt re.  Les problèmes de
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success ion  dans  l es  f am i l l es  nob les  e t  l a  de t te  pa_vsanne  sou lèven t  des
problèmes apparemment insolubles.  Quj  doi t  payer  quo. i  ?  et  e qui  ? Dans
que l l e  mesu re  l e  se igneu r  es t - i l  conce rné  pa r ' l es  de t tes  de  son  se r f  ?
Le  se rvage  l u i -même cons t i t ue  une  ques t i on  redou tab le .  Se  j us t i f i e - t - i  l
encore dans une société imprégnée de 1 'espr i t  des Lumières ? En quoi  1e
statut  du ser f  se d is t ingue-t - i l  encore de celu i  du fermier  ou du mé-
taye r  ?  Sous  que l l es  cond i t i ons  do i t  se  f a i r e  l ' émanc ipa t i on  ?  Les  i ns -
t i tu t ions judic ia i res ne sont  pas moins complexes.  Les ressor ts  des d i f -
férentes instances sont  mal  dél imi tés.  Plus ieurs systèmes jur id ioues,

les uns re levant  du dro i t  coutumier ,  les autres du dro i t  romain ou du
droi t  nonnat i f  moderne,  s 'enchevêtrent  inextr icablement .  Qui  est  juge de
qu i  ?  E t  se lon  que l  d ro i t  ?  Tous  ces  p rob lèmes  n ,épu i sen t  oas  l , éven ta i l
ext rêmement large des s i tuat ions que Môser rencontre dans sa orat ioue
professionnel le  et  des sujets qu ' i l  aborde dans ses Fanta is : ies ?a=t . - :=-- -
ques,  donnant  du même coup une image assez complète de la  réal i té  osna-
bruckoise.  L 'auteur  de ces ar t ic les est  d 'abord un témoin de son temos.
un  obse rva teu r  ave r t i  de  l a  v i e  po l i t i que ,  soc ia le  e t  économique  dans 'un
pe t i t  t e r r i t o i r e  de  I 'A l l emagne  du  Nord .

Mais i l  ne veut  pas seulement  décr i re et  témoigner.  Son intent ion
est  prat ique :  i l  veut  résoudre les problèrnes qu ' i1  expose et  leur  t rou-
ve r ,  dans  l a  mesu re  du  poss ib le ,  des  so lu t i ons .  Avan t  de  mon t re r  ce  qu ' i 1
faud ra i t  f a i r e ,  i l  f au t  comprend re  ce  qu i  es t .  c ,es t  à  ce  s tade  ou ' i n te r_
v ien t  1 ' h i s to i re .  L ' obse rva t i on  du  p résen t  a  susc i t é  chez  l v l ôse r  l , i n té rê t
pou r  l e  passé .  Pou r  dénoue r  l es  f i l s  de  l ' êcheveau  où  se  mê len t  l es  i ns -
t i tu t ions modernes et  les coutumes anc ' iennes,  I 'h is tor ien doi t  d ,abord
d i s t i ngue r  ce  qu i  es t  d ' au jou rd 'hu i  de  ce  qu i  es t  d ' h i e r  e t  ce  ou i  es t
d ' h i e r  de  ce  qu i  es t  d ' avan t -h ie r .  comme l ' a r chéo logue  i l  do i t  sépa re r
les d i f férentes couches qui  se sont  accumulées au cours des âges.  I l  do i t
renonter  aux or ig ines des t radi t ions et  des inst i tu t ions et  dégager 1es
causes  qu i  l es  on t  f a i t  na î t r e .  ce  qu i  semb le  ê t re  absu rde  au jou rd ,hu i
ne  l ' é ta i t  pas  f o r cémen t  au t re fo i s .  pu i s  i l  f au t  examine r ' l es  f ac reu rs
qu i  on t  p rovoqué  au  cou rs  des  âges  l a  mod i f i ca t i on  e t  I ' a l t é ra t i on  des
i n s t i t u t i o n s  a n c i e n n e s .  L ' é v o l u t i o n  n ' e s t  p a s  l e  f a i t  d u  h a s a r d  :  d e s
s i t ua t i ons  nouve l l es  on t  c réé  des  beso ins  nouveaux  ou i  on t  donné  na i ssan -
ce  à  des  i ns t i t u t i ons  nouve l l es  e t  ce l l es -c i  ne  son t  pas  res tées  sans  e f -
f e t s  su r  l es  p récéden tes .  Pou r  Môse r  I ' h i s to . i r e  a  un  sens  e t  I ' êvo lu t . i on
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obé i t  â  une  l og ique  i n te rne  qu i  f a i t  que  l a  s i t ua t i on  p résen te  es t  t ou -
j ou rs  l e  p rodu i t  d ' un  déve loppemen t  cohé ren t  (2 ) .  Tou t  ce  qu i  es t  a  des

ra i sons  d 'ê t re .  Te l  l e  cou tume  ou  te l  l e  i ns t i t u t i on  ou i  ne  s ' exo l  i oue
plus dans le  contexte actuel  a eu autrefo is  un sens.  I l  faut  donc re-

t rouve r ' 1 " ' esp r i t "  qu i  a  p rês idé  à  sa  na i ssance .  Ce  qu i  es t  v ra i  d ' une
ins t i t u t i on  i so lée  I ' es t  enco re  b ien  p lus  de  I ' ensemb le  des  i ns t i t u t i ons

d'un terr i to i re.  Pendant  la  guerre de Sept  ans ù lôser  a acquis I ' in t ime

conv i c t i on  que  1 'Evêché  d 'Osnab ruck  n ' é ta i t  pas  une  c réa t i on  a rb i t r a i r e
qu i  deva i t  son  o r i g i ne  au  cap r i ce  de  que lque  p r i nce  ou  de  que lque  d ip lo -
mate,  mais une p lante qui  s 'est  développée organiquement  au cours d 'une

longue  h i s to i re  où  l e  rô le  des  i nd i v i dus  es t  accesso i re .  0snab ruck  es t
un microcosme har ' tnonieusement  const i tué et  par fa i tement  in tégré au ma-

c rocosme qu 'es t  I 'Emp i re  a l l emand .  L ' h i s to i re ,  ce l  l e  de  I 'A l ' l emagne  e t
ce l ' l e  de  l 'Evêché ,  révè le  I a  cohé rence  i n te rne  de  ce  co rps  po l i t i oue  e t
e n  j u s t i f i e  I ' e x i s t e n c e .  E l  I e  d e v i e n t  a i n s i  m o y e n  d ' e x p l i c a t i o n  ( 3 ) .  L e
présent  ne peut  se comprendre qu 'à par t i r  du passé.  Après avoi r  constaté

ce  qu i  es t  e f ,  I ' avo i r  déc r i t ,  Môse r  se  f a i t  h i s to r i en  pou r  en  exp l i oue r
l a  ra i son  d 'ê t re .  Dans  sa  v ie ,  comme dans  ses  a r t i c l es ,  l ' ê tude  du  passê

fa i t  su i t e  à  l ' ê tude  du  p rêsen t .

Ma is  i I  ne  su f f i t  pas  d ' exp l i que r .  I l  f au t  enco re  po r te r  un  d ia -o -
nos t i c  su r  I a  s i t ua t i on  ac tue l l e .  L ' homme con tempora in  n ' a  p lus  de  mémo i -
re .  Conva incu  que  l e  p rog rès  rend  i nu t i l e  l a  conna i ssance  du  passé  e t  oue
la  c i v i l i sa t i on  a  a t t e i n t  un  sommet  où  i l  peu t  se  d i spense r  des  ense igne -
men ts  de  l ' h i s to i re ,  i l  ne  se  f i e  qu 'à  sa  ra i son  qu i  l u i  pe rme t  de  décou -
v r i r ' l es  p r i nc ipes  un i ve rse l s  e t  i n rmuab les  su r  l esque l s  i l  do i t  cons t ru i -
re la  c i tê  terrestre.  Les dro i ts , imprescr ipt ib les de l 'honme re i rdent  cadu-
ques les t radi t ions qui  ne sont  que pré jugés absurdes et  souvent  in iques.

(2)  Dans la préface à la  première édi t ' ion de f  i i isxoi r .e i ,Osnabrueî , . ,
Môse r  sou l i gne  ce t te  cohé rence  de  l ' êvo lu t . i on  h i s to r i que  en  a f f j r -
mant ,que son Int?oduct ian (c 'est  a ' ins i  qu, i l  appel  le  cet te première
pa r t ' i e  dans  l ' éd i t i on  de  1768 )  dev ra i t  f ou rn i r  l es  bases  d ,une , ' l o -
g i q u e  h i s t o r i q u e "  ( H l ( A  X I I ,  l ,  p .  3 3 ) .

(3) Dès 1e premier paragraphe de la préface de f it istcire dtlsnabnrci<
Môse r  éc r i t  qu ' i l  l u i  a  f a l l u  remon te r  j usqu 'aux  temps  l es  p lus  re -
culés parce qu ' i l  "sênta i t  que les temps modernes ont  besoin de tou-
te  l a  l um iè re  des  temps  anc iens  (pou r  ê t re  compr i s ) , ,  (H tG  X I I ,  l ,
p .  3 1 ) .



La  ra i son  qu i  dé te rm ine  l es  règ1es  de  l a  mora le ,  qu i  f i xe  l es  mé thodes

d e  l a  p é d a g o g ' i e  e t  q u i  p r é s i d e  à  l ' é l a b o r a t i o n  d e s ' l o i s  s e l o n  l e s  p r i n -

c i pes  du  d ro i t  na tu re l  dén ie  t ou te  cohé rence  l og ique  au  deven i r  h i s to r i -
que .  Pou r  Môse r ,  l e  ra t i ona i i sme  de  l a  "ph i l osoph ie  à  l a  mode"  n ' es t
qu 'une  fo rme  de  I ' a rb i t r a i r e  qu i  dé t ru i t  l ' oeuv re  de  l ' h i s to i re  ou  ou i

empêche l 'êvolut ion nature l le  et  organique de se poursuivre normalement ,

L 'h is tor ien se mue alors en un censeur de son temps c lu i  dénonce les
méfai ts  du rat ional isme et  de l 'humani tar isme théor ioue des Lumières.
Oans les Fantqisies Patriotiques, i1 poursuit dans les domaines de la

cu l t u re ,  de  1a  pédagog ie ,  de  l ' économie  e t  su r tou t  de  l a  po l i t i que  ce t -
t e  c r i t i que  du  ph i i osoph i sme  qu ' i l  ava i t  dê jà  app l i quée  à  1a  re l i g i on

dans la Lettre att Vicaire sauogand. Dans un cas comme dans l 'autre, i l
oppose  à  l a  t héo r i e  abs t ra i t e  e t  un i ve rse l l e  l es  f a i t s ,  su r tou t  l es  f a i t s
h i s to r i ques  e t  l ocaux .  A  ceux  qu i  pos tu len t  a  p r i o r i  ce  qu i  dev ra i t  ê t re
i1  répond 'que  ce  qu i  n ' a  j ama is  é té  e t  n ' a  j ama is  é té  con f i rmé  pa r

1 'expér ience h is tor ique ne pourra jarnais êt re.  Et  ce qui  a été est  sou-
vent  mei l leur  que ce qui  est .  Les hommes d 'autrefo is  éta ient__p1us réa-
l i s t es .  I l s  ava ien t  un  sens  p lus  j us te  de  l eu rs  beso ins  e t  des  nécess i -
t és  du  l i eu  e t  du  momen t .  Les  i ns t i t u t i ons  d ' au t re fo i s  é ta ien t  p lus

cohérentes et  mieux adaptées aux réal i tés concrètes.  El les fourn issent
a ins i  au censeur des cr i tères.qui  lu i  permettent  de juger  le  prêsent .
L ' h i s to i re  es t  géné ra t r i ce  de  va leu rs  au  nom desc lue l l es  i l  peu t  condam-
ner les contre-valeurs des temps modernes.

Ma is  un  homme d 'E ta t  ne  peu t  pas  se  con ten te r  de  c r i t i que r .  C 'es t
auss i  un  homme d 'ac t i on  qu i  do i t  mode le r  l e  p résen t  en  essayan t  d ,ê l im i -
ne r  ce  qu i  es t  nu i s i b l e  à  I 'EÈa t  e t  au  c i t oyen ,  en  conse rvàn t  ce  ou i  es t
bon  e t  en  ré fo rman t  ce  qu i  peu t  l ' ê t re .  11  n ' ana l yse  pas  seu lemen t  1e
présent  et  n 'étudie pas seulement  le  passé,  mais i l  prépare également  1e
futur .  Après avoi r  étê témoin de son: temps,  h is tor . ien et  censeur,  Môser
es t  devenu  dans  sa  ca r r i è re ,  e t  dev ien t  dans  ses  a r t i c l es ,  r es tau ra teu r
e t  r é fo rma teu r .  L ' h i s to i re  va  enco re  l u i  f ou rn i r  l es  c r i t è res  ou i  l u i
permett ront  de restaurer  et  les modèles qui  1ui  permett ront  de réformer.
Comme restaurateur  i l  tente de sauver de ce qui  reste des inst . i tu t ions
anc iennes  ce  qu i  peu t  l ' ê t re  enco re .  Ma is ,  sachan t  qu ' i l  es t  absu rde  de
ma in ten i r  l a  l e t t r e  de  l a  t r ad i t i on ,  i 1  s ' e f f o r ce  d ' en  sauvega rde r  au
mo ins  1 ' esp r i t  qu ' i l  a  au  p réa1ab1e  dégagé .  Le  rê fonna teu r  sa i t  qu .on



n ' a r r ê t e  p a s  l a  m a r c h e  d e  l ' h i s t o i r e .  L ' é v o l u t i o n  s e  p o u r s u i t .  L ' e s s e n -
t ie l  est  de ne pas en per turber  le  cours nature l  par  des in tervent ions
intempest ives.  Le 1êgis lateur  doi t  donc promouvoir  des réformes qui  vont
dans le  sens du développement organique et  fa i re preuve de sagesse com-
me les anciens qui  tenaient  comptEde la nature des choses.  0r  la  nature
des  choses  veu t  que  l e  s i èc le  so i t  r a t i ona l i s te  e t  human i ta i re .  Le  bon
réformateur  ne peut  ignorer  les mental i tês n i  les manières de penser de
ses contemporains.  I l  lu i  faut  donc fa i re la  synthèse entre ce qu ' i l  peut

sauvega rde r  de  l ' esp r i t  du  passé  e t  ce  qu i  es t  l e  mo ins  mauva i s  dans  l e
présent .  Ses réformes sont  pour  une bonne par t  le  f ru i t  d 'un compromis
t rès réal is te entre le  passé et  le  présent .

Ana l yse  de  l a  s i t ua t i on  p résen te ,  r e tou r  au  pôssé ,  c r i t i cue  du
pnésent  et  construct ion du futur  par  un ef for t  de restaurat ion et  de ré-
fo rme  son t  l es  qua t re  ê tapes  de  l a  dêmarche  i n te l l ec tue l l e  de  f16se r  t e l -
1es qu'elles se dégagent de nombreux articles des Fantaisies pi.tricti,..-...ee

e t  t e l l es  qu 'on  peu t  l es  re t rouve r  éga lemen t ,  en  g ros ,  dans  sa  ca r r i è re
de  j u r i s te ,  d ' adm in i s t ra teu r  e t  d ' ho f ime  d 'E ta t .  I 1  appa ra î t  que  dans  ce
p rocessus  i n te l l ec tue l  I ' h i s to i re  occupe  une  p lace  p r i v i l êg iêe .  E l l e  es t
p résen te  à  t ou tes  l es  ê tapes .  E l l e  ne  peu t  pas  ê t re  abs t ra i t e  de  l a  p re -

mière où 1e passé est  sous- jacent  au prêsent  et  af f leure de temrJs â autre
dans  une  t rad i t i on  enco re  v i van te .  E l l e  f a i t  I ' ob je t  de  l a  seconde  qu j
l u i  es t  en t i è remen t  consac rée  e t  qu i  es t  l a  phase  p rop remen t  exp l i ca t i ve ,
ce l l e  où  l es  én ' i gmes  du  p résen t  son t  déch i f f r ées .  E l l e  f ou rn i t ' l es  c r i t è -
res  du  j ugemen t  c r i t i que  dans  l a  t r o i s i ème .  E l l e  se r t  de  modè ' l e  pou r  1a
res tau ra t i on  e t  ga ran t i t  l ' êqu i l i b re  de ' l a  ré fo rme  dans  Ia  qua t r i ème .

Aussi  ne t rouve- t -on guère d 'ar t ic le  important  dans les Fanta is ies ?a-
tz,iotiques qui ne contienne un développernent h'istorique (4). l, l i istoixe
dt)wnbruck,  du moins la  première vers ion de la  première Èart ie  qu. i  a
été achevée en 1766,  reprêsente dans 1,économie générale de l 'oeuvre de

(a )  I 1  y  a ,  b i en  en tendu  des  excep t i ons ,  en  pa r t i cu l i e r  t ous  l es  a r t i c l es
qu i  r ep rennen t  l a  t r ad i t i on  de  1 'ana l yse  mora le  e t  de  l a  sa t i r e  des
moeurs que Môser avai t  prat iquée dans ses revues de jeunesse.  I l .y  a
auss ' i  des ar t ic les purement  h is tor iques :  vers la  f in  des ônnées
soixante-d ix ,  Môser publ ie  dans le  supplément  à la  ?eui : - ;e  â, : r -n:z-
ces des extra i ts  de 1 'Histo i re.à,Csnabmtek.  l , la is  orescue tous ies ar-
t i c l es  qu i  son t  consac rés  à  l a  s i t ua t i on  po l i t i que ,  soc ia le  e t  écono -
mique contenpora ' ine conportent  des développements h ' is tor iques.
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Môser ce que les développements h is tor iques représentent  dans chacun

de  ses  a r t i c l es  de  pub l i c i s te .  Avan t  de  passe r  à  l a  c r i t i que  e t  aux  p ro -
j e t s  de  ré fo rme ,  l ' éc r i va in  po l i t i que  a  f a i t  oeuv re  d ' h i s to r i en .  I l  a
p lus  p réc i sémen t  rep r i s  e t  pou rsu i v i  ce t t e  enquê te  su r  l e  passé  qu ' j l

avai t  inaugurêe à la  f in  des années quarante en rédigeant  la  préface

d'Amrrùnius et  i l  est  passé de I 'aperçu purement  f ragmentai re â une v i -

s i on  p lus  g loba le  du  passé  de  1 ' { l l emagne  e t  des  pays  de  Basse -Saxe .

I'Eistoire dt2snabruck constitue l ' introduction aux ?ættaisies ?a;y4::i-
quee .  Avan t  d ' exp l i que r  pa r  l ' h i s to i re  l es  p rob lèmes  pa r t i cu ' l i e r s  ou i
font  l 'ob jet  des d i f férents ar t ic les,  l4ôser  se devai t  de se donner à

lu i -même au tan t  qu 'â  ses  f u tu rs  l ec teu rs  une  exp l i ca t i on  h i s to r i que

d'ensemble du phénomène "Osnabruck" .  A la  d i f fêrence des oeuvres précé-

den tes ,  l e  mar ' t r e -ouv rage  d 'h i s to i re  de  Môse r  n ' es t  pas  I ' oeuv re  d ' un
ê rud i t  pu r .  La  f i na l i t é  p ra t i que  en  es t  êv iden te  e t  i I  _v  au ra  l i eu  de

la préc iser .  E11e correspond au pro jet  fondamental  qui  inspi re toute
' I ' ac t i v i t é  

de  l ' éc r i va in  depu i s  l e  débu t  des  annêes  so i xan te .  Dans  ce
p ro je t  se  con fonden t  l e  pa t r i o t i sme  Ioca l  e t  l e  pa t r i o t i sme  na t i ona l ,
1e souci  de défendre l 'Etat  et  ce lu i  de défendre une cer ta ine concept ion
de la l iber té hér i tée du lo inta in passé.  En ce sens,  1 'Histo i t 'e  i ,Cs" : : -
b ruck  n ' es t  pas  mo ins  une  oeuv re  d ' éduca t i on  c i v i que  que  l es  a r t i c l es
qui  seront  rassemblés dans les EoÉais ies Pat t io t iques.  Cet te f ina l i té
p ra t i que  ou ,  p lus  p rêc i sémen t ,  po l i t i que ,  de  1 ' exposé  h i s to r i oue  n 'a f rpa -
ra î t  pas  seu lemen t  dans  l es  exp l i ca t i ons  que  1 'au teu r  a  pu  donne r  a i1 -
l eu rs ,  pa r  exemp le  dans  ses  l e t t r es ,  ma is  e l l e  se  révè le  dans  1 'ouv rage
' lu i -même 

où les notes,  qui  const i tuent  par fo is  de vér i tabies pet i ts  ar-
t ic les indépendants,  donnent  l ieu â de nombreux rapprochements entre le
passé  évoqué  e t  l e  p résen t  (5 ) .  I l  en  résu l t e  que  l e  l ec teu r ,  au  I i eu  de '

(5 )  Ce la  es t  v ra i  su r tou t  de  l a  p rem iè re  éd i t i on  de  l a  p rem iè re  pa r t . i e
de 1 'Histo i re dt )snabtwek.  Dans la seconde édi t ion et  dans la  deuxiè-
me  pa r t ' i e ,  qu i  on t  é té  pub l i ées  en  1780 ,  Môse r  f a i t  beaucoup  mo ins
référence au présent  ou év i te même ces sor tes de raoorochements.  L 'es-
p r i t  po1émique  e t  po l i t i que  es t  beaucoup  mo ins  marnué  dans  ce t te  êd i -
t i on  de  1780 .  Ce t te  évo lu t i on  j us t i f i e  que  l ' on  se  consac re  p lus  pa r -
t i cu l i è remen t  à  l ' é tude  de  1a  p rem ' i è re  éd i t i on  de  1768  qu i  cons t i t ue
réellement le prêlude h'istorique des Fantaisies ?q.=?i:: it.,Les.
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t rouver  un exposé purement  h is tor ique,  entre t rès rapidement  dans le

v i f  du  su je t  po l i t i que .  Môse r  p rend  so in  de  l u i  f a i r e  comprend re  que

son h is to i re est  un moyen de comprendre le  présent  et  oue les cr i tères

de  va leu r  qu ' i l  dégage  de  l ' ê tude  du  passé  son t  dé jA  ceux  qu ' i l  app l i -

quera au présent  pour  1e juger  ou pour le  réformer.  L ' i l t )s tco)re 1 ' îsr : -

bnæk cont ient ,  du moins en genne'  toute la  pensée pol i t ique que l 'au-

teur  dêveloppera jusqu'au dernier  jour  de sa v ie dans son oeuvre de pu-

b l i c i s te .  0n  ne  peu t  v ra imen t  comprend re  l es  a r t i c l es  con t re - révo lu t i on -

nai res qu ' ' i l  publ iera à par t i r  de 1790 dans la Ber l in ische l !cnatssc i*" - ; :
qu i  s i  1 ' on  conna î t  ses  concep t i ons  h i s to r i ques  te l l es  qu ' i l  l es  a  dé -

veloppées dans l ' I / is to i re dt )snabruck.  Une par t ie  importante du dévelop-
penent  qui  su i t  sera donc consacrê à I 'examen de cet  ouvrage.  , {a is  on en

ret iendra moins les aspects proprement  h is tor iques,  les problèmes de mé-

thode  e t  d ' exac t i t ude  c r i t i que  qu i  r e1èven t  du  t rava i l  de  l ' h i s to r i en

spéc ' i a l i sé ,  que  l a  ph i l osoph ie  géné ra le  e t  su r tou t  l es  p résupposés  po l i -

t iques.  La d imension h is tor ique qui  ne peut  pas êt re séparée de la  d imen-

s ion  po l i t i que  e t  qu i  en  f a i t  1 ' o r i g i na l i t é  ne  se ra  ce r tes  pas  nég1 i -oée ,

ma is  e l l e  se ra  abo rdée  sous  l ' ang le  de  l a  po l i t i que ,  un  ; t eu  co rnme  | " l ôse r

a  abo rdé  l u i -même 1a  re l i g ' i on  dans  l a  Le t t re  au  V i ca i re .

En retour, les Fantaisies ?atriotiqttes ne seront examinées que

dans la mesure où e l  les const i tuent  le  pro longement de f  i l is tc*e , i ' is -

nabnuck,  0n s 'arrêtera en pr ior i té  aux développements h is tor iques qui

p réc i sen t  ou  qu i  comp lè ten t  l e  t ab leau  ou i  es t  donné  du  passé  dans  I ' ou -

vrage d 'h is to ' i re .  0n ret iendra parmi  ces développements ceux qui  impl i -
quen t  ou  nou r r i ssen t  une  ré f l ex ion  po l i t i que .  L ' h i s to i re  se ra  é tud iée  à
t rave rs  1a  po l i t i que  e t  l a  po l i t i que  à  t r ave rs  l ' h i s to i re ,  comne  l e  f a i t
Môser lui-même. 0n ne rejettera cependant pas systénatiquenent ]es arti-

c les où | 'h is to- i , re t ient  peu de;p lacg,  rs{5:  qui  pro longent  et  préc isent

l a  pensée  po l i t i que  exp l i c i t emen t  ou  imp l i c i t emen t  f o rmu lée  dans  I ' . - s -

to i re dt )snabruck.  Les développements consacrés à la  morale,  aux moeurs,

à  1a  pédagog ie ,  à  l ' a r t  e t  à  l a  cu l t u re  ne  re t i end ron t  I ' a t t en t i on  cue
dans  l a  mesu re  où  i l s  se  ra t t achen t  à  un  p ro je t  po l i t i que  p lus  géné ra1

don t  i l s  cons t i t uen t  l a  consêquence  l og ique .  La  p r i o r i t é  se ra  donc  ac -

co rdée  â  1a  c r i t i que  des  concep t i ons  po l i t i ques  e t  soc ia les  du  ra t i ona -

I i sme  des  Lumiè res  e t  à  | a  pensée  po l i t i que  de  Môse r  t e l l e  qu 'e i l e  se

dêgage de ses projets de restauration et de réforme.
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L a  q u e s t i o n  q u i  v i e n t  à  1 ' e s p r i t  e s t  c e l l e  d e  l a  p l a c e  c l u ' o c c u -
pen t  l es  au teu rs  f r ança i s  dans  l es  éc r i t s  h i s to r i ques  ou  po l i t i nues
que  Môse r  a  réd igés  ap rès  1a  gue r re  de  Sep t  ans .  Une  h i s to i re  qu i  p r i -

v i l ég ie  l a  d imens ion  na t i ona le  e t  l oca le  au  dé t r imen t  de  l a  d imens ion
un i ve rse l  l e  n ' es t  pas  dans  l a  t r ad ' i  t i on  de  1  ' h i s to r i og raph ie  f r ança i se
des  Lun iè res .  E l l e  cons t i t ue  un  dé f i  à  l , eso r i t  un i ve rsa l i s te  e t  cosmo-
po l i t e  qu i  marque  l a  pensêe  de  nos  ph i l osophes  (5 ) .  E l l e  reme t  en  cause
les  i déaux  human i ta i res  e t  r a t i ona l i s tes  du  ph i l osoph ' i sme .  E l l e  éb ran le
le fondenent  même de f  idéologie des Lumières qui  postu le un progrès l i -
néa i re  e t  con t i nu  de  I ' human i té  j usqu 'A  un  po in t  de  pe r fec t i oh  qu i  sem-
b le  devo i r  ê t re  a t t e i n t  au  s i èc le  éc la i ré "  C 'es t  su r tou t  1 ' h i s to r i og ra -
ph ie  m i i i t an te  d ' un  Vo l t a i r e  qu i  semb le  ê t re  récusée  pa r  i , l ôse r .  Les  con -
cep t i ons  po l i t i ques  qu i  son t  1a  conséquence  de  ce t te  v i s i on  peu  o r tho -
doxe  de  I ' h i s to i re  son t  t ou t  auss i  é l o i gnées  de  ce l l es  des  ph i l osoohes

français.  Les cr i tères de valeur  que l 'auteur  de 1 ' r l is tod"e à, : )snebyr . : l
dégage de son étude du passé impl iquent  un refus radical  d 'une société
qu i  se ra i t  f ondée  su r1es  d ro i tS  de  l ' homme,  su r  l es  no t i ons  de  l i be r té
e t  d ' éga l i t é  e t  don t  l es  l o i s  se ra ien t  f i xées  se lon  l es  p r i nc . i pes  ra -
t i onne l s  d ' un  d ro i t  na tu re l  un ' i ve rse l .  La  po l i t i que  de  Môse r  es t  d . i amé-
t ra lement  opposée à cel le  que Rousseau é labore dans son I ivre du C:z=- : . ; :
social. L'auteur de 1'Histoire dt)snabmtck et des Fantaisies ?etz,i.ct:-i:-.t,::
semb le  donc  fa i re  p reuve  d 'une  pensêe  o r i g i na le  qu i  ne  p rêsen te  p lus  au -
cun point  commun avec cel le  des h is tor iens et  des penseurs f rança. is  de
son  s ièc le "

Le paradoxe rés ide pourtant  en ceci  que c,est  au moment où i l  a f -
f i rme p le inement  son or ig inal i té  que Môser se montre le  p lus ét ro i tement
t r ibuta i re de ses sources f rançaises.  Le tenne de "source"  est  d 'abord à
p r e n d r e  a u  s e n s  1 e  p l u s ' l i t t é r a l . 0 è s  l o r s  q u ' i l  a b o r d e  l e  t e r r a i n  e n c o r e

(6)  Paul ,Hazard,  La pensée euyopéenne au XVII ie  s ièc le.  Par . is ,  1946,
p .  ? 4 4 , - r e 1 è v e  q u e  c e t t e  " l i t t é r a t u r e  d u  f a i t , '  q u ' e s t  I ' h i s t o i r e
t rouve  I ' une  de  ses  i l l us t ra t i ons  I es  p lus  pa r fa i t es  dans  l , . j j s ; ; j -
t e  c i ' 1snabyuck ,  Môse r  es t  I ' au teu r  de  1 ,époque  qu i  s ,es t  1e  p ' l us  rap -
proché de 1a "RealgeschiChte '1,  mais i l  est  resté Ie moins européen
de  tous  l es  h i s to r i ens  con temoora ins .
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peu  exp lo rê  du  hau t  moyen -age ,  I ' h i s to r i en  osnab rucko i s  ne  peu t  se  9as -

ser  des matér iaux et  des documents qui  ont  êté rassemblês par  les éru-

d i t s  du  s ièc le  p récéden t .0 r  ces  g ros  ouv rages  d 'é rud i t i on  son t  p resoue

tous  f rança i s .  Sans  I ' i nmense  t rava i l  accomp l i  pa r  d ' obscu rs  che rcheu rs ,

bénédict ins de Saint -Maur ou autres compi lateurs re l ig ieux et  la ics de

sources médiévales,  Môser n 'aura i t  pas pu écr i re son Histc i re à ' )ena-

bmæk, pas p lus que Vol ta i re ntaura i t  pu écr i re son Essai  sur  i .es ' t :e l rs

ou Montesquieu ' les passages h is tor iques de l 'Espr l t  des Lc is .  Le dernier

auteur  no[mé a déjà cec ' i  de conrnun avec Môser qu ' i1  est  1e premier  au-

teu r  au  XV I I I e  s i èc le  à  pousse r  son  enquê te  h i s to r i que  au -de là  du  hau t

moyen-âge jusqu'à l 'ant iqui té gennan' ique.  Tous deux puisent  leurs ren-

se ignemen ts  su r  ce t t e  l o i n ta ine  époque  à  une  sou rce  commune  :1a ' Je t - : ; -

n ie de Taci te.  Montesquieu est  un des oremiers auteurs modernes à avoi r

sa i s i  e t  sou l i gné  1a  s ign i f i ca t i on  des  anc iennes  i ns t i t u t i ons  ge rman i -

ques pour ' la  fornat ion des sociétés pol i t ' iques européennes,  en par t icu-

l i e r  pou r  ce l l e  des  monarch ies  f r ança i se  e t  ang la i se .  Les  h i s to r i ens  e t

l es  j u r i s tes  a l l emands  de  l a  f i n  du  XV I I I e  s i èc le  e t  de  l ' êpoque  roman-

t ique ont  sur tout  retenu de 1a lecture de l 'Esor . i t  des ic ïs ,  qu 'aucun

d 'en t re  eux  n ' i gno re ,  que  l es  Ang la i s  on t  t r ouvé  1 'esp r i t  de  l i be r té  qu i
' i nsp i re  l eu r  cons t i t u t i on  "dans  1s5  bo i s ,de  Ia  German ie " .  Sous  f  impu l -

s ion de Montesquieu i ls  vont  chercher  maintenant ,  et  l ' lôser  en premier ,

s i  ce t  esp r i t  de  l i be r tê  ne  se  re t rouve  pas  dans  1es  i ns t i t u t i ons  des

A l l emands ,  l es  descendan ts  d i rec t s  des  Germa ins ,  o r , r  s ' i l  n ' es t  pas  pos -

s ib le  de  l e  ré in t rodu i re  dans  1a  l ég , i s l a t i on  a l l emande  moderne .  Sans

Montesquieu,  i i  n 'y  aura i t  probablement  jamais eu d 'Histo ine i 'Csnabrae'<

n i  d ' éco le  h i s to r i que  a l l emande  (7 ) .  4  pa r t ' i r  de  l ' i déa l  de  l i be r té  ge r -

man ique  I ' au teu r . f r ança i s  exp l i que  l a  cons t i t u t ' i on  ang la i se  e t  l es  o r i - '
g i nes  de  l a  monarch ie  f r ança i se  e t  i l  é l abo re  un  sys tème  po l i t i que  i déa1 .

(7) Eruin Hôlzle, Ne Idee einer altgernanischen îy,eiheic Lçy !!1tt-72s-
quïeu,  Munich et  Ber l in ,  L925,  p.  LLz,  af f i rme que les théor ies
de Montesquieu sur  les anciennes l iber tés gennaniques ont  exercé
une inf luence dêcis ive sur  la  pensée pol i t ique de l4ôser  et  de Herder
Elsa Sjôholm, Rechtsgeschichte aLs i l issenschaf t  unC ?a7. i t . )k ,  Ber l in ,
L972 ,  p .  8 ,  sou l i gne  que  l e  t ab leau  qu i  es t  donné  dans  l ' t sp r " i :  : : s
Lo i s  de  I ' anc ien  d ro i t  gennan ique  es t  d ' une  impor tance  déc i - s i ve  pou r
Môse r ,  Sav igny ,  E i chho rn  e t  t ou te  l ' êco le  du  d ro i t  h i s to r i oue  a l l e -
mand.



De la  même man iè re  Môse r  essa ie ra  de  comprend re  l es  i ns t i t u t i ons  a l l e -
mandes à par t ' i r  de ces lo inta ines or ig ines et  de concevoir  un système
pol i t ique qui  aura nécessai rement  des points communs avec celu. i  de
Mon tesqu ieu .  L ' ana log ie  des  concep t i ons  po l i t i ques  suppose  des  ana lo -
g ies de méthode.  Pour les deux auteurs l ,h is to i re devient  un moven de
comprendre le  pr€sent"  le  retouf  à. la  source permet de dégager 

- l , , 'es-

p r i t "  de  l a  l o i  e t  de  recons t i t ue r  l e  , , sys tème ' ,  dans  l aque l l e  e l l e  s ' i n -
t èg re  e t  l es  causa l i t és  d i ve rses  qu i  en  exp l i quen t  l , évo lu t i on .  l { on tes -
qu ieu  ne  s ' es t  j ama is  i n tê ressé  au  te r r i t o i r e  d ,Osnab ruck ,  ma is  i l  a
é tud iê  d ' au t res  en t i t és  po l i t i ques ,  na t i ons ,  c i v i  l i sa t i ons ,  soc . i é tês ,
don t  i l  a  essayé  de  dé f i n i r  1 ' esp r i t  géné ra l  e t  de  mon t re r  l a  cohé rence
po l i t i que  i n te rne .  I l  es t  même le  p rem ie r  â  avo . i r  dê f i n i  l , esp r i t  géné -
ra l  d ' une  na t i on  e t  à  avo i r  f ou rn i  a i ns i  à  Môse r ,  à  ses  con tempora ins
e t  à  s e s  s u c c e s s e u r s  I ' o c c a s i o n  d e  m ê d i t e r  s u r ' l ' , ' e s D r i t  n a t i o n a l "  a l -
lemand.  L 'objet  change,  mais 1es not ions et  les méthodes sont  les mêmes.
Là où t ' fôser  ne reprend pas le  contenu pol i t ique et  h is tor ioue de la  pen-
sée de Montesquieu,  i1  en reprend b ien souvent  les méthodes et  1a phi lo-
sophie générale.  Bref  le  Môser dont  les t ravaux h is tor iques et  0ol i t . i -
ques vont  êt re examinés maintenant  et  qui  sembla i t  se d is t inguer par  une
i r réduc t i b l e  o r i g i na l i t é  pa r  rappo r t  à  l a  pensée  géné ra le  des  Lumiè res
s ' a v è r e  ê t r e ,  b i e n  q u ' i l  s ' e n  d ê f e n d e  p a r f o . i s ,  I ' u n  d e s  m e i l l e u r s  d i s c . i -
p les a l lemands de Montesquieu.

L 'auteur  de | 'Espr i t  des Lois occupe une te l le  p lace dans la  pen-
sée h is tor ique et  pol i t ique du Môser d 'après 1a guerre de Sept  ans que
1'apport  qu 'ont  pu fourn i r  d 'autres auteurs f rançais ne semble revêt i r
qu 'un caractère l tur€ment  épisodique.  Vol ta i re est  dêsormais re légué à
l ' a r r i è re -p lan .  sa  ph i l osoph ' i e  de  l ' h i s to i re  es t  pa r  exce l l ence  l , exp res -
s ion de cet te idêologie des Lumières que Môser récuse tota lement .  son ra-
t ' i ona l i sme  po l i t i que ,  qu i  I ' amène  à  pa r l e r  avec  mépr i s  e t  i r on . i e  des  i n -
conséquences  du  d ro i t  cou tum ie r ,  es t  t ou t  à  l , opposê  de  ce t te  p réd i l ec -
t i on  que  Môse r  nou r r i t  pou r  l a  d i ve rs i t é  des  t rad i t i ons  l oca les .  I l  n ,en
demeure pas moins qu ' i l  a  donné dans son Essai  sur  ies lce"r rs  une v is ion
générale de l 'évolut ion h is tor ique sans laquel le  i ' t i is to i . te  d. tCsnabyte?.
eût  été impensable.

A première vue Môser est  encore p lus ê lo igné de Rousseau oue de
Vol ta i re '  Le système pol i t ique qui  est  exposé dans le  c .nt ta+.  saci ; i  est
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b ien  fa i t  pou r  I ' i r r i t e r  p l us  p ro fondémen t  enco re  que  1e  sys tème  re l i -

g i eux  qu i  es t  exposé  dans  l a  P ro fess ion  de  fo i  du  V i ca i re  savoya rd '

C 'es t  l e  t r i omphe  du  sys tème  ra t i onne l ,  de  I a  t héo r i e  e t  de  I ' u top ' i e

des  d ro i t s  un i ve rse l s  e t  i na l i énab les  de  I ' hon rme ,  de  l a  con fus ion  en t re

l ' ho rme  e t  l e  c i t oyen ,  de  l ' êga l i t a r i sme  e t  de  l a  l i be r té  dêgagée  de

tout  contexte h is tor ique et  pol i t ique,  bref  de tout  ce que Mbser récuse-

ra  j usgu 'à  son  de rn ie r  sou f f l e .  B ien  p lus  que  Vo l t a i re ,  l e  réa l i s te '

Rousseau ,  l e  t héo r i c i en  i déa l i s te ,  es t  I ' adve rsa i re  pa r  exce l l ence  de
' l ' homne  

d 'E ta t  osnab rucko i s .  Ma is  i l  se  t r ouve  que  ce t  i déa l i s te  n ' es t

pas  un  ph i l osophe  comme les  au t res ,  qu ' i l  se  veu t  même an t i - ph i l osophe '

qu ' i 1  ne  c ro i t  pas  au  p rog rès  co t tme  I ' en tenden t  ses  con tempora ins ,  qu ' i 1

rêve  d 'un  âge  d 'o r  i r r éméd iab lemen t  pe rdu ,  qu ' i l  f onde  I ' o r i g i ne  des  so -

c ié tés  su r  un  con t ra t ,  qu ' i l  p rêche  l e  re tou r  à la  na tu re ,e t  qu ' i l  es t i -

me,  entre autres idées in téressantes,  que l 'éducat ' ion de I 'homme ne peut

pas êt re purement  in te l lectuel le  et  qu 'on ne fonne pas uniquement  les

ind i v i dus  avec  des  l i v res .  Ce  son t  l à  des  vues  qu i  ne  peuven t  que  sédu i -

re cet  adversai re du phi losophisme des Lumières qu 'est  l lôser .  I l  ne peut

donc pas tota lement  ignorer  Rousseau qui  1ui  inspi re tant  de rêact ions

résolument  négat ives et  d 'autres aussi  résolument  posi t ives.  Dans son

oeuv re  de  ma tu r i t é ,  Môse r  es t  un  d i sc ip le  de  Mon tesqu ieu  e t  un  adve rsa i -

re  de  Rousseau .  Ma is  i l  l u i  a r r i ve  pa r fo i s  auss i  de  récuse r  1e  p rem ie r

e t  de  p rê te r  une  o re i i l e  comp la i san te  au  second .  Quo i  qu ' i l  en  so i t ,  ces

deux  au teu rs ,  l es  seu l s  avec  l esque l s  i l  en t re t i en t  enco re  un  d ia logue

constant ,  êc l ipsent  tous les autres écr iva ins f rançais qui  ne iouent
p lus désormais dans son oeuvre qu 'un rô le t rès épisod' ique.

En rêdigeant  1 'Histo i re d 'osnabmtck Môser s ' impose corrne un écr i -

va in  o r i g i na l  t an t  pa r  sa  concep t i on  du  p rocessus  h i s to r i que  que  pa r ' l e

su je t  qu ' i l  t r a i t e .  Dans  un  s ièc le  qu i  acco rde  en  géné ra l  une  g rande  im-
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po r tance  au  rô le  des  fo r tes  i nd i v i dua l i t és  dans  l , h i s to i re ,  i l  me t  en
valeur  1es phénomènes col lect i fs  et  les grandes forces anonymes.  A une
êpoque  où  l a  p lupa r t  des  h i s to r i ens  s ' i n té ressen t  en  p r . i o r i t é  au  oeve -
n i r  de  t ou te  l ' human i té ,  i l  concen t re  ses  e f f o r t s  su r  l e  deven i r  d ' une
na t i on  e t ,  à  l ' i n té r i eu r  de  ce t te  na t i on ,  su r  ce lu i  d ,un  te r r i t o i r e .
L 'Histo iye d ' )a71abnrck n 'est  pour tant  pas sor t ie  du néant .  Môser n,a
pas pu ignorer  tota lement  les grands courants de I 'h is tor iographie con-
temporaine qui  I 'ont  marqué,  par fo is  â son insu,  et  même dans le domai-
ne  de  I ' h i s to i re  na t i ona le  e t  r ég iona le  i l  a  eu  des  p rédêcesseu rs  qu i
on t  pu  l ' i nsp i re r .  i l  n ' es t  donc  pas  i nu t i l e  de  p rocéde r  à  un  b i ' l an
succ inc t  de  l a  reche rche  h i s to r i que  ve rs  l e  m . i l i eu  du  XV I I I e  s i èc le .  Ce
bi lan permett ra à Ia fo is  de déf in i r  les courants auxquels r lôser  se rar-
tache et  de prendre la  mesure de son or i  g inal i té .  L ' l l isxat- re d '?s4. ! ! - ' ._- - .
es t  éga lemen t  une  oeuv re  re la t i vemen t  o r i g i na le  en  rega rd  de  l , évo lu t i on
in te l l ec tue l l e  de  l ' au teu r  j usqu 'au  débu t  des  années  so i xan te  e t  oe  sa
p roduc t i on  l i t t é ra i re  passée .  I l  dêcouv re ,  ce r tes ,  1a  d imens ion  h i s to r i -
que dès la  f in  des années quarante et  i l  a  déjâ maintes fo. is  mani festé
son  i n té rê t  pou r  I ' an t i qu i t é  ge rman ique  e t  pou r  l e  passé  l oca l .  l 4a i s  ses
travaux,  en général  t rès ponctuels,  ont  une por tée l imi tée et  ne débou-
chent  pas nécessai rement  sur  un t ravai l  h is tor ique d 'envergure oui  of f re
au  l ec teu r  une  vas te  syn thèse  de  l ' h i s to i re  a l l emande  e t  un  tab leau  t rès
é labo ré  du  passê  des  pays  de  Easse -Saxe  j usqu ,à  I ' emo i re  ca ro l i ng ien .  Un
aperçu sur  la  genèse de 1 'Histo i re d,1snabmtck permett ra donc de mieux
comprendre les ra isons qui  ont  amené Môser à rédiger  cet  ouvrage d 'h is-
to i re d 'un genre s i  par t îcu l ier ,  e t  de voi r  comment se sont  forrnées les
pr inc ipales idées qui  en déterminent  l ,or ientat ion.  L iHisto i re a,Cs":z-
btuck n 'est  pas un ouvrage fa i t  d ,une seule p ièce.  La première édi t ion
de  1768 ,  ce l l e  qu i  nous  i n té resse  p lus  spéc ia lemen t ,  es t  en  réa l i t é  t r ès
peu osnabruckoise.  El le  conprend une importante préface qui  est  Eoure en-
t i è re  consac rée  à  I ' h i s to i re  d 'A l l emagne  depu i s  l es  o r i g i nes  ge rmanroues
jusqu 'au  l endema in  du  T ra i t ê  de  Wes tpha l i e .  Le  co rps  même de  l , ouv rage
porte b ien le  t i t re  d 'Histo i re d,O,snabntck,  mais,  en y a joutant  le  sous-
t i t re  d ' In t rodt tc t ion génér,aLe,  I 'auteur  annonce d,emblée qu, i1  ne va pas
entrer  i rnmédiatement  dans le  v i f  du sujet  (B) .  Les ouatre chapi t res oui

(8) )snabnickisehe Geschichte.
E d i t i o n  d e  r é f ê r e n c e :  H K A

ALLgene ine  E in le i twzg,  0snabruck  1768.
X I I ,  1 .  A b r ê v i a t i o n  u t i l i s é e :  - : C  L .
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cons t i t uen t  ce t t e  " i n t roduc t i on "  pa r l en t  en  e f f e t  assez  peu  de  1 'Evêché

d iOsnab ruck ,  ma is  i l s  on t  pou r  ob je t  un  ensemb le  p lus  vas te ,  ce lu i  des

tr ibus germaniques de Basse-Saxe dont  i  ls  t racent  I 'h is to i re iusqu'à
leu r  i n tég ra t i on  dans  l ' emp i re  ca ro l i ng ien ,  en  me t tan t  I ' accen t  su r

leurs inst i tu t ions pol i t ' iques.  La seconde édi t ion de 1 'Eis to ine â '5s, : : -

bruck es l  sor t ie  douze années aprês la  première,  en 1780.  El le  reprend

la première,  avec la  préface.  Mais l ' rn t rodact ion génénale dont  cer ta ins

développements ont  été assez considérablement  remaniês s 'appel le  mainte-

nant Histoit'e d')snabmæk. Prerrière partie et Môser a aiouté aux quatre

chapi t res in t roduct i fs  un c ' inqu' ième chapi t re qui  est  ef fect ivement  con-

sac ré ,  ce t t e  f o i s - c i ,  à  l r h i s to i re  des  s i x  p rem ie rs  évêques  osnab rucko i s

su r  l es  Ca ro l i ng iens  (9 ) .  A  ce t te  p rem iè re  pa r t i e  s ' en  a jou te  une  secon -

de  qu i  é tud ie  l e  deven i r  de  l 'Evêché  depu i s  l a  f i n  de  1 ' emp i re  ca ro l i n -

g ien  en  A l l emagne  j usqu 'au  déc l i n  du  g rand -duché  de  Saxe ,  c ' es t -à -d i re

de 918 à 1192 (10) .  L 'Histo i re dt )srnbmtck est  une oeuvre inachevée (11) .

Quand la cr i t ique en par le,  c 'est  en général  à la  préface et  aux quatre

p rem ie rs  chap i t r es  i n t roduc t i f s  qu 'e l l e  se  ré fè re ,  pa rce  què  c ' es t  l à

qu 'e l l e  t r ouve  1es  g rands  p r i nc ' i pes  e t  l es  i dées  d i rec t r i ces  de  1a  pen -

sée h is tor ioue de Môser,  Force est  de reconnaî t re qu 'à oar t i r  du moment

où  I ' au teu r  abo rde  l ' h i s to i re  osnab rucko i se  p rop remen t  d i t e ,  i  I  pe rd  un

peu de vue les grandes intu i t ions qui  font  la  valeur  de son ouvrage et
qu ' i l  t end  à  se  pe rd re  dans  l e  l aby r i n the  de  l a  ch ron ique  l oca le  e t  de

(9) )snobrliekische Gesehichte. Ez,ste? ?eiL. Editê chez Nicolaï, avec la
seconde par t ie ,  à Ber l in  et  à Stet t in  en i780.  Cet te seconde édi t ion
comporte,  outre Ia préface de 1768,  une cour te préface à la  seconde
éd i t i on ,  da têe  d 'Osnab ruck ,1e  20  fév r i e r  1780 .  Ed i t i on  de  rê fé rence
pou r  l a  seconde  éd i t i on  de  l a  p rem iè re  pa r t i e  :  H IG  X I I , 2 .  Ab rév ia -
t i o n  u t i l i s é e  :  0 G  2 ,  l .

(lO) 2snabrûekische Geschichte Zueiter TeiL. Von d2n. Ausgange ies iL;:t:-
Lingischen Stanmes in DeutsehLand bis auf den Untergang des C':,css-
herzogùtns Sachsen, prêcédêe d'une prêface datée d'0snabruck, le
12 mai  1780.  Edi tée en même temps que la lère par t ie ,  chez Nicola i
à  Be r l i n  e t  à  S te t t i n ,  en  1780 .  Ed i t i on  de  ré fé rence :  H IG  X I I I .
Ab rév ia t i on  :  oG  ? ,2 .

(11 )  Môse r  ava i t  dé jà  rêd igé  que laues  é lémen ts  d ' une  t ro i s i ème  pa r t i e  qu i
concernent  Ia v ie des évêquesosnabruckois de 1193 à 1250.  Ces f raq-
ments ont  été rassemblés et  publ iés par  Johann Kar ' l  Ber t ram St i jve-en
1 8 2 4  e t  r e p r i s  e n  1 8 4 3  e n  s t r '  V I I , 2  p u i s ,  e n  1 9 6 9 / 7 1  e n  H K A  X I I I .
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ce t te  h i s to i re  des  souve ra ins  régnan ts  qu ' i l  ava i t  r écusée  au  dépa r t
(12 ) .  0n  s ' en  t i end ra  donc  dans  ce t te  é tude ,  comme la  g rande  ma jo r i t é
des  c r i t i ques ,  à  l a  p rê face  e t  à  I a  p rem iè re  pa r t ' i e  e t  p l us  pa r t . i cu l i è -
rement  à 1 ' In t roàtct ion généraLe de 1a première édi t ion.  Lorsqu, i l  re-
manie cet te prem' ière vers ion,  entre 1778 et  1780,  l t tôser  est  près d 'ache-
ve r  sa  ca r r i è re  de  pub l i c ' i s t e  e t  i l  a  réd igé  l a  p lupa r t  des  a r t i c l es
qu' i l  a  rassenblés dans les Fanta is ies patr lo t iques (13) .  I l  a  é l . im. iné
de la seconde êdition de la prenière partie de l, it istoite à.tOsnabr-+ck
la  p lupa r t  des  apeçus ,  en  pa r t ' i cu l i e r  ceux  qu i  on t  t r a i t  â  l a  s i t ua t i on
ac tue l l e  e t  qu ' i l  a  pu  déve loppe r  dan6  l es  a r t i c l es  des t i nês  au  supp lé -
ment de 1a FeuiLLe d'ætnonces osnabmrckoise. Ce travail de décantation
lu i  permet de conférer  à la  seconde édi t ion dès quatre chaoi t res in t ro-
duct i fs  une p lus grande cohérence et  une p lus grande c lar té.  l ra . is  cet te
s imp l i f i ca t i on  s ' es t  f a i t e  au  dê t r imen t  de  l a  r i chesse .  La  p rem iè re  ve r -
s i on  es t  p l us  i n té ressan te  dans  l a  mesu re  où  e l l e  esqu i sse  1a  p lupa r t
des grands thèmes historico-polit iques des Fantaisies ?atrioticu.es et
où  e l l e  révè le  a ins i  b i en  m ieux  que  l a  seconde  ces  a r r i è re -pensFes  po l i -
t ' iques de Môser qui  nous in téressent  au premier  chef .  L ,examen de la pré-
face aura pour but  essent ie l  de dégager les l ignes d i rect r ices de la  pen-

sée  h i s to r i que  de  l ' au teu r  e t  de  p réc i se r  l es  i n f l uences  f rança i ses  ou i
s 'y  mani festent .  Celu i  de 1 ' In tnoduct ion généraLe permett ra de fa i re le
b i l an  des  sou rces  f rança i ses  que  Môse r  a  exp lo i t ées ,  de  dégage r  l es  é lé -
ments qu ' i1  emprunte A Rousseau dans sa concept ion des or . ig ines oes so-
c ié tés  huma ines  e t ,  su r tou t ,  de  compare r  t e  t ab leau  qu , i l  donne  des  i ns -

(12)  Ce jugement  sera ' i t  à  nuancer dans le  déta i l .  Môser reste f idè le à
son  p ro je t  i n i t i a l  en  adop tan t ,  pa r  exemp le ,  dans  l a  seconde  pa r t i e
un  p lan  te rna i re  qu i  l u i  pe rme t  de  d i s t i ngue r  l , h i s to i re  des  évê -
ques ,  ce l l e  de  l 'Evêché  e t  ce l l e  du  ban  e t  a r r i è re -ban  des  paysans -
so l  da t s .

(13)  En 1782 Môser abandonne la d ' i rect . ion de la  ieui l ie  d, :n:czces.  t4ais
i l  appo r te ra  enco re  spo rad . i quemen t  j usqu ,à  l a  f i n  de  sa  v ie  sa  co l l a -
bo ra t i on  au  supp lémen t  du  j ou rna l ,  qu i  s ' appe l l e  depu i s  L773  i , , es : -
fd.Lische Beitrdge zum llutzen und Vergntgen. Les mei l leurs oe ses ar-
t ic l99 publ iés dans les , test fd.L l :sehe- tse i t râge seront  repr is  à par t i r
de 1787 dans la tsey,Linische !4onatssehrift nui leur assureront une
aud ience  na t i ona le  e t  où  pa ra i t r on t  en  pa r t i cu l i e r  ses  éc r i r s  conEre -
révo lu t i onna i  r es .
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t i tu t ions gennaniques avec celu i  qu 'en donne l4ontesquieu dans 1 '1s:v ' i :

des Lois.

0n  a  d i t  du  S ièc le  des  Lumiè res ,  qu i  es t  ce lu i  de  l a  souve ra i -

n e t é  u n i v e r s e l l e  d e  l a  r a i s o n ,  q u ' i l  n ' a v a i t  o a s  e u  l e  s e n s  d e  I ' h i s t o i -

re.  S ' i ' l  est  pour tant  une époque qui  a innové dans Ie domaine h is tor ioue

et  qui  a découvert  l , importance de la  d imension h is tor ique pour la  com-

p réhens ion  de  tous  l es  phénomènes  de  l a  v i e  soc ia le  e t  cu l t u re l ' l e  huma i -

ne  c ' es t  b . i en  ce l l e  de  vo l t a i r e .  con rme  i l  I ' a  f a i t  pou r  l es  au t res  d i s -

c i p l i n e s  s c i e n t i f i q u e s ,  l e  X V I I I e  s i è c l e  a  a s s u r é  I ' a u t o n o m i e  d e  l a

sc ience  h i s to r i que  en  app l i quan t  au  deven i r  de  l ' human i tê  l es  mé thodes

cr i t iques et  comparat ives des sc iences exactes sans teni r  compte de pré-

supposés théologiques,  métaphysiques ou moraux et  en établ issant  un rap-

po r t  r i gou reux  en t re  l es  sc iences  de  Ia  na tu re  e t  I ' h i s to i re ,  ce  qu i  l u i

a  pe rm is  de  dégage r  f  i dée  d 'une  évo lu t i on  du  gen re  huma in  (14 ) .  Ve rs  1e

mi l i eu  du  s ièc le  l a  sc ience  h i s to r i que  a l l emande  es t  en  p le ine  mu ta t i on .

L e s  g e n r e s  t r a d i t i o n n e l s ,  c o r m e  1 ' h i s t o i r e  u n i v e r s e l l e ,  l ' h i s t o i r e  d e s

d i f f é ren ts  pays  e t  l a , ' s t aa tenkunde" ,  l a  " sc ience  des  E ta t s " ,  qu i  ava ien t

chacun leurS méthodes,  leurs formes d 'exposi t ion par t icu l ières et  dont

l ,objet  éta i t  s t r ic tement  déterminé sont  de moins en moins prat iquês ou

sub i ssen t  des  t rans fOrma t i ons  d 'Où  von t  na î t re  de  nouve l l es  f o rmes  d 'h iS -

tor iograph. ie (15) .  Les h iStor iens découvrent  de nouveaux centres d ' in té-

rêt  et  englobent  dans leurs recherches des domaines encore ineip lorés

de la u ie humaine.

(14) t{ i lhelm 0i l they, Das 7E. Jahthundett und àie-gesch".eh7i13122 
"tte- '='In :  t { .  D i l they ,  C,esanne l te  Sch? i f ten ,  t ' .  I I I ,  Gôt t ingen,  3e  éd .  '  1962

p .  ? 0 9 .

( 15 ) Peter Schmi dt, Studien ' iber i .  ! \ëser aLs i l istot ' iken, ca - ci : .  t  P' 36 .'  
C e  t a b l e a u  s u c c i n c t  d e  l a  s c i e n c e  h i s t o r i q u e  a l l e m a n d e  v e r s  1 7 5 0  d o i t
beôucoup à  1 'ouvrage de  P '  Schmid t .  0n  pour ra  consu l te r  éga lement
F.X. von t legele , Gesehichte èl 'er deutsehen l l istaricgt ' :-el ie, se'- ' -  :a-
Auft?eten des 1lwnanismts. Munich et Leipz' i  g, 1885-et E. Fueter '
Gesehichte cier neueren l l istonn)oçrachie. Berl in'  1911.
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Cet te  évo lu t i on  se  man i fes te  t ou t  pa r t i cu l i è remen t  dans  l e  gen -
re  de  I ' h i s to i re  un i ve rse l l e  qu i  a  connu  son  apogée  dans  l a  seconde
m o i t i é  d u  X V I I e  s i è c l e  o ù  e l l e  c o n s t i t u a i t  I ' o b j e t  p r i v i l é 9 i é  d e  I ' e n -
seignement  de t radi t ion humaniste à cause de son contenu éducat i f  (16) .

0n  l a  con fonda i t  vo lon t i e r s  avec  l ' h i s to i re  pa r  exce l l ence  e t  on  l a  re -
comandai t  comne "maî t resse de v ie et  de sagesse pol i t ique" (17) .  El le
se déf in issai t  par  le  réc i t  de tous les événements humains depuis les
or ig ines jusqu'à l 'époque contemporaine dans tous les Etats,  chez tous
1es peuples et  dans tous les temps (18) .  tes réc i ts  de voyage qu. i  ont
é1argi  le  champ des connaissances ethnographiques const i tuent  une mat . iè-
re  nouve l l e  pou r  I ' h i s to i re  un i ve rse l l e .  C 'es t  p r i nc ipa lemen t  Vo l t a i r e
qu i  a  t r ans fonné  un  gen re  essen t i e l l emen t  l im i t é  à  I ' h i s to i re  po l i t i que
en  "h i s to i re  des  moeurs " .  I 1  ex ige  en  ou t re  que  l ' h i s to i re  so i t  t r a i t ée
d 'un  po in t  de  vue  ph i l osoph ique ,  c ' es t -à -d i re  que  l es  f a i t s  i so lés  ne
so ien t  p lus  p résen tés  dans  l eu r  s imp le  su i t e  ch rono log ique ,  ma is  éva lués
à  l eu r  impor tance .en  rega rd  de  l ' évo lu t i on  de  l ' human i té .  Les  h i s to -
r iens de Gôt t ingen,  dont  Môser a f réquenté cer ta ins représentants du-
rant  ses études univers i ta i res,  ont  tenu comgte de ces tendances nouvel-
l es .  f ou t  en  con t i nuan t  à  s ' i n té resse r  essen t i e l  l emen t  à  1 ' h i s to i re  po -
' l  

i t i que ,  i l s  dé f i n i ssen t  I ' au then t i que  h i s to i re  un i ve rse l  l e  co rmne  une
histo i re généra1e des peuples qui  doi t  s 'a t tacher à " tous les phénomè-
nes remarquables concernant  toutes les nat ions connues et  s 'é tendre de
' l a  

c réa t i on  du  monde  j usqu 'à  l ' époque  con tempora ine , , (19 ) .  L ' , , h i s to i  r e
de I 'humani té"  correspond par fa i tement  au pro jet  de Vol ta. i re c lu. i  veut
que  l ' on  t i enne  compte  de  I ' h i s to i re  cu l t u re l l e .  Ce  gen re  v i se  à  donne r

( 1 6 )  P .  S c h m i d t ,  o p .  e i t . ,  p .  3 6 .

( 1 7 )  W e g e l e ,  o p .  e i t . ,  p .  4 7 8 .

( 1 8 )  A r t i c l e  " H i s t o i r e  u n i v e r s e l l e ,  H . i s t o i r e  g ê n é r a 1 e " .  : r
Un i t te rea l leû ikon,  vo l  .  49 /50 ,1 ,746,  co lonne 1748.

(19) Gatterer '  vom histot lsehen PLan" rn :  ALlgeneine i l istcv, ich-e Zib". i :-
t h e k ,  t .  I ,  H a l l e ,  L 7 6 7 ,  p . 2 6 .



- 8 0 4 -

une  me i l l eu re  conna i ssance  de  l a  na tu re  huma ine  en  fou rn i ssan t  des  ma-

tér iaux empruntês au passé et  au présent  de nat ions qui  peuvent  for t

b ien êt re séparées les unes des autres par  1 'espace et  le  temps.  Bien

qu' i l  a i t  tendance à procêder â des rapprochements audacieux,  par

exemple entre des inst ' i tu t ions germaniques pr imi t ives et  ce l  les de la

Rome ant ique,  Môser re jet te a pr ior i  ce genre h is tor iographique.  I l

n ' empêche  que  c res t  Vo l t a i r e  qu i  a  donné  un  nouve l  esso r  à  l a  sc ience

h i s to r i que  a l l emande .  En  rega rd  de  l  ' h i s to i  r e  géné ra ie  de  l  ' human i té ,

les lu t tes entre pr inces et  empereurs auxquels les h is toniens a l lemands

avaient  accordé toute leur  at tent ion perdent  beaucoup de leur  in térêt .

L 'h ' is to i re dynast ique et  ce l ' le  des fa i ts  et  gestes accompl is  par ' les souve-

ra ins ,  ce  que  I ' on  appe l l e  en  A l l emagne  l es  "Haup t -und  S taa tsak t i onen" ,

ne  peu t  dêsoma is  p lus  cons t ' i t ue r  l ' ob je t  p r i nc ipa l  de  l ' h i s to i re .  0n  es t

a ins i  amené  à  rév i se r  l es  p r i nc ipes  qu i  dêc iden t  du  cho i x  de  l a  ma t i è re .

Pou r  des  obse rva teu rs  ave r t i s  de  l ' évo lu t i on  de  l a  sc ience  h i s to r i que ,

e t  Môse r  en  es t ,  I ' i dêe  de  Vo l t a i r e ' qu i  es t  de  d resse r  un  tab leau  d 'en -

semble d 'une époque,  de décr i re " le  génie et  les moeurs des hommes",

const i tue une nouveauté qui  remet en cause toutes les formes t radi t ion-

ne l l es  de  l ' h i s to r i og raph ie .  Môse r  s ' en  souv iend ra  l o r squ ' i  l  r éd ige ra

I ' in t roduct ion et  cer ta ins déveloooements de son Histc i re i ' jsnab1te i ,

L 'h i  s to i  re de I  'empi  re ou des terr i to i  res a l  lemands ,  I  a  "deutsche

Landesgesch i ch te "  a  dé jâ  f a i t  I ' ob je t  de  t ravaux  i n té ressan ts  dans  l a

p rem ' i è re  mo i t i é  du  XV I I I e  s i èc le  (20 ) .  E l l e  a  ses  rac ines  dans  l a  t r ad i -

t i on  é rud i t e  e t  savan te  don t  e l l e  a  l es  qua l i t ês ,  c ' es t -à -d i re  1 ' exp lo i -

ta t ion systémat ique des sc iences auxi l ia i res et  la  col lect ion t rès com-
plète des sources,  coûme 1es défauts- ,  c 'est -â-d i re une s impie prêsenta-

t ion des fa i ts  sans Souci  de cohérence interne.  Au n iveau infêr ' ieur ,on

trouve des ouvrages à caractère tendancieux qui  ont  essent ie l lement  pour

bu t  de  p rouve r  l es  d ro i t s ,  l ' anc ienne té  ou  l ' i ndêpendance  de  ce r ta ines
fam i l l es  rêgnan tes  que  l ' on  veu t  sous t ra i re  à  l ' au to r i t é  de  que lque  p r i n -

(20)  0n  peut  c i te r ,  conrne exemples  représenta t i f s  de  ce  courant  tckhar t ,
Comnentarii de nebue Fransiae 1rientaLis et îoisccoatts iizrtebL.':,-
gens is . . . ,  Wûrburg ,  1729,  N ico laus  Schaten ,  i i îa to r " ie  . ies== lc l l :e .
Neuhaus, 1690 qs. et,  du même auteur, AnnaLes ?aierbcner.ses.
N e u h a u s ,  i 6 9 3 - 1 6 9 8 .
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ce -é lec teu r  ou  de  I ' empereu r .  Aucun  de  ces  ouv rages  d 'h i s to i re  rég iona -
le n 'apporte des vues nouvel les et  c 'est  b ien l  ' ' j ts tc iye i , îsn: ! . : - . , . . - ' . . .
qu i  a  renouve lé  I e  gen re .  l 4ôse r  f a i t  assez  g rand  cas  de  1 ,h i s to . i r e  de
1 ' E m p i r e ,  d e  l a  " R e i c h s g e s c h i c h t e " ,  à  l a q u e l l e  i l  a  é t é  i n i t i é  p a r  s e s
ma î t res  des  Un ive rs i t ês  d ' l éna  e t  de  Gô t t i ngen .  Ce  qu i  l e  sédu i t  dans
ce  gen re  c ' es t  l ' assoc ia t i on  cou ran te  qu 'on  y  p ra t i que  en t re  I ' h . i s to i re
et  le  dro i t .  La lecture de l 'Espr" i t  t ies Lois  qui  se préoccupe assez peu
d e  I ' h i s t o i r e  d e  I ' E m p i r e ,  m a i s  q u i  é c l a i r e , ' l ' h i s t o i r e  p a r  l e s  l o i s  e t
i es  l o i s  pa r  l ' h i s to i re "  (21 )  a  pu  l e  con f i r . r ne r  dans  ses  p ré fé rences .  En
par lant  de son Histo i re dt1snabrwck à Thomas Abbt ,  i1  ne perd jamais de
v u e  q u e  l ' h i s t o i r e  l o c a l e  n ' e s t  q u ' u n  a s p e c t  p a r t i c u l i e r  d e  l , h i s t o i r e
na t i ona le ,  Quê  l , une  éc la i re  l , au t re  e t  que  son  amb i t i on  p rem iè re  es t  de
t r a v a i l l e r  à  " u n e  n o u v e l l e  h i s t o i r e  d e  I ' E m p i r e ' ,  ( Z Z ) .  L ' h . i s t o i r e  d u
Re ich  res te  l ' a f f a i r e  des  j u r i s tes  qu i  veu len t  reméd ie r  aux  i nsu f f i san - .
ces du dro i t  publ ic  impér ia l .  I ' ls  est iment  qu ' i ' l  n ,est  pas possib le
d 'é laborer  une théor ie de ce dro i t  sans combler  les nombreuses lacunes
que  p rés€n ta i t  l a  l ég i s l a t i on  impér ia le  pa r  des  p récé ien ts  que  seu le
I ' h i s to i re  peu t  f ou rn i r .  Dans  sa  p ra t i que  d 'hon rne  de  l o i  e t  de  conse i l -
ler  du gouvernement  Môser a été souvent  amené,  sur tout  à la  f in  de la
guerre de Sept  ans où i l  devai t  défendre les dro i ts  du ro i  d 'Angleterre
con t re  l e  chap i t r e  d 'Osnab ruck ,  à  recou r i r  à  de  te l s  p récéden ts  h i s to r i -
ques .  Conçue  dans  ce t  esp r i t ,  I ' h i s to i re  imoér ia le  me t  I ' accen t  su r  l es
dro i ts  de 1 'empereur  et  des états impér iaux.  Schmauss,  le  professeur de
Môser a Gôt t ingeq s 'est  pour tant  ef forcé de sor t i r  de ce cadre ét ro i te-
men t  j u r i d i que  pou r  é tab l i r  en t re  des  fa ' i t s  b ru t s  e t  ma l  exp lo i t és  des  re -
l a t i on i  causa les  e t  assu re r  1a  cohé rence  e t  l a  con t i nu i t é  du  réc i t  h i s to -
r i que .  Son  t rava i l  au ra i t  pu  abou t i r  à  une  vé r ' i t ab le  h i s to i re  de  l ' évo lu -
t i on  po l i t i que  e t  j u r i d i que  du  Sa in t -E rnp i re ,  s ' i l  n ' ava i t  é té  dé fo rmé  pa r
l a  f i na l i t é  pu remen t  u t i l i t a i r e  du  p ro je t  e t  pa r  un  manque  de  ma î t r i se
dans  1 'aop l i ca t i on  du  p r i nc ipe  des  causes  e t  des  e f f e t s .  Ses  successeu rs ,

( 2 L )  E s p r t t  d e s  L o i s ,  X X X I , 2 ,  ê d .  R .  C a i l l o i s ,  p .  5 4 3 .

(22) Bniefe, p. 146. ef.  aussi Pph lU,40 : r lonsehlaq zu 217q24 z2224 l-. ; t
der  deutsehen Re iehsgesch ieh te  (HtG VI I ,  pp .  t fô - t33)  réd i9ê  en  lTg i
e t  où  Môser  dêve loppe une au t re  concept ion  oue dans  la  p ré iace  de
f  i l i s to i re  d 'osnabmtck  en  par lan t  de  la  Pa ix  de  1495 qu i  é tab l i t  les
bases  du  nouve l  Emoi re .



- 8 0 5 -

Johann  von  Mascov  e t  J .  S .  PÛ t te r  on t  abou t i  à  des  résu l t a t s  p lus  sa -

t i s fa i san ts ,  l e  p rem ie r  en  t rans fonnan t  I ' h i s to i re  de  l 'Emp i re  en  une

h i s to i re  du  peup le  a l l emand  e t  l e  second  en  fondan t  l a  cons t i t u t i on

impér ia1e  su r  
' l es  

anc iennes  i ns t i t u t i ons  geman iques  (23 ) .  Ces  t ravaux

annoncent  ceux de Môser dont  i  ls  sont  presque contemporains.

L 'auteur  de I 'His to i re d '1snobruck a également  t rouvé des é ié-

men ts  qu i  pouva ien t  se rv i r  à  I ' h i s to i re  de  1 'Emp i re  qu ' i 1  p ro je ta i t

d ' esqu i sse r  dans  un  au t re  gen re  h i s to r i que ,  l a  " sc ience  des  E ta t s " ,  ap -

pelée "Stat is t ik"  ou encore "Staatenkunde".  Ce genre,  dest iné à la  for-

mat ion des or inces et  des futurs hommes d 'Etat ,  fourn issai t  des in for-

ma t i ons  po l i t i ques ,  géog raph iques ,  économiques  e t  i u r i d i ques  qu ' i l  i l -

l us t ra i t  pa r  des  ape rçus  h i s to r i ques .  Le  bu t  pou rsu i v i  é ta i t  p ra t i que  :

l 'é tude cornparat ive des d i f férents Etats devai t  permett re une mei l leure

compréhens ion  du  ca rac tè re  pa r t i cu l i e r  de  I 'E ta t  don t  l e  l ec teu r  se ra i t .

un jour  le  souverain ou l 'adminis t rateur .  En rédigeant  f  i i is tc i re i 'C:-

nabmtck l1ôser  ne Derdra pas de vue cet te f ina l i té  prat ique'  puisqu' i l

songe  auss i  à  i n fo rmer  des  réa l i t és  l oca les  l e  f u tu r  p r i nce -évêque ,  l e

duc  d 'Yo rk  (24 ) .  I l  conna i ssa i t  en  t ou t  cas  assez  b ien  l e  gen re  de  1a

"s ta t i s t i que "  qu 'ava ien t  p ra t i qué  des  au teu rs  auss i  ém inen ts  que  Hermann

Conr ing et  Samuel  von Pufendorf  (25) .

Un  au teu r  qu i  se  p roposa i t  d ' é tud ie r  l es  anc iennes  i ns t i t u t i ons

gennan ' i ques  ne  pouva i t . i gno re r  un  au t re  cou ran t  de  I ' h i s ton iog raph ie ,

que  1 'on  dés igna i t  pa r  1e  te rme  d " 'An t ' i qu i t â ten fo rschung" ,  d " ' é tudes

su r  l es  an t i qu i t és " .  Ce  gen re  é ta i t  né  ve rs  l e  m i l i eu  du  XV I Ie  s i èc le

et  s 'é ta i t  considérablement  développé pendant  la  première moi t ié  du

XVI I I e  s i èc le .  I l  ava i t  pou r  ob ie t  l ' é tude  du  d ro i t  r oma in  e t  des  anc iens

droi ts  a l lernands.  Le représentant  le  p lus éminent  de ce courant  éta i t  le

(23)  Dans le texte indiqué à la  note précédente l4ôser  regret te pour tant
que  Pû t te r  n ' a i t  t r ouvé  qu 'un  f i l  d i r ec teu r  t r op  ténu  e t  c l u ' i l  a i t
manqué de recu] .  I l  lu i  reproche en outre des t ransi t ions t rop ar-
t i f i c i e l ' l e s  ( H M  V I I ,  p .  1 3 2 ) .

(24)  La seconde édi t ion de 1 'Histo ine d 'Csnabvwck est  t rès s igni f icat i -
vement  dédiée au jeune pr ince.  Les préfaces de 1768 et  de 1780 mon-
t ren t  à  l ' év idence  que  Môse r  pou rsu i va i t  essen t i e l  l emen t  des  bu ts
êducat i  fs .

(25) H. Conring, Econen rentn oublicatutr cotiorryn tatars rrbis. Helmstgdt,
1660. Samuel von Pufendorf, EinLeitung ztt àer' ï istcr.ie iey, oormeluns
ten Reiehe und Staaten... in E'uLrcoa. Francfort 1668-86.
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j u r i s te  e t  pub l i c i s te  hanov r i en  Dav id  Georg  S t rube ,  oue  l t ôse r  conna i s -
sa i t  dé jà  pa r  son  pè re  en  1740  (26 )  e t  don t  i 1  app réc ia i t  l es  t r avaux
ju r i d i ques ,  po l i t i ques  e t  h i s to r i ques  (27 ) .  Rappe lons  que  S t rube  é ta i t
un adm'i rateur de l4ontesquieu dont i I vante 1'!sot"it , ies -cis dans ses
Ibbenstunden(Z8),  un recuei l  de t ravaux consacrés en grande par t ie  à
I ' évo lu t i on  des  d ro i t s  de  l a  nob lesse  e t  à  I ' o r i g i ne  de  l a  souve ra ine -
tê terr i tor ia le.  Ces deux derniers problèmes sont  au centre des préoc-
cupat ions de Môser au moment où i l  t ravai l le  à I ' I l is to i re d,Osnabr, - rck.

Ce  tab leau  succ inc t  de  l ' é tude  de  l a  sc ience  h i s to r i que  ve rs  l e
m i l i eu  du  XV I I I e  s i èc le  mon t re  que  1 'h i s to r i og raph ie  a l l emande  é ta i t  à
' l a  

ve i l l e  de  sub i r  des  mu ta t i ons  impor tan tes .  Les  gen res  p ra t i qués  j us -
qu 'a lo rs  e t  l es  résu l t a t s  auxque l s  i l s  on t  abou t i  ne  réponden t  p lus  aux
ex igences  de  l a  sc ience  moderne .  Less ing  es t  l ' un  des  p rem ie rs  à  avo i r
t radui t  dans les L i tenaturbv ' ie fe f  insat is fact ' ion généra1e et  l 'a t tente
de  ses  con tempora ins  (29 ) .  De  tous  l es  gen res  l i t t ê ra i res ,  c ' es t ,  à  son
a v i s ,  1 ' h i s t o i r e  q u i ,  e n  A l l e m a g n e ,  s e  p o r t e  l e  p l u s  m a l .  L e s  b e a u x  e s -
pr i ts  manqueht  de mat ière et  de volonté pour s 'appl iquer  aux durs t ra-
vaux  d 'é rud i t i on ,  t and i s  que  l es  savan ts  son t  i ncapab les  de  fa i re  de
grandes synthèses.  Seul  l 'honme qui  décr i ra. i t  I 'h is to i re de son temps et
de son pays mér i tera i t  le  t i t re  de vér i table h is tor ien.  Herder  réc lame
dans son traité tJeber &ie Reiehsgesehichte, ein histctlscher Staz:erg:,:":
une  h i s to i re  d 'A l l emagne  qu i  ne  se ra i t  pas  sépa rêe  de  ce l l e  de  I 'Emp i re
et  qui  décr i ra i t  en par tant  des documents la  format ion progressive de
l 'Etat  moderne et  sa const i tu t ion i  Les réf lex ions de Lessing et  de Herder
montrent  qu 'après les ef for ts  qu 'avaient  accompl is  les générat ions pré-

(?6)  Cf .  chap.  ler  de ce t ravai l  e t  la  le t t re â Lodtmann du 16 août  1240.
B r l e f e ,  p . 3 .

(27 )  Môse r  l e  c i t e  é log ieusemen t  dans  l a  p ré face  à  cG  L ,  HKA X I I ,  l ,  o .  44 .

(?8 )  C f .  Chap .  l e r ,  no te  53 .

(29 )  Le t t re  no  52 ,  du  23  aoû t  L759 .  I n :  G .E .  Less i r t g ,  i i ez . ke ,  ed .
J .  P e r f a h l ,  M u n i c h , 1 9 6 9 ,  t .  t l ,  p . 8 6 1  s q .
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cédentes pour rassembler  ' les 
matér iaux,  ' les 

temps éta ient  mûrs en
Al lemagne pour les grandes synthèses dont  des ôuteurs comme Vol ta i re

en France et  Hume, Robertson et  Gibbon en Angleterre avaient  donné quel-

ques  bons  exemp les .  Ces  au teu rs  s ' é ta ien t  éga lemen t  i n té ressés  â  l ' h i s -
t o i r e  na t i ona le ,  ce l l e  de  l eu r  na t i on ,  avec  Hume e t  Vo l t a i r e ,  ou  ce l l e
de la Rome ant ique,  avec Gibbon.  Ce que les Al lemands réc lamaient  p lus
pa r t i cu l i è remen t ,  c ' é ta ' i t  une  h i s to i re  de  l eu r  p rop re  na t i on  qu i  l eu r
penni t  de ret rouver ' leur  ident i té  en redécouvrant  leur  passé et  de dé-
f i n i r ' l eu r  "esp r i t  na t i ona l "  se lon  l a  vo ie  qu 'ava i t  i nd iquêe  i 4on tesqu ieu

en  é tud ian t  l es  p r i nc ipes  qu i  f o rmen t  1 ' esp r i t  géné ra l  d ' une  na t i on .
Dans  ses  ré f l ex ions  su r  l ' h i s to i re  de  I 'Emp i re  dans  sa  p ré face  à  l ' ; : s -
toire d'1snabtaek et, à un moindre degré, dans les quatre chapitres de
1' Intnoduet ion généraLe de 1768,  Môser a à la  fo is  contr ibué à expr imer
I ' a t t en te  de  ses  compa t r i o tes  e t  à  esqu i sse r  l es  g randes  l i gnes  d 'une
so lu t i  on  sa t i s fa i san te .

Mais l ' lôser  a voulu écr i re également  une h is to i re de l 'Evêché
d '0snab ruck  e t  s ' i l  a  i nnové  en  é tab l i ssan t  un  rappo r t  en t re  l ' h i s to ' i r e
a l l emande  e t  ce l l e ,  p l us  ê t ro i t e ,  de  sa  p rov ince ,  i l  n ' a  pas  to ta lemen t
i nnové  dans  l e  doma ine  de  l ' h i s to r i og raph ie  l oca le  (30 ) .  L ' h i s to r i og ra -
phie osnabruckoise a conrnencé au haut  moyen-ege par  des inscr ipt ions que
l 'on rédigeai t  au moment des fêtes de Pâques et  dont  on a conservé des
extra i ts  qui  vont  de 722 à 1110.  I l  reste également  de nombreux documents
qui  fourn issent  en par t ' icu l ier  des renseignements sur  les act iv i tés des
évêques .  Le  p rem ie r  ouv rage  impor tan t  de  l ' h i s to i re  l oca le  es t  ce lu . i  ou ,a
rêdigê â par t i r  de 1480 le bourgrestre et  consei l ler  épiscopal  Er tmann
sous  l a  f o rme  d 'une  ch ron ique  Ia t i ne  de  l 'Evêchê .  L ' au teu r  ê ta i t  j u r . i s t e

et  i l  a  rassemblê de précieuses sources qui  aura ient 'é té perdues sans
lu i .  Ensu i t e  I ' abbé  d ' I bu rg ,  Maurus  Ros t ,  a  éc r i t  au  XV I Ie  s i èc le  l es
Arma les  I bu rgeo i ses .  Au  XV I I I e  s i èc le  l a  po lém ique  re la t i ve  à  l ' au then -
t i c i t é  des  documen ts  a t t es tan t  l a  f onda t i on  d 'Osnab ruck  a  donné  l i eu  à
de  nombreux  éc r i t s .  Zacha r i as  Gô tze ,  qu i  ava i t  é té  I ' un  des  ma î t res  de

(30 )  Su r  I ' h i s to r i og raph ie  osnab rucko i se ,  c : .  H .  Fo rs t ,  " 0 i e  Gesch i ch t s -
sch re ibung  im  B i s tum 0snab ruck  b i s  zum Ende  des  17 .  Jah rhunde r t s ' , .
fn :  Deutsehe GesehichtsbLâ. t te?,  Gotha,1904,  t .  V,  pp.  LL7-L27.
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Môse r  au  gymnase  mun ic ipa l ,  a  déc r i t  l es  ves t i ges  de  l ' épooue  p r im i t i -

ve et  du temps de 1 'occupat ion romaine.  l , la is  le  prédecesseur imnédiaL

de l fôser  dans le  domaine de I 'h is tor iographie locale a été son ami

d 'en fance ,  Ca r l  Ge rha rd  W i l he lm  Lod tmann ,  qu i  a  réd igé  l es  f r agmen ts

d ' u n e  h ' i s t o i r e  d e  1 a  W e s t p h a l i e  e t  d ' u n e  h i s t o i r e  d ' 0 s n a b r u c k  q u ' i 1  n ' a
pas pu fa i re-  impr imer (31) .  I l  ne fa i t  pas de doute que Môser a été te-

nu au courant  de ces t ravaux par  Lodtmann et  qu ' i ]  a  pu l i re  au moins

une par t ie  de ses manuscr i ts .  Son intent ion première a été de poursuivre

l ' oeuv re  de  son  an i ,  ap rès  l a  mor t  de  ce lu i - c i ,  en  1755 .  I l  s ' en  exp l i -
que ouver tement  dans la  préface de 1758 dans laquel le  i1  d ' i t  de son pré-

décesseu r  qu ' i 1  a  " con té  e t  déc r i t  l es  évênemen ts  avec  1a  p rêc i s i on  qu i
' l u i  

ê ta i t  pa r t i cu l i è re ,  sans  l es  o rdonne r  en  fonc t i on  d ' un  bu t  dé te rm i -

n é "  ( 3 2 ) .  D a n s  l ' i n t e n t i o n  p r o b a b l e  d ' é v i t e r  1 e  r e p r o c h e  d ' a v o i r  p l a g i é
' l 'oeuvre 

de son prédécesseur,  Môsqr met  en valeur  la  d i f férence des
points de vue respect ' i fs .  En rêal i té ,  les deux ouvrages présentent  un

cer ta in nombre de ressemblances f rappantes et  une inf luence d i recte du
p lus  anc ien  su r  I e  p lus  rêcen t  n ' es t  nu l l emen t  à  exc lu re  (33 ) .  Les  deux
auteurs rernontent  jusqu'à I 'ant iqui té germanique dont  i ls  examinent  avec
p r é c i s i o n  l e s  i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s .  I l s  f o n t  u n  b i l ô n  d e  l a  s i t u a t i o n
chaque  fo i s  que  l e  schéma in ' i t i a l  sub i t  une  mod i f i ca t i on  impor tan te .  i 1s

é tenden t  l eu rs  i nves t i ga t i ons  â  I ' ensemb le  du  passé  a l l emand  ou  no rd ioue
dans  l a  mesu re  où  l ' h i s to i re  géné ra le  des  pays  ge rman iques  a  eu  des  e f -
f e t s  su r ' l e  des t i n  pa r t i cu l i e r  du  te r r i t o i r e  osnab rucko i s .  Tous  deux
adoptent  un p lan qui  par t  d 'un espace p lus vaste pour se concentrer  pro-
g ress i vemen t  su r  I ' espace  p ' l us  l im i t é  de  i 'Evêché .  Ma is  i l  es t  v ra i  oue
' les 

deux ouvrages révêlent  des d i f férences tout  aussi  év identes.  Comme
i1  l ' i nd ique  l u i -même dans  l a  p ré face ,  Môse r  a  é l im iné  de  nombreux  é lé -
ments qui  ne correspondaient  pas à ses propres in tent ions,  car  i l  vou-

(31)  Lodtmann a publ ié  également  à Helmstedt  en 1753 des t !cz: t r ,en-"2
osnabrugensia ec histor-ia Romana, Francia, Satcnica er.Lta zo::is
iLLustrata.

( 3 2 )  P r é f a c e  A  0 G  L ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 2 .

( 3 3 )  P .  S c h m i d t ,  o p .  c i t . ,  p .  5 4  s q . ,  f a i t  I e  b i l a n  d e s  a n a l o g i e s  e t  d e s
di f fêrences que présentent  entre eux 1 'Histc i re â,asr .cbyte< de
Lodtmann et  ce l le  de Môser.
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l a i t  su r tou t  t r a i t e r  " l ' h i s to i re  des  d ro i t s ,  des  us  e t  cou tumes ' '  ( 34 )

de son pays et  i l  a  ordonné son exposé en fonct ion de ce choix,  tandis
que son prédêcesseur s 'est  contentê de re later  les fa i ts  avec précis ion

sans  dègage r  une  l i gne  géné ra le  d ' évo lu t i on  (35 ) .  C 'es t  donc  tou te  l ' o -

r ientat ion et ,  en conséguence,  tout  l 'éc la i rage des phénomènes h is tor i -
ques qui  sont  d i f férents chez Môser.  Celu i -c i  adopte un point  de vue
qu i  n ' es t  p l us  ce lu i  du  ch ron iqueu r  ê rud i t  se lon  l a  t r ad i t i on  a l l emande ,

ma is  qu i  se  rapp roche  d 'emb lée  de  ce lu i  de  Mon tesqu ieu  pa r1e  souc i  d ' a -

bo rde r  l r h i s to i re  pa r  1e  b ia i s  des  i ns t i t u t i ons ,  des  moeurs  e t  des  cou -

tumes .  C 'es t  enco re  â  I ' exemp ie  de  1 'Esg r t t  des  Lo i s  qu ' i l  i n t rodu i t

dans son exposé des é lêments que son prédécesseur avai t  négl igés,  en

é tud ian t ,  pa r  exemp le ,  l es  ca rac té r i s t i ques  na tu re l l es  du  pays  don t  i l

f a i t  l ' h i s t o i r e .  I l  n e  s ' o c c u p e  p a s ,  e n  o u t r e ,  d e  1 a  p r é h i s t o i r e  e t  r e -

nonce  aux  spécu la t i ons  su r  l a  man iè re  don t  I ' human i té  s ' es t  r épandue  à
I ' o r i g i ne  su r  t ou te  l a  t e r re  e t  s ' es t  i ns ta l l êe  en  Eu rope .  I 1  d i t  peu  de

choses de l 'époque qui  sépare la  f in  des guerres entre Romains et  Ger-
mains et  l 'ent rêe de Char lemagne en Baise-Saxe,  mais son tableau se fa i t
p l us  p rêc ' i s  dès  l o r s  qu ' i 1  abo rde ' l ' h i s to i re  de  l 'Evêché  l u i -même.  Pa r -

t an t  d ' au t res  p rém isses ,  i l  a  une  au t re  concep t i on  de  I ' an t ' i qu i t é  ge rma-

n ique  que  Lod tmann .  L ' i dée  qu ' i 1  se  f a i t  des  l i be r tés  a l l emandes  l ' amène

â  sou l i gne r  I  ' au to r i  t é  po l  i t i que  des  p rê t res ,  à  é tab l  i r  une  d i s t i nc t i on

très net te entre l 'armée des paysans l ibres et  les t roupes const i tuées
pa r ' l a  c l i en tè le  des  nob les ,  en t re  1es  peup les  séden ta i res  e t  1es  peu -
p les  m ig ra teu rs ;  i l  dé f i n i t ,  à  l a  d i f f é rence  de  son  p rédécesseu r ,  1a
Gerrnanie corme une fédération dirigée contre une all iance armée de peu-
ples de l 'Est  et  présente les Saxons conme des "Sassen",  des sédenta i res
pa r  dé f i n i t i on .  L ' impo r tance  qu ' i l  acco rde ,  à  l a  su i t e  de  l 4on tesqu ieu ,
aux  i ns t i t u t i ons  l ' amène  à  examine r  avec  so in  l es  mod i f i ca t i ons  qu 'a  su -
b ies la  const i tu t ion pr imi t ive lorsque Char lemagne a in t rodui t  en Saxe
les  l o i s  f r anques .  B re f ,  I ' ouv rage  de  Lod tmann  es t  ce lu i  d ' un  é rud i t

( 34 )  P rê face  â  oc  I ,  HKA X l I ,  1 ,  p .  31 .

(35)  rb id.  ,  p .  32.



8 1 1  -

consciencieux qui  donne un rêc i t  l inéai re et  peu ou prou commenté des
fa i t s ,  t and i s  que  ce lu i  de  l 4ôse r  es t  d ' un  j u r i s te  e t  d ' un  penseu r  po -

l i t i que  qu i  s ' e f f o r ce ,  A  l a  man iê re  de  Mon tesqu ieu ,  de  dêgage r  1es  p r i n -

c i p e s  q u i  f o n t  I ' e s p r i t  g é n é r a l , 1 e s  m o e u r s  e t  l e s  m a n i è r e s  d ' u n e  n a t i o n ,

de  re t rouve r  ces  p r i nc ipes  dans  l es  i ns t i t u t i ons  e t  d ' en  é tud ie r  
' l ' a l t é -

rat ion à t ravers les v ic iss i tudes de I 'h is to i re.  L ' i l is to i re i 'Csn=b' :uck
emprunte à tous les genres qui  ont  étê prat iqués par  I 'h is tor iographie

al lemande depuis près de cent  ans mais qui  tendaient  à êvoluer  vers le
m i  l i eu  du  XV I I I e  s i èc le  sous  I ' i n f1uence  des  h i s to r i ens  f rança i s  des
Lumiè res .  B ien  qu ' i l  s ' en  dê fende  pa r fo i s ,  Môse r  n ' a  pas  échaç rpé  à  ce t -
te in f luence et  i l  éprouve,  corme la p lupar t  de ses contemporains,  le
besoin de fa i re cet  ef for t  de synthèse dont  Vol ta i re a donné 1 'exemple
avec son Siècle de Louis XIV et avec son Essai suz'Les noetæs. Rien ne
mon t re  m ieux  son  o r i g i na l i t é  qu 'une  compara i son  en t re  son  ouv rage  d 'h i s -
to ' i re  locale et  ce lu i  de son ami et  prédécesseur Lodtmann.  l t {a is  du même

coup cet te comparaison suggère,  avant  même que l 'on étudie les textes de
p lus  p rès ,  que  ce t te  o r i g i na l i t é  es t  dueen  g rande  pa r t i e  à  l a  l ec tu re
de Vol ta i re et ,  b ien p lus encore,  à ce ' l  le  de l , lontesquieu.

Quand on connaî t  le  passé de Môser,  son at tachement  au terro i r
na ta l  e t  I ' i n té rê t  qu ' i l  a  man i fes té  depu i s  l a  f i n  des  annêes  qua ran te
p o u r  1 ' h i s t o i r e  n a t i o n a l e  e t ' l o c a l e ,  o n  n ' e s t  p a s  s u r p r i s  d e  l e  v o i r  e n -
t reprendre vers la  f in  de la  guerre de Sept  ans 1a rédact ion d 'une i ls-
to ine d '1sna.bmæk. Mais le  passé de l 'auteur  n 'expl ique pas tout .  I l  _y a
un abime entre les aperçus assez l imi tês qu ' i l  a  fourn is  auparavant  et
cet  ouvrage de longue hale ine qui  propose une v is ion g lobale et  assez
révo lu t i onna i re  de  l ' h i s to i re  a l l emande  e t  qu i  es t  f ondé  su r  une  ph i l o -
soph ie  po l i t i que  don t  on  ne  t rouve  guè re  l a  t r ace  chez  l ' au teu r  avan t  l e
début  des années soixante.  Le pro jet  pr imi t ' i f  de poursuivre puremenr et
s imp iemen t  I ' oeuv re  i nachevée  de  Lodûnann  n 'exp l i que  pas  tou t .  0n  a  vu
que  Ie  p rédécesseu r  a  l i v ré  une  ma t i è re  f i na lemen t  assez  ma l  ma i t r i sée
à  l aque l l e  Môse r  a  i nsu f f l ê  un  espn i t  t ou t  â  f a i t  nouveau  e t  qu ' i l  a  p ro -
fondémen t  reman iée "  L ' i dée  d 'éc r i r e  un  ouv rage  d 'h i s to i re  qu i  f û t  en  même
temps  un  ouv rage  de  rê f l ex ion  po l i t i que  a  pu  l u i  ven i r  de  son  expé r i ence
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de  d ip loma te  e t  d ' homme d 'E ta t  pendan t  e t  auss i t ô t  ap rès  1a  gue r re  de

Sept  ans,  une expér ience dont  on sai t  les ef fets  sur  sa pensée.  i "a is
j usqu 'à  p résen t  I ' o r i en ta t i on  essen t i e l  l emen t  po l i t i que  de  ce t te  pensée

ne  s ' es t  pas  t radu i t e  dans  des  ouv rages  d rh i s to i re ,  ma is  dans  des  êc r i t s

de caractère l i t téra i re,  corme la Défense d 'Ar lequin,  ou de caractère

théoiogique et philosophique, comme 1'Anti-Cotdide ou 1a Lettre a'u Î/:cci-

re savoyand.0n sai t  mal  conrnent  et  guand s 'est  fa i t  le  l ien entre la  ré-

f ' lex ion pol i t ique et  la  rêf lex ion h is tor ique.  Quand i l  conrnence à fa i re
par t  e ses correspondants,  â par t i r  de 1763,  de son pro jet  d 'écr i re un

ouv rage  d 'h i s to i re  l oca le  e t  des  concep t i ons  qu ' i 1  veu t  y  dêve loppe r ,
Môser a déjà cormencé à t ravai l ler  â la  rédact ion de son i l is tc ,Jre; ' !s-
nabtack. Cette oeuvre est née, corilne ArLequin et probablement cornme la

Lett?e au Vicaine savoyatd.,dans les camps des années bell igérantes et
1es premières pages ont  été rédigées â Londres (36) .  l la int  paragraphe a

êté medi té pendant  les t ra jets ,  a lors que Môser se rendai t  â  queloue

qua r t i e r  géné ra l  e t  m is  su r  l e  pap ie r  â  l a  o rem iè re  ha l t e  venue  (37 ) .

Quand i l  rev ient  de Londres,  _ i l  a  déjâ suf f isarmnent  avancé les t ravaux
pour songer à chercher  un édi teur  (38) .  Les premières ëpreuves sor tent
des presses dès janvier  1755 (39) .  L ' impression de l ' in t rcàucr ton iJ ,zJ-
na le  es t  achevée  dès  1766  (40 ) .  l 4ôse r  n ' ava ' i t  p r i r n i t i vemen t  pas  l ' i n ten -
t i on  de  l i v re r  son  ouv rage  au  g rand  pub l i c ,  ma is  i l  vou la i t  demander  au -
pa ravan t  l " ' av i s  de  que lques  hommes  de  bon  conse i l ' ( 41 ) .  I l  a t t end  donc
deux ans et  se décide f ina lement  à fa i re publ ier  en 1768 en deux cents
exempla i res seulement  une première édi t ion de 1 ' In tnoduci ion cénà-tc--e.

(36)  Let t re à une personnal i té  inconnue datée de 1769,  aniefe,  p.242.

(37) rbid.

(38)  Let t re à ïh.  Abbt  du 12 mai  L764,  Br iefe,  p.  146.

(39)  Let t re â Ih.  Abbt  de janvier  L765,  Br iefe,  p.  181.

(40)  Von Behr accuse récept ion d 'un exempla i re de f  i l is t :a i re,L, js tabr . , :<
dans une let t re adressée à l lôser  le  7 ju i l le t  1766 (=r ie ie,  p.  ?ZZ)
et  i l  propose en même temps une subvent ion spécia le pour  une édi t ion
plus correcte et  i  l lust rêe.

(41 )  Le t t re  à  N i co la î  du  l e r  j u i l l e t  1776 ,  t sne fe ,  p .  281  :  " das  U r the i t
wi i rd i  ger  Mânner darûber e inzuholen".
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Ce t te  p rem iè re  éd i t i on ,  qu i  a  connu  un  succès  cons idé rab le ,  es t  r ap ide -

men t  épu i sée .  Môse r  es t  r éso lu  à  pou rsu i v re  son  ouv rage  e t  à  1 ' acheve r

(42 ) .  I l  l u i  f aud ra  douze  ans  enco re  pou r  pub l i e r ,  en  1780 ,  l a  seconde

édi t ion,  assez considérablenent  remaniêe et  augmentée d 'une seconde par-

t i e ,  qu i  n ' es t  pas  l a  de rn iè re .  0n  sa i t  que  l a  su i t e  ne  se ra  pas  pub l i ée

de son v ivant  et  que I 'oeuvre ne sera jamais achevée.  Pour ' la  premt 'ère

éd i t i on  l es  choses  son t  donc  a l l ées  assez  v i t e  pu i sque  I ' on  peu t  suppo -

ser  que l 'essent ie l  en a êté rédigé entre 1753 et  1766.  Mais comme i l

n ' a  j ama is  pa r l é  n i  de  ses  nouve l l es  concep t i ons  h i s ton iques  n i  de  l ' ou -

v rage  qu ' i 1  se  p roposa i t  d ' éc r i r e  avan t  1763  (43 ) ,  f o r ce  es t  d ' adme t t re
que l - fôser  a mûr i  son pro jet  sans s 'en conf ier  à personne.  Nous ne sommes

donc  pas  rense ignés  su r  l ' évo lu t i on  de  sa  pensée  h i s to r i que  en t re  1755

e t  1753 .  Tou t  ce  que  I ' on  sa i t  es t  que  son  ac t i v i t é  po l i t i que ,  pendan t

l a  gue r re  de  Sep t  ans  l u i  a  f a i t  p rend re  consc ience  de  I ' i n té rê t  que  p ré -

senta i t  la  connaissance du passé pour une mei l leure compréhension de la

s i t ua t i on  ac tue l l e .  Les  s i x  "déduc t i ons "  qu ' i l  a  rêd igêes  en t re  1764  e t

1757  à  1 ' occas ion  de  l a  que re l l e  cons t i t u t i onne l l e  qu i  opposa i t  Geo rges  I I I

au chap' i t re  d 'Osnabruck pour fa i re valo i r  auprès des instances jur id ioues

impér ia les  l es  d ro i t s  du  souve ra in  ang la i s  pendan t  l a  m ino r i t é  du  p r i nce

d 'Yo rk  l u i  on t  ce r ta inemen t  pe rm is  de  p réc i se r  l ' i dée  que  1 'h i s to i re  oou -
va i t  éc la i re r  l e  p résen t  e t  f ou rn i r  l es  é lêmen ts  d ' une  ré f l ex ion  j u r i d i -

que  e t  po l i t i que  (44 ) .  Dans  ces  mémo i res  i l  r ecou r t  cons tammen t  à  I ' h i s -

t o i r e  pou r  i n te rp rê te r ]es  t ex tes  cons t i t u t i onne l s  e t  i l  sou l i gne  1e  ca -
ractère t rès par t icu l ier  de I 'Evêché d 'Osnabruck qu ' i l  présente cor f fne une

sorte de phénomène or ig inal  de la  nature (45) .  I1  -v  accorde également

beaucoup d ' importance au problème des or ig ines de la  souveraineté terr i -

(4?\  ib id.

(43 )  La  p rem iè re  a l l us ion  à  1 'H i s to i re  d 'Csnabmrck  e t  à  l ' i dée  d i rec t r i ce
que  l ' au teu r  se  p ropose  d ' y  i l l us t re r  se  t r ouve  dans  l a  l e t t r e  à
CIamor Adol f  lheodor von dem Bussche-Hûnnefe ld du 20 octobre 1763,
tsniefe,  o.  424 sq.

(44 )  Le  con tenu  de  ces  s i x  "déduc t i ons " ,don t  i l  es t  supe r f ' l u  d ' i nd ioue r
l es  t i t r es ,  f o r t  l ongs ,  es t  r êsumé oa r  P .  Schm ' i d t ,  : p .  : z : . ,  po .  60 -
o + .

(45 )  rb id . ,  p .  64 .
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t o r i a l e  q u i  e s t  d a n s  1 ' o u v r a g e  d ' h i s t o i r e  l e  c o r r é l a t i f  d e  I ' a p o l o g i e

des  anc iennes  I  i be r tés  a l l emandes .  En  ou t re ,  I es  "déduc t i ons "  son t  con -

temporaines ou postér ' ieures à la  rédact ion de 1 ' In t ro iuevicn gét ! : 'c :z

et  e l les n 'apportent  donc aucune lumière sur  la  format ion de 1a pensée

h' is tor ique de l lôser  entre 1755 et  1763.

S i  1a  p ra t i que  p ro fess ionne l l e  ne  su f f i t  pas  à  exp l i que r  1 ' évo lu -

t ion de cet te pensée,  on est  amené à se demander quels sont  les auteurs

qui  ont  pu exercer  quelque inf1uence sur  
' l 'écr iva in 

osnabruckois pendant

1es  sep t  années  de  1a  gue r re .  0n  sa i t  qu ' i l  a  l u  un  nombre  cons idé rab le

d 'ouvrages h is tor iques a l lemands qui  correspondaient  aux d i f férents gen-

res  dé f i n i s  c i - dessus  e t  qu ' i l  posséda i t  dans  sa  b ib l i o thèque  (46 ) .  t l a i s

aucun  de  ces  ouv rages  n 'a  pu  l u i  f ou rn i r  l ' i dée  d 'un  E ta t  ge rman ique

p r i m i t i f  f o n d é  s u r  1 e  p r i n c i p e  d e  I ' h o n n e u r  e t  d e  l a  l i b e r t é  n i  c e l l e

d 'une  évo lu t i on  cohé ren te  e t  d i v i sée  en  g randes  pé r i odes  de  l ' ensemb le

du  co rps  po l i t i que  j usqu 'à  l ' é tab l i ssemen t  dé f i n i t i f  du  sys tème  de  1a

souveraineté terr i tor ia le (47) .  0n a émis I 'hypothèse que l . iôser  avai t

t rouvé I ' idée des pér iodes dans une recension anonyne de 1 'Eis to i re iu .

genne hwoin de Th. Abbt parue dans \a ALLgeneinn ,i"roni"r." 3".b1-ioti ' ,e<

de  Ga t te re r  (48 ) .  Le  c r i t i que  anonyme souha i t a i t  que  1 'on  donnâ t  à  l ' h i s -

t o i r e  géné ra le  I ' un i t é  d ' une  oeuv re  d ' a r t  e t  que  1 'on  t ra i t â t  au  rno ins
' l ' ensemb le  

d ' une  pé r i ode  de  I ' h i s to i re  se lon  l es  règ les  du  poème ép ique .

S ' i l  es t  v ra i  que  [16se r  n ' a  réd igé  qu 'en  1768  l a  p ré face  à  l a  p rem iè re

édi t ion de 1 'Histo i re d?)snabtuck dans laquel le  i1  expose sa concep-

t i on  du  déve loppemen t  cohé ren t  de  l ' h i s to i re  d 'A l l emagne  à  pa r t i r  d ' un

schéma in i t i a l  e t  se lon  qua t re  pé r i odes  b ien  ca rac té r i sées  e t  qu ' i 1  a

donc pu t i rer  prof i t  de cet te recension,  i l  est  tout  aussi  vra i  que ses

(45 )  B .  R .  Abeken  a  réd igé  en  l 8L6 /L7  un  ca ta logue  manusc r i t  de  l a  b ib l j c -
t hèque  de  Môse r  que  1 'on  peu t  consu l t e r  au jou rd 'hu i  aux  a rch i ves
d 'E ta t  d ' 0snab ruck  (Dep .  58  HS) .  Ce  ca ta logue  con t i en t  une  ma jo r i t é
d e  l i v r e s  d ' h i s t o i r e .

(47)  Encore en 1780,  dans son Pnojet  dtun p lot  nou, leau pcur ' - th1:sto i ra
de L 'Entp i re a lLentand (PPh lU,  40,  Hl (A VI I ,  p .  133) , t tôser  cr . i  t ique
les ouvrages de Pût ter  et  de Schmid qu ' i l  compare à un sergent  cou-
pé en mi l le  morceaux qui  ne sera ient  re l iés que par  un peu de peau.

(48) Friedri ch Meineeke, ùt-e Entstelangies l istar-ist-rs, ._D, :it,, p. 3ZA
sq. , - ind ique cet te source (AlLgeneine i i isxcyn|sehe 3zb: lc=he'<,  1767 ,
t .  4 ) .
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concept ions éta ient  déjà f ixées avant  cet te date,  cornme le prouvent

1 ' In tnoduct ion généraLe où toute 1 'organisat ion pol  i t ique des anc ' iens

Saxons est  commandée par  un pr inc ipe d i recteur  et  la  correspondance

avec  Abb t  dans  l aque l l e  i l  es t  souven t  ques t i on  de  l a  cohé rence  de  l ' ex -

posé  h i s to r i que .  Dé jà  l e  1e r  av r i l  1755  i 1  pa r l e  à  son  am i  de  ' ' l ' a r t  de

donner à une sér ie de pet i tes h is to i res mi ' l lénai res cet te heureuse uni té

qu i  exe rce  un  e f f e t  s i  pu i ssan t  su r  l e  réc i t  e t  su r  I e  s t y l e  (49 ) .  I l

f au t  r ega rde r ,  pou rsu i t - i 1 ,1 ' h i s to i re  de  l 'Emp i re  de  1o in ,  comme on  re -

ga rde  de  1o in ,  pou r  I ' adn i re r ,  une  mon tagne  don t  on  ne  vo i t ,  s i  I ' on  es t

t r op  p rès ,  que  l es  imper fec t i ons  e t  l e  re l i e f  chao t i que  (50 ) .  L ' image

rappel1e Ies comparaisons qu ' i I  u t i l  isa i t  dans Ia SpectatrJce c | ierc: - ' -z
pou r  j us t i f i e r ' l ' ha rmon ie  d ' ensemb le  de  l a  na tu re  don t  l es  pe t i t s  es -
p r i t s ,  i ncapab les  de  p rend re  l eu rs  d i s tances ,  n ' ape rco i ven t  que  1es  im-
pe r fec t i ons  appa ren tes .  I 1  app l i que  a ins i  à  l ' h i s to i re  ses  concep t i ons

es thé t i ques  de  tou jou rs ,  qu i  son t  d ' i nsp i ra t i on  l e i bn i z i enne .  Ce  po in t

de vue esthét ique est  conf i rné par  f  in térêt  que, l4ôser  mani feste dans

ces Iet t res oour 
' l  
es théor ies de ' , ' l inckelmann.  L ' in f  luence de I  'auteur

de 1 'Histo i re de Ltant  ant ique,  ouvrage paru en 1764,  sur  les concep-

t i ons  h i s to r i og raph iques  de  Môse r  semb le  avo i r  é té  déc i s i ve  (51 ) .

W i n c k e l m a n n  l u i  a  d o n n é  l ' i d é e  d ' u n  " s t y l e  d ' é p o q u e " ,  d ' u n  " Z e i t s t i l " ,

qui  postu le un rapport  ét ro i t  entre tous les phénonènes soc. iaux,  pol i t i -

ques et  cu l ture ls  à une époque donnée.  Môser consei l le  à Abbt ,  en mai

1765 ,  de  t rava i l I e r  en  s ' i nsp i ran t  de  t l i ncke lmann  e t  d ' adop te r  son  po in t

de  vue  qu i  es t  ce lu i  d ' un  esp r i t  qu i  vo i t  l es  choses  d 'assez  hau t  e t

d i sce rne  l ' un i t é  à  t r ave rs  l a  d i ve rs i t é  (52 ) .  Un  mo is  p lus  t a rd  i l  r e -

v . i en t  su r  ce  p rob lème .  I l  f au t ,  écn i t - i l  à  Abb t  l e  26  j u i n  1765 ,  une

l i gne  d i rec t r i ce  qu i  dé te rm ine  l ' ac t i on  p r i nc ipa le ,  l es  au t res  ac t i ons

é tan t  rédu i t es  au  rô le  d ' ép i sodes  seconda i res  (53 ) .  Ce t te  l i gne  p r i nc ipa -

(49)  Bniefe,  p.  183.

(50) rbid.

(51 )  L ' i n f l uence  de  L l i ncke lmann  es t  sou l i gnée  pa r  p resque  tous  l es  c r i -
t iques, en particul ier par F. l4einecke, Entstehung d.es l is=ctisr,:-..s,
op.  c i t . ,  p .  328 sq.  et  par  P.  Schmidt ,  i , lo 'ser  aLs i is tcr i2 . ! ,  . . .
e i t . ,  p .  3 5  s q .

(52)  Br iefe,  p.  184.

(53)  Br ie ie,  p.  189.
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l e  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l ' h i s t o i r e  d ' u n  p e u p l e  a u q u e ' l  o n  s a c r i f i e -
ra i t  t ous  l es  au t res  peup les .  C 'es t  a i ns i  que  l , I i ncke lmann ,  dans  son

Histo i re de L 'ar t  ant ique,a subordonné I 'h is to i re des ar ts  de tous les
p e u p l e s  à  l ' h i s t o i r e  d ' u n  i d é a l  e s t h é t i q u e  q u i  c o n s t i t u e  1 ' a c t i o n  p r i n -

c i pa le  (54 ) .  Abb t  ne  pou r ra i t - i l  pas  en  fa i re  au tan t  dans  l ' h i s to i re  gé -

né ra le  qu ' i l  es t  en  t ra in  de  réd ige r  ?  Dans  ce  cas  I ' h i s to i re  de  I ' huma-
n i t é  cons t i t ue ra i t  I ' i n ten t i on  p r i nc ipa le  e t  c ' es t  I ' homme qu i  dev ien -
d ra i t  l ' i déa l .  Ma is  conmen t  réa l i se r  ce  p lan  ?  t 46se r  sen t  que  Ia  ma t i è re

h i s to r i que  qu ' i 1  f aud ra i t  b rasse r  dev ra i t  ê t re  ce l l e  qu 'abo rde  l , ' ! on tes -
qu ieu  (55 ) .  Ma is  i l  sen t  auss i  que  ce  se ra i t  une  en t rep r i se  qu i  dépasse -
ra i t  les forces d 'un seul  hof lne que de donner la  forme d 'une éoopée à
l ' évo lu t i on  des  a r t s ,  des  sc iences ,  des  op in ions ,  des  fonnes  de  gouve r -

nement  et  des 1ois,  etc .  En at tendant ,  Abbt  devra i t  donner une cer ta ine
cohé rence  aux  pé r i odes  en t re  l esque l  l es  i l  é tab l i t  des  pa ra l l è l es  e t
év ' i t e r  de  l es  a r t i cu ie r  se lon  l a  ch rono log ie  des  souve ra ins .  Ce  que  veu t
Môser,  qui  songe A son Histo i re d 'Osnabtuck dont  i1  par le par  la  sui te,
c ' es t  l ' h i s to i re  du  peup le  e t  de  sa  fo rme  de  gouve rnemen t  (56 ) .  Le  rô le
des souverains est  seconda' i re et  ne doi t  ê t re pr is  en considérat ion que

dans la mesure où i1  peut  êt re une cause d 'évolut ion panni  d 'autres.

Les pr inces ne sont  que des bornes au bord de la  route et  Abbt  gagnera

en  amp leu r  e t  en  pu i ssance  s ' i l  p ropose  a ins i  des  " t ab leaux  h i s to r i ques
des  pé r ' i odes "  (57 )  e t  n ' i nd ique  qu 'ap rès  coup  l s5  "bo rnes " .

Ces  l e t t r es  ne  6on t  pas  seu lemen t  i n té ressan tes  pa rce  qu ,e l  l es
montrent  que Môser avai t  conçu l ' idée des pêr iodes b ien avant  1767 et
qu ' i1  se préoccupa' i t  de soumett re,  à la  sui te de | l ' , l inckelmann,  1e réc i t
h is tor ique à des normes esthét ' iques,  mais encore parce qu ' i l  -v  fa i t  ré-
f é rence  à  Mon tesqu ieu  e t  qu ' i l  emp lo ie ,  pou r  pa r l e r  des  pé r . i odes ,d ,une
fonnule f rança' ise qui  pourra i t  b ien êt re empruntée â Vol ta i re.

Si  les références â Vol ta i re sont  rares dans les textes qui  ren-
dent  compte de 1a genèse de 1a pensée h is tor ique de l lôser  entre 1763 et

(54) rbid.

(55) rbid.

(56 )  I b i d . ,  p .  190 .

(57)  rb id.  (en f rançais dans le  texte) .
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1768 ,  ce l  l es  qu i  conce rnen t  Mon tesqu ieu  son t  re la t i vemen t  nombreuses .

El Ies nous renseignent  sur  Ia vale 'ur  que l tôser  accorde à I ' is : : r i ;  : ; -s

Lois et  sur  les aspects de l 'ouvrage qui  ret iennent  son at tent ion.  Dans

la  l e t t r e  à  Abb t  qu i  v i en t  d ' ê t re  examinée ,  c ' es t  1e  po in t  de  vue  que

Montesquieu adopte dans son ouvrage,  le  choix de la  mat ière,  qui  sem-

b len t  ê t re  app rouvés .  L ' au teu r  f r ança i s  a  une  v i s i on  g loba le  de  l ' h i s -

to i re humaine,  i1  év ' i te  la  chronique dynast ique et  organise son sujet ,
qui  por te essent ie l lenent  sur  

' les 
opin ' ions,  les formes de gouvernement

(58 )  e t  1es  l o i s , se lon  que lques  p r i nc ipes  d i rec teu rs .  l ' ! 6se r  a  b ien  vu
que l 'Espni t  des Lois n 'éta i t  pas à proprement  par ler  un ouvrage d 'h is-

to i re et  encore moins un réc i t  purement  l inéai re de la  v ie des régents,

ma is  b ien  p lu tô t  un  ouv rage  de  sc ience  huma ine  e t  po l i t i que .  Ce  gen re

n e  p e u t  q u e  l e  s é d u i r e  p u i s q u ' i l  e s t  r é s o l u  l u i - m ê m e  à  f a i r e  d e  I ' h i s -

t o i r e  l a  m a t i è r e  d ' u n e  r é f l e x i o n  p o l i t i q u e .  l 4 a i s  l ' a l l u s i o n  i m o l i q u e

également  une rêserve.  En remarouant  que la mat ière ou ' i l  faudrai t  bras-

se r  dans  une  h i s to i re  de  l ' human i tê  dez t ra i t  ê t re  ce l1e  qu 'abo rde  (59 )

Mon tesqu ieu ,  i 1  suggè re  que  l ' au teu r  f r ança i s  n ' a  f a i t  qu 'esqu i sse r  ce
qu ' i l  f aud ra i t  r ée l l emen t  f a i r e .  I l  es t  v ra i  que  Môse r  ne  s ' i n té resse
i c i  à  une  h i s to i re  de  l ' human i té  que  pa rce  que  Th .  Abb t  es t  en  t ra in
d 'en  êc r i r e  une .  Lu i -même p ré fè re  se  concen t re r  su r  l ' h i s to i re  na t i ona le

e t  l oca le ,  qu i t t e  à  en  dégage r  pa r  1a  su i t e  des  p r i nc ipes  p lus  géné raux .

I l  ne  sau ra i t  donc  fa i re  g r i e f  à  Mon tesou ieu  d 'avo i l i nsu f f i sammen t  t r a i -
t é  u n  s u j e t  q u i  n ' ê t a i t  d ' a i l l e u r s  p a s  v r a i m e n t  l e  s i e n .  I l  e s t  s i g n i f i -
cat i f  qu ' i l  c i te  souvent  l 'auteur  de 1 'Espr i t  r ies Lc is  en même temos que

Winckelmann :  Ies deux écr iva ins ont  en ef fet  en commun un sens t rès dé-
veloppé des rapports  qui  s 'é tabl issent  entre les d i f férents domaines de
' l a  

réa l i t é  phys ique  e t  huma ine .  Dans  une  l e t t r e  à  N i co la î  d ' av r i l  1767 ,
i l  par le des t ravaux h is tor iques que veut  entreprendre Abbt ,  en par t icu-

l i e r  de  son  i n ten t i on  de  me t t re  en  rappo r t ,  à  i ' exemp le  de  l l i ncke lmann ,

(58 )  L ' exp ress ion

(59 )  Môse r  emp lo ie

" fonne de gouvernement"  e l le-même est  de Montesouieu.
' l e  

ve rbe  "be rûh ren " ,  "e f f l eu re r " .
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l a  po l i t i que  e t  I ' a r t .  Ce t te  i n ten t i on  i nsp i re  à  l " l ôse r  1a  remarque  su i -
v a n t e :

"11  y  a  p ius ieu rs  au t res  so r tes  d ' an t i ques  que  ceux  que

Mons ieu r  W incke lmann  a  cho i s i s  pou r  ob je t  de  son  h i s to i -
re ;  je  veux d i re ceux oue Montesquieu a in tégrés dans

son  g rand  e t  exce l l en t  t ab leau ,  sans  avo i r  pou r tan t  t r a i -

t é  une  seu le  de  ses  f i gu res  avec  I ' app l i ca t i on  convena -

b le  e t  avec  tou te  l a  f i dê l i t é  requ i se .  Nous  avons  sou -

vent  par lê de ces ant iques et  souhai té qu 'un [ , I inckelmann
possédâ t  assez  de  conna i ssances  ph i l osoph iaues  e t  h i s to -

'  r i ques ,  pou r  ' l es  
é tud ie r  avec  p lus  de  p réc i s i on '  ( 60 ) .

S ' i 1  l ' empor te  su r  l ' l i ncke lmann  pa r  l e  cho i x  de  l a  ma t i è re ,  c ' es t -â -d i re
probablement  des inst i tu t ions ant iques,  l . lontesquieu lu i  est  in fér ieur
pa r  l a  man iè re  de  t ra i t e r  son  su je t ,  ca r  i l  n ' a  pas  l a  p réc i s i on  e t  l a

r i gueu r  de  l ' h i s to r i en  de  I ' a r t  a l l emand .  E loge  e t  c r i t i que  son t  é t ro i -

tement  mêlés et  i l  en est  presque toujours a ins i  quand Môser par le de
M o n t e s q u i e u .  D é j â  e n  a v r i l  1 7 6 4  i I  a v a i t  é c r i t  à  A b b t :

"Mon tesqu ieu  ressemb le  à  1a  p lus  be l l e  des  f l eu rs  oue
je  conna i sse  ;  ma is  1o rsqu 'on  I ' examine  au  m ic roscope ,

e1 le  pe rd  sa  beau té .  E l  l e  ne  sou f f re  pas  I ' ana tom ie "

( 6 1 ) .

Le verd ic t  est  le  même dans une autre le t t re à Abbt  de janvier  1765 :

" Je  v i ens  de  consu l t e r  l e  Mon tesou ieu  su r  l es  I o i s  de
Lycu rgue .  L ' ho rme  es t  beau  pa r tou t ,  ma is  i l  n ' es t  j a -

ma is  l à  où  on  l ' a t t end  quand  on  I ' examine  de  p rès  e t
q u ' o n  l e  d i s s è q u e .  I l  n ' a  p a s  v o s  p e n s é e s "  ( 6 2 ) .

(60)  Br tefe,  p.

(6L)  Bniefe,  p.

(62)  anefe,  p.

2 3 5  ( l e t t r e  à  N i c o l a î  d u  5  a v r i l  1 7 6 7 ) .

L a t .
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L ' impress ion  d ' ensemb le  es t  donc  p lu tô t  f avo rab le .  l . ' l ôse r  se  sen t  man i -

festement  des af f in i tés avec cet  auteur  avec lequel  i l  par tage un in té-

rê t  commun  pou r  1 ' é tude  des  i ns t i t u t i ons  e t  qu i  abo rde  l ' h i s to i re  dans

la  même pe rspec t i ve  que ' l u i .  l 4a i s  dès  qu 'on  abo rde  l e  dé ta r ' l ,  i l  f au t

déchanter ,car  Montesquieu reste t rop dans 1es généra1i tés et  man-que de
p réc i s i on .  Ce t te  c r i t i que  ne  sau ra i t  nous  su rp rend re ,  venan t  d ' un  au teu r
qui  concentre toute son at tent ion sur  un espace géographioue et  h is tor i -
que  l im i t é  e t  qu i  é tud ie  pa r  1e  menu ,  avec  tou te  l a  r i gueu r  d ' un  j u r i s te

ve rsé  dans  l e  d ro i t  l oca l ,  l es  i ns t i t u t i ons  de  sa  p rov ince .  Re levons

toutefo is  que l 'Espr i t  des Lois est  appelê " le  l lontesquieu",  comme on

d i ra i t  au jou rd 'hu i  " l e  L i t t r é "  ou  l e  "La rousse " .  L ' ouv rage  es t  assez  con -
nu  dans  l a  répub l i que  des  l e t t r es  a l l emandes  pou r  qu 'on  pu i sse  se  d i soen -

ser  d 'e i r  donner chaque fo is  le  t i t re ,  Dans une autre le t t re,  envoyée à
Nicola i  le  11 févr ier  1767,  Môser donne un exemple précis  du manoue de
r i gueu r  de  Mon tesqu ieu .  I l  pa r i e  de  l a  pe rsonna l i t , ê  e t  de  l ' oeuv re  d 'Abb t
qui  v ient  de mourr i r .  11 évoque un ar t ic le  des Lï teretzutbr ie je où le  dé-
funt  avai t  pr is  1a dêfense des Hi lo tes contre Lycurgue.  I l  lu i  a  démon-

t ré que le légis lateur  spar t ia te ne pouvai t  pas mélanger des c i toyens oui

avaient  des b iens et  qui  combat ta ient  à leurs propres f ra is  et  des Hi lo-

t es  qu i  n ' é ta ien t  que  de  s imp les  j ou rna l i e r s .  E t  i l  conc lu t  :

" I l  l u i  ( à  Abb t )  es t  a r r i vé  l a  même chose  ou 'à  l t ons ieu r

Montesquieu qui  tenai t  les lo is  des barbares Dour Der-
sonne l l es ,  sous  p ré tex te  que  l es  F rancs ,  1es  Roma ins

et  les Burgondes avai t  des dro i ts  d i f férents dans le
nÉme pays,  a lors que ces lo is  éta ient  " réel les"  oarce
que le Franc,  en tant 'que paysan ou oropr iéta i re fon-

c ie r ,  ne  pouva i t  pas  acconp l i r  l es  mêmes  se rv i ces ,  n i
avoi r  

' le  
même degré d 'honneur et  les mêmes dro i ts  que

les  gens  du  t ro i s i ème  n i veau  i n fê r i eu r "  ( 63 ) .

(63 )  B f i e fe ,  p .  ?3 I .  l . l ôse r  f a i t  a l l us ion  au  chap i t r e  deux  du  l i v re  v i nq t -
hu i t  de  1 'Esp t i t  des  Lo i s :  "Que  l es  I o i s  des  Ba rba res  f u ren t  t ou les
p e r s o n n e l  l e s "  ( ê d .  R .  C a i l  l o i s ,  p .  2 9 9 ) .
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Le problème évoqué dans ce passage est  repr is  et  développé dans l ' ; j - . -

to i re dt )snabruck (64)  et  i l  concerne un point  essent ie l  de la  théor ie
po l i t i que  de  Môse r :  ce lu i  du  s ta tu t  du  c ' i t oyen  de  p le in  d ro i t  dans

l ' anc ienne  cons t i t u t i on  ge rman ique .  Ce  s ta tu t  ne  tena i t  pas  compte  de

1a  pe rsonne  de  I ' i nd i v i du ,  de  sa  qua l i t é  d ' homme,  ma is  i 1  dépenda i t

d ' une  s i t ua t i on  ob jec t i ve ,  " rée l l e " ,  c ' es t -à -d i re  de  l ' appa r tenance  de

l ' i nd i v i du  à  une  c lasse  qua l i f i ée  pa r  l a  na tu re  des  b iens  qu 'e l ' l e  possé -

da i t .  Su r  ce  po in t  cen t ra l  de  son  sys tème ,  M6se r ,qu i  es t  conva incu  d 'a -

voi r  dêcouvert  I rauthent ique espr i t  des lo is  germaniques,  ne peut  ef fec-

t ivement  que re jeter  v ' igoureusement  la  not ion de " lo i  personnel le"  à la-

que l l e  adhè re  l ' au teu r  de  l 'Esp r i t  des  Lo i s ,  coupab le  d ' avo i r  commis  su r

une quest ion considérée conrne cruc ia le une erreur  d 'aooréciat ion lourde

de  conséquences .  Ma is  de  te l l es  e r reu rs ,  qu i  se  révè len t  dès  qu 'on  exa -
m ine  l ' ouv rage  de  p lus  p rès ,  n ' empêchen t  pas  Môse r  d ' app rouve r ' l a  mé tho -

de  e t  I ' i n ten t i on  géné ra le  de  l l on tesqu ieu  e t  d ' en  conse i l l e r  l a  l ec tu re

à Th.  Abbt  :

"Ca r  l ' h i s to i re  vous  ense igne ra  l e  d ro i t  dès  que  vo t re

rega rd  se  se ra  que lque  peu  exe rcé .  C 'es t  a i ns i  que

M o n t e s q u i e u  a  l u  e t  e x p l o i t é  1 ' h i s t o i r e "  ( 6 5 ) .

Le  conse i l  f o rmu lé  i c i  r appe l l e  t ou t  a  f a i t  l e  p r i nc ipe  adop tê  pa r  t t on -

tesquieu et  constamment prat ' iqué par  l4ôser  dans ses écr i ts  h is tor iques

â  p a r t i r  d e  1 7 6 3  :  " l l  f a u t  ê c l a i r e r  I ' h i s t o i r e  p a r ' l e s  l o i s  e t  l e s  l o i s
pa r  l ' h i s to i re "  (66 ) ; .Abb t  ne  s ' y  es t  d ' a i l l eu rs  pas  t rompé  :  pou r  1u i
Môse r  es t ,  ma lg ré  l es  rése rves  qu ' i l  c ro i t  bon  d 'exp r imer  pa r fo i s  su r ' l e
manque de r igueur de l 'Espr i t  des Lois,  un d isc io ie de l ' lontesquieu,  b ien
plus :  un second l4ontesquieu :

"Que dev ien t  le  second p lacard  de  1 ' l i szc .Jne i 'Csna i : : - . r : : . . .

d e m a n d e - t - i I  l e  1 0  j u i n  1 7 6 5  à  s o n  a m i  o u i  e s t  e n  t r à i n

( 6 4 )  c f . 0 c  I ,  H l ( A  X I I ,  I ,  p .  2 8 0  s q . ,  n o t e  f .

( 65 )  Bn ie fe ,  p .  187  ( l e t t r e  de  j u i n  1755 ) .

(66 )  Espn t  des  Lo i s ,  êd .  R .  Ca i  l  l o i s  ,  p .  943 .
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de fa i re met t re sous presse les premières pages de son

ouv rage .  Ca r  j ' espè re  b ien  que  1e  p rem ie r  es t  dé jà  en -

t ièrement  impr imé.  0h !  S i  je  pouvais seulement  êt re

auprès de vous !  Conne j 'exhor tera is  non ) :an.esc: , !e : ,  à

achever son oeuvre t "  (67\ .

I l  est  encore des passages dans ces le t t res dans lesquels r ' rôser

ne  pa r i e  pas  exp l i c i t emen t  de  Mon tesqu ieu  ma is  dans  l esque l s  i l  s ' i nsp i re

mani festement  de lu i .  A ins i  en est- i l  de ceux où i1  recommande à Abbt  de

ne  pas  con te r  l ' h i s to i re  des  i nd i v i dus ,  régen ts  ou  hommes  cé lèb res ,  ma is

de  pe rsonna l i se r  I 'E ta t  e t  d ' en  f a i re  l e  hé ros  p r i nc ipa l  de  f  i n t r i gue

histor ique (58) .  Dans 1 'Espr- i t  des Lois i l  est  rarement  quest ion des

grands personnages,  mais p lutôt  de.cet  ensemble anonyme que const i tuent

u n  E t a t ,  u n  p e u p l e  a v e c  s e s  i n s t i t u t i o n s .  M a i s  I ' a l l u s i o n  e s t  b i e n  p l u s

év iden te  enco re  l o r squ ' i l  es t  ques t i on  de  fa i re  I ' h i s to i re  de  l 'E ta t  e t

des c i toyens en tenant  conpte du sol  et  du c l imat  (69) .  Le raoport  oui

s ' é tab l i t  en t re  l es  l o i s  e t  ces  rêa l i t és  phys iques  que  son t  l e  c l ima t

et  le  sol  font  par t ie  de ces aspects de la  théor ie de Montesquieu qui

n 'ont  guère t rouvé audience en Al lemagne où I 'on ne goûta i t  pas cet te

tendance à un dêtermin isme volont iers taxé-de matér ia l is te (70) .  l ' lôser

es t  un  des  seu l s  à  avo i r  r ep r i s  ce t t e  t héo r i e  du  c l ima t  e t  du  so l .  I l  l a

suggère dans ce passage de sa csrrespondance et  i l  soul ignera au moins

I ' i n f l uence  de  l a  na tu re  du  te r ra in  su r ' l es  moeurs  e t  su r  l es  l o i s  dans

le second chapitre de 1'Introduction généraZe. Lorsque rlôser écrit encore
f i n  aoû t  1755  à  Abb t  que  I ' on  reconna î t  1 ' âge  d 'une  cons t i t u t i on  au  deg ré
de  l i be r té  qu 'e l1e  assu re  e t  qu ' i l  pÉc i se  pa r  une  be l l e  f o rmu le  que  " l a
l i be r té  es t  l a  j eunesse  e t  l e  despo t i sme  l a  v i e i l l ess .e " , (71 )  i l  es t  b i en
près de par tager  la  convict ion de Montesquieu,  du moins en ce oui  concer-
ne les gouvernement ,s  rêpubl ica in et  monarchique,  le  despot isme représen-

(67)  Bz+efe,  p. .  188.

(68)  Cj ' . ,  par  exemple la  le t t re à Abbt  du ler  avr i l

(69) rbid.

Q0) Cf .  R.  Vierhaus,  | . lontesquleu in  Deuischlani ,  :c .  : i : , ,  p .  415 so"

(7I )  tsr tefe,  p.  198.
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t an t  l a  ru ine  de  l a  l i be r tê  dès  l e  dêpa r t  ou  é tan t  une  fo rme  d 'E ta t

au t re fo i s  l i bé ra le  qu i  s ' es t  dég radée  au  cou rs  des  âges .  Tou t  l e  l i v re

hui t ième de 1 'Espr i t  des Lois qui  décr i t  Ia  corrupt ion des pr inc ipes

des  t ro i s  gouve rnemen ts  imp l  i que  une  concep t i on  pess im is te  de  I ' h i s to i -

re ,  pu i sque  l es  p r i nc ipes  ga ran ts  d ' un  ce r ta in  équ i  l i b re  des  pouvo i r s

dans la républ ique et  dans la  monarchie se dégradent  selon un processus

quôsi  mécanique qui  about i t  i r rés is t ib lement  â d ivérses fonnes de des-

po t i sme .  S ' i l  es t  assez  peu  exp l i c i t e  su r  ce  po in t  en  ce  qu i  conce rne

les républ  iques,  l4ontesciu ' ieu d i t  de la  monarchie,  avec d 'autres mots,

ce que Môser d i t  dans !a le t t re à Abbt  des const i tu t ions pol i t iques en
g é n é r a l : . 1 2

_ l

"Les  f l euves .cou ren t  se  mê le r  dans  Ia  mer  :  l es  monar -

chi .es.vont  s .e perdre dans le  despot isme" (72)

0n ne soul ignera jamais assez que \ 'Esoyi i  des Lois est  un ouvra-

ge de polémique.  Son-auteur  examine les mécan- i .smes const i tu ionnels qui

pe rme t ten t  d ' assu re r  ce t t e  l i be r té  po l i t i que ,  " ce  b ien  qu i  f a i t  j ou i r

des  au t res  b iens " .  L ' i déa l  r es te  pou r  l u i  
' l a  

répub l i que  an t i que .  r t a i s

ce t  âge  d 'o r  es t  r évo lu  e t  ' +Ja  l i be r tê  po l i t i que  se  t rouve  (au jou rd 'hu i )

dans les gouvernements modérÇs-." .  (73) ,  c 'est -à-d i re dans les monarchies.

Montesquieu songe en premier '  l ieu à la  monarchie par ' lementai re angla ise.

Mais i1  est ime que la monarcÏ ie  f rançàise,  avec ses corps in-

termédia i res et  son dépôt  de5 lo is  dont  les Par lements sont  1es gardiens,

cônsùi.tue'-€galerænÇ.un gouvemement modér€ qnj s,'acconmode d' un degré

sat is fa isant  de l iber tê.  Parmi  les corps in termédia i res,  i l  accorde tous

ses  so ins  à  ce lu i  don t  i l  f a i t  pa r t i e ,  c ' es t -â -d i re  à  l a  nob lesse .  0 r

depu i s  Lou i s  X IV ,  l e  pouvo i r  r oya l  se  cen t ra l i se ,  i 1  rédu i t  l e  d ro i t  de
remontrance des par lements et  i l  a  tendance à soumett re la  noblesse à sa
d i sc ré t i on .  A ins i  Mon tesqu ieu  pa r t i c i pe - t - i  l  à  ce t t e  f r onde  nob i  l i a i r e
qu i  couve  tou t  au  l ong  de  son  s ièc le  e t  i l  p rend  pa r t i ,  en  nuançan t  ses

thèses ,pou r  l e  marqu i s  de  Bou la inv i l l i e r s  qu i  f a i t  des  nob les  l es  égaux

du  ro i  ( 74 )  con t re  l ' abbé  Dubos  qu i  j us t i f i e  h i s to r i quemen t  1a  p r imau té

(72 )  Espmt  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i  I  l o i  s ,  p .  364 .

(73 )  I b i d . ,  p .  395 .

(74)  Boula inv i l l iers ,  ! ; - is tc i îe  de T. tanqien gcul )ernerer l .= ae ' -a ! rn- :e,
1727 .  Mon tesqu ieu  fa i t  l ' ê l oge  de  ce t  ouv rage  dans  l ' ! sg t - J ' ,  : es  , : i s ,
X X X , 1 0 ,  ê d .  R .  C a i I I o i s ,  p . 8 9 1  s q .
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e t  I ' e x c e l l e n c e  d e s  p r é r o g a t i v e s  r o y a l e s  ( 7 5 ) .  L ' u n  d e s  b u t s  q u ' i 1

pou rsu i t  en  rêd igean t  1 'Esp r l t  des  Lo i s ,  en  pa r t i cu l i e r  l es  chap i t r es
su r  l es  o r i g i nes  de  l a  monarch ie  f r ança i se ,  es t  de  ré tab l i r ' l es  d ro i t s

du  second  o rd re  e t  d ' équ i l i b re r  un  pouvo i r  r oya l  qu i  t end  à  deven i r

despo t i que  (76 ) .  Pou r  j us t i f i e r  son  p ropos ,  i l  r emon te  j usqu 'à  1a  pé -

r iode où les Francs et  d 'autres peuplades gennaniques se sont  insta l -

1és  dans  l es  Gau les  e t  même au -de là ,  j usqu 'aux  anc iennes  i ns t i t u t i ons
germaniques te l les qu 'e l1es sont  dêcr i tes dans 1a Geynanie de Taci te.

Le patr ic ien de robe i , !ôser  se t rouve à Osnabruck à peu près dans
' I  
a  même s i tuat ion que l ' ' lontesquieu en France,  à cet te d i f férence qu ' i1

n 'es t  pas  nob le ,  ma is  ro tu r i e r  e t  que  l e  so r t  du  t r o i s i ème  o rd re  l ' i n té -

resse  au tan t  que  ce lu i  du  second .  I l  cons ta te  éga lemen t  que  l es  anc ien -

nes  l i be r tés  a l l emandes  on t  é té  ba fouées  oa r  l es  o f f i c i e r s  d ' emp i re  qu i

se sont  peu à peu t ransformés en souverains terr i tor iaux.  Le régine abso-

l u t i s te  t e r r i t o r i a i  qu i  s ' es t  i ns tau ré  dans  l es  A l l e rnagnes  depu i s  l a  Ré -

forne et  qui  a été conf i rmé par  1e Tra i té de t lestphal ie  a tendance à n i -

ve le r  l es  anc iennes  h ié ra rch ies  po l i t i ques  e t  soc ia les  e t  à  f a i r e  des

anc iens  c i t oyens  ac t i f s  de  l a  na t i on  des  su je t s  rédu i t s  à  l a  cond i t i on

d'hormes dépourvus de dro i ts  pol i t iques.  C'est  donc une forme de despo-

t isme moderne contre laquel le  l1ôser  réagi t  aussi  v igoureusement  que

l . î on tesqu ieu  con t re  I e  cen t ra l i sne  monarch ique .  Ce t te  hos t i l i t é  à  l ' éga rd

du pouvoir  terr i tor ia l  reste assez d iscrète dans l ' In t roCuct ion géné:r : -z

où e l ' le  se mani feste sur tout  dans quelques notes.  l ' la is  l1ôser  adopte la

mêr'.æ démarche que l. ' lontesquieu pour prouver que ce pouvoir est usurpé : i l

remonte aux anciennes inst i tu t ions germaniques pour démontrer  qu 'à cet te

époque 1es c i toyens const i tuaient  une sor te de républ  ique et  n 'éta ient

soumis à aucun nronarque et  à I 'empire de Char lemagne pour démontrer  que

(75) Dubos, Histoire enitioue de L'étabLissenent ie 7-a tonere'eie 'rc::::^--
se  Cans  Les  GauLes ,1734 .  Mon tesqu ieu  ré fu te  p lus ieu rs  f o i s  l es  t hè -
ses de 1 'abbé Dubos Cans 1 'Esor i t  Ces Lois.  I l  en dénonce la fausse-
t é  ( x x v I I I , 3 ,  é d .  R .  C a i l l o i i ,  p .  7 9 5 )  e t  y  v o i t  u n e  c o n j u r a t i c n
con t re  l a  nob lesse  (Esp r " i t ,  XXX,  10 ,  i b iC , ,  p .  891  sq . )  i î ôse r  c i t e
plus ieurs fo is  Dubos dans 1 ' In t roduct ion généraLe,  souvent  en même
t e m p s  q u e  l l o n t e s q u i e u  ( 0 6  1 ,  H K A  x l l ,  1 , 2 . 2 0 5 , 2 2 8  e t  2 3 8 ) .  C o m m e
I ' i nd ique  l e  ca ta logue  d 'Abeken ,  i l  posséda i t  son  ouv rage  dans  sa
b i bl i othèoue .

(76)  c f  .  R.  Shakleton,  ! ' lontesauiezr ,  p.  255 sq.
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l es  f u tu rs  souve ra ins  t e r r i t o r i aux  n ' é ta ien t  que  l es  se rv i t eu rs  d ' une

couronne soucieuse de prêserver  les l iber tés du peuple saxon'  En ce

sens l 'Ëistoire d'1snabvuek est un ouvrage de oolémiclue comme l'1s2ri.-

des  Lo i s  e t ,  sous  l a  f o rme  d 'une  h i s to i re  é rud i t e ,  e l l e  sou lève  des  p ro -

b lèmes  qu i  son t  d ' une  b rû lan te  ac tua l i t é .

S i  ce t t e  i n ten t i on  po lém ' i que  es t  p l us  ou  mo ins  d i ss imu lée  dans

I 'oeuvre e l ' le-6ême, e l le  se mani feste au grand iour  dans 1es le t t res que

Môser a envoyées à ses correspondants pendant  la  pér iode de 1a rédact ion '

El ' l  e  est  év idente dans la  le t t re que l - ' lôser  adresse à Clamor Adolph Theodor

von dem Bussche-HÛnnefeld de 20 octobre 1763 et  qui  est  1a première où i1

so i t  f a i t  a l I us ion  à  1 'H i s to i re  d ' ) snab ruck  (77 ) .  Môse r  s ' y  van te  d ' avo i r

inventé une tOute nouvel le  théor ie qui  renverse tous les systèmes anciens

de  I ' h i s to i re  impér ia le  e t  t e r r i t o r i a l e .  I l  veu t  l im i t e r  l es  d ro i t s  des  em-

pereurs et  des souverains à par t i r  de pr inc ipes qui  sont  inédi ts  et  restau-

rer  en Al lemagne la d igni té des nobles et  des rotur iers (78) '  qui  se sont

maintenus en Angleterre,  en Suède ou en Po' logne.  I l  montrera que les Francs

ont  oppr imê en Al lemagne ces deux "c lasses"  qui  ont  toutefo is  réussi  à

se  ma in ten i r  i usqu 'au  T ra i t é  de  l ' | es tpha l i e ,  c ' es t -à -d i re  i usc lu ' à  l ' é ta -

b l i ssemen t  dé f i n i t i f  de  l a  souve ra ' i ne té  t e r r i t o r i a l e .  I l  mon t re ra  enco re

qu 'un  souve ra in  ou  un  duc  n ' es t  r i en  de  p lus  qu 'un  rep résen tan t  des

"co rmuns"  aux  d iè tes  e t  qu ' i l  I ' es t  r es té  i usqu 'au  j ou r  où  l e  ro i  a  im-

posé sa lo i  aux anciens c i toyens l ibres.  Si  ceux-c i  avaient  préservé
' l eu r  l i be r té  d ' é l i r e  l eu rs  dépu tés ,  l es  p r i nces  a l l emands  ne  se ra ien t

r i en  d ,au t re  que  des  dépu tés  po lona i s  que  l e  peup le  envo le  aux  d ié t i -

nes .  Ma is  dès  Io rs  que  l e  ro i  s ' es t  oc t royé  l e  " i us  nominand i  s i ve

imoonend i "  l es  cond i t i ons  de  1 'esc lavage  é ta ien t  réa l i sées .  Pa r  l a  su i -

te,  le  souverain terr i tor ia l  est  devenu 1e représentant  des nobles,  ce

qu i  p rouve  que  l es  ac tue l s  é ta t s  p rov inc iaux  é ta ien t  au t re fo i s  l es  é ta t s

impér iaux  e t  que  Ia  que re l l e  qu j  oppose  I ' empereu r  aux  p r i nces  es t  I a  p lus

r i d , i cu le  du  monde  pu i squ ' i l s  se  d i spu ten t  des  d ro i t s  qu i  son t  en  réa l i -

( 77 )  Bmefe .  p .  4?4  sq .  C lamor  von  dem Bussche  es t  l e  f r è re  de  feu  1 ' am i
de Môser.

(78 )  S ' i nsp i ran t  du  sys tème  po l i t i que  ang la i s ,  Môse r .  appe l  I e  l es  c i t oyens
ro tu r i e r s  l i b res  l es  " con rnuns "  e t  en  a l l emand  "d ie  Geme inen" .
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té  ceux des nobles et  des "cof i rnuns",  les vér i tables membres const i tuants
de  l a  na t i on .  0n  ne  sau ra i t  ê t re  p lus  c l a i r .  conne  l l on tesqu ieu  l e  f a i t
pou r  l a  F rance ,  Môse r  rappe l l e  qu 'en  A l l emagne  auss i  l e  pouvo i r  é ta i t
autrefo is  entre les mains de ceux que 1e monarque,  empereur ,  ro i  ou sou-
vena in  t e r r i t o r i a l ,  a  p r i vé  de  l eu rs  anc iennes  l i be r tés  e t  que  l es  nou -
veaux  ma î t res  s ' a r rogen t  des  d ro i t s  qu ' i l s  on t  usu rpés .  t 4a i s  que l  r appo r t
y  a- t - i1 ,  peut  se demander le  lecteur ,  entre cet te v is ion nat ionale de
' l ' évo lu t i on  

des  i ns t i t u t i ons  e t  I ' h i s to i re  pu remen t  l oca le  de  l 'Evêché
d'Osnabruck ? Môser suggère une réponse en précisant  dans sa le t t re à
von  dem Bussche  qu ' i l  va  s ' e f f o r ce r  d " ' i n tég re r  ce t t e  t héo r i e  dans  l ' h i s -
t o i r e  de  l 'Evêché  e t  m ieux  éc la i r c i r  a i ns i  m i l ] e  dé ta i l s  que  pe rsonne  ne
comprend  au jou rd 'hu i "  ( 79 ) .Ce  p ro je t  suppose  qu , i 1  y  a i t  une  co r respon -
dance  exac te  en t re  I ' h i s to i re  na t i ona le  e t  l ' h i s to i re  l oca le ,  c l ue  ce l  l e -
c i  const i tue une sor te de microcosme où se répète sur  un domaine l imi té
ce  qu i  s ' es t  p rodu i t  en  g rand  su r  i ' ensemb le  du  te r r i t o i r e  a l l emand .  En
s 'a t t achan t  à  un  ob je t  l im i t é  dans  1 'espace ,  l 4ôse r  espè re  donc ,  g râce  à
ce postu lat  de la  s tn ic te corr€spondance,  dégager des lo . is  qui  s .ap-
p l i que ron t ,  pa r  ex tens ion  e t  pa r  ana log ie ,  à  un  ensemb le  p lus  vas te .  Ce
problème de méthode l 'é lo igne considêrablement  de son homologue f rancais.
Mon tesqu ieu  ne  fa i t  pas  d ' h i s to i re  l oca le  ou ,  s , i 1  évoque  que loues  cas
t rès  conc re t s ,  i 1  1e  fa i t  â  t i t r e  d ' exemp le ,  pou r  i l l us t re r  une  théo r i e
p lus  génê ra1e .  0n  comprend  que  dans  ces  cond i t i ons  l , au teu r  a l l emand  a i t
reprochê au Français son manque de précis ion.  l la is  les in tent ions res-
tent  largement  ident iques :  prouver  par  une démarche d ' invest igat ion
h i s to r i que  qu i  exp lo re  1e  passé  l e  p lus  l o i n ta in  que  l e  pouvo . i r  monar_
chique actuel  est  en grande par t ie  usurpé et  que les sujets d,aujourd,-
hui ,  essent ie l lement  nobles et  accessoi rement  bourgeois chez l ,ontesouieu,
essent ie l lement  rotur iers et  accessoi renent  nobles chez l ' ,1ôser ,  éta ient
les maî t res d 'autrefo is .  Les concept ions de l r lôser  sont  p lus démocrat . i -
ques  au  dépa r t  que  ce1 ' l es  de  l , êc r i va in  f r ança i s .  Ce lu i - c i  a ,  ce r tes ,
rep roché  à  Bou la inv i l l i e r s  d ,avo i r  ê l abo ré  une  théo r i e  r t u i  cons t i t ue  une
conjurat ion contre le  T iers Etat ,  mais i1  préfère encore cet te thèse à

( 7 9 )  t s m - e f e , . p .  4 2 5 :  " . . . u m  d i e s e  T h e o r i e  i n  d i e  H i s t o r i e  u n s e r s  s t i f t s
e inzuweben und daraus tausend Umstânde,  d. ie  je tz t  n ièmànà-versteht ,
deu t l  i che r  au fzuk lâ ren " .
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ce l l e  de  Dubos  qu i  s ,en  p rend  à  l a  nob lesse  (80 ) .  I l  comp te  éga lemen t

l es  v i l l es ,  c ' es t -à -d i re  l a  bou rEeo i s ie ,  pa rm i  1es  co rps  i n te rméd ia i res

qu i  f on t  êqu i l i b re  au  pouvo i r  r oya1 ,  ma is  c ' es t  su r tou t  l e  so r t  de  l a

noblesse qui  le  préoccupe et  i l  ne par le pas des pa.vsans.  l ' !ôser  accorde'

au  con t ra i re ,  1a  p r i o r i t é  aux  p rop r i é ta i r€s  paysans  dans  I ' anc ienne  cons -

t i t u t i o n .  I l  v e u t  f a i r e ,  é c r i t - i l  à  A b b t , l e 2 6  i u i n  1 7 6 5 ,  I ' h i s t o i r e

des nobles et  des "conmuns" (81) .  Conrne l ' lontesquieu,  i l  in terprète dans

un sens dêmocratique le tableau que Tacite donne dans la Getnanie des

assef lËlées pol i t iques chez les Gennains :  c 'est  1e peuple,  et  non le

ro i ,  qu i  dêc ide .  Ma . i s  i l  a j ou te  auss i t ô t  que  l a  pa r t i e  1a  p lus  impor tan lg

e t  l a  p lus  pu i ssan te  de  ce  peup le  es t  l a  "p lebs "  (82 ) .  Ce  qu ' i 1  appe ' l -

l e  l a  "p lebs "  n ' es t  pas  I ' ensemb le  de  Ia  masse  popu la i re ,  ma is  ceux  â

qu i  l a  possess ion  d ' une  te r re  donne  l e  d ro i t  de  pa r t i c i pe r  à  I ' assemb lée

1ég . i s l a t . i ve ,  l es  ' , f r eeho lde rs " ,  comme i1  l es  appe l1e ,  en  rep renan t  une

nOuve l l e  f o i s  un  te rme  ang la i s ,  à  p reuve  qu ' i l  ava i t ,  comme l4on tesqu ieu ,

l es  yeux  f i xés  su r  l e  sys tème  ang la ' i s ,  ma lg ré  l e  ma l  qu ' i l  en  a  d i t  en

revenant Ce Londres.
En  réa l i t é ,  i l  ne  sa i t  pas  t r op  que  fa i re  des  nob les  don t  i l

s ' e x p l i q u e  e n c o r e  r n a l  1 ' o r i g i n e .  I ' l  a  h é s i t é  s u r  l e  r ô l e  q u ' i l  d e v a i t
' l eu r  

rése rve r  dans  son  h i s to i re  na t i ona le .  Dans  l a  l e t t r e  qu i  v i en t

d ' ê t re  c i t ée ,  i l  semb le  l es  p lace r  su r  un  p ied  d ' éga l i t é  avec  l es

paysans  I  i b res .  . ' l a i s  que lques  sema ines  p lus  t a rd ,  i l  va  se  rav i se r .

Dans  l a  l e t t r e  qu ' i l  envo ie  à  Abb t  l e  l 0  aoû t  1765  i l  f a i t  p reuve  d 'une

ag ress i v i t ê  t ou t  à  f a i t  i na t t endue  de  sa  pa r t  à  1 ' éga rd  de  l a  nob lesse

(83 ) .  I l  es t  p robab le  que  l e  "Konsu len t "  a  eu  que lques  démê lês  avec  ses

supé r i eu rs  a r i s toc ra t i ques  e t  qu ' i l  l eu r  en  ga rde  que loue  rancune .  I l

reproche à Ab'bt d'avoir considéré dans un article des Literat,.æbt-Jeie
' l es  

nob les  co rme  d 'au then t i ques  pa t r i c i ens .  En  A l l emagne  ob iec te - t - i  l ,

l a  nob lesse  n 'a  même pas  fa i t  pa r t i e  au t re fo i s  de  l a  na t i on .  E l l e  n ' a -

va i t  pas  p lus  de  d ro i t  de  vo te  qu 'à  Rome.  Les  nob les  n ' ê ta ien t  oue  l es

(80)  R.  Shakleton,  Montesquieu,  op.

(81) Briefe, p. 190.

(82) rbid.

(83) Bnefe, 9. I97 .

s i t .  ,  p .  ?57 .
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s e r v i t e u r s  d e  1 a  r ê p u b l i q u e ,  d e s  v a l e t s .  C e  s o n t  l e s  " q u i r . i t e s , ' r o t u -
r i e r s ,  que  Môse r  appe l l e  en  a l l emand  des  "Wehren ' , ,  ou i  o rdonna ien t  e t
vou la ien t ,  " qu i  j ubeban t  e t  vo leban t ' 1 ,  êc r i t - i 1  en  l a t . i n  (84 ) .  I 1s
ê ta ien t  l es  " conmuns" ,  c ' es t -à -d i re  l es  p rop r i é ta i res  d ' une  " | ^ l o r t s tâ t t e "
d 'une  fe rme  qu i  donna i t  d ro i t  de  vo te  à  I ' assemb lée  (85 ) .  Les  nob les ,
en  revanche ,  n ' é ta ien t  pas  p rop r i é ta i res  e t  i l s  ava ien t  t ou t  au  p lus

"suadendi  potestatem" (86) ,  vo ix  consul tat ive,  et  i1s ne vota ient  pas

dans les assenblêes.  Ce qui  montre b ien qu ' i l  fa i t  de ce problème une
af fa i re personnel le ,  c 'est  qu ' i l  a joute cet te remarque :

"Nous autres rotur iers,  nous avons t rop longtemos souf-
f e r t  de  I ' i dée  que  nous  é t i ons  d ,o r i g i ne  h i l o t i oue .
l 4a i s  i l  ne  do i t  p l us  en  ê t re  a ins i .  Ego  ou i r i s  vo lo ,
j u b e o  ! "  ( 8 7 ) .

Rien ne révèle m' ieux le  caractère polémique et  actuel  des thèses oe
Môser .  I l  ne  s ' en  p rend  pas  seu lemen t  au  despo t i sme  te r r i t o r i a l ,  ma ls
encore aux prérogat ives de la  noblesse.  En ce sens i l  va donc p lus lo in
que Montesquieu.  Comme celu i -c i ,  i1  admet volont iers que 1es nobles se
sont  const i tuê t rès tôt  une c l ' ientè le.  l4a is  1es paysans a l lemands ne
fa i sa ien t  pas  p lus  pa r t i e  de  ce t te  c l i en tè le  oue  l es  ou i r i t es  roma ins .
0n notera que Môser prend,  corme I 'auteur  f rançais,  la  société romaine et
l e  d ro i t  r oma in  come  po in t s  de  ré fé rence  e t  - qu ' i 1  en  aop l i oue  1es  p r i n -
c ' i pes  à  l ' anc ienne  soc ié té  ge rman ique"  Les  nob les ,  pou rsu i t - i l ,  ne  peu -
ven t  même pas  i nvoque r ,  pou r  j us t i f i e r  l eu rs  p r i v i l èges ,  1es  se rv i ces  de
gue r re  qu ' i l s  on t  rendus  à  l a  na t i on  :  chez  l es  anc iens  A l l emands ,  l es
chefs êta ient  chois is  pour  leur  courage ( ' ,ex v i r tû te, ' )  e t  non parce
q u ' i l s  é t a i e n t  n o b l e s  ( e x  n o b i l i t a t e ' , )  ( B B ) .  L e s  n o b l e s  n , é t a i e n t  à  I ' o -

(84) rbid.

(85)  Ib id.  "Propr iéta i res"  est  en f rançais dans le  texte.

(86) rbid.

(87) rbid.

G8) rbnd.
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r i g i ne  que  des  mercena i res  que  I ' on  ré t r i bua i t ,  à  une  époque  où  l ' on

igno ra i t  1 ' a rgen t ,  avec  des  te r res  e t  qu i  deva ien t  l eu r  p res t i ge ,  comme

les  m i l i c i ens  d ' au iou rd 'hu i ,  à  l eu r  p lus  g rande  hab i l e té  gue r r i è re .

Leu rs  p r i v i l èges  v iennen t  de  ce  que  ces  te r res  qu 'on  l eu r  donna i t  en

solde êta ient  exonérées de toute charge publ ique.  I la is  ces pr iv i lèges

ne  do i ven t  pas  fa i re  i l l us ion  :  l es  nob les  é ta ien t  l es  vassaux  de  l a

répub l i que  e t  i t s  n ' ava ien t  pas  d ro i t  au  t i t r e  de  c i t oyens  vo tan ts  (89 ) .

Môser reprendra,  en les nuançant  quelque peu,  ces thèses "démocrat ' iques"

dans 1'fntro&rctiot généraLe. 0éià dans la Préface i l écrira que les

propr iéta i res rotur iers const i tuent  " l 'é lément  authent ique de la  nat ion"

(90 ) .  Dans  l e  pa rag raphe  consac ré  â  l ' assemb lêe  na t i ona le  chez  l es  an -

c iens  Saxons  i l  adop te ra  une  fo rmu la t i on  qu i  n ' es t  pas  sans  amb igu i t é ,

mais qui  soul igne toutefo is  la  prêéminence des propr iéta ' i res rotur iers :

"Les  nob ies  e t  l es  "Wehren " ,  ou  " co rmuns" ,  é ta ien t  donc
'des  ê ta t s  qu i  é ta ien t  p lacés  I ' un  à  cô té  de  l ' au t re  e t

qu i  é ta ien t  t o ta lemen t  i ndépendan ts  l ' un  de  l ' au t re .

Ma is  c ' é ta ien t  l es  seconds  qu i  f a i sa ien t  rée l l emen t  l e

corps de la  nat ion et  tout  dépendai t  de leur  accord"
( e l )  .

Dans la seconde édi t ion,  en 1780,  l {ôser  modi f iera ce passage dans un

sens  o lus  f avo rab le  aux  nob les :

"Les nobles et  les " l . lehren",  ou "co[ t rnuns",  fa isa ient  le

vra i  corps de la  nat ion et  tout  dépendai t  de leur  ac-

cord.  Les seconds n 'éta ient  obl igés en aucùhe man' ière à

1 'éga rd  des  p rem ie rs "  (92 ) .

\ é t )  r b L d .

(90 )  0c  1 ,  P ré face ,  HM X I I ,  1 ,  p .  34  :  " d i e  wah ren  Bes tand te i l e  de r
Na t i on " .

( 9 1 )  0 c  t ,  H I G  X I I .  1 ,  p .  9 9 .

( 9 2 )  0 c  2 ,  H K A  X I I ,  2 ,  p .  9 5 .
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Môser rev ient  donc à sa thèse pr im' i t ive des deux états indépendants
l ' u n  d e  I ' a u t r e ,  m a i s  é g a u x  e n  d i g n i t é .  E n t r e  1 7 6 8  e t  1 7 8 0 . i I  a v a i t  e u
le  t emps  d 'asseo i r  son  pouvo i r ,  i l  é ta i t  devenu  p lus  respec tueux  oe
l ' o rd re  é tab l i  e t  i l  é ta i t  p l us  souc ieux  de  ménager  l a  nob lesse .  Pou r
i l  lust rer  ces deux thèses sensib lement  d i f férentes,  i1  s ,appuie chaque
fois sur le même passage de la Cernanie de Tacite :

"De minor ibus rebus pr inc ipes consul tant ,de major ibus

onnes, ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem

arb ' i t r iun est ,  apud pr incpes per t ractentur . . .  Ut
tu rbae  p lacu i t  cons idun t  a rma t i , '  ( 93 ) .

la  modi f icat ion ne s 'expl ique donc par  aucune ra ison d 'ordre !c ient i -
f ique,  mais e l1e est  uniquenent  due au changement qui  est  in ter-
venu dans I 'a t t i tude pol i t ique de Môser.  Rien ne montre mieux que cet
exenple que 1'Histoire d,1snabtack est autant un ouvrage de rêflexion
po l i t i que ,_d i rec temen t  adap té  à  l a  réa l i t é  ac tue l1e ,  qu 'un  ouv rage  d 'é -
rud i t i on  h i s to r i que .

L 'examen plus approfondi  de 1 ' fn t rcdact ion génétaLe révèjera oue
Môser  do i t  à  Mon tesqu ieu  b ien  p lus  que  l , i dée  d 'éc r i r e  un  ouv rage  de  po -
1émique d i r igé contre un pouvoir  monarchique jugé t rop autor i ta i re.  l4a is
la det te n 'est  en général  pas avouêe et  les références expl . ic i tes à
l ' au teu r  de  1 'Espmi , t  des  Lo i s  son t  I a  D lupa r t  assez  c r i t i ques .  I l  ex i s te
toutefo is  un document  qui  est  probablement  contemporain de la  rédact ion
de 1 'Histoï te d,1snabruck et  dans lequel  Môser t rahi t  sans ambigui té
aucune son adnirat ion pour Montesquieu et  avoue du même coup ce ou ' . i l
lu i  doi t .  ce document  a en outre I 'avantage de montrer  que I 'auteur  os-
nabruckois s 'e f forçai t  d 'e f facer  systémat ic luement  les t races de ses sour-

(93 )  "Les  pe t i t es  a f f a i r es  resso r t i ssen t  aux  dé l i bê ra t i ons  des  che fs ,
l es  g randes  à  ce l l es  de  tous ,  ma is  non  pas  cependan t  sans  que  ce1 -
l es  don t  i 1  appa r t i en t  au  peup le  de  déc ide r  ne  so ien t ,  e i l es  auss i ,
examinées  à  f ond  pa r  l es  che fs . . .  Quan t  l a  mu l t i t ude  I ' a  déc idé ,
i  ls  prennent  séance en ames, ,  .  Gemanie,  chap.  l l ,  t rad.  . jacoues
Per re t ,  Pa r i s ,  1967 ,  p .  77 .  Ce  passage  cons t i t ue  i a  c l é  de  voû te
de  tou tes  l es  t héo r i es ,  à  co rmence r  pa r  ce l l e  de  l l on tesou ieu ,ou i
soul ignent  le  caractère démocrat ique de la  société germanioue.
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c e s  e t  d e  d i s s i m u l e r  u n e  a d m i r a t i o n  é v i d e n t e ,  d è s  l o r s  q u ' i l  d e s t i n a i t

son  tex te  au  pub l i c .  I l  s ' ag i t  de  t r o i s  f r agmen ts  i nachevés ,  qu i  cons -

t i t uen t  l es  t r o i s  b rou i l l ons  success i f s  d ' un  a r t i c l e  qu i  é ta i t  p roba -

blement  dest iné à êt re Dubl ié  dans la  Feui l -Le d. 'znnonces csnabrtc t : : lse

(94) .  l f r jser  y  vante les rnér i tes de la  const i tu t ion des anciens Al le-

mands ,  en  pa r t ' i cu l i e r  de  ce l i e  des  Saxons .  I l  l a  cons idè re ,  se lon  une

concept ion qui  lu i  est  chère,  comne un chef  d 'oeuvre d 'ar t  pol i t ioue

qui  est  p lus d igne d 'admirat ion que ceux que les Grecs et  les Romains

ont  orodui ts  dans le  domaine des beaux-ar ts .  L ' idêe fondamenta ' le  est

que ,  s i  1es  peup les  de  1 'An t i qu i t é  méd i te r ranéenne  on t  exce l l é  dans  l es

beaux -a r t s ,  l es  peup les  du  Nord  de  I 'Eu rope  se  son t  d i s t i ngués  dans  ce t

a r t  b i en  p lus  nob le  e t  b i en  p lus  u t i l e  enco re  qu i  cons i s te  à  cons t ru i re

des  soc ié tés  po l i t i ques  e t  à  f açonne r  des  c i t oyens .  L ' anc ' i enne  cons t i -

t u t i on  a l l emande  é ta i t  conçue  pou r  sauvega rde r  l a  l i be r té  e t  1a  p rop r i é -

tê (95)  contre les emp' ié tements de l 'autor i té  supér ieure tout  en assu-

ran t  l e  b ien  ccn rnun  de  Ia  na t i on .  G râce  â  un  dosage  hab i l e  e l l e  ma in te -

na i t  l ' équ i l i b re  en t re  I a  l i be r té  e t  l ' o rd re ,  en t re  l es  d ro i t s  des  c i -

t oyens  e t  ceux  de  l 'E ta t .  E l1e  reposa i t  su r  un  con t ra t  soc ia l  ( 96 )  ou i

ê t a i t  ê t a b l i  s e l o n  l e  p r i n c i p e  d e  l a  c o n c e s s i o n  m i n i m a l e  ( 9 7 ) ,  c ' e s t - à -

d i r e  q u ' e 1 1 e  e x i g e a i t  d e s  p r o p r i é t a i r e s  q u ' i l s  s a c r i f i a s s e n t  d e  l e u r  l i '

be r té  t ou t  i us te  ce  qu ' ' i i  f a l l a i t  pou r  que  1e  b ien  e t  l ' o rd re  de  l a  com '

munauté nat ionale soient  assurés.  Môser se voi t  conf inné dans son admi-

rat ion pour les inst i tu t ions germaniques par  ces autor i tés incontesta-

b les  que  son t  l es  Roma ins  e t  Mon tesqu ieu .  A  ce  su ie t  i l  éc r i t  dans  l e

premier fragment :

( 94 )  H IG  l \ ,  p .  ?6L -264 .  Les  t ro i s  f r agmen ts  son t  i n t i t u l ês  pa r  1 ' éd i -
teur i Die lh,lnÛt unte" den alten Deutsehen.

(95)  Ib id. ,  p .  ?6L et  passim. Môser reprend ces deux termes indissocia-
b les ,  qu i  r ésumen t  t ou te  sa  ph i l osoph ie  po l i t i - que ,  du  " l i be r t y  and
property"  angla is .

(96 )  rb id . ,  p .  ?62 .  Môse r  n ' emp lo ie  pas  i c i  l e  t e rme  de  "Soz ia l kon t rak t "
qu ' i l  emprun te  d i rec temen t  à  Rousseau ,  ma is  l a  f o rmu le  ge rman isée  de
" gesel  I  schaf t l  i  cher  Kontrakt" .

(97)  rb id. ,  p .  263 :  "mi t  der  mindesten Aufopferung ihrer  nat i j r l ichen
Rechte" .
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"Les  Roma ins ,  ces  a rb i t r es  dé l i ca t s  de  tou t  ce  qu i  es t
'  beau  n racco rda ien t  pas  pa r  hasa rd  un  i n té rê t  t ou t  pa r -

t i cu l i e r  à  ce t t e  ( cons i t u t i on )  e t  i l on tesqu ieu  fonnu le
un  j ugemen t  qu i  n ' es t  pas  sans  fondemen t  l o r squ ' i l  d . i t
que  ce  qu 'on  a  i nven tê  de  g rand  pou r  l a  l i be r tê  do i t
ses  o r i g i nes  aux  Saxons ' ,  ( 99 ) .

Le second f ragnent  corr ige le  premier  en ins is tant  sur ]e mér i te  de la
source f rançaise :

"Le gtætd Montesquieu at t r ibue aux Saxons I ' invent ion
de  ce t  a r t  ( ce1u i  qu j  cons i s te  à  é tab l i r  des  i ns t i t u -
t i ons  po l i t i ques  béné f i ques ) ' ,  ( 99 ) .

Quant  au t ro is ième f ragment ,  i l  reprend les mêmes idées en les préc i -
san t  su r  ce r ta ins  po in t s ,  ma is  i l  ne  d i t  p l us  un  mo t  de  l l on tesqu ieu .  o r
c ' es t  p robab lemen t  l a  ve rs ion  qu i  es t  l a  p lus  p roche  de  l a  dé f i n i t i ve ,
cel le  i lu i  é ta i t  dest inée à êt re publ iée.  Môser ne t ient  pas à ce oue
I ' on  sache  t rop  qu ' i l  adm i re  Mon tesqu ieu  e t  qu , i 1  l u i  do . i t  l es  f onde -
ments même de sa pensée pol i t ique et  de sa concept ion de l ,ancienne
cons t i t u t i on  a l l emande .  Ma is  c ' es t  p réc i sémen t  dans  ce  t ro i s i ème  f rag -
m e n t  o ù  i l  d i s s i m u l e  s a  s o u r c e  q u ' i 1  l ' e x p l o i t e  l e  p l u s  a b o n d a m m e n t .  I l
ne se réfère â aucun passage prêcis  de 1 'Espz ' i t  c ies Lc is .0n chercherai t
en  va in  dans  ce t  ouv rage  un  passage  où  i l  so i t  f a i t  a l l us ion  aux  avan -
tages que présentent  les inst i tu t ions saxonnes.  sur  ce po. in t  Môser sol -
l i c i t e  que ique  peu  1a  pensée  de  son  au teu r  e t  i l  apo l i aue  ce  que  ce lu i -
c i  d i t  des Germains en général  aux t r ibus de sa province dont  i t  d is t in-
gue les inst i tu t ions de cel les des autres peuplades gennaniques.  I l  fa i t
d 'a i l leurs subi r  le  même t ra i tement  à Ià Gernanie de Taci te oui  est ,
pou r  t ou t  ce  qu i  conce rne  1 'an t j gu i t ê  ge rman ique ,  l a  sou rce  commune  des
deux  au teu rs .  s i  l ' on  veu t  che rche r  des  po in t s  de  ré fé rence  p lus  p réc i s ,
on songe aussi tôt  à la  remarque qui  c lôt ,dans l ' rspr l ;  des )c . -s ,  le  dé-

(98 )  rb id . ,  p .  262 .

(99]' rbid.
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ve loppemen t  su r  l e  rég ime  po l i t i que  b r i t ann ique  :

" S i  I ' o n  v e u t  I i r e  l ' a d m i r a b l e  o u v r a g e  d e  T a c i t e  s u r

Les noeuts des Cernains '  on verra que c 'est  d 'eux que

1es  Ang la i s  on t  t i r é  l ' i dée  de  l eu r  gouve rnemen t  po l i -

t i que .  Ce  beau  sys tème  a  é té  t r ouvé  dans  l es  bo i s "  (100 ) '

Pour Montesquieu i l  est  év ident  que les régimes modérés d 'Europe dér i -

vent tous des coutumes germaniques et cette évidence est partagée par

Môser qui citera ce passage du l ivre onze de 1'Esprtt d.es i 'ois dans

1 'H i s to i re  d 'Osnab twck  (101 ) .  Ma is  I ' au teu r  a l l emand  pou r ra i t  i nvoque r

b ien  d ' au t res  passages  enco re .  L ' i dêe  d 'équ i l i b re  en t re  l es  d i f f é ren ts

par tenai res de la  sociêtê pol i t ique germanique est  développée dans 
' le

chap i t r e  où  l 4on tesqu ieu  examine  1es  o r i g i nes  de  ce  qu ' i l  appe l l e  l e

"gouvernement  goth ique" (102) .  Ce gouvernement  reste imprégné de l 'es-

p r i t  de  t i be r té  qu i  é ta i t  ce lu i  des  Germa ins  avan t  qu ' i l s  ne  qu i t t en t

I eu r  pays  d ' o r i g i ne .

"C 'é ta i t  un  bon  gouve rnemen t ,  pou rsu i t  I ' 4on tesqu ieu ,  qu i

ava i t  en  so i  I a  capac i t é  de  deven i r  me i I l eu r .  La  cou tu -

me  v in t  d ' acco rde r  des  l e t t r es  d ' a f f r anch i ssemen t  ;  e t

b ien tô t  l a  l i be r té  c i v i  l e  du  peup le ,  l es  p ré roga t i ves

de  l a  nob lesse  e t  du  c le rgé ,  l a  pu i ssance  des  ro i s ,  se

trouvèrent  dans un te l  concer t ,  que ie ne cro is  pas

qu' i1  y  a i t  eu sur  terre de gouvernement  s i  b ien tempé'

ré que ie fut  ce lu i  de çhaque par t ' ie  de 1 'Europe dans

l e  t e m p s  q u ' i l  s u b s i s t a "  ( 1 0 3 ) .

Le gouvernement  goth ' ique n 'est  p lus tout  à fa i t  ce lu i  des Germa' ins et

enco re  mo ins  ce lu i  des  Saxons  que  déc r i t  Môse r ,  ma is  i l  r es te  f i dè le  à

1 'esp r i t  des  o r i g i nes  qu i  ga ran t i t  l a  l i be r té  c i v i l e  du  oeuo le  e t  ce t

(100 )  Esa r r ) t  des  Lo i s ,  êd .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  407 .

( 1 0 1 )  o c  I ,  H K A  X I I ,  I ,  p .  7 8 .

( L 0 2 \  E s p m t  d e s  l . o i s ,  X I , 8 ,  ê d .  R .  C a i l l o i s ,  p .  4 0 9 .

(L03\ ibid.



êqu i l i b re  po l i t i que ,  ce  " conce r t , , ,  oue  l 4ôse r  dé f i n i t  dans  son  tex te
par la  formule de " l iber té et  ordre, , ,  Dans le t ro is ième f ragment  Fôser
s igna le  que  I ' un  des  moyens  de  p rése rve r  l eu r  l i be r té  é ta i t  pou r  l es
Saxons  d ' i n te rd i re  l ' é tab l i ssemen t  des  v i l l es  e t  de  ne  pas  to lé re r
deux  hab i t a t ' i ons  p r i nc ipa les  su r  une  même p rop r i é té  f onc iè re  (104 ) .
C'est  une idée qu ' i l  développera souvent  dans l ,Hlsro iy ,e i ,Csnabrtck
et  dans de nombreux ar t ic les à contenu h is tor ico-pol i t ique et  oui  n,a
pas échappé à Montesquieu :

" l 1 s  ( 1 e s  G e r n a i n s )  n ' h a b i t e n t  p o i n t  d e  v i l l e s ,  d i t
Tac i t e ,  e t  i l  ne  peuven t  sou f f r i r  oue  l eu rs  ma isons
se touchent  les unes les autres ;  chacun la i .sse autour
de  sa  ma ison  un  pe t i t  t e r ra in  ou  espace ,  qu i  es t  c l os
et  fermé.  Iac i te par lo i  t  exactement ' ,  (  105) .

l4ontesquieu cite presque mot pour mot le passage de 1a Geznanie sur 1e-
quel  Môser se fondera également  pour  accrédi ter  sa théor ie de l ,habi tat
d ispersé conme garant ie de la  l iber té chez les saxons (10à) .  I l  est  en-
core une remarque qui  n 'a pas dû êchapper à I 'auteur  osnabruckois :

" l l  es t  imposs ib le  d ' en t re r  un  peu  avan t  dans  no t re
d r o i t  p o l i t i q u e  s i  l ' o n  n e  c o n n a l t  l e s  l o i s  e t  l e s
moeurs des Germains"  (107) .

(104 )  H IG  IX ,  p .  263  sq .

(L05 )  Espn t t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  544 .

(L061  ce rnan i? :9 \up .XV I  :  , , 0n  sa i t  du  res te  que  1es  oeup les  des  Ger -
m a i n s  n ' h a b i t e n t  p o j n t  d a n s  d e s  v i i l e s ,  { u ' i r s  n à  i l o p à " i à n t , e . .pas  des  demeures  con t i guës :  i l s  v i ven t  i so lés ,  sépa rbs ,  se lonqu 'une  sou rce '  un  champ,  un  bo i s  l eu r  a  p lu .  I f s  e lau i i i sàn t  t eu rsv i l l ages  non_pas  avec  des  bâ t imen ts  qu i ,  co r rne  c i ,À i -nouÀ , - s ,appu ie r t
e t  t i ennen t  l es  uns  aux  au t res  :  chacun  en tou re  sa  ma ison  o .un  es -p a c e  l i b r e " .  T r a d .  J .  p e r r e t ,  o g .  c i t . ,  p .  9 0 .

(L07 )  Esp r i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i i l o i s ,  p .  gLZ .
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De te l l es  ph rases  on t  dÛ  l e  con f i rmer  dans  son  p ro ie t  d ' a l l e r  che rche r

dans  1 'An t ' i qu i t é  ge rman ique  1es  rac ines  des  l i be r tés  a l l emandes  o ' l us

ou moins étouf fées par  le  système absolut ' is te.  0n voi t  donc oue l lôser

es t  b ien  pa r t i  de  Mon tesqu ieu  pou r  é tud ie r  l es  i ns t i t u t i ons  des  o re -

m ie rs  t emps  e t  pou r  en  fa i re  l ' ê l oge '  Aucun  passage  de  I ' i sp : "2 ; ; a - '  - - - : " '

ne semble toutefo is  correspondre exactement  au iugement  qui  est  prêtê à

Hon tesqu ieu  dans  l es  t r o i s  f r agmen ts  su r ' 1 " ' a r t  chez  l es  anc iens  A l l e -

mands " .

Ou t re  l es  app réc ' i a t i ons  po r tées  su r . l es  l i be r tés  d ' au t re fo i s '

on t rouve dans ces broui l lons d 'autres thèmes qui  sont  chers à Montes-

q u i e u .  C ' e s t  l e  c a s ,  p a r  e x e m p l e ,  d e  l ' i d é e  q u e  l a  l i b e r t é  n ' e x i s t e  q u e

dans  l a  l o i .  Môse r  1a  suggè re  pa r  sa  f o rmu le  "o rd re  e t  l i be r té " '  Comme

Montesquieu i l  re iet tera touiours cet te l iber té quasi  métaphlrs ique qui

au ra i t  ex i s té  avan t  t ou te  l o i  e t  don t  Rousseau  se  fa i t  I ' avoca t .  I l  n ' v

a  de  l i be r té  que  l à  où  l e  d ro i t  c rée  pou r  a ins i  d i r e  un  espace  de  l i -

ber té et  où des hormes paient  par  les serv ices qu ' i ls  rendent  à la  com-

munautê les dro i ts  qui  concrét isent  leur  l iber té.  Ce point  de vue re-

j o i n t  ce lu i  de  f 4on tesqu ieu  qu i  dé f i n i t  l a  l i be r té  po l i t i oue  de ' l a  man iè -

re  su i van te  :

" . . .  l a  l i b e r t é  p o l i t i q u e  n e  c o n s i s t e  p o i n t  à  f a i r e  c e

que  1 'on  veu t . .  Dans  un  E ta t ,  c ' es t -à -d i re  dans  une  so -

c i é t é  o ù  i l  y  a  d e s  l o i s ,  l a  l i b e r t é  n e  p e u t  c o n s i s t e r

q u ' à  p o u v o i r  f a i r e  c e  q u e  l ' o n  d o i t  v o u l o i r ,  e t  à  n ' ê t r e

po in t  con t ra in t  de  f a i re  ce  que  l ' on  ne  do i t  pas  vou -

]o i r . . .  La  l i be r té  es t  l e  d ro i t  de  f a i re  t ou t  ce  que
' les 

lo ' is  permettent ,  e t  s i  un c i toyen pouvoi t  fa i re ce
qu 'e11es  dé fenden t ,  i  l  n ' au ro i t  p l us  de  l i be r té ,  pa rce

que 1es autres auroient  tous ce même pouvo' i r "  (108) .

L ' i dée  que  l a  l o i  ga ran t i t  I a  p rop r i é té  e t  que  ce l l e - c i  es t  l a  ga ran te

du b ien publ ic  se t rouve également  dans 1 '3s-or ix  âes - ;c"-s  ' .

( 108 )  l b i d . ,  p .  395 .



"Le  b ien  pub l i c  es t  t ou jou rs  que  chacun  conse rve  i nva -
r i ab lemen t  1a  p rop r i é té  que  l u i  donnen t  l es  l o i s  c i v i -
l e s "  (  1 0 9 ) .

Cet te phrase se t rouve dans un passage ot ' r  i l  est  également  quest ion
des  l o i s  qu i  assu ren t  l a  l i be r té .  B ien  qu ' i l  es t ime  que  l a  l i be r té  re -
l ève  du  d ro i t  po l i t ' i que  e t  l a  p rop r i é té  du  d ro i t  c i v i l ,  Mon tesqu . i eu  asso -
c ie ét ro i tement ]es deux not ions,  corme le fa i t  Môser.  Les deux auteurs
son t  b ien  d ' acco rd  su r  ce  po in t  :  l a  vé r i t ab le  c i t oyenne té  es t  l i ée  à  l a
propr iété.  Cet te règle est  même valable pour  1es prem. iers temps de la répu-
bl ique romaine te l le  que l , lontesquieu la  décr i t  dans les premiers l ivres
de l 'espr i t  des Lois (110) .  La d i f fêrence entre les deux écr iva ins ne
rêside pas seulement  en ceci  que Môser accorde 1a pr . ior i té  à la  propr ié-
t é  f onc iè re  e t  qu ' i l  t o l è re  pa r  rês igna t i on  l a  f o r t une  qu i  r epose  su r
1 'a rgen t ,  ma is  enco re  en  cec i  qu ' i 1  cons . i dè re  l a  p rop r i é té  auss . i  b i en
q u e  1 a  l i b e r t é  o u ,  p l u t ô t  1 e  c o u p l e  i n d i s s o c i a b l e , , l i b e r t é  e t  p r o p r i é -
t ê " ,  comme des  "d ro i t s  na tu re l s "  ( i 1 l ) ,  a l o r s  que  l , l on tesqu ieu  fa i t  r e j e -
ve r  l a  p rop r i é té  du  d ro i t  c i v i l  e t  non  du  d ro i t  na tu re l .  En  rêa l i t ê .  ce
n 'es t  pas  te l l emen t  l a  p rop r i é tê  que  1 'au teu r  a l l emand  cons idè re  comme
un dro i t  nature l ,  mais le  dro i t  du premier  occupanE que personne ne peu!
empêcher de prendre ce oui  n 'a pas encore été occupé Dar un autre.  Dans
' l es  

t ex tes  de  l ' époque  révo lu t i onna i re  ce  se ra  l e  seu l  "d ro i t  de  l , hom-
me"  qu ' i l  concède ra  aux  révo lu t i onna i res  ( l 12 ) .  Es t - i  I  enco re  beso in  de  scu -

l igner  que toutes ces. idées que Môser emprunte à Montesquieu sont  à I 'oo-
posé de cel les que défend Rousseau ? De ce dernier  Môser ne garde que
l ' i dée  d 'un  con t ra t  soc ia l ,  ma is  qu i  es t  cbnc lu  en t re  onoo r !é ta ines
égaux et  non entre hommes é.gaux.  ce point  mér i tera d 'êt re approfondi  et
i . l  conviendra de voi r  comment Môser adapte cer ta ins aspects de la  pensée

(109 )  I b i d . ,  p .  768 .

(110 )  La  c i t oyenne té  assoc iée  à  l a  p rop r i ê té  es t  une  i dée  fo r t  r épandue
chez  Ies  ph i  l osophes  du  xv l l l e  s i èc le  e t  l es  éc r i va ins  oo l i t i oues
des  Lumiè res  en  géné ra l .  Vo l t a i r e  l a  dê fend  avec  i ns i s tànce .

( 1 1 1 )  H I G  I X ,  p . 2 6 3 .

( I LZ )  c f .  HM IX ,  p .  159 .
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pol i t ique de l 'auteur  du Ccnxz 'at  sacic i  à  son propre système. | .4ais  i l

appa ra î t  dès  l e  dépa r t  que  Rousseau  ne  sau ra i t  f a i r e  repose r  l es  d ro i t s

de  l ' homme su r ' l a  p rop r i é té  e t  que  l a  no t i on  d ' équ i l i b re  des  pouvo i r s

exc lu t  ce l l e  d ' une  vo lon té  géné ra le  qu i  seu le  es t  souve ra ine .

Avant mëme d'aborder 1'Histoire d')snab?ack elle-même il ressort

de l 'examen des textes qu ' i  rendent  compte de la  genèse de la pensée h is tor i -

que de Môser de 1763 à 1756 et  qui  révèlent  ses in tent ions profondes que

Montesquieu a exercé une inf ' luence décis ive sur  
' l 'or ientat ion générale de

1'ouvrage.  Peut-on en d i re autant  de Vol ta i re qui  a s i  e f f icacement  con-

t r i bué ,  co rme  on  1 'a  vu  p lus  hau t ,  à  f a i r e  so r t i r  I ' h i s to r i og raph ' i e  a l -
' lemande de ses orn ières ? Les textes qui  v iennent  d 'êt re examinés,  le t -

t res ou f ragments posthumes,  ne nous fourn issent  que t rès peu d 'é1éments

de  réponse .  L ' accue i l  qu i  a  é té  f a i t  en  A l l emagne  au  XV I I I e  s i èc le  à

Vo l ta i re  en  tan t  qu 'h i s to r i en  révè le  b ien  des  con t rad i c t i ons .  Le  b i  l an

de  ce  qu ' i l  a  appo r tê  à  l ' h i s to r i og raph ie  es t  cons idé rab1e  (113 ) '  P res -

que tout  le  monde reconnai t  que l 'auteur  de I 'Essai  Ces naeuz's  a radica-

l e l en t  renouve lé  l a  nan iè re  de  concevo i r  e t  d ' éc r i r e  I ' h i s to i re .  0n  admet

qu' i l  dOmine Souverainement  une mat ière abondante qu ' i l  Soumet à un choix

t rès  sé lec t i f  e t  t r ès  c r i t i que  e t  qu ' i 1  donne  a ins i  une  fo rme  nouve l l e  à

l , h i s to i re  é rud i t e  t r ad i t i onne l l e .  L ' a t t ' i t ude  de  Vo l t a i r e  à  1 ' éga rd  de  1a

t rad i t i on  h i s to r i que  suppose  une  concep t i on  révo lu t i onna i re  de  I ' h i s to i re

que  1 'on  peu t  résumer  pa r  1a  fo rmu le  "ph i l osoph ie  de  l ' h i s to i re "  :  l e

passê  es t  r evu  se lon  l es  p r i nc ipes  de  1a  pensée  des  Lumiè res  e t  l ' h i s to -

r ien devient  pour  a ' ins i  d i re le  crêateur  de son suiet .  Cet te manière iné-

d i t e  de  fa i re  de  l a  ma t i è re  h i s to r i que  un  su je t  de  rê f l ex ion  ph i l osooh i -

que a êté reconnue et  par fo is  même prat iquée par  de nombreux auteurs a l -

l emands ,  co r i l f l e  Less ing ,  Sch lôze r ,  N i co la î ,  Abb t ,  Sch i l l e r ,  He rde r ,  i se l i n

e t  Ga t te re r .  Ce t te  "oh i l osooh ie  de  l ' h i s to i re "  a  f i xé ' l e  nouveau  cad re

des  é tudes  h i s to r i ques  :  e l l es  p rennen t  une  d imens ion  un i ve rse l l e  e t

s ' a t t achen t  en  o r i o r i t é  à  I ' h i s to i re  de  l ' homme.  Les  soc ié tés  e t  l es  na -

( , | 13 )  O t to  Dann ,  "Vo l t a i r e  und  d ie  deu tsche  Gesch i ch t ssch re ibung" ,  Jn  
"P.  Brockmeier ,  R.  Desné,  J .  Voss,  éd. ,  yo l2o;oe und Deutschi -eni ,

Stut tgar t ,  1979,  pp.  463-467 fa i t  un b i lan t rès complet  de tout  ce
que  Vo l t a i re  a  appo r té  à  l ' h i s to r i og raph ie  a l l emande .
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t i ons  dans  Ieu r  ensemb le  p rennen t  p lus  d ' imoo r tance  que  l e  des t i n  i n -
d i v i due l  des  monarques .  ce  son t  l es  i ns t i t u t i ons ,  l es  f a i t s  économrques
e t  cu l t u re l s  qu i  son t  m is  au  p rem ie r  p lan .  ce  po in t  de  vue  un i ve rsa l i s -
t e  a  pou r  conséquence  que  l ' a t t en t i on  qu i  se  po r ta i t  j usqu 'a lo rs  essen -
t i e l l emen t  su r  I ' h ' i s t o i r e  de  l 'An t i qu i t ê  s ' o r i en te  déso rma is  ve rs  l es
temps modernes.  L 'h is to i re devient  h is to i re contemporaine et  s , in téres-
se  de  p ré fé rence  â  l ' é tude  du  XV I Ie  e t  du  XV I I I e  s i èc les .  Vo l t a i r e  s ' es t
ef forcé encore d ' in t rodui re dans l 'h is to i re les méthodes des sc iences
exactes et  nature l  les en explo i tant  les données stat is t iques pour obte-
n i r  des  rense ignemen ts  p lus  p réc i s  su r ' l ' é ta t  d ' une  soc ié té  e t  su r  son
évo lu t i on .  I l  a  en f i n  sédu i t  pa r  l ' o r i en ta t ' i on  p ra t i que  qu , i l  donna i t  â
son  h i s to r i og raph ie  e t  pa r ' l a  f o rme  ê lêgan te  e t  access ib le  qu ' i l  ' l u i

con fê ra i t .  I l  es t  l ' un  des  p rem ie rs  à  avo i r  f a i t  d ' une  sc ience  qu i  r e l e -
va i t  j usqu 'a lo rs  de  I ' aus tè re  é rud i t i on  un  gen re  l i t t é ra i re  f o r t  app ré -
c ié  du  pub l i c  cu l t i vé .  L ' i nconvén ien t  es t  que  ce  de rn ie r  t r a i t  a  desse r -
v i  1 e  p r e s t i g e  d e  v o l t a i r e  e n  A l l e m a g n e  p l u s  q u ' i l  n e  l ' a  s e r v i .  0 u b l i a n t
qu ' i 1  é ta i t  l e  f onda teu r  d ' une  nouve l l e  h ' i s t o r i og raph ie ,  l es  A l l emanos
lu i  on t  r ep roché  son  d i l e t t an t i sme  e t  sa  l êgé re té  (114 ) .  I l s  on t  reg re t -
t ê  que  l es  p r i nc ipes  i néd i t s  qu ' i l  ava i t  i n t rodu i t s  dans  l a  reche rche
histor ique a ient  étê a l térés par  les défauts d 'exécut ion qui  tenaient
au  ca rac tè re  de  l ' au teu r ,  â  l a  dés invo l t u re  avec  l aque l l e  i l  me t ta i t
1 ' h i s to i re  un i ve rse i  l e  au  se rv i ce  d ' une  cause  pa r t . i sane  (115 ) .  sa  ph i  l o -
s o p h i e  d e  l ' h i s t o i r e  n ' é t a i t ,  p e n s a i t - o n ,  q u ' u n e  f a ç o n  d ' e x p l o i t e r  l e s
données h is tor iques pour poursu ' ivre le  combat  contre 1es pré jugés,  1e
despo t i sme ,  l a  h ié ra rch ie  ecc lés ias t i que  e t  l e  dogme ch rê t i en  ( l 16 ) .  sa -
vants '  c lercs et  représentants de la  cui ture a l lemande ont  a ins i  opposé
une rés is tance icharnée aux concept ions h is tor . iques de vol ta. i re.  Ha. is
les spécia i is tes ont  été contra ints  d 'admett re,  du moins au fond d,eux-
mêmes ,  que  1es  i dêes  vo l t a i r i ennes  n 'ava ien t  pas  que  des  dé fau ts  e t  i l s
se sont  mis à les explo i ter  méthodiquement .

(114) H.A. Korff, voLtaire in Litenat4schen DeutseizLand àes i3. . iaht-
la,tnderts, op. ctt., p. 341,

( IL5)  Ib id. ,  p .  343.

(LL6) nta.
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Môse r  es t  p robab lemen t  de  ceux - l â .  I l  n ' i gno ra i t  pas  l es  g rands

t ravaux  h i s to r i ques  de  Vo l t a i r e .  I l  posséda i t  su r  l es  ra -vons  de  sa  b i -

b l io thèque,  comme le prouve le cata logue d 'Abeken,  1 'Ab1.âgé je - - ' : \ is -

toire uniuerselLe, 1es AwtaLes de L'Empine el f i l istcire âe "'!t 'çire :e

Russie sous Pienne-Le-Grarui  (117) '  0n est  sûr  qu ' i1  a au moins lu  les

AnnaLes de L 'Entp l re. [ )ans une let t re de iu i l le t  1764,  i1  encourage Abbt

â  éc r i r e  une  h i s to i re  de  l 'Empereu r  Max im i l i en  l e r  e t  i 1  f a i t  a l l us ion

à  ce  su je t  â  une  d iè te  de  1495  "à  l aque l l e  Vo l t a i r e  a  acco rdé  tan t  d ' a t -

tent ion"  (118) .  En même temps i l ' inv i te  son ami à défendre la  thèse que

Max' imi l ien voula i t  t ransformer les pr inces d 'empire en sénateurs suédois

e t  f a ' i r e  du  ro i  l u i -même une  so r te  de  Char les  X I I  ( 119 ) .  L ' a l l us ion  au

souve ra in  suédo i s  pe rme t  de  suppose r  qu ' i 1  conna i ssa i t  auss i  1 ' ouv rage

que  l ' éc r i va in  f r ança i s  ava i t  consac ré  au  ro i  de  Suède  en  1731 .  Quand

Môser  conse i l l e  pa r  a i l l eu rs  à  Abb t  de  su i v re  1 ' exemp le  de  Wincke lmann

en ordonnant toute la matièr€ de son Histoire de L'aunanitd autour d'une

idée d i rect r ice qui  serv i ra i t  de nonne et  de chois i r  pour  rempl i r  cet te

fonct ion normat iveet  ordonnatr ice l 'homne en génêral ,  i l  songe t rès pro-

b a b l e r e n t  à  1 a  p h i l o s o p h i e  d e  I ' h i s t o i r e ,  o u ,  p l u t ô t ,  à  1 ' h i s t o i r e  p h i -
' I osoph ' i que  

de  Vo l t a i r e  don t  l ' ob je t  p r i nc ipa l  es t  l ' homme.

Cela n 'empêche que Môser par tage les pré iugês que ses compatr io-

t es  nou r r i ssen t  â  l ' êga rd  de  I ' h i s to r i en  f r ança i s .  Dans  un  tex te  pos thu -

me  e t  non  da té  ma is  qu i  t r a i t e  de  p rob lèmes  qu i  l e  p réoccupa ien t  à  1 ' épo -

gue où i1 rêdigeai t  1 'Histo ine d ' )snabtwck et  qui  est  in t i tu lé 1 ' ! -Ls ' - :^ i -

ne en forne d 'épopée (120),  Môser se demande s i  l 'appl icat ion de la  for-

me épique au d ' iscours h is tor ique ne condui t  pas à confondre " le  grand

avec  l e  v ra i " ,  l a  réa l i t ê  nue  avec  l e  beau  e t  ce :qu i  es t  mauva i s  avec

(117 )  0n  peu t  suppose r  qu ' i l  a  1u  éga lemen t  l e  S ièc le  de  Lc i i s  L : . i ' e t  l ' i s -
sai  sut  Les moeurs.  Le cata logue d 'Abeken n 'est  pas complet .  11
n ' i nd ique  pas  ce r ta ins  ouv rages ,  en  pa r t i cu l i e r  des  ouv rages  f ran -
çais  (Mar ivaux,  Rousseau,  Abbé Coyer)  dont  on sai t  oue l4 i jser  les
possédai  t .

(),18) Br-t efe, p. l5l .

I  L L t t  J b L d .'1tZOi1 

"otu Gesehichte in den cestaLt einen îccoee", HKA XIV, 1, pp. 167-
1 7  0 .
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' I ' a f f e c t a t i o p "  ( 1 2 1 ) .  C ' e s t  o r é c i s é m e n t ,  r e m a r o u e - t - i l ,  l e  d é f a u t  d a n s
leque l  t omben t  l es  F ranca i s  "qu i  a imen t  déc r i r e  dans  l ' h i s to i re ,  exagé -
re r  l eu rs  desc r i p t i ons  e t  s ' en  t i ennen t  à  f  i déa l  l o r sque  l a  vé r ' i t é
n 'es t  pas  assez  sédu i san te  e t  exc i t an te "  (1?? ) .  t a  reche rche  à  t ou t  p r i x

de  l a  cohé rence  ép ique  peu t  nous  amener  enco re  à  i n f l éch i r ' l a  vé r i t é  en
fonct ion de notre p lan,  d 'une découverte que nous avons fa i te  et  qui

nous  f l a t t e  e t  de  nos  p ré jugés  (123 ) .0n  dev ine  que  Vo l t a i re  es t  v i sé .
Et  ef fect ivement  i l  est  nommé dès la  i iqne suivante :

"R ien  n 'es t  p l us  f ac i l e  e t  p l us  conmode  que  d ' i n t rodu i -
re  sub rep t i cemen t  une  cause ,  d ' en  t i r e r  p ro f i t  pou r

donner une expl icat ion des événements et  de favor iser

a i n s i ,  à  I a  m a n i è r e  d ' u n  V o l t a i r e ,  1 ' a g r é a b 1 e  e t  I e
d i v e r t i s s a n t  a u  d é t r i m e n t  d e  l a  v é r i t é "  ( 1 ? 4 ) .

C'est  donc b ien le  pré jugé courant  que reprend l . iôser ,  ce lu i  qui  fa i t  de
Vo l ta i re  un  C i l e t t an te  p lus  souc ieux  de  I ' e f f e t  es thé t i que  que  de  r i -
gueu r  sc ien t i f i que .

l ' l a i s  en  j us t ' i f i an t  pa r  l a  su i t e  l e  p rocédé  ép ique ,  ma lg ré  l es
inconvén ien ts  s i gna lés  p lus  hau t ,  | ' au teu r  de  I ' a r t ' i c l e  res te  b ien
dans  l e  s i l l age  de  I ' h i s to r i og raph ie  vo l t a i r i enne  qu i  s ' e f f o r ce  de  con -
fé re r  une  ce r ta ine  qua l i t é  l i t t é ra i re  à  1 ' exposé  h i s to r i que .  C 'es t  a i n -
s i  q u ' i l  e n  v i e n t  à  v a n t e r  l ' a v a n t a g e  q u ' o f f r e  l a  d i v i s i o n  e n  p é r i o d e s .

La  pé r i ode ,  éc r i t - i l ,  ne  do i t  pas  se  l im i t e r  au  des t i n  d ' une  dynas t i e ,
ma is  e l ' l e  do i t  t en i r  comp te  des  mu ta t i ons  déc i s i ves .  S i  I ' on  adop te
ce t te  mé thode ,  on  pou r ra  donne r  à  I ' h i s to i re  " l ' é l an  de  l ' épopée"  (125 ) .

( 1 2 1 )  I b i d . ,  p . 1 5 7 .

( 1 2 ? )  I b i d . ,  p . 1 6 8 .

\ t . J )  J D 1 d . .

(1?4 )  I b i d .  l ' l ôse r  ne  fa i t  pas  seu lemen t  a l l us ion  à  l a  t endance  "ph i l oso -
p h i q u e "  g é n é r a l e  d e  I ' h i s t o r i o g r a o h i e  v o l t a i r i e n n e ,  n r a i s  a u  p l a i -
s i r  que  p rena i t  Vo l t a i r e  à  mon t re r  que  l es  g rands  e f f e t s  ava ien t
pou r  o r i g i ne  de  pe t i t es  causes  fo r tu i t es .  C f .  au  su je t  de  l a  causa -' l i t é  

chez  Vo l t a i r e  J .  t t .  B rumf i t i u ,  VoL ta i "e  ï i s t cy " i a r , ,Ox fo rd ,  1958 ,
2 e  é d .  1 9 7 0 ,  p .  1 0 7  s q .

(125 )  f t i d . ,  p .  169 .
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Pu is  Môse r  c ro i t  pouvo i r  dégage r  l a  1o i  qu i  commande  I ' ac t i on  à  I ' i n -

t é r i eu r  de  ces  pé r i odes  :  au  débu t  l a  l i be r té  es t  en  l u t t e  avec  I ' op -

p ress ion  j usqu 'à  ce  que  se  dégage  "une  oeuv re  p r i nc ipa le "  (126 ) ,  mo-

narchie,  dérnocrat ie  ou républ ique,  qui  tend vers une cer ta ine per fec-

t i on  avan t  d ' amorce r  l e  déc l ' i n  qu i  s ' achève  à  l a  f i n  de  l a  pé r i ode .

Ce t te  l o i  es t  va l -ah le  pou r  I a  p lupa r t  des  pays .  Là  où  e l l e  s ' app l i que '

i l  es t  poss ' i b l e  de  comb ine r  t ous  l es  é iémen ts  pou r ' l es  rassemb le r  dans

une épopée : 
' les 

efforts de la l iberté qui se révolte' toutes les

en t rep r i ses  e t  l es  l o i s  de  l a  pu i ssance  opp ress i ve ,  l es  e r reu rs  ou i

sont  commises des deux côtés,  je  cormerce qui  f leur i t  avec la  l iber té,

l ' éc la t  des  sc iences  qu i  s ' acc ro t ' t  dans  l a  monarch ie ,  l es  e f f e t s  de

l ' honneu r ,  l a  c ra in te  qu i  r ampe  (127 ) .  Quan t  aux  événemen ts  seconda i res '
' i 1s  pou r ra ien t  se rv i r  d ' ép i sode  e t  d ' o rnemen ts  (128 ) .  I l  se ra i t  a i sé  de

trouver  dans ces remarques des é léments qui  sont  empruntés à l lontesqu' ieu '

comme la corrupt ion des pr inc ' ipes des d i f férentes formes de gouvernement '

ces pr inc ' ipes eux-mêmes,  honneur et  cra inte,  et  même l ' idée d 'une évol 'u-

t i on  cyc l i que .  Ma is  l e  c r i t i que  de  r / o l t a i r e  res te  auss i  l e  d i sc ip le  de

Vol ta i re :  la  l iber té qui  favor ise le  développement du conmerce,  les

sc iences  qu i  b r i l l en t  dans ' l a  monarch ie  son t  des  i dées  chè res  à  l ' au teu r

de l 'Essai  sw Les moeurs et  du Sièc le de Louis XIv.  D'une manière p lus

géné ra le , l ' i dée  de  g randes  l o i s  qu i  co rmanden t  l e  deven i r  h i s ton ioue

que l  que  so i t  l e  pays  env i sagé  e t  su r tou t  ce l l e  d ' une  h i s to i re  qu i  s ' a t -

t ache  aux  phénomènes  po l i t i ques ,  économiques  e t  cu l t u re l s  son t  man i fes -

t e m e n t  d ' o r i g i n e  v o l t a i r i e n n e .  V o l t a i r e  n ' a - t - i l  p a s  é t ê ,  e n f i n ,  l ' u n

des premiers â dêgager de la  masse amorphe du passé quelques grandes pé-

r iodes par fa i tement  homogènes en d is t inguant  dans l ' in t roduct ion du Si j -

c le de Louis XIV quatre "grands s iècîes"  :  ce lu i  de Phi l ippe et

d 'A lexand re ,  ce lu i  de  Cêsa r  e t  d 'Augus te ,  ce lu i  de  l a  Rena i ssance  i t a -

l i enne  des  Méd ic i s  e t  en f i n  l e  s i èc le  de  Lou i s  X IV  ?  I l  es t  v ra i  que

dans  ces  s ièc les  Vo l t a i r e  acco rde  une  p lace  impor tan te  à  de  g rands  sou -

ve ra ins  auxoue l s  i l  a t t r i bue  une  fonc t i on  mo t r i ce  dans  I ' h i s to i re  de

1 ' h u m a n i t é .  S u r  c e  p o i n t  M ô s e r  n e  l e  s u i t  p a s .  M a i s  i l  l e  s u i t  d è s  q u ' i 1

(tZ6) Ibid.

\  L l t  )  r b L d .

(L28) rbid.
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s ' ag i t  de  déc r i r e  l es  phénomènes  po l i t i ques ,  économiques  e t  cu l t u re l s
dans  l esque l s  se  man i fes te  l , esp r . i t  qu i  assu re  l a  cohé rence  de  1a  pé -
r i ode .  A  Ia  f i n  de  son  tex te ,  l 4ôse r  donne  un  exemp le  d ' une  te l l e  oé r i o -
de .  Son  cho i x  n ' é tonne ra  pas  e t  i l  n ,es t  ce r tes  pas  ce lu i  de  Vo t ta i re  :
c ' es t  ce l l e  de  Ia  "nob lesse  l i b re "  qu i  s ' es t  épanou ie  avan t  que  cha r l e -
magne ne soumette les Saxons (129) .  rout  dans cet te pér iode,  l ,économie
des forces qui  per f ie t  de sauvegarder  l 'êqui l ibre corrnunauta i re,  les ins-
t i t u t i ons ,  l a  re l i g i on  qu i  f avo r i se  l a  l i be r té  e t  l e  cou rage ,  i es  l o i s
qui  vont  dans le  même sens,  les coutumes,  les guerres contre les Francs,
est  ordonné en fonct ion de la  f in  suprême qu'est  la  l iber té.  Quant  au
dêc l i n '  i l  a  ê té  p rovoqué ,  pa r  1es  fa ib lesses  d 'une  cons t i t u t i on  a f f r on -
tée  à  une  pu i ssance  p lus  un ie ,  pa r  1es  d i ssens ions  i n te rnes  e t  pa r  des
lo i s  qu i  ne  pe rme t ta ien t  pas  de  su rmon te r  de  te l l es  d i ssens ions  (130 ) .
C'est  toute 1 ' In t roduet ion généreLe que l !ôser  résume ic i  en quelnues 1 i -
gnes .  S i  dans  Ie  dé ta i l  de  1 ' ana ' l yse  po l . i t i que  e t  pa r  I ' i dée  d ,un  eso r i t
géné ra1  qu i  dê f i n i t  I ' o rgan i sa t i on  na t i ona le  i l  r es te  p lu tô t  t r i bu ta i re
de  l t l on tesqu ieu ,  Môse r  s ' i nsp i re  de  Vo l t a i r e  pou r  l a  no t i on  de  pé r i ode ,
pou r  ce l l e  d ' une  évo lu t i on  cohé ren te  e t  pou r  ce l l e  du  s t_v le  qu i  marque
toute une époque.  Lorsqu' i l  écr i t  en f rançais dans sa le t t re à Abbt  du
26  j u i n  1765  qu ' i l  f au t  donne r , , des  tab leaux  h i s to r i ques  de  pé r i odes , '
i l  es t  donc  tou t  à  f a i t  p robab te  qu ' i t  emprun te  ce t te  exp ress ion  à  l , au -
teur  du SièeLe de buis XIV.  Ce qui  est  incontestable,  c 'est  oue,  malgré
les réserves formulées au début  de son ar t ic le ,  Môser v ise à donner à
son  réc i t  h i s to r i que  l a  f o rme  d 'une  épopée  e t  i l  i n t rodu i t  a i ns i  dans
1 'h i s to r i og raph ie  des  ê lêmen ts  qu i  r e l èven t  de  l , es thé t i que .  Son  i n ten_
t i on  n ' es t  p l us  ce l l e  de  J ' é rud i t  t r ad i t i onne l  qu i  veu t  s . imp lemen t  t r ans -
mett re des in fonnat ions,  mais d ' in téresser  le  lecteur  en Iu i  conrmun. iquant
ce t  "é lan "  qu i  es t  l e  p rop re  de  I ' ac t i on  dans  l ' épopée .  L ' oeuv re  h i s to -
r ique devient ,  corme chez vol ta i re,  une oeuvre l i t téra i re fa. i te  auranE
pour  p la i re  que  pou r  i ns t ru i re .

Môse r  s ' i nsp i re  du  modè le  ép ique ,  ma is  i l  au ra i t  pu  t ou t  auss i  b i en
se  ré fé re r  à  l a  t r agéd ie  c l ass ique .  Oans  son  a r t i c l e ,  i l  pa r l e  d " , . i n ten -

(129 )  I b ïd . ,  p .  170 .

(130) rbid..
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t i on  p r i nc ipa le " ,  de  " resso r t  un ique "  (131 ) '  i l  f a i t  conve rge r  t ou te

l ' a c t i o n  à  I ' i n t é r i e u r  d ' u n e  p é r i o d e  v e r s  u n  " b u t  f i n a l "  ( 1 3 2 ) '  i l  i m a -

gine des protagonistes qui  s 'a f f rontent  et  qui  sont  les acteurs de la

t ragédie,  avec cet te nuance que CeS acteurs ne Sont  pas des ind ' iv idus '

ma is  des  fo rces  co l l ec t i ves ,  E ta t s  ou  peup les ,  e t  i l  d i spose  l es  pé r i o -

des qui  ry thment  I 'h is to i re d 'une nat ion corme les actes d 'un drame.

c ,es t  np ins  l , i n f l uence  de  l , h i s to r i en  vo l t a i r e  que  1 'on  reconna î t  dans

ces concept ions esthét iques que cel le  de Vol ta i re auteur  t ragique et '

d ' une  man iè re  p lus  géné ra le ,  ce l l e  de  1a  t ragéd ie  c l ass ique  f rança i se '

don t  Môse r  s ' e f f o r ce  d radap te r ' l es  s t ruc tu res  de  l ' économie  au  réc i t  h i s -

tor ique.
l 4a i s  ce  n ' es t  pas  seu lemen t  l ' i dée  de  donne r  à  I ' oeuv re  h i s to -

r i que  une  f i na l i t é  es thé t i que  qu i  es t  d ' o r i g i ne  vo l t a i r i enne .  Les  h i s -

l o r i e n s  a l l e m a n d s  o n t  é t é  s c a n d a l i s é s  q u e  1 ' o n  p u i s s e  e x o l o i t e r  I ' h i s -

t o i r e  au  p ro f i t  d ' une  ph i l osoph ie ,  qu 'on  fasse  une  a rme  de  comba t  au

se rv i ce  de  l ' i déo log ie  des  Lumiè res .  I l  es t  v ra i  que  dans  l a  p lupa r t

de  ses  ouv rages  h i s to r i ques ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  son  Sssc i  suv ' | zs

moeure ,  Vo i t a i r e  a  d i sposé  e t  j ugé  l es  f a i t s  É ' i s to r i ques  se lon  des  c r i -

tères qui  éta ient  ceux de 1a pensée des Lumières :  le  bonheur,  la  ra ison

e t  l e  dé tenn ' i n ' i sme  sc ien t i f i que  (133 ) .  I l  a  remp lacé  1 'h i s to i re  ch ré -

t ienne selon Bossuet  qui  décr i t  le  devenir  comme un combat  entre le  c ie l

et  la  terre oar  une h is to i re profane où tout  rev ient  à une lut te entre

la  ra i son  e t  l a  dê ra i son .  I l  peu t  a ins i  dégage r  une  d i rec t i on  géné ra1e

qui  va dans le  sens du progrès et  qui  about i t  à  un point  de per fect ion

u l t ime  que  dé f i n i t  l e  règne  souve ra in  de  l a  ra i son .  l l  va  sans  d i re  oue

cet te per fect ion est  près d 'êt re réal isée à- l 'êpooue contemporaine.

Môser ne peut  év idemment pas admett re cet te v is ion de I 'h is to i rs .  l '4a is

corme I 'ont  montré les expl icat ions qu ' i1  fourn i t  à  ses correspondants

pendant  les années où i1  rédige l 'H is to i re d '1snabmtck,  i l  fa i t ,  lu i

auss i ,  de  I ' h i s to i re  une  a rme  de  comba t ,  pu i squ ' i l  veu t  démon t re r  oue

1 e  p o u v o i r  d e s  s o u v e r a i n s  e s t  u s u r p é  e t  q u ' i 1  s ' e n  p r e n d  à  l ' a b s o l u t i s m e

(L3L\  rb id. ,  p .  168.

(L3? )  rb id . ,  p .  170 .

(133) F. Meinecke, Die Entstehwry des i l istcrisnts, ca.



843 -

t e r r i t o r i a l  e t  même,  â  l , occas ion ,  aux  p ré roga t i ves  de  l a  nob lesse .  i l
démon t re ,  à  I ' exemp le  de  vo l t a i r e ,  que  l e  deven i r  h i s to r i que  tend  ve rs
un  ce r ta in  po in t  de  pe r fec t i on ,  c ,es t -à -d i re  ve rs  l a  réa l i sa t i on  pa r -
f a i t e  du  sys tème  de  l a  souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e .  Ma is  i l  n ' aoo rouve
pas ce système, a lors que Vol ta i re se fé l ic i te  du progrès des moeurs,
des  a r t s ,  des  sc iences  e t ,  d ' une  man iè re  géné ra le ,  de  l ' acc ro i ssemen t
du bonheur que le règne de p lus en p lus souverain de la  ra ison assure
à  l ' human i té .  I ' l  s ' a t t ache  en  p r i o r i t é  à  | ' ê tude  d 'une  êvo lu t i on  oo l i -
t ique a lorc que 1 'auteur  f rançais accorde la pr ior i té  aux fa. i ts  de c i -
v i l i sa t i on .  Ma is  t ous  deux  fon t  de  l a  po lém ique  e t  de  l a , , p ropagande" .
Le  comba t  en t re  l a  ra i son  e t  l a  dé ra i son  dev ien t  chez  l , êc r i va in  a l l e -
mand un combat  entre la  l iber té et  le  pouvoir  oppr imant .  Tous deux 0r-
donnen t  I ' ac t i on  en  fonc t i on  d ' un  bu t  f i na l .  l l a i s  l 4ôse r  mod i f . i e  l e  sens
d e  l ' é v o l u t i o n  :  a u  l i e u  d e  v o i r  d a n s  l e  d e v e n i r  h i s t o r i q u e  l e s  s i g n e s
d 'un  p rog rês '  i l  y  d i sce rne  p lu tô t  l es  s i gnes  d 'une  rég ress ion  cons tan -
t e  :  l e  m i e u x ,  l a  l i b e r t é ,  s e  t r o u v e  à  l , o r i g i n e  e t  l e  p i r e ,  l , o p o r e s -
s ion ,  cons t i t ue  :  l ' i s sue  du  p rocessus .  Les  schémas  son t  donc  l es  mêmes
i ls  ind iquent  les d i f férentes phôses d 'un combat  entre deux forces an-
tagon i s tes  e t  l a  d i rec t i on  géné ra le  qu i  o r i en te  t ou te  l ' ac t i on  ve rs  une
issue considérée corrne inévi table.  Mais l4ôser  modi f . ie  les termes du com-
bat  et  i l  inverse le  mouvement général  :  la  l igne ascendante est  rem-
placée par  une l igne descendante et  l ' issue heureuse se t ransfonne en
i ssue  fa ta le .

L 'étude de 1a genèse de l ,His to i re dt1snabn)ck,  les af f in i tés que
la pensée h is tor ique de Môser révèle à ce stade avec cel le  de l lontesquieu
et  de vol ta i re suf f isent  arnpiement  à démontrer  qu,en rédigeant  sou ouvra-
ge  l ' êc r i va in  osnab rucko i s  ne  pou rsu i va i t  pas  seu lemen t  des  f i ns  pu re -
ment  h is tor iques et  que tout  en reprenant  les ef for ts  qu 'avaient  accom-
pl is  ses prédécesseurs a l  lemands dans les d i f férents genres auxquels i ls
s ' é t a i e n t  a p p l i q u é s ,  i l  r o m p a i t  s u r  b i e n  d e s  p o i n t s  a v e c ' l a  t r a d i t i o n
érudi te.  I l  ne fa i t ,  cer tes,  pas de doute que l4ôser  éta i t  mo. ins oréoccu-
pé  de  1a  f i na l i t ê  i déo log ique  de .son  ouv rage  que  Vo l t a . i r e  ne  l , é ta . i t
dans  l es  s i ens  e t  qu ' i 1  acco rda i t  une  impor tance  ex t rême  à  l a  qua l i t é
sc ien t i f i que  de  son  t rava i l .  L ' appa re i l  c r i t i que  don t  i l  asso r t i r  son
exposé,  les nombreuses rêférences qu ' i l  y  ind ique suf f isent  à prouver
qu ' i 1  n ' a  pas  êconomisé  sa  pe ine  pou r  rassemb le r  l e  p lus  g rand  nombre  de
sou rces  e t  de  documen ts  poss ib le  e t  qu ' i l  l es  a  exam. inés  de  t rès  p rès .
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Les  nombreuses  no tes ,  qu i  p rennen t  beaucoup  p lus  de  p lace  que  l ' exoo -

sé  l u i -même e t  qu i  cons t i t uen t  un  appo r t  i nd i spensab le  pou r  ou i  veu t

suivre et  comprendre 1e dêveloppement,  rendent  la  lecture de 1 ' î ts=c ' - -

re d ' )snabtwc& assez ardue et  confèrent  à 1 'ouvrage cet te a l lure êru-

d i te qui  fa i t  un peu perdre de vue le caractère "épioue" et  l i t têra i re

du rêc i t .  Cet te tendance à l 'érudi t ion est  encore p lus marquée dans la

seconde  pa r t i e ,  l o r sque  l ' au teu r  s ' aven tu re  dans ]es  déda les  de  l ' h i s -

to i re locale et  que les bel les perspect ives d 'ensemble cèdent  1e pas à

l ' accumu la t i on  des  fa i t s  don t  l a  cohé rence  n 'es t  pas  tou jou rs  év iden te .

Mani festement ,  Môser devient  de p lus en p lus "h is tor ic isant"  au fur  et

à  mesu re  que  l es  années  passen t  e t  I a  " l i t t é ra tu re  du  fa i t "  I ' empor te

de  p lus  en  p ' l us  su r  l a  ré f ' l ex ion  que  dev ra ien t  i nsp i re r ' l  es  f a i t s .  l " l ême

lo rsqu ' i l  n ' es t  pas  t rop  ê rud i t ,  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  ne  déda igne  nu1 -
' lenent  

1 'aspect  purement  théor ique de son t ravai l .  Avant  de songer à

que lque  f i na l i t é  u t i l ' i t a i r e  ou  po i i t i que ,  ce  son t  l es  mécan i smes  de

l 'h is to i re eux-mêmes qui  I ' in têressent .  L '  fn t roduct ion générale;  écr i t -

i l  dans  l a  p ré face ,  dev ra i t  d ' abo rd  se rv i r  à  dégagen  l es  é lémen ts  d ' une

" l og ique  h i s to r i que "  (134 ) .  Sa  concep t ' i on  rêvo lu t i onna i re  de  l ' h i s to i re

al lenande dont  les acteurs or inc ioaux sont  les nobles et  les communs a
pour 1ui  une valeur  théor ique avant  d 'êt re un moyen de démonstrat ion po-

l i t ique.  Le terme de " théor ie"  rev ient  souvent  dans la  correspondance,

l o r squ ' i l  es t  d i t  pa r  exemp le  que  ce t te  " t héo r i e "  de  I ' h i s to i re  impér ia -
' l e  

do i t  ê t re  i n têg rée  au  t i ssu  de  l ' h i s to i re  l oca le  (135 ) .  En  oa r l an t

de " logique h is tor ique",  Môser songe peut-êt re aussi  à 1a forme épique
qu ' i 1  veu t  donne r  à  son  réc i t .  Le  t ex te  su r  l " ' h i s to i re  en  fonne  d 'êpo -
pée"  nous  rappe l l e  que  I ' au teu r  pou rsu i va i t  auss i  des  bu ts  es thé t i ques .
'Co rne  

Vo l t a i r e  i l  vou la i t  f a i r e  de  1 ' oeuv re  h i s to r i que  une  oeuv re  l i t t é -
ra i re  des t i née  à  assu re r  l e  p la i s i r  du  l ec teu r .  I l  l e  d i t  exp l i c i t emen t
dans la préface.  Convaincu que le cerc le des lecteurs qui  prendront  in-
térêt  à son ouvrage.ne pourra êt re que t rès ét ro i t ,  i1  espère au moins
p rocu re r  à  un  pe t i t  nombre  d 'ama teu rs  éc la i rés  "un  p la i s i r  domes t i c tue ,

( 1 3 4 )  H K A  x I I ,  I  ( P r é f a c e ) .  p .  3 3 .

(L35 )  Bmefe ,  p .425 .
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1 e  p l u s  n o b l e  e t  l e  p i u s  n ê c e s s a i r e  d e  t o u s "  ( 1 3 6 ) .  C e t t e  f i n a l i t é
n 'exc lu t  t ou te fo i s  pas  1e  souc i  d ' êduque r  e t  d ' i ns t ru i re .  l ' 1a i s  i ns t ru . i -
r e  ne  s ign i f i e  pas  éd i f i e r .  Môse r  re fuse  de  fa i re  de  l ' h i s to i re  un  mo l /en
d 'êduca t i on  mora le .  Enco re  au  débu t  des  années  so i xan te -d i x  i l  éc r i r a  à
Basedow :

"L ' h i s to i re  ne  do i t  pas  ense igne r  l a  mora ie ,  ma is  l a
po l i t i que .  La  p rod iga l i t é ,  pa r  exemp le ,  es t  un  v i ce
mora l  ;  ma is  l ' h i s to i re  do i t  l a  t r a i t e r  comme un  v i ce
po l ' i t i que .  Je  ne  d i ra i s  r i en  d ' une  ma î t resse  comme la
comtesse Yamouth,  parce qu,e l le  est  toujours restée
de r r i è re  l es  r i deaux  de  son  a l côve ,  ma is  j ' en  d i ra i s
d 'au tan t  p lus  d ' une  Ma in tenon"  (  137 )

L 'honune  d 'E ta t ,  souc ieux  de  l a  f o r t une  du  te r r i t o i r e  ou ' i l  adm in i s t re
en  des  temps  d i f f i c i l es ,  t r a i t e  l ' h i s to i re  t ou t  comme i l  a  t r a i t é  l , es -
thét ique dramat ique dans la  Défense d,ArLequin ou la  re l ig ion dans . t , : :J-
Cendide et dans la Lettre au Vicaire saooyard: i l  la mei au service de
s e s  f i n s  p o l i t i q u e s .  L a  p o s i t i o n  q u ' i 1  a d o p t e  à  1 , ê g a r d  d e  l , a b s o l u t i s -
me  te r r i t o r i a l  e t  de  l a  nob lesse  t rah i t  I ' i n ten t i on  po lém ioue  ou i  a  p ré -
s l 'dé à 1a concept ' ion de I 'His to i re dt1snabruck et  Ia  f ina l i té  pol . i t ioue
que  I ' au teu r  y  pou rsu ' i t .  Ma is  l ' ouv rage  es t  po l . i t . i que  dans  un  sens  beau -
coup p lus préc is  et  p lus prat ique encore.  Si  l r tôser  montre que 1es souve-
ra ins terr i tor iaux ont  usurpé 1es pouvoirs  qui  revenaient  autrefo is  aux
p rop r i é ta i res  ro tu r i e r s  e t  aux  nob les  e t  qu ' i l s  on t  a ins i  ba foué  l es  an -
c iennes  l i be r tés  a l l emandes ,  i l  ne  veu t  pas  s ' en  t en i r  au  cons ta t  d ' une
évo lu t ' i on  f a ta le  e t  i r r éméd iab le ,  ma is  i 1  espè re  b ien  que  l , o rd re  anc . ren
des choses pourra êt re en par t ie  rêtabl i ,  pour  peu que les Al lemanos
d 'au jou rd 'hu i  so ien t  i n fo rmés  de  l eu rs  anc iens  d ro i t s  e t  que  l es  c r i t è -
res  du  passé  se rven t  à  co r r i ge r  que lque  peu  dans  I ' aven i r  l es  mé fa i t s
de  I ' abso lu t i sme .  C 'es t  en  ce  sens  que  1 'H i s t c i r z  à ,1sneb r t ck  dev ien t

( 1 3 6 )  P r é f a c e ,  H l ( A  X I I ,  I ,  p . 4 4 .

(L37 )  Bmefe ,  p .243 .  L ' exemp le  de  l l ne  de  Ma in tenon  es t  p robab lemen !  em-
prunté au Sièc le de Louis XI t l  de Vol ta i re.
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u n e  o e u v r e  " u t i i i s a b l e  e t  p r a g m a t i q u e "  ( 1 3 8 ) .  E l l e  p o u r r a  s e r v i r  d ' i -

r ec temen t  à  l r éduca t i on  c i v i que  des  l ec teu rs ,  en  pa r t i cu l i e r  des  l ec -

teurs osnabruckois.  Par lant  de 1 ' In tnoduct ian génénal-e qu ' i1  v ient  de
publ ier , l '4ôser  écr i t  à  ce sujet  à un dest inata i re anonyme en 1769 :

"Vous  m 'avez  souven t  f a i t  peu r ,  l 4ons ieu r ,  avec  vos  ex i -
gences qui  éta ient  par fa i tement  fondées ;  en les l isant
j ' au ra i s  ce r ta inemen t  abandonnê  l ' en t rep r i se  s i  un  ce r -

tain zèle patniotique pro Libertate prtua-tonun et le

dês i r  de  f a i re  conna î t re  ce r ta ins  p r i nc ipes  de  l a  sc ien -

ce du dro i t  ne mravaient  pas encouragé à persévérer  dans

mon  p ro je t "  ( 139 ) .

Le  "p ro  i i be r ta te  p r i va to rum"  s ' app l i que  sans  con tes te  aux  pa r t i cu l i e r s

qui  ont  perdu 1a not ion de leurs dro i ts  dans une société soumise au ré-

g ' ime  de  I ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a l .  l . l ôse r  es t  p ' l us  exp l i c i t e  enco re  dans

sô lettre à Basedow :

"A mon avis ,  1es enfants devra ient  êt re in formés par

I ' h i s to i re  de  l ' ex i s tence  du  con t ra t  o r i g i na ' l  qu i  a

fondé  Ia  soc ié té  dans  1aque1  l e  i l s  son t  appe lés  à  v i -

v re .  I l s  dev ra ien t  app rend re  t r ès  t ô t ,  ce  qu 'es t  un

foye r  don t  i 1s  d i sposen t  en  p rop re  de  p le in  d ro i t ,
que l l e  es t  l e  pouvo i r  que  ce  foye r  l eu r  donne  dans  l es

af fa i res publ iques,  qui  exerce ce pouvoir  en leur  nom

dans  l e  com i té  na t i o îa l  r es t re in t ,  j usqu 'où  s ' é tend  l a

compétence de ce représentant  auquel  i ' ls  donnent  leur

v o i x ,  q u e l l e  e s t  1 a  p a r t  d e  l a  l i b e r t é  o u ' i l s  o n t  s a -

cr i f iée au b ien conr f lun.  l ls  devra ient  savoi r  oue tous
les manquements qu ' i ls  commett ront  en regard de ce sa-

cn i f i ce  qu i  l eu r  es t  r éc lamé  cons t i t uen t  1a  p rem iè re

( 1 3 8 )  P r é f a c e .  H K A  X I I , 1 ,  p .

(L39)  Bnefe,  p.  ?42.

4 ? .
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f au te  po i i t i que  e t  que  tou t  ce  que  l eu r  p rend ra  en
p lus  I  ' au to r i  t é  é tab l  i e  sahs  I  ' acco rd  qu ' i  I  s  au ron t
donné  au  p réa lab le  cons t i t ue  1e  p rem ie r  c r ime  Do l  i  t i  -

que de 1a par t  de cet te autor i tê .  0n devra i t  leur  pré-

senter  ]es ver tus chrét iennes et  morales ou 
' leur  

con-
t ra i re  de  te l l e  f açon  qu 'e1 les  appa ra i ssen t  dans  l e
pr€mier  cas comme une cause du décl in  de l 'Etat  et
dans  l e  second  comme ce l l e  de  I ' asse rv i ssemen t  des  su -
j e t s .  L ' é1oge  e t  l a  c r i t i que  dev ra ien t  se  rég1e r  su r
ces  deux  aspec ts  p r i nc ipaux "  (140 ) .

L ' h i s to i re  dev ien t  a ins ' i  un  i ns t rumen t  p r i v i l ég ié  de  l ' êduca t i on  c i v i -
que.  I  l  est  f rappant  de constater  que l , tôser  appl  i  c lue à l  a  soc. i  é té ac-
t u e l l e  l e s  c r i t è r e s  q u ' i 1  a  d é g a g é s  d e  1 ' é t u d e  d u  p a s s é  g e r m a n i q u e .  L ' é -
qu i l i b re  des  pouvo ' i r s ,  l a  dé f i n i t i on  des  d ro i t s  e t  devo i r s  resoec t i f s  de
I 'E ta t  e t  des  pa r t i cu l i e r s ,  e t  I ' i dêe  d 'un  con t ra t  soc ia l  su r  l eoue l  r e -
pose  tou te  I ' o rgan i sa t i on  de  l a  soc iê tê  ne  son t  pas  des  p r i nc ipes  révo -
l u s  q u i  n ' a u r a i e n t  p l u s  q u ' u n  i n t é r ê t  h i s t o r i q u e :  i l s  s o n t  e n c o r e  v a l a -
b les  e t  app l i quab les  au jou rd 'hu i .  C 'es t  ce t t e  ac tua l i t é  du  passé  qu i
pe rme t  de  donne r  une  f i na l i t é  p ra t i que  à  l , é tude  de  l , h i s to i re  e t  d ' en
fa i re  un  i ns t rumen t  de  I ' ac t i on  po l i t i que .  Pa r  ce  p ragmat i sme  l 1ôse r  res -
te  6 ien  dans  l a  t r ad i t i on  éc la i rée  -de  l ' h i s to r i og raph ie  vo l t a i r i enne ,
même s i  l es  f i ns  pou rsu i v i es  e t  l es  concep t i ons  exposées  rappe l l en t  da -
vantage 1'Esprit des Lois de l4ontesquieu.

En pariant de son "zêle patriotique pro Libettate criuatoy,,.tn"
Môse r  emp lo ie  l e  t e rme  de  "pa t r i o t i que "  dans  l e  sens  qu , i l  ava i t  l e  o lus
souven t  à  son  époque , ' c ' es t -â -d i re  ce lu i  de  " c i v i que , ' .  Le  oa t r i o te  es t
celu i  qui  oeuvre pour le  b ien conrnun de la conmunauté socia le et  pol i t i -

( 140 )  Bm.e fe ,  p .244 .  P lus  t a rd  l 4ôse r  réa l i se ra  que  l es  pa r t i cu i re rs  ne
dev ra ien t  pas  ê t re  l es  seu l s  béné f i c i a i r es  de  ce t te  éduca t i on  c . i -
v i que  pa r  l ' h i s to i re .  La  seconde  éd i t i on  de  l , i i i s xc i re  i ,Csn : ! r , - c< . ,
en  1780 ,  es t  dêd ' i ée  au  P r i nce  d 'Yo rk  qu i  va  a t t e i nd re  sa  ma jo r i t é .
C ' e s t  a l o r s  à  1 u i ,  l e  f u t u r  r é g e n t ,  q u e  s , a d r e s s e  c e t t e  l e ç à n  d , h i s -
t o i r e  qu i  do i t  l u i  r appe le r  ses  devo . i r s  e t  l es  d ro i t s  h i s tô r i ques
de ses sujets.
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que  dans  Iaque l l e  i l  v i t .  l , l a i s  I e  sens  moderne  du  te rme ,  ce lu i  d " ' amour

de  1a  pa t r i e "  e t ,  p l us  gêné ra lenen t ,  ce lu i  d " ' amour  de  l a  na t i on "  n ' es t

pas à exclure,  I l  ne fa i t  pas de doute qu 'en rêdigeant  son ï iscc lv :e

dt)snabtack Môser poursuivai t  aussi  des f ins patr io t iques et  ou ' i  l  vou-

l a i t  exa l t e r  1e  passé  na t i ona l .  Ce  son t  l es  g rands  momen ts  de  l " ' h i s to i -

re  de  l 'A l l emagne"  (141 )  qu ' i 1  esqu i sse  dans  l a  p ré face  de  1 ' I ncn :c t t c -

t ion génénLe.  L ' in tent ion patr io t ique n 'est  pas tota lement  absente du

SiècLe de Louis XfV de Vol ta i re.  Mais 
' la  perspect ive universal is te l 'em-

porte largement  chez l 'auteur  f rançais sur  la  perspect ive nat ionale.

L ' h i s to i re  du  Grand  S ièc le  n ' es t  qu 'une  i l l us t ra t i on  pa r t i cu l i è remen t

é loquen te  de  ce t te  h i s to i re  géné ra le  de  l ' human i té  don t  l ' au teu r  i nd i_que

les quatre pér iodes pr iv i lég iêes dans l ' in t roduct ion de son ouvrage et

dont  i l  fourn i t  une v is ion g lobale dans l 'gssal  sut ,  Les nceurs e; .  i tee-

pr- i t  des nat ions,  de toutes les nat ions,  aussi  b ien de la  chinoise oue

de  l a  f r ança i se .  Mon tesqu ieu  i l l us t re  sa  t héo r i e  po l i t i que  pa r  des  exem-
ples qu ' i l  emprunte à tous les peuples du monde.  Môser se concentre au

con t ra i re  su r  I ' h i s to i re  du  "Re i ch "  a l l emand .  Sa  man iè re  d ' exp lo i t e r

l ' h i s to i re  de  l a  Rome an t i que  es t  s i gn i f i ca t i ve .  S ' i 1  app l i que  que l c l ues

unes des st ructures socia les et  pol i t iques romaines â la  sociêtê germa-

n ique  p r im i t i ve ,  ce  n ' es t  pas  pou r  p rouve r  que  1es  Genna ins  ava ien t  co -
p iê  l eu rs  i ns t i t u t i ons  su r  ce l l es  des  Roma ins ,  ma is  pou r  mon t re r  que  1es

anc iens  A l l emands  ava ien t  une  o rgan ' i sa t i on  po l i t i que  qu i  va la i t  b i en

cel le  de Rome. Son Saint  Empire est  p lus germanique que romain.  l ' !ôser

est  un des prem' iers à avoi r  amorcé I 'entrepr ise de "nord i f icat ion"  et  de

"ge rman isa t i on "  de  l a  c i v i l i sa t i on  occ iden ta le  (142 )  e t  à  avo i r  exp lo i t ê
les analyses de l tontesquieu pour démontrer  que 1e génie pol i t ique est
l ' apanage  des  peup les  du  Nord  de  1 'Eu rope .  I l  veu t ,  ce r tes ,  êc r i r e  en
p ren ie r  l i eu  l ne  h i s to i re  l oca le  e t  i l  es t  pa r fo i s  d i f f i c i l e  de  savo i r
s i ,  dans  l a  P ré face i  I e  t e rme  de  "pa t r i e " ,  de  "Va te r l and " ,  dês igne  I 'Em-
p i re  a l l emand  ou  I 'Evêché  d 'Osnab ruck .  Ma is  i l  es t  des  passages  où  1e

con tex te  mon t re  à  l ' év idence  qu 'en  appe lan t  de  ses  voeux  "une  h i s to i re

( 1 4 1 )  P r é f a c e ,  H l ( A  X I I ,  I ,  p .  3 4 .

(142) Robert l t l inder, ALLenagnes et ALLenætds ,
passin.

P a r i s , 1 9 4 8 ,  t .  I ,  p . 3 1  e r
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u t i l i sab le  e t  p ragmat ique  de  no t re  pa t r i e "  l " l ôse r  songe  en  p r i o r i t é  à

I  " ' h i s t o i r e  a l l e m a n d e " ,  à  l a  " d e u t s c h e  G e s c h i c 6 l s "  ( 1 4 3 ) .  S o n  h i s t o i r e

loca le  n ' es t  au  demeuran t  gas  une  f i n  en  so i .  E l l e  ne  cons t i t ue  qu 'un

aspec t  pa r t i cu l i e r  de  l ' h i s to i re  géné ra le  de  1 'Emp i re .  l 4ôse r  es t  con -

v a i n c u  q u ' i 1  f a u t  a l l e r  d u  p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a 1  e t  q u ' u n e  b o n n e  h i s -

to i re d 'Al lemagne sera le  f ru i t  des ef for ts  de ceux qui ,  cornme lu i '

f ou rn i ron t  pa r  l eu rs  é tudes  l oca les  l a  ma t i è re  d ' une  syn thèse  so l i de  e t

étof fée.  C'est  au demeurant  sur  cet te idée qu ' i l  termine sa préface à

1'Introduetion généraLe. Remarquant que son Histoire d')snabruck ne

pou r ra  i n té resse r  qu 'un  pe t i t  ce rc le  d ' ama teu rs ,  i l  conc lu t  :

" La  reconna i ssance  que  i e  do i s  à  ma  pa tn ie  f a i t  que

cet te abnégat ion ne me pèsera pas ;  e t  s i  un jour  un

I i t e -L i ve  a l  l emand  peu t  t i r e r  de  nouve l  l es  f am i  l  i a -

l es  comme les  m iennes  une  h i s to i re  comp lè te  de  l 'Em-

p i r e ,  j e  n ' a u r a i s  p a s  t r a v a i l l é  p o u r  l e  p r o i e t  l e

mo ins  amb i t i eux "  (  144 ) .

Les buts que f lôser  poursui t  en écr ivant  1 'Histo i re a ' )sncb' r ; : : :

son t  donc  mu l t i p l es .  I l s  son t  d ' o rd re  sc ien t i f i que ,  es thé t i que ,  po l  i t i -

que  e t  pa t r i o t i que .  I l a i s  ces  d i ve rses  f i na ' l i t és  ne  s ' exc luen t  pas  1 ' une

l ' au t re .  La  sc ience  es t  m ise  au  se rv i ce  de  l a  po l i t i que  e t  de  l ' éduca -

t i on  c i v i que  e t  1a  po l i t ' i que  a  pou r  f i n  u l t ime  non  seu lemen t  l a  sauve -

ga rde  des  i n té rê t s  du  te r r i t o i r e  d ' 0snab ruck ,  ma is  e l l e  v i se  enco re  à

la restaurat ion de la  grandeur nat ionale.  En donnant  à son réc i t  la  for-

me d 'une épopée,  Môser recourt  à un procédé esthét ique qui  lu i  permet de

fa i re prendre conscience à son lecteur  de cet te grandeur et  de lu i  ins-

p i re r  ce  sen t imen t  de  f i e r t é  na t i ona le  qu i  r ep résen te  b ien  l e  bu t  u l t ime

de  tou te  I ' en t reo r i se .

( 1 4 3 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  I  ,  p .  4 ? .

(144 )  t u i d . ,  p .  44  sq .
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I l  semble b ien qu 'en étudiant  1a genèse de f  i r ' ia- .c ' - re i 'Cs-- : ' : . ' ' . - - ' :

e t  I es  i n ten t i ons  que  vou la i t  y  réa l i se r  son  au teu r ,  on  a i t  dé ià  t ou t

d i t  su r  l es  g rands  p r i nc ipes  qu i  dé te rm inen t  I ' o r i en ta t i on  de  1 'ouv rage

e t  su r  I es  concep t i ons  qu i  y  son t  déve loppées .  La  p lupa r t  des  é lémen ts

oue  Môse r  do i t  à  ses  sou rces  f ranÇa ises ,  en  pa r t i cu l i e r  à  Vo i t a i r e  e t  à

Montesquieu,  ont  déià été dégagés.  I l  faut  pour tant  a l ler  p lus avant  et

étudier  de p lus près l 'oeuvre e l le-même. Cet te étude ne permett ra pas

seulement  de préciser  la  pensée h is tor ique et  pol i t ique de Môser,  mais

d 'en r i ch i r  l a  l i s t e  des  é lémen ts  qu ' i l  a  emprun tés  aux  sou rces  f ranÇa i -

ses qui  nous sont  déjà connues et  d 'en découvr i r  quelques autres qui  ne

son t  pas  appa rues  j usqu 'à  ma in tenan t .  t ' l  l e  dev ra i t  mon t re r  que  l ' au teu r

a l ' l emand  n 'es t  pas  seu lemen t  t r i bu ta i re  de  ce r ta ines  de  ses  l ec tu res

françaises pour ce qui  concerne 1es grands prr inc ' ipes et  les concept ions

géné ra les ,  ma is  qu ' i l  l eu r  do i t  auss i  beaucoup  dans  l e  dé ta i l .  Un  nom.

qui  n 'a encore guère été prononcé dans les pages qui  précèdent  devra i t

appa ra î t r e  ma in tenan t :  c ' es t  ce lu i  de  Rousseau  qu i  a  f ou rn i  l a  no t i on

de  " con t ra t  soc ia l " .  I ' l  conv iend ra  d ' examine r  de  que l l e  f aÇon  l l ôse r  a

intégré cet te not ion dans son propre système et  cof l Ï i lent  i l  en a modi f ié

l e  con tenu .  l t a ' i s ,  pas  p lus  que  dans  l es  t ex tes  qu i  i a l onnen t  l a  genèse

de 1 'Histo i re d 'Osnabntck,  Rousseau ne saurai t  é touf fer  
' la  

vo ix  de

i , lontesquieu,  qui  restera prépondérante.

La première édition de IHistoire d')snabptck comporte, comme

I ' on  sa i t ,  deux  é1émen ts  d i s t i nc t s  :  une  i n tpo r tan te  p ré face ,  l ongue  d 'une

qu inza ine  de  pages ,  e t  l a  p rem ' i è re  pa r t i e  de  1 ' ouv rage  l u i -même,  sous -

titrée Intvo&rction généraLe. L'essentiel de ia Préface est consacré à

l ' esqu i sse  d 'un  tab leau  d 'ensemb le  de  l ' h i s to i re  a l  l emande  depu i s  l es

o r i g i nes  ge rnan iques  j usqu 'au  l endema in  du  T ra i t é  de  Wes tpha l i e ,  t and i s

que 1 ' fn t roduct ion généraZe présente l 'h is to i re de cet te par t ie  de 1 'Al -

l emagne  que  I ' on  appe l l e  au jou rd 'hu i  Basse -Saxe  (145 )  e t  don t  e l l e  é tu -

d ie  l e  deven i r  depu i s  l es  on ig ines  j usqu 'à  f  i n tég ra t i on  des  Saxons  dans

(145) Môser ne par ' le  jamais de Basse-Saxe et  i l  ne par ' le  pas davantage
d e  I a  H e s t p h a l i e .  I l  d é s i g n e  l a  p r o v i n c e  d o n t  i 1  é t u d i e  I ' h i s t o ' i r e
tout simplement coflne le "pays des Saxons" ou encore comme "notre
réq ion " .
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1 ' E m p i r e  c a r o l i n g i e n .  I l  e s t  d o n c  a s s e z  p e u  q u e s t i o n  d e  l ' E v ê c h é  d ' 0 s n a -

b ruck  e t  de  sa  cap i t a l e  dans  ce t te  p rem iè re  pa r t i e  qu i  ne  cons t i t ue  pas

une  h i s to i re  l oca le  à  p rop remen t  pa r l e r  (  146 ) .

La Préface n 'est  pas un appendice purement  formel  de 1 'ouvrage.

C 'es t  un  documen t  de  base  qu i  p résen te  une  v i s i on  syn thé t i que  e t  g l oba -
' l e  

de  I ' h i s to i re  a l l emande  e t  qu i  cons t i t ue  pou r  a ins i  d i r e  I a  cha r te

de  l a  ph i l osoph ie  h i s to r i que  de  Môse r .0n  y  re t rouve ,  sous  une  fo rme  l i t -

téra i re achevée,  la  p lupar t  des idées qui  nous ont  perrn is  de reconst i tuer

la genèse de 1 'Histo ine dt )snabmrcl<,  mais e l les y sont  préc isées,  com-
plétées et  mises en ordre.  0n peut  en résumer le  contenu en quelques

fonnu les .  F idè le  à  son  p ro je t  de  p résen te r  I ' h i s to i re  a l l emande  sous  l a
forme d 'une épopée,  Môser chois i t  un thème fondamental  qui  lu i  ser t  de
f i l  d i r e c t e u r :  l ' é v o l u t i o n  d u  s t a t u t  d e  l a  o r o o r i é t é  f o n c i è r e  e t  l e  d e s -

t i n  des  DroDr ié ta i res  ru raux  l i b res .  I l  o r i v i l éq ie  a ins i  un  asoec t  éco -
n o m i q u e  e t  s o c i a l ,  m a i s  c e t  a s p e c t  ô  u n e  s i g n i f i c a t i o n  p o l i t i q u e ,  p u i s -

que  l es  p rop r i é ta i res  paysans  l i b res  son t  l es  v ra i s  c i t oyens  e t  l es  mem-
b res  au then t i ques  de  Ia  na t i on  a l l emande .  Le  po in t  de  dépa r t  de  I ' h i s -
t o i r e  a l l emande  es t  l a  soc ié té  an t i que  des  p rop r i é ta i res  ru raux  ge rman i -
q u e s .  L e  p o i n t  d ' a r r i v é e ,  l e  " b u t  f i n a l " ,  e s t  I ' E t a t  t e r r i t o r i a l  a b s o l u -
t i s te ,  I a  " souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e "  (147 ) ,  con rne  p ré fè re  éc r i r e  i ' l ôse r .
En t re  ces  deux  pô les  s ' accomp l i t  une  évo lu t i on  qu i  es t  due  à  des  fac teu rs
ob jec t i f s  don t  l ' ensemb le  cons t i t ue  l es  " c i r cons tances "  e t  qu i  son t  c i és i -
gnés  pa r  l e  t e rme  de  "No t " ,  de  "nécess i t é " ,  e t  à  des  fac teu rs  sub jec t i f s
qui  sont  les besoins,  les passions et  les manières de penser des hommes.

L 'h i s to i re  a l l emande  se  rédu ' i t  a i ns i  à  une  l u t t e  en t re  deux  p r i nc ipes  :
] a  I i be r té  f ondée  su r ' l a  o roo r i é té  f onc iè re ,  e t  l 'E ta t ,  f ondé  su r  l a  no -
t ion de serv ice et  de sujét ion.  Les d i f férentes phases de cet te lu t te
permettent  à i , tôser  de d iv iser  

' l 'h is to i re 
a l lemande en quatre "pér iodes

p r i nc ipa les "  qu i  on t  chacune  l eu r  ca rac tè re  p rop re  e t  qu i  cons t i t uen t  I es
qua t re  ac tes  de  ce  d rame  de  fac tu re  c ]ass ique  ca rac té r i sé  pa r  I ' un i t é  Ce
I  ' a c t  i  o n .

( , |46)  Le nom d '0snabruck est  prononcé dès le  premier  paragraphe de l ' : : -
tnoduct ion génér,aLe.  Mais l4ôser  rappel le  aussi tôt  que ce norn n 'est
pas  t rès  anc ien  e t  qu ' i l  n ' ex i s ta i t  pas  avan t  l a  f onda t i on  de  l a
v i l l e  pa r  Cha r l emagne .  I l  se ra  f a i t  a ' l l us ion  à  0snab ruck  une  secon -
d e  f o i s ,  à  1 ' o c c a s i o n  d e  I ' a r r i v é e  d e  P é p i n  l e  B r e f  d a n s  l a  r é q i o n
d u  f u t u r  é v ê c h é  ( H K A  X I I ,  1 ,  p .  2 1 1  ) .

( 1 4 7 )  M ô s e r  e m p l o i e  l e  t e r m e  d e  " L a n d e s h o h e i t "  ( P r é f a c e  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 9 ) .



- 8 5 2 -

L a  p r e m i è r e  p é r i o d e ,  q u e  M ô s e r  a p p e l l e  l ' â g e  d ' o r ,  e s t  c e l l e

de I 'ancienne corrnunauté des propr iéta i res paysans indépendants qui

é ta ien t  seu l s  à  posséde r  l a  t e r re  e t  qu i  ne  dépenda ien t  d ' aucun  pou -

vo i r  po l i t i que .  Pou r  dés igne r  l a  I i be r té  de  ces  c i t oyens -paysans ,  I ' au -

teu r  emp lo ie  l e  t e rme  d " ' honneu r " ,  l a  l i be r té  n ' é tan t  qu 'une  no t i on  né -
-g t i ve  qu i  se  rappo r te  à  l ' exempt ion  du  devo i r  de  pa r t i c i pe r  à  l a  dé -

fense  co rmune .  Ce t te  l i be r té  é ta i t  l e  con t ra i re  de  I ' honneu r .  L ;âge

d'or  a duré jusque sous le  règne de Char lemagne qui  a respecté les ins-

t i tu t ions des Saxons en les adaotant  toutefo is  à 1a const i tu t ion du

royaume franc.

La seconde pér iode cormence sous le  règne de Louis le  Pieux et

a  du ré  j usqu 'à  ce lu i  d 'O t ton  l e  Grand .  Le  ban  e t  I ' a r r i è re -ban  des  p ro -

pr iéta i res indépendants perd de son i rxpor tance,  les fonct ionnaires et
' l es  

d ign i t a i r es  impér iaux  conqu iè ren t  l eu r  au tonomie ,  en t rep rennen t  c i es

guerres pour leur  propre compte,  recrutent  des c l ients et  des hommes-

l iges Qui  les suivent  dans leurs entrepr ises de conquête.  Les rapports

d '  a l  1égeance remplacent  I  es rapports  d '  égal  i té  entre propr iéta i  res-c i  -

t oyens  l i b res .  Ceux -c i  se  me t ten t  au  se rv i ce  de  pu i ssan ts  suze ra ins  e t

la issent  à des ferm' iers,  des métayers ou à des ser fs  le  soin de cul t iver^

Ieurs terres.  Les fonct ions de contrô le,  de cornmissar iat  et  de commande-

ment  que Char lemagne avai t  séparées pour garant i r  ' les 
I  iber tés saxonnes

son t  réun ies  en  une  seu le  ma in  au  dé t r imen t  des  p rop r i é ta i res  i ndépen -

dan ts .

La  t ro i s i ème  pé r ' i ode  don t ' l es  I i r n i t es  avec  Ia  su i van te  son t  ma l

dé f i n i es ,  ma is  qu i  co r respond  à  peu  p rès  à  l a  f i n  du  moyen  âge ,  vo i t  1e

déc l i n  géné ra l  de_ l ' anc ienne  p rop r i é té  l ' i b re  e t  de  l ' honneu r  don t  j ou i s -

saient  les paysans indépendants.  Toutes les terres d 'empire sont  t rans-

formées en f ie fs ,  en fennes,  en métai r ies,  en terres serves,  se lon le

bon  p la i s i r  du  souve ra in  ou  de  ses  fonc t i onna i res .  L ' honneu r  n ' es t  p l us

dans  I ' i ndépendance  rna i s  dans  l e  se rv i ce .  Le  ban  e t  l ' a r r i è re -ban  des

ci toyens l ibres est  remplacé déf in i t ivement  par  des armées de mét ier

formées de mercenaires.  Les grands féodaux,  créant  un pouvoir  in termé-

d ia i re  en t re  l a  masse  des  s imp les  c i t oyens  e t  l 'Empereu r ,  se  cons t i t uen t

en  é ta t s  p rov inc iaux :  ce  son t  l es  débu ts  de  l a  souve ra ine té  t e r r i t o r i a -

1e .  Le 'déve loppemen t  des  v i l l es  f avo r i se  l a  na i ssance  de  l a  bou rgeo i s i e

don t  l ' honnsu r ,  l a  pu i ssance  po l i t i que  e t  économique  ne  son t  p lus  f ondés

su r ' l a  t e r re  ma is  su r  l ' a rqen t .  I l  en  résu l t e  une  tou te  au t re  f o r rne  oe
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soc ié té  qu i  a  ses  i ns t i t u t i ons  e t  ses  l o i s  p rop res  e t  don t  l e  pouvo r r
i m p é r i a l  a u r a i t  p u  t i r e r  p r o f i t  s ' i l  e n  a v a i t  e u  l a  v o l o n i é  e t  s ' i l
n'en avait pas été empêché par les grands féodaux et les princes ecclé-

s ias t i ques  qu i  con f i rmen t  l eu r  au to r i t é  dans  l eu rs  t e r r . i t o i r es  respec -
t i  f s .

Cet te autor i té  est  déf in i t ivement  consacrée au cours de la  qua-
t r ième pér iode au cours de laquel le  le  régime de la souveraineté terr i -
tor ia le at te int  son point  de per fect . ion.  Cet te évolut ion a été favor i -
sée  pa r1a  Ré fonne  qu i  a  sac ra l i sé  l e  pouvo i r  des  souve ra ins  t e r r i t o -
r i aux  e t  pa r  l es  t r a i t és  de  Wes tpha l i e  qu i  on t  1éga l i sé  l eu r  au to r . i t é .
Déso rma is  i l  n ' ex i s te  p lus  de  p rop r i é té  l i b re ,  p l us  de  c i t oyens  l . i b res .
I l  n ' y  a  p l u s  q u e  d e s  s u j e t s  s o u m i s  à  l , a u t o r i t é  a b s o l u e  d e  I ' E t a t .  I l
n ' y  a  p ius  d ' au t re  honneu r  que  ce lu i  de  se rv i r  1e  p r i nce .  i , l ôse r  qua l i -
f i e  I ' avénemen t  de  l a  souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e  d , . i s sue  ' , heu reuse , , .  ( t 4g )

I l  es t  v ra i  que  ce  sys tème  po l i t i que  qu i  cons t i t ue  l e  po in t  f . i na l  de
deux  m i l l éna i res  d ' h i s to i re  a l l emande  es t  un  mo ind re  ma l  e t  que  l e  p r i n -
ce  es t  t enu  de  fa i re  l e  bonheu r  de  ses  su je t s  s , i l  veu t  assu re r  l e  s . i en .
l ' la is  cet  opt imisme est  dément i  par  une évolut ion qui  consacre 1a d ispa-
r i t i on  d ' une  fo r rne  de  soc ié té  qu i  es t  qua l i f i ée  d ,âge  d ,o r  e t  qu i  r e -
p résen te  donc  I  ' i déa l  (  149 ) .

Te l  es t ,  r édu i t  à  ses  l i gnes  essen t i e l l es ,  l e  schéma que  l . l ôse r
nous  p ropose  de  I ' h i s to i re  de  son  pays .  I t  1e  rep rend ra  i n l assab le rnen t
e n  i n s i s t a n t , s e l o n  l e s  b e s o i n s , s u r  t e l l e  o u  t e l l e  é t a p e  d e  c e t t e  é v o l u -
t i on  dans  ses  a r t i c l es  de  pub l i c i s te  pou r  exp l i que r  e t  c r i t i que r  1e
p résen t  au  nom des  l eçons  de  l ' h i s to i re  ou  pou r  dé f i n i r ' l es  o r i en ta t i ons
de l 'act ion réfor îat r ice future.

Ce tableau des quatre pér iodesest  précédé,  dans la  préface,  d 'un
assez long paragraphe dans lequel  l4ôser  expose les grands pr inc ipes de
sa  concep t i on  de  I ' h i s to i re  a l l emande .  L ' au teu r  a  pa r fa i t emen t  consc ren -

( , | 4 8 )  H K A  X I I ,  l ,  p .  3 9 .

(149 )  i t 4ôse r  co r r i ge  d ' avance  l a  concep t i on  op t im is te  qu , i np l i que  1a  fo r -
mu le  "heu reuse  souve ra ine té  t e r r ' i t o r i a l e "  en  éc r i van t  dès  l es  o re -
m iè res  l i gnes  de  son  déve loppemen t  que  f , i s sue  , ' heu reuse  ou  oa iheu -
reuse "  du  p rocessus  h i s to r i que  es t  l a  souve ra ine té  l e r r i t o r i a l e  ou
l e  d e s p o t i s m e  ( H K A  X I I , 1 ,  p . 3 4 ) .
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ce  au '  i  l  r enouve l  l e  rad i ca l  emen t  l '  h i s to r i og raph ie  t r ad i  t i onne l  l  e  (  1  50  )

en fa. isant  des s imples propr iéta i res ruraux les vér i tables membres de

l a  n a t i o n  d o n t  i l  s u i v r a  l ' é v o l u t i o n  ( 1 5 1 )  e t  q u i  c o n s t i t u e n t  l e  c o r p s '

t and i s  que  l es  g rands  e t ' l es  pe t i t s  se rv i t eu rs  de  ce t te  na t i on ,  c ' es t -

à-d i re l ,empereur  et  les pr inces,  seront  considérés comme des é léments

fo r tu i t s ,  t an tô t  béné f i ques ,  t an tô t  pe rn i c i eux  de  ce  co rps  (152 ) .  En  se

refusant  à fa i re une h is tOire purement  dynast ique et  en min imisant  1e

rô le oersonnel  des souverains au prof i t  de cet te par t ie  du peuple qui  a

é té  j usqu ,a lo rs  nég1 igée ,  Môse r  opè re  une  vé r i t ab le  révo lu t i on  cope rn i -

c i enne  qu i  n ' a  pas  de  p récéden t  dans  1 'h i s to r i og raph ie  a l l emande .0n

che rche ra i t  en  va in  du  cô té  des  F ranÇa is  un  h i s to r i en  qu i  a i t  donné  l a

même importance aux paysans.  Mais i l  ne manque pas d 'auteurs qui  ont

p o r t é  l e u r  a t t e n t i o n  s u r  I ' h i s t o i r e  d ' u n  p e u p i e  d a n s  s o n  e n s e m b l e  p 1 u -

tô t  que  su r  ce l l e  des  souve ra ins .  I l  en  es t  au  mo ins  deux  que  Môse r  con -

naî t  b ien :  c 'est  Saint -Evremond et  l ' lontesquieu.  En écr ivant  ses.? i -

f.Lexions *u, Les diuers génies dt peupLe romain dans Les iixev's 'jet:s

de La RépubLique, 1e premier ne renonce pas totalement à tracer ie por-

t r a i t  ou  à  sou l . i gne r  l ' i n f l uence  de  ce r ta ins  g rands  pe rsonnages ,  comme

Hannibal ,  Graccus '  l ' lar ius,  Syl la  et  sur tout  des grands empereurs '  comme

Auguste et :1 i66"a,  mais son pro iet  fondamental  reste néanmoins l 'é tude

du génie du peuple romain dans son ensemble.  Montesquieu a repr is  ce

point de vue dans ses Considé?ations ,ur Les causes ae La grenie'tr ie:

Ronains et de Leur déeadenee dont Môser possédait un exemplaire dans sa

b ib l i o thèque  e t  i l  l ' adop te  éga lemen t  dans  l es  déve loppemen ts  h i s to r i -

ques de 1,Espn- i t  des.Lois où i l  accorde moins d ' importance aux indiv idus

qu 'aux  fac teu rs  impersonne l s  e t  co l ' l ec t i f s  (153 ) .  s ' i l  ne  s ' i n té resse

pas d i rectement  aux paysans,  i l  é tudie en revanche dans les chapi t res

consac rés  à  l ' époque  féoda le  l ' h i s to i re  de  1a  p rop r i é té  f onc iè re ,  du  pa r -

( 1 5 0 )  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 4 :  " D i e  G e s c h i c h t e  v o n  D e u t s c h l a n d  h a t  m e i n e s
Ermessens eine ganz neue l ' lendzng zu hoffen..."

(151)  rb ic .

(1s2) tuid.

( , | 53 )  Dans  l e  l i v re  XXXI  Mon tesqu ieu  consac re  oou r tan t  que lques  chap ' i t r es
à  ce r ta ins  souve ra ins  du  hau t  moven  â9e  en  pa r t i cu l i e r -à  Cha r l ema-
gne  qu i  r e t i end ra  é9a1emen t  I ' a t t en t i on  de  i l ôse r  dans  l ' Ï ' - s= : ' ) : ' z
d.'1snabrtek.
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tage  des  te r rese t  de  l a  cons t i t u t i on  des  f i e f s .  Su r  ce  po in t  ses  p reoc -
cupa t i ons  re jo ignen t  ce l I es  de  i \ ôse r  qu i  a  beaucoup  app r i s ,  comme on
au ra  I ' occas ion  de  l e  cons ta te r ,  à  I i r e  I es  déve loppemen ts  de  l . l on tesqu ieu
su r  l e  hau t  moyen  âge .  A  p rem iè re  vue ,  Vo l t a i r e  res te  p lus  t r . i bu ta t re
de  l a  t r ad i t i on  l o r squ ' i l  a t t r i bue  à  que lques  g rands  p r i nces ,  comme
A lexand re ,  Augus te ,  l es  Méd ic i s  ou  Lou i s  X IV ,  l e  mér i t e  d ,avo i r  marqué
de leur  empreinte 1es grandes époques de cul ture.de l 'h is to i re humai-
ne.  Mais i l  ne se contente pas de décr i re l ,act ion de ces grands hommes.
I l  exam ' i ne  I ' ensemb le  des  phénomènes  de  c i v i l i sa t i on  qu i  se  rnan i f es ten t
chez un peuple ou à une époque donnée et  i l  montre dans I , !sse.-  s : , t ,  , ; - ,
noeu rs  que  1es  révo lu t i ons  t echno log iques  qu i  cond i t i onnen t  t ou t  l e  res -
te  son t  t ou jou rs  l e  f a i t  de  modes tes  a r t i sans  anonymes .  C ,es t  I  esp r r c
des  na t i ons  p lus  que  ce lu i  des  souve ra ins  qu i  r e t i en t  son  a t t en t i on  dans
cet  ouvrage.

L 'h i s to i re  que  se  p ropose  d 'éc r i r e  l 4ôse r  n ' es t  pas  s ta t i que  :  e l l e
a  pou r  ob je t  1es  "mod i f i ca t i ons "  (154 )  qu ,a  sub . i  l e  co rps  de  l a  na t i on .
C ' e s t  l ' é t u d e  d ' u n e  é v o l u t i o n  q u i  f a i t  l e  v é r i t a b l e  o b j e t  d e  l ' e x p o s é
histor ique.  De même, Saint -Evremond ne déf in i t  pas 7-e génie du peuple
romain,  mais ses d i t ters génies en tant  que métamorphoses de l 'espr i t  pr . i -
m i t i f  qu i  a  ca rac té r i sé  1es  p rem ie rs  t emps  de  l a  répub ' l i que .  I . t on tesqu ieu
ana l yse  éga lemen t  dans  l es  cons idé ra t i ons  l ' évo lu t i on  d ' un  esp r i t  i n i t i a l
qui  a poussé les Romains a af f i rmer leur  grandeur par  des conquêtes qui
on t  à  l eu r  t ou r  en t ra îné  1a  co r rup t i on  de  1 'esp r i t  r épub l i ca in  e t  l a  dé -
cadence  de  l a  na t i on  t ou te  en t i è re .  ce t t e  concep t i on  dynamique  de  l ' h i s -
t o i r e  se  man i fes te  enco re  dans  I 'Espn l t  des  Lo i s ,  chaque  fo i s  que  l , au -
teu r  é tud ie  l e  deven i r  d ' une  i ns t i t u t i on ,  quand  i l  examine ,pa r  exemp ls .
' les 

t ransfonnat ions des inst i tu t ions gennaniques à la  sui te de ' la  conquê-
te de l 'Europe romaine par  les barbares.

En retenant  un thème unique,  le  deven. i r  des propr iéta i res ruraux
cons idé rés  conme l ' é l émen t  subs tan t i e l  du  co rps  na t i ona l ,  l . l ôse r  pense
pouvo i r  r éa l i se r  ce  p ro je t  qu i  r e l ève  à  l a  f o i s  de  l , es thé t i que  e t  de
1 a  l o g i q u e  e t  q u i  c o n f è r e  à  l ' h i s t o . i r e  d , A l l e m a g n e  " l , u n i t é ,  I e  r y t h m e

( t S + )  x r n  X I i ,  1 ,  p . 3 4 :  , , d i e  v e r â n d e r u n q e n ' ,
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e t  l a  p u i s s a n c e  d e  1 ' é p o p é e  d a n s  l a q u e l l e  l a  s o u v e r a i n e t é  t e r r i t o r i a l e

e t  l e  d e s p o t i s m e  t i e n n e n t  l i e u  d ' i s s u e  h e u r e u s e  o u  m a l h e u r e u s e "  ( 1 5 5 ) .

L ' h i s to i re  de  1 ' emp i re  a l l emand  ne  sou f f r i r a  donc  p lus  de  ce t te  d i scon -

t i nu i t é  qu i  l a  f a i t  r essemb le r  aux  m i l l es  morceaux  d 'un  se rpen t  que  ne

re l i e  qu 'une  peau  t rès  m ince ,  ma is  e l l e  révè le ra  une  con t i nu i t é  re rna r -
quab le ,  assu rée  à  l a  f o i s  pa r  l a  cohé rence  du  su je t  cho i s i ,  pa r  1 ' un i t é

de  l ' ac t i on  e t  oa r  ce t t e  i ssue  f i na le  e t  un ique  ve rs  l aque l l e  t ou t  con -

ve rge .0n  a  vu  que  ce t te  s t ruc tu re  é ta i t  ce l l e  de  l a  t r agéd ie  c l ass ique
française.  l t la is  Môser a pu t rouver  également  I 'exemp' le d 'une te l le  cohé-
rence du devenir  h is tor ique dans les RéfLer ions de Saint -Evremond et

dans les maî t res-ouvrages de l ' lontesquieu.  Dans leur  h is to i re de Rome les

deux auteurs f rançais Oartent  d 'un schéma idéal  qui  leur  ser t  de norme

e t  qu i  es t  1a  répub l i que  roma ine  dans  ses  àébu ts ,  pu i s  i i s  é tud ien t  l es

d i f f é ren ts  f ac teu rs  qu i  on t  mod i f i é  ce  sché rna  i n i t i a l ,  qu i  on t  t r ans fo r -

mé  dans  un  cas  I ' esp r i t  de  l i be r té  en  esp r i t  de  se rv i t ude  e t ,  dans  1 'au -

t re,  corrompu la ver tu républ ica ine des premiers ternps jusqu'à ce que 1a

désag réga t i on  du  p r i nc ipe  qu i  assu ra i t  l a  cohé rence  du  co rps  na t i ona l
p rovoque  l a  décadence  dé f i n i t i ve .  Dans  l e  l i v re  hu i t i ème  de  l 'Eec r i : : e ;

Zois,  Montesquieu peut  même se passer  de tout  exemple concret  et  dégager
i n  abs t rac to  l a  l og ique  des  mécan i smes  qu i  en t ra înen t  1a  co r rup t i on  non

seu lemen t  du  p r i nc ipe  du  gouve rnemen t  répub l i ca in ,  ma is  auss i  de  cq lu i
des gouvernements monarchique et  despot ique.  0n remarquera que chez 1es

t r o i s  a u t e u r s  I ' i s s u e  d e  l ' a c t i o n  h i s t o r i q u e  a  u n e  s i g n i f i c a t i o n  e s s e n -

t i e l l emen t  néga t ' i ve  :  l e  schéma in i t i a l ,  qu i  r ep résen ta i t  auss i  l a  no r -

me idéale,  s 'est  t ransforné au cours du processus évolut i f  en son con-

t ra i re :  despo t i sne ,  v i ce ,  co r rup t i on  e t  décadence .  Ce  schéma n 'es t  pas

ce lu i  de  Vo l t a i r e  qu i  pos tu le  un  p rog rès  cons tan t  de  l a  ra i son .  l 4a i s

ce t te  cons tance ,  qu i  n ' exc lu t  d ' a i l l eu rs  pas  des  acc iden ts  e t  des  re tou rs

en  a r r i è re ,  cons t i t ue  p réc i sémen t  un  fac teu r  de  con t ' i nu i t é .  Ce t te  con t i -
nu i t é  es t  enco re  assu rée ,  comme chez  i , l ôse r ,  pa r ' l e  cho i x  d ' un  thème un i -
que  qu i  connande  tou t  l e  deven i r  h i s to r i que  e t  qu i  es t  l a  l u t t e  en t re  l a
ra i son  e t  l a  dé ra i son .  L ' en jeu  de  ce t te  l u t t e  es t ,  du  mo ins  dans  I ' J ss : :

sun  Les  noeu ra ,  l ' homme.  Ce t  human isme  n 'es t  pas  absen t  de  1 ' h i s to i re

\ t J J t  L v ù 4 .
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se lon  l 4ôse r ,  ma is  ce lu i - c i  p ré fè re  remp lace r ' l ' homme en  géné ra1  pa r  ce

t ype  p lus  conc re t  d ' human i té  qu 'es t  1e  p rop r i é ta i re  paysan  a l l emand .

Ce t te  res t r i c t i on  es t  dans  l a  l og ique  de  1a  ph i l osoph ie  de  no t re  au teu r
qu i  n ' acco rde  l a  qua l i t é  d ' ac teu r  h i s to r i que  qu 'à  ce t t e  pa r t i e  du  peu -

p le  qu i  exe rce  un  rô le  po l i t i que  ac t i f ,  à  savo i r  l es  p rop r i é ta i res  f on -

c i  ers .

Le choix d 'un thème unique a encore un autre avantage que celu i

d ' assu re r  l a  con t i nu i t é  e t . l a  cohé rence  du  deven i r  h i s to r i que  :  en  s ' ap -
p l iquant  à étudier  le  devenir  de ces forces v ives du corps nat ional  que

const ' i tuent  les propr iéta ' i res ruraux,  Môser veut  "exposer les or ig ines,
l ' évo lu t i on  e t  l es  d i ve rses  d i spos i t ' i ons  du  ca rac tè re  na t i ona l  à  t r ave rs

tou tes  ces  mé tamorphoses  avec  b ien  p lus  d ' o rd re  e t  de  c la r té  que  s i  l ' on

ne  déc r i va i t  que  l a  v i e  e t  l es  e f f o r t s  des  r i édec ins ,  sans  pense r  au
co rps  du  ma lade"  (156 ) .0n  re t rouve  dans  ce t te  a f f i rma t i on  1es  p r i nc ipes

dé jà  énoncés  aupa ravan t  :  l ' h i s to i re  n ' es t  pas  l ' é tude  d 'un  ob je t  s ta t i -
que ,  ma is  ce l l e  d ' une  évo lu t i on  dynamique  e t  l e  co rps ,  même ma lade ,

c ' es t -à -d i re  1a  na t i on ,  impo r te  p ius  que  l es  médec ins ,  c ' es t -à -d i re  l es
souve ra ins .  Ce  qu i  es t  nouveau  i c i  es t  l a  no t i on  de  " ca rac tè re  na t i ona l " .

Le  ca rac tè re  ou  I ' esp r i t  na t i ona l  es t  devenu  l ' un  des  thèmes  pn i v i l ég iés

des  h i s to r i ens  e t  des  éc r i va ins  po l i t i ques  a l l emands  ap rès  1a  gue r re  de
Sep t  ans ,  à  un  rnomen t  où  l e  p rob lème  de  l ' i den t i t é  na t i ona le  commenÇa i t
à préoccuper les espr i ts  d 'Outre-Rhin.  I l  ne fa i t  pas de doute,  comne
l ' a  mon t ré  Rudo l fV ie rhaus ,que  c ' es t  1 'Esg r i t  d .es  Lo i s  qu i  a  con t r i bué  à
fa i re prendre conscience aux Al lemands de I ' importance de cet te not ion
d 'espn i t  ou  de  ca rac tè re  d ' une  na t i on  qu i  dé f i n i t  l e  t r a i t  commun  à  ce t
ensemb le  d ' é ' l é rnen ts  na tu re l s  e t  sp i r i t ue l s ,  soc iaux  e t  po l i t i ques ,  ra -
t ionnels et  i r rat ionnels qui  déterminent  et  marouent  la  réal i té  de la
cons t i t u t i on  po l i t i que  d 'un  peuo le  à  un  momen t  donné  de  son  h i s to i re . (157 )
l4ontesquieu n 'est  pas I ' inventeur  de ce concept .  l4ôser  a pu for t  b ien
1 'emprun te r  à  Sa in t -Ev re rnond  qu i  pa r l e  dès  1663  des  "d i ve rs  gén ies  du
peup le  roma in " ,  l e  t e rme  de  gén ie  ayan t  à  peu  p rès  l a  même s ign i f i ca t i on

(156) tuid.

(157 ) R. Vierhaus , !4ontesa-uie,t in Deutsch1.anC, e i c . ,  p .  4 1 8 .
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q u e  c e l u i  d " ' e s p r i t  n a t i o n a l " .  V o l t a i r e  p a r l e  é g a l e m e n t  d a n s  s o l l : - ' ; - . : ,

su r  Les  noeu rs  de  l  " ' esp r i t  des  na t i ons " .  Ma is  c ' es t  i ncon tes tab lenen t

l ' lontesquieu qui  a donné tout  son re l ie f  à cet te idée déjà re iat ivement

anc ienne  e t  qu i  l ' a  f a i t  conna î t re  en  A l l emagne  où  e l l e  a  donné  l i eu  à

d ' i nnombrab les  déba ts  non  seu lemen t  su r  I ' esp r i t  de  l a  na t i on ,  na i s  aus -

s i  su r  1 " ' esp r i t  du  peup le "  ou  l " ' esp r i t  du  t emps"  (158 ) .

L 'ouvrage le p lus caractér is t ique de cet te tendance inspi rée de

Montesquieu est  ce lu i  que Fr iedr ich Kar l  von Moser a publ ié  en 1765 sous

]e t i t re  de Vom fuutsehen Nat ionalgeist  (159) .  Cet  ouvrage a été suiv i  en

1756  d 'un  au t re ,  a t t r i bué  à  un  conse i l l e r  au l i que  de  l a  p r i nc ipau té

d 'Anhal t ,  Bûlau,  et  qui  por te le  t i t re  de Noch evvas zum Ceutschen l lc t ic-

ruLge i s t  ( 160 ) .0n  reconna î t  a i sémen t  chez  von  Mose r  l ' i n f l uence  de  l 4on -

tesqu ieu .  Ce t  adve rsa i re  de  l a  souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e ,  en  pa r t i cu l  i e r

s o u s  l a  f o r m e  m i l i t a r i s t e  q u ' e l 1 e  a  p r i s e  e n  P r u s s e ,  f a i t  l ' é 1 o g e  d e  1 ' a n -

c ienne  cons t ' i t u t i on  impér ia le  dans  l aque l l e  i l  vo i t  i ' exp ress ion  1a  p lus

pa r fa i t e  de ' l ' esp r i t  na t i ona l  a l l emand .  I l  t r ouve  dans  l es  l o i s  de  1 'Emp i re

1es t races des anciennes l iber tés a l lemandes,  y  vante 1a sage modérat ion

qu i  ménage  1 'équ i l i b re  en t re  1e  pouvo i r  l ég i s l a t ' i f  e t  1e  pouvo i r  exécu t i f ,

se  f é l i c i t e  de  l ' ex i s tence  d 'un  dépô t  des  l o i s  e t  de  ces  co rps  i n te rmé-

d ia i res  que  son t  l es  é ta t s  p rov inc iaux .  l - 1ose r  s ' e f f o r ce  a ins i  d ' adap te r

1es  g rands  p r i nc ipes  qu i  son t  exposés  dans  I 'Espn i t  i es  Lc i s  à  l a  s i t ua -

t i on  a l l emande .  Ma is  ce  qu i  f a i t  I ' i n té rê t  p r i nc ipa l  de  son  ouv rage  e l

de celu i  de Bûlau est  que l ' Îôser  en a rendu compte en 1768 dans Ia

AlLgeneine deutsche Bib l io thek de Nicolaî  (161) .  Ces deux recensions,

(158 )  Mon tesqu ieu  dé f i n i t  I ' esp r i t  géné ra ]  au  chap i t r e  s i x  du  l i v re  X IX
d e  1 ' E s o t L t  d e s  L o i s ,  é d .  R .  C a i l l o i s ,  p .  5 5 8  :  " P l u s i e u r s  c h o s e s
gouve rnèn t  l es  hommes  :  I e  c l ima t ,  l a  re l i g i on ,  I es  I o i s ,  1es  max i -
mes du gouvernement ,  Ies exemples des choses passées,  les moeurs,
l es  man iè res  ;  d ' où  i l  se  f o rme  un  esp r i t  géné ra l  qu i  en  résu l t e " .

(159)  Fr iedr ich Kar l  von Moser,  Von Ceutschen ! )at ionaLgeisz,  Francfor t ,
t / 0 3 .

(160)  (Bû lau) , I : loeh  ea taa  zum deutschen i ' l a t ionaLge is t ,  L indau,  1766.

( 1 5 1 )  A L L g e m e i n e  d e u t s c h e  B i b L i o t h e k ,  B e r l i n ,  ' 1 7 6 8 ,  t .  V I ,  v o l .  1 ,  p .  3
sq .  Le  compte  rendù de  I 'ouvrage de  von iqoser  es t  repr is  en  - î ; "  IX ,
p p .  2 4 0 - 2 4 3  e t  c e l u i  d e  | ' o u v r a g e  a t t r i b u é  à  B i j l a u  i a a â . ,  p .  2 4 3 -
249.
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qu i  on t  donc  é té  pub l i ées  l ' année  où  a  é té  éd i t ée  l a  p rem iè re  pa r t i e

de 1 'Histo i re d 'Osnabruck,  mér i tent  qu 'on s 'y  arrête quelque peu parce
que  l 4ôse r  y  donne  su r ' l a  no t i on  de  " ca rac tè re  na t i ona l "  des  i nd i ca t i ons
qu i  manquen t  dans  i a  P ré face  où  i e  t e rme  n 'es t  guè re  dé f i n i .  I 1  ne  peu t

d ' a i l l e u r s  p a s  l ' ê t r e  p a r c e  q u ' e n  s e  p r o p o s a n t  d ' e x a m i n e r  l e s  o r i g i n e s ,
l ' évo lu t i on  e t  l es  d i ve rses  d ' i spos i t i ons  du  ca rac tè re  na t i ona l ,  l ' au teu r
' i ns i s te  p lus  su r  l es  mod i f i ca t i ons  que  ce t te  réa l i t é  a  sub ies  que  su r  sa
nature in t r insèque.  I l  n 'est  pas fac ' i le ,  comme le remarque l , !ôser  dans sa
cr i t ique du l ivre de von l t loser ,  de déf in i r  le  caractère nat ional  du peu-
p le  don t  on  fa i t  pa r t i e  pa rce  qu 'on  manque  de  recu l  e t  qu 'on  ne  peu t  pas

se fa i re une idée d 'ensemble de cet te réal i té  s i  complexe que représente
une  na t i on .  Les  résu l t a t s  son t  p lus  sa t i s fa i san ts  l o r squ 'on  che rche  à
sa i s i r  l e  ca rac tè re  na t i ona l  des  A l l e rnands  d 'au t re fo i s ,  ca r  l e  recu l  dans
1e  temps  pe rme t  de .  m ieux  vo i r  I ' ensemb le  des  t ra i t s  qu i  ca rac té r i sen t  l a
nat ion.  Ce recul  a manqué à Moser qui  a préc isément  conmis 1 ' .erreur  qu 'a
dénoncée l 'auteur  de 1 'Histo i te  dt )snabtuck :  i l  n 'a  vu que les maî t res
e t  l es  se rv i t eu rs ,  sans  songe r  que  ceux -c i ,  c ' es t -à -d i re  I ' empereu r  e t
l es  p r i nces  d ' emp i re ,  ne  son t  que  "1es  ga rd iens  des  po r tes  de  l a  na t . i on "
(162 )  don t  i l s  ne  cons t i t uen t  nu l  l emen t  l ' é l émen t  essen t . i e l .  Les  i n t r . i -
gues  e t ' l es  mach ina t i ons  de  ces  pe t i t s  e t  de  ces  g rands  se rv i t eu rs  ne
pe rme t ten t  pas  de  conna î t re  l e  ca rac tè re  na t i ona l .  Leu rs  i n t r i gues  n ,on t
d ' i n té rê t  que  dans  l a  mesu re  o i r  e l l es  on t  que lque  rappo r t  avec  l es  g rands
intérêts de la  nat ion toute ent ière et  où e l les exercent  quelque ef fet
sur ' le  corps nat ional  dans son ensemble.  Môser développe donc dans sa
recens ion  l a  t hèse  qu ' i l  expose  dans  ses  l e t t r es  depu i s  , l 763  e t  qu ' i ' l

f o rmu le  de  l a  man iè re  l a  p lus  c l a i r e  e t  l a  p lus  conc i se  au  débu t  de  l a
P ré face :  ce  ne  son t  pas  l es  médec ins  qu i  impo r ten t ,  ma is  l e  co rps .  L ,au -
teur  de 1 'Espr i t  nat ionaL a lLenand a donc eu le  tor t  de l imi ter  son ana-
l yse  aux  i n t r i gues  du  pouvo i r .  Auss i  son  l i v re  mér i t e ra i t - i l  l e  t i t r e
d " 'Esp r i t  des  cou rs  a l  l emandes "  p lu tô t  que  ce lu i  d " 'Esp r . i t  na t i ona l  a l  l e -
mand".  Von l loser  ne voi t  que les cours et ,  je t te tout  au p lus un regard
su r  l es  savan ts  qu i  f on t  des  se rv i t eu rs  su r  mesu re  oou r  1 'E ta t .  0 r  l e
v ra i  "pa t r i o te " ,  c ' es t -à -d i re  I ' homme qu i  f a i t  pa r t i e  de  1a  na t i on ,  ne
v i t  pas  dans  l es  cou rs  où  l ' on  ne  t rouve  guè re  que  des  savan ts  à  gages ,

(162)  s ; ' /  IX ,  p .  241.
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des  se rv i t eu rs  à  l ' éch ine  soup le  e t  des  camé léons  qu i  p rennen t  l a  cou -
l e u r  q u e  l ' o n  a t t e n d  d ' e u x ,  e t  o ù  l ' é r u d i t i o n  a  p r i s  u n  t e 1  a i r  é t r a n -
ge r  qu 'on  ne  sau ra i t  y  reconna î t re  1 ' esp r i t  na t i ona l  ( 163 ) .  t l ôse r

condamne donc,  corme dans la Préface,  cet te forme d 'honneur qui  est
l i é e  a u  s e r v i c e  e t  q u i  e s t  o p p o s é e  à ' l ' h o n n e u r  d o n t  j o u i t  c e l u i  q u i ,

dans sa souveraine indépendance,  ne ser t  personne.  C'est  probablement

ce t te  seconde  fonne  d 'honneu r  qu i  dé f i n i t 1e  m ieux ,  à  ses  yeux ,  I e  vé -
r i t ab le  ca rac tè re  na t i ona l  a l l emand .  Ma is  où  se  t rouve  l a  vé r i t ab le  na -
t i on  a l l emande  ?  E l l e  n ' es t  ce r tes  pas  dans  l es  cou rs ,  n i  dans  l es  v i l -
1es où l 'on ne voi t  que des copies manquées et  corrompues,  remarque
Môser ,  p robab lemen t  à  l a  su i t e  de  Rousseau .  E l i e  n ' es t  pas  davan tage
dans I 'armée qui  est  une machine t rop b ien dressée n i  dans 1es campagnes
où I 'on ne t rouve que des paysans oppr i rnés.  Seul  le  passé peut  fourn ' i r
l a  réponse .0n  t rouve  l a  na t i on  a l l emande  à  ce t te  époque  où  chaque  F ranc
ou  chaque  Saxon  cu l t i va i t  l a  t e r re  de  ses  pè res ,  b ien  hé réd i t a i r e  a f -
f r anch i  de  tou te  ob l i ga t i on  e t  de  tou te  redevance  à  1 ' éga rd  d ' un  ma î t re ,
où i l  défendai t  personnel lement  cet te lerre,  où chaque propr iéta i "e ier-
r ien éta i t  membre de I 'assenblée cor :nrne du pays,  où l 'honme qui  ne possé-

dai t  pas de ferme,  quand b ien même i l  aura i t  é té le  p lus r iche des bou-
t i qu ie rs ,  f a i sa i t  pa r t i e  de  l a  c l asse  des  pauv res  e t  des  gens  sans  hon -
neu r .  Vo i l à  1 ' époque  qu i  pouva i t  r non t re r  ce  qu 'é ta i t  une  na t i on  (164 ) .

En  A l l emagne  i l  n ' y  a  donc  eu  de  na t i on ,e t  pa r  conséquen t  de  ca rac tè re
na t i ona l ,  que  dans  1e  passé ,  quand  i l  ex i s ta i t  des  c i t oyens  l i b res  e t
propr iéta i res de leur  sol .  l ' lôser  remonte.à l 'âge d 'or  et  au schéma idéal
pou r  dé f i n i r  1 ' esp r i t  na t i ona l  qu i  n ' a  pu  que  se  dég rade r  pa r  1a  su i t e .

A  1 'éga rd  de  l ' ouv rage  de .  B i i l au , ' "  l ' a t t i t ude  du  c r i t i que  es t  au
dépa r t  beaucoup  p lus  pos i t i ve .  Ce  n 'es t  pas  que  l ' au teu r  a i t  é té  capab le
de  fou rn i r  une  dé f i n i t i on  p lus  sa t i s fa i san te  de  I ' esp r i t  na t i ona l ,  ma is
' i l  a  su  au  mo ins  l u i  donne r  une  ex tens ion  p lus  cons idé rab le  e t  D ro tes te r
v igou reusemen t  con t re  1 ' exp lo i t a t i on  pa r  l es  souve ra ins  t e r r i t o r i aux  des

(163 )  I b i d . ,  p .24? ,  Le  te rme  "a i r  é t range r "  es t  en  f ranca i s  dans  l e  t ex -
te .  L ' a l l us ion  es t  c l a i r e  :  l es  cou rs  a l l e rnandes  son t  marquées  pa r
I ' e s p r i t  f r a n c a i s ,  e n  p a r t ' i c u l ' i e r  p a r  l e  r a t i o n a l i s m e  d e  l ' é o o o u e
c lass ique  ou  de  l ' époque  des  Lumiè res .

(164 )  I b i d . ,  o .  240  sq .
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su je t s  t e r r i t o r i aux ,  nob lesse  ru ra le ,  bou rgeo i s i e ,  marchands ,  a r t i sans

e t  c u l t i v a t e u r s  r é u n i s  d a n s  l e s  é t a t s  p r o v i n c i a u x , 1 à  o t r  i l s  e x ' i s t e n t

enco re .  A  Ia  f i n  de  sa  recens ion ,  l 4ôse r  nuance  que lque  peu  1 'app roba -

t i on  qu ' i l  a  donnée  au  dépa r t  à  Bû lau  en  i r on i san t  su r  l ' a rdeu r  de  ce

réformateur  en chambre qui  rappei le  la  manière de l 'abbé de Saint -Pierre
(165 )  e t  su r  son  rad i ca l i sme  qu i  t end  à  é l im ine r  l es  c i nq  s i x i èmes  des

A l Iemands  pou r  rend re  l e  de rn ie r  s i x i ème  heu reux .  "Que  v ienne  a lo rs ,

conclut  Môser,  Rousseau ou Taci te et  qu ' i1  nous décr ive l 'espr i t  nat io-

n a l  ! "  ( 1 6 5 ) . 0 n  n e  r e v i e n t  p l u s  a u x  o r i g i n e s  c o r m e  l e  v o u d r a i t  l ' a u t e u r

du Discours sur Ltorigine de L'inégaLité ou au genre de vie que décrit
' l 'auteur  

de 1a Genrunie"  Plus rés igné et  p lus pragmat is te que Bi j lau,

l 4ôse r  sa lue  dans  sa  P ré face  " l ' heu reuse  souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e "  don t

i l  faut  b ien s 'accorrnoder.  Dans son comDte rendu du l ivre de Bl j lau,

i l  fa i t  quelques remarques qui  montrent  b ien qu ' iT ne perd pas de vue

l4on tesqu ieu  en  i n te rvenan t  dans  ce  déba t  su r  I ' esp r i t  na t i ona l .  I l  no te ,

par  exemple,  que son auteur  ne fa i t  pas grand cas du c l imat  dans ses

analyses.  Bi jh lau avai t  encore regret té que von l ' loser  a i t  t rop restre int

son  su je t  :  i l  au ra i t  dû  p rend re  du  recu l ,  dé f i n i r ' l es  ca rac té r i s t i ques

na t i ona les  eu ropéennes , ' l es  compare r  en t re  e l1es ,  examine r  commen t  ce l -

l es  des  A l l emands  se  son t  f o rmées  dans  l a  v i e  p r i vée ,  dans  l a  pa i x ,  dans
' l es  

a l l i ances ,  en  fonc t i on  des  d i ve rs  i n té rê t s  po l i t i ques  des  na t i ons

vo i s i nes ,  dans  l e  comrne rce ,  dans  l a  nav iga t i on ,  dans  1es  d i f f é ren tes  d i s -

c i p l i nes  sc ien t i f i ques ,  pu i s  dans  l a  f o rme  géné ra le  du  gouve rnemen t ,  dans

les  f o rmes  pa r t i cu l i è res  qu i  en  dé r i ven t ,  dans  l a  p ra t i que  du  d ro i t ,  dans

l e s  l o i s  r e l a t i v e s  à  l a  r e l i g i o n ,  à  I a  d é f e n s e ,  à  l ' o r d r e  p u b l i c ,  à  1 a

consu l t a t i on  des  c i t oyens  e t  à  l a  monna ie  (16 i ) .  0n  reconna î t  a i sémen t

dans cet te énunérat ion quelques uns des é léments qu ' 'é tudie l . {ontesquieu

oou r  dé f i n i r  l ' eso r i t  des  l o i s  dans  l es  d i ve rses  na t i ons .  En  aoo rouvan t

sans réserve cet te rnanière d 'aborder  1 'étude du caractère nat ional ,  l '1ôser

fa i t  imp l  i c i t emen t  s i enne  l a  mé thode  de  I ' au teu r  f r ança i s .

(165 )  rb id . ,  p .  ?48 .

(166 )  I b i d . ,  p .  ?49 .

( 1 6 7 )  I b i d . ,  p .  ? 4 7 .
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0n  ne  s ' é tonne ra  donc  oas  de  vo i r  l ' au teu r  dé  l a  P ré face  donne r

une  l i s t e  des  fac teu rs  suscep t i b l es  d ' exe rce r  que lque  i n f l uence  su r  
' l e

corps nat ional  qui  ressemble assez à cel le  que c ionne BÛ1au pour déf i -

n i r ' l ' e s p r i t  n a t i o n a l .  I ' l  c i t e  " l e s  l o i s  e t  I e s  c o u t u m e s ,  1 e s  v e r t u s

et  les défauts des régents,  les bonnes et  les nauvaises mesures,  le  com-

m e r c e ,  I ' a r g e n t ,  l e s  v i l I e s ,  l e  s e r v i c e ,  l a  n o b l e s s e ,  1 a  l a n E r e ,  I e s  - . ,

op in ions ,  l es  gue r res  e t  l es  a l l i ances "  (168 ) .  t , t i se  à  pa r t  l a  l angue

à  l aque l l e  i l  s ' i n té resse  peu ,  l 4on tesqu ieu  a  examiné  à  un  rnomen t  ou  à

un autre tous ces facteurs corme éléments déteminants du caractère ou

du  deven i r  des  peup les  (169 ) .0n  re lève ra  que  l 1ôse r  n ' exc lu t  pas  p lus

que I 'auteur  de 1 'Espr i t  des Lois de ces facteurs l 'é lément  proprement

i nd i v i due l ,  l es  ve r tus  e t  l es  dé fau ts  des  gouve rnan ts  e t  l es  mesu res

bonnes  ou  mauva i ses  qu ' i 1s  on t  p r i ses ,  ma is  que  ce  fac teu r  huma in  n ' en

est  qu 'un panni  de nombreux autres qui  sont  p lus généralement  de nature

co l l ec t i ve  e t  anonyme.  A  l a  d i f f é rence  de  Vo l t a i r e  qu i  acco rda i t  une  im-
po r tance  déc i s i ve  à  l ' ac t i on  des  g rands  souve ra ins  ou  qu i  a ima i t  f a i r e

dér iver  de nombreux et  grands ef fets  de quelques pet i tes causes for tu i -

tes,  Môser a,  conme I ' tontesquieu,  un sens a igu de la  complexi té des cau-
ses  qu ' i l  conço i t ,  à  l a  man iè re  de  I ' au teu r  f r ança i s ,  p l u tô t  comme un
fa i sceau  d 'é lé rnen ts  conve rgen ts  e t  conme des  i n te rac t i ons  mu l t i p l es  qu i

ne  penne t ten t  pas  tou jou rs  de  d i s t i ngue r  ce  qu i  es tp rem ie rde  ce  qu i  es t
second ,  c ' es t -à -d i re  ce  qu i  es t  cause  de  ce  qu i  es t  e f f e t .  Nous  sommes
lo in  de  ce t te  concep t i on  un  peu  s imp l i s te  e t  assez  mécan i s te  de  l a  cau -
sa l i t é  que  1 'on  cons ta te  enco re  f r équemnen t  chez  Vo l t a i r e .  I l  ne  f a i t
pas de doute que c 'est  l i lontesquieu qui  a t ransmis à i4ôser  ce sens des
causa l i t és  mu l t i p l es ,  à  l a  f o i s  phys iques ,  économiques ,  po l i t i ques  e t
humaines qui  cormandent  le  deven' i r  des inst i tu t ions et  des réal i tés hu-
ma ines  don t  e l l es  son t  1e  re f l e t  ( 170 ) .

( 1 5 8 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 4 .

(169 )  c f .  no te  158  pou r ' l a  l i s t e  des  sep t  f ac teu rs  qu i  f on t  I ' esp r i t
d ' une  na t i on .

(170) Cf . Fr. l4eineike, Die Entetelung Ces fl istoristrt-s, cc. : i:., p, 3'l 5,
qui  soul igne f  in f luence de l lontesquieu sur  i , lôser  en ce qui  concer-
ne la  concept ion de la  causal i té ,  tout  en croyant  pouvoir  remarquer
que  l ' au teu r  f r anca i s  res te  p lus  p r i sonn ie r  que  son  d i sc ip le  a l  l e -
mand  du  ra t i ona l i sme .
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Tous les facteurs que l lôser  a énumérés ne sont  pas étudiés pour

eux -mêmes  ma is  pou r  l ' i n f l uence  qu ' i 1s  on t  exe rcée  su r  l e  co rps  de  l a

nat ion.  Corrne Montesquieu,  I 'auteur  de Ia Préface n 'analyse pas des no-

t ions indépendanment les unes des autres,  mais i l  examine des rapports .

Le mot  de " rapport"  est  ce lu i  qui  rev ient  le  p lus f réquernment  dans

1'Espr i t  des Lois.  Dès Ie départ  les lo is  y  sont  déf in ies comme " les

rappo r t s  nécessa i res  qu i  dé r i ven t  de  l a  na tu re  des  choses "  (171 ) .0e

même I ' esp r i t  géné ra l  d ' une  na t i on  ne  peu t  ê t re  sa i s i  que  s i  I ' on  exa -

m ine ' l es  d i f f é ren tes  choses  qu i  gouve rnen t  l es  homres  :  " l e  c l ima t ,  l a

re l i g i on ,  l es  l o i s ,  l es  max imes  du  gouve rnemen t ,  1es  exemp les  des  cho -

ses  passées ,  1es  moeurs ,  l es  man iè res  (172 ) .  En  ou t re , ces  fac teu rs  qu i

font  1 'espr i t  général  ne sont  pas dans un rapport  constant  les uns avec

]es  au t res  :  à  mesu re  que  1 " ' une  de  ces  causes  ag i t  avec  p lus  de  fo rce ,

l es  au t res  l u i  cèden t  d ' au tan t "  ( 173 ) .  C 'es t  p robab lemen t  en  songean t  à

ce t te  remarque  que  i 4ôse r  a  annoncé  qu ' i 1  é tud ie ra i t  l es  o r i g i nes ,  l ' évo -

l u t i on  e t  l es  d i ve rses  d i spos i t i ons ,  c ' es t -à -d i re  l es  d i ve rs  " rappo r t s "
( 1 7 4 )  d u  c a r a c t è r e  n a t i o n a l .  C ' e s t  a u s s i  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  j l  n e

donne pas p lus que l lontesquieu une déf in i t ion précise de ce caractère.

11  en  suggè re  s imp lemen t  l e  t r a i t  f ondamen ta l  l o r squ ' i l  énumère  l es  d i -

vers facteurs qui  ont  exercé leur  in f luence sur  1e corps et  sur  "son

honneu r  e t  sa  p rop r i é té "  (175 ) .  La  f o rmu le  "honneu r  e t  p rop r i é té "  résu -

me oar fa i tement  les termes dans lesouels i l  décr i t  dans la  recension de

1 'ouv rage  de  von  Mose r ' l a  na t i on  a l l emande  à  l ' époque  des  F rancs  e t  des

Saxons  e t  e l l e  annonce  l e  t ab leau  qu ' i l  donne  de  l a  soc ie té  de  l ' âge

d 'o r  dans  l a  P ré face ,  pu i s ,  d ' une  man iè re  p lus  comp lè te ,dans  1 ' I n t yc -

& tc t i on  généna le .  E l l e  remp lace  ce l l e  de  " l i be r té  e t  p rop r i é té "  qu ' i I

emp lo ie  a i l  I eu rs  e t  qu ' i 1  emprun te  au  " l i be r t y  and  p rope r t y "  ang la i s .

(171 )  Esp r i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  ?32 .

(17? )  l b i d . ,  p .  558 .

\ t t J l  l D L a .

( 1 7 4 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p . 3 4 :  " d a s  u n t e r s c h i e d l i c h e  V e r h â l t n i s "

\ t r ) )  l o L a .
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Ma is ,  co rme  i l  1 ' exp l i que  dans  l e  pa rag raphe  consac ré  à  l a  p rem iè re

pé r ' i ode  e t  Cans  d 'au t res  déve loppemen ts  consac rés  à  1a  p roo r i é té  (  176 ) ,

l e  t e rne  de  " l i be r té "  n ' ava i t  au t re fo i s  pas  l e  même sens  qu 'au iou rd 'hu i  :

i 1  s i gn i f i a i t  l e  pn i v i l ège ,  1 ' exe rnp t i on  qu i  d i spensa i t  des  cha rges  com-

rnunes .  Ce t te  l i be r té - l à  é ta i t  suspec te  dans  une  soc ié té  éga l i t a i r e  où

les dro i ts  et  les devoi rs  éta ient  les mêmes pour tous,  du moins pour

tous  l es  p rop r i é ta i res .  L ' honneu r  dé f i n i t  au  con t ra i re  pa r fa i t emen t  1e

statut  du c i toyen-propr iéta i re qui  ne dépendai t  de personne en par t icu-

l i e r  e t  Qu i ,  se lon  l e  p r i nc ipe  roma in  du  "onus  e t  bonus " ,  pa r t i c i pa i t

aux  a f f a i r es  pub l i ques  dans  l a  mesu re  où  i i  pa r t i c i pa i t  aux  cha rges  com-

munes .  Ce t  honneu r  es t  i nd i ssoc iab le  de  l a  o roo r i é té  e t  cons t i t ue  avec

e l ' l e  l e  p r i nc ipe  de  ce t te  so r te  de  répub l i que  que  cons t i t ua i t  l a  soc ié -

té  ge rman ique  ;  i l  ne  s ' i den t i f i e  donc  pas  avec  I ' honneu r  qu i  es t  l e

pr inc ipe du gouvernement  monarchique chez l4ontesquieu.  I l  est  en revan-

che assez proche de la ver tu qui  est  le  pr inc ipe du gouvernernent  républ i -

ca in  e t  qu i  n ' es t  pas  sans  rappo r t ,  chez  1 ' au teu r  de  1 'Esp roL t  des  - - : ' l s ,

avec  i ' ég .a l i t é  e t  1a  p rop r i é té  équ i t ab lemen t  répa r t i e .

P o u r  l ' i n s t a n t ,  M ô s e r  s e  c o n t e n t e  d ' i n d i q u e r ,  s a n s  I ' a p p r o f o n d i r ,

l a  f o rmu le  "honneu r  e t  p rop r i é té "  pou r  dé f i n i r  1 ' esp r i t  qu i  an ime  1e

co rps  de  ce t te  na t i on  de  p rop r i é ta i res  ru raux  ou ,  D lus  p réc i sémen t ,  1e

p r i nc ipe  qu i  dé te rm ine  1 'esp r i t  de  I eu rs  i ns t i t u t i ons .  I 1  p ré fè re  p réc  i -

se r  que lques  uns  des  aspec ts  de  ce  co rps  su r  l esque l s  on t  ag i  l es  f ac -

t e u r s  d ' é v o l u t i o n  q u ' i 1  a  é n u m é r é s  e t  i 1  p a r l e  d e  " l ' o r i e n t a t i o n  q u ' a

p r i se  d ' une  man iè re  géné ra le  de  temps  à  au t re  l e  pouvo i r  l ég i s l a t i f  ou

l ' i ns t i t u t i on  po l i t i que  sous  l ' e f f e t  de  ces  i n f l uences "  e t  de  " l a  man iè -

re dont  se sont  formés peu à peu les honrnes,  les dro i ts  et  les not ions"
(177 ) .  0n  reconna i t  dans  ces  fo rmu les  l ' i n f l uence  de  Mon tesqu ieu .  E l l e

n 'es t  pas  seu lemen t  déce lab1e  dans  I ' emp lo i  du  t e rme  de  "pouvo i r  l ég i s -

l a t i f " ,  m a i s  e n c o r e  d a n s  l ' i d é e  q u e  d e s  c a u s e s  d i v e r s e s ,  d ' o r d r e  i n s t i -

(176)  En par t icu l ier  PPh.  IV,  43,  Von echten Eigentutn,  HKA VI I ,  p .  138 sc.

( 1 7 7 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p . 3 4 :  " d i e . t l e n d u n g e n ,  w e l c h e  d i e  g e s e t z -
gebende l4acht  oder  d ie Staatseinr ichtung ûberhaupt  bei  d iesen
Einf ]  i jssen von Ze' i  t  zu Zei t  genommen ;  d ie Ar t ,  wie s ich l , lenschen,
R e c h t e  u n d  B e g r i f f e  a l  l m â h l i c h  g e b i l d e t  ; . . . " .
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t u t i o n n e l ,  p o l i t i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  m i l  i t a i r e  e t  p s y c h o l o g i q u e ,

dé te rm inen t  l es  f o rmes  de  gouve rnemen t  e t  l es  i ns t i t u t i ons  po l i t i ques

e t  con t r i buen t  à  f o rmer  I es  ho r rnes ,  l es  l o i s  e t  l es  no t i ons ,  c ' es t -à -

d i re,  pour  par ' ler  comne Montesquieu,  les manières de penser,  Un exarnen

plus approfondi  des termes que Môser emplo ie pour  désigner  les causes

et  les ef fets  fera i t  apparaî t re qu ' i l  ne s 'en t ient  pas p lus que

I 'auteur  de 1 'Espr t t  des Loïs à une sui te purement  chronologique et  pu-

rement  hor izonta le des causes et  des ef fets .0n ret rouve dans la  sér ie

des ef fets  des termes qui  rappei lent  cer ta ins de ceux qui  désignent  1es

causes .  A  ce lu i  de  " l o i s "  co r resDond  oa r  exemo le  ce lu i  de  "d ro i t s "  e t  à

c e l u i  d e  " n o t i o n s "  c e i u i  d " ' o o i n i o n s " . 0 n  o e u t  e n  d é d u i r e  o u e  l a  s é r i e

n 'est  pas à sens unique et  que les ef fets  peuvent  se t ransformer en cau-

ses  e t  ag i r  à  l eu r  t ou r  su r  l es  causes  don t  i l s  dé r i ven t .  i r ' l on tesqu ieu

sa i t  t r ès  b ien ,  pa r  exemp le  que  l es  moeurs  i n f l uen t  su r  l es  1o i s ,  ma is

que  l es  l o i s  peuven t  f a i r e  évo lue r  l es  moeurs .  Môse r  l e  su i t  su r  ce  t e r -

ra in  e t  r eno Ïace  l a  no t i on  t r ad i t i onne l l e  e t  mécan i s te  des  causes  un i -
ques  e t  success i ves  pa r  ce l l e ,  p l us  comp lexe ,  d ' i n te rac t i ons  mu l t i p l es .

Ma is  l es  f ac teu rs  dé jà  f o r t  nombreux  qu ' i l  v i en t  de  dés igne r  ne  l u i  su f -

f i sen t  pas  enco re .  Pou r  que  son  tab leau  de  I ' h i s to i re  de  I 'A l l emagne

so i t  comp le t ,  i 1  annonce  qu ' i 1  t i end ra  éga lemen t  comp te  "des  su rp renan ts

détours par  lesquels 1e penchant  des hommes a provoqué l 'essor  de la  sou-

vera ineté terr i tor ia le et  de la  modérat ion bénéf ique qu 'ont  exercée le

ch r i s t i an i sme ,  l ecoeu r  a l l emand  e t  une  mora le  qu i  es t  f avo rab le  à  l a  l i -

ber té"  (178) .  Ces formules un peu vagues suggèrent  cer ta ins des aspects
qu 'a  revê tus  l e  con f l i t  qu i , au  cou rs  de  I ' h i s to i re ,a  opposé  l a  l i be r té

à l '3rutor i té  état ique.  0n re lèvera que,  comne chez l4ontesquieu,  la  re l i -

g i on , ' i c i  I e  ch r i s t i an i sme ,  peu t  cons t i t ue r  un  f re in  aux  excès  du  pou -

vo i r .  Ma is  ce  son t  su r tou t  l es  f ac teu rs  huma ins  qu ' i 1  f au t  r e ten i r  dans

ce t te  nouve i l e  énuméra t i on  :  comme l ' ava ien t  dé jà  cons ta té  Sa in t -Ev remond

et  1 'auteur  de 1 'Espt ' i t  des Lois, les hornmes ont  tendance à se je ter  dans

les  b ras  du  despo t i sme  pa rce  que  l e  p rog rès  des  cond i t i ons  de  v ie  l es

rends  pa resseux  e t  i ncapab les  de  p ra t i que r  l ' aus tè re  ve r tu  répub l i ca ine .

(178 )  rb id . ,  p .  35 .
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La  l i be r té  qu i  en  es t  l a  récompense  l eu r  pèse .  Pa rm i  l es  f ac teu rs  qu i

modèrent  ce penchant  à la  démiss ion c iv ique i , lôser  nomme le "coeur a l -
l emand ' j  L ' exp ress ion  es t  cu r i euse  e t  o r i g i na le .  E l  I e  semb le  dés igne r

ce t  esp r i t  de  I i be r té  e t  d ' i ndépendance ,  ce  sens  de  I ' honneu r  que  Ies

Al lemands ont  hér i tés de leurs lo inta ins ancêtres et  qui  corresDono
peu t -ê t re  à  ce  que  Mon tesqu ieu  appe l l e  dans  sa  dé f i n i t i on  de  I ' esp r i t
général  "1es exemples des choses passées".

Ap rès  avo i r  a i ns i  dés igné  l es  d i f f é ren ts  ac teu rs  e t  l es  d i f f é -
ren ts  é lémen ts  de  ce t te  ac t i on  d rama t i que  ou  ép ique  que  cons t i t ue ' l ' h i s -
t o i r e  a l l emande ,  Môse r  esqu i sse  l e  t ab leau  des  qua t re  pé r i odes  qu ' i 1

d is t ingue en fonct ion des mutat ions qu 'a subies 1a propr iété des pay-

sans  l i b res .  La  dé f i n i t i on  de  ces  oé r i odes  es t  t ou te  en t i è re  de  I ' l ôse r
e t  e l l e  ne  do i t  r i en  à  ses  sou rces  f ranca i ses .  I ' l  en  es t  de  même des
ape rçus  pa r fo i s  t r ès  neu fs  e t  t r ès  modernes  qu ' i l  donne  su r  I ' h i s to i re
de son pays.  11 se d is t ingue également  par  f  importance qu ' i l  accorde à
I ' h i s to i re  m i l i t a i r e .  L ' assoc ia t i on  des  paysans  p rop r i é ta i res  de  1 'âge
d'or  estcel ' le  des membres de la  mi l  ice dest inée à défendre contre un
envah i sseu r  é t range r ' l es  b iens  de  chacun  e t  ceux  de  tous .  Chaque  c i t oyen
dé fenda i t  son  so l  en  dé fendan t  ce lu i  de  ses  pa i r s .  La  soc ié té  po l i t i que
p r im i t i ve  ava i t  donc  un  ca rac tè re  essen t i e l l emen t  m i l i t a i r e  e t  dé fens i f
( , | 79 ) .  A  pa r t i r  de  Cha r lemagne ,  l es  "manses " ,  c ' es t -à -d i re  l es  p rop r i é -

t és  qu i  é ta ien t  occupées  pa r  un  membre  l i b re  du  ban  e t  de  l ' a r r i è re -ban , '
const i tuaient  tous ensembie le  dornaine impér ia l  e t  ne pouvaient  êt re n i
a l i énés  n i  d i v i sés  pa rce  que  l e  "bana l i s te "  é ta i t  l e  so lda t  de  I ' empe-
reu r  e t  ne  pouva i t ' l ' ê t r e  que  pa rce  qu ' i ]  t i r a i t  t ou tes  ses  ressou rces
de sa terre.  Le terme de "soldat"  est  d 'a i l leurs iFpropre,  puisque ces
guerr iers ne percevaient  pas de soide,  leur  par t ic ipat ion à 1a défensecom-
mune const i tuant  le  seul  impôt  qu ' i1s payaient  à la  cormnunauté.  Ce sont
encore des causes mi l i ta i res qui  ont  provoqué la t ransformat ion de cet te
s i t ua t i on  i n i t i a l e .  Les  paysans  qu i  "ne  vou la ien t  dé fend re  que  l eu r  f oye r

(179) Dans 1 ' In t roàrct ion généraLe l4ôser  nuance cet te image purement  mi-
l i t a i r e  de  l a  soc ié té  ge rman ique  p r im i t i ve  en  mon t ran t  que  1e  con -
t rat  créant  une fédérat ion à caractère défensi f  a  été précédé oar
deux autres contrats,  le  premier  réglant  le  par tage des b iens com-
munaux et  le  second les problèmes Qu' i  re leva ' ient  de la  sécur i té  des
b' iens et  des oersonnes.
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e t  l eu r  pa t r i e  à  l eu rs  p rop res  f r a i s  e t  sans  so lde "  (180 )  n ' é ta ien t

d ' aucune  u t i l i t é  aux  souve ra ins  qu i  en t rep rena ien t  des  gue r res  de  con -

quê te  e t  aux  d ign i t a i r es  royaux  qu i  mena ien t  l eu rs  gue r res  p r i vées .  I 1

fa l l u t  donc  fa i re  appe l  à  des  gue r r i e r s  qu i  n ' é ta ien t  pas  a t t achés  à

leu rs  t e r res ,  qu i  n ' ava ien t  pas  de  ressou rces  pe rsonne l l es  e t  don t  l es

se rv i ces  deva ien t  e t re  payés  en  f i e f s .0 r  chaque  f i e f  é ta i t  p r i s  su r
' le  

domaine royal ,  normalement  occupé par  les propr iéta i res l ' ibres.

Plus i I  y  eut  de f ie fs ,  moins i l  y  eut  de manses et  de c i toyens l ibres.

Cet te évolut ion éta i t  d 'autant  p lus fâcheuse que les f ie fs  éta ient

des terres qui étaient affranchies des charges communes.

Les  occupan ts  de  ces  te r res  a1 lod ia les  é ta ien t  l i b res  au  sens  néga t i f

du  t enne ,  pa rce  qu ' i l s  é ta ien t  exemptés .  l 4a i s  l a  v ra ie  l i be r té ,  I ' hon -

n e u r  q u i  r e p o s a i t  s u r ' l e  p r i n c i p e  d e  I " ' o n u s  e t  b o n u s "  s e  p e r d i t .  L a  s i -

tuat ion s 'aggrava lorsque 1es propr iéta i res indépendants eux-mêmes pré-

férèrent  s 'engager dans ces nouvei les armées et  abandonnèrent  leurs ter-

res à des fenniers,  des métayers ou à des ser fs .  Ains i  un système mi l i -

t a i r e  à  f i na l i t é  pu remen t  dé fens i ve  f u t - i l  r emp lacé  p rog ress i vemen t  pa r

un  au t re ,à  f i na l i t é  pu remen t  o f f ens i ve .  i l a i s  I es  empereu rs  f u ren t  b ien

dépou rvus  l o r squ ' i ' l s  eu ren t  à  a f f r on te r  des  vo i s i ns  rn ieux  o rgan i sés  e t

p lus  ag ress ' i f s  e t  qu ' i l s  ne  pu ren t  p lus  f a i r e  appe l  au  ban  e t  à  l ' a r r i è -

re -ban  qu i  ava i t  é té  déman te lé  avec  ses  manses .  C 'es t  a i ns i  qu 'on  s ' o -

r ienta peu à peu vers une armée de mercenaires puis vers les armées de

mét ie r  qu i  r : end i ren t  t o ta lemen t  i nu t i l e  t ou te  I ' o rgan i sa t i on  dé fens i ve

o r im i t i ve .  L ' évo lu t i on  des  i ns t i t u t i ons  m i l  i t a i r es  D rovoqua  donc  
' l a  

d i s -

pa r i t i on  p rog ress i ve  de  i a  soc ié té  po l i t i que  p r im i t i ve  f ondée  su r  l ' hon -

heur et  la  propr iété

Aucun auteur  f rançais n 'a accordé autant  d ' importance que i lôser

à  l ' h i s to i re  m i l i t a i r e  en  tan t  que  fac teu r  dé te rm inan t  pou r  l ' évo lu -

t i ons  des  i ns t i t u t i ons .  I l  es t  v ra i  Que  Sa in t -Ev remond  dans  ses .? i -

fLex-ions et Montesquieu dans ses Considélations ont étudié les effets
qu 'on t  eus  su r  l e  "gén ie  du  peup le  roma in "  1es  gue r res  e t  l es  conquê -

tes .  I l  es t  v ra i  auss i  que  l e  second  a  examiné  l es  l o i s  "dans  1e  rap -

( 1 8 0 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,
land bei  e igner  Kost

p .  35  :  " d i e  b loss  i h ren  l { e rd  und  i h r  Va te r -
und  ohne  So ld  ve r te id iqen  r vo ' l  I t en " .
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p o r t  q u ' e l l e s  o n t  a v e c  l a  f o r c e  d é f e n s i v e "  ( 1 8 1 )  e t  d a n s  c e l u i  " q u ' e l l e s

on t  avec  l a  f o r ce  o f f ens i ve "  (182 ) ,  qu ' i l  pense  que  l es  répub l i ques  de

l 'An t i qu i t é  se  son t  con fédé rées  pou r  assu re r  l a  dé fense  de  l eu rs  t e r r i -

to i res (183)  et  que les guerres de conquéte représentent  un danger pour

l a  l i be r té  répub ' l i ca ine  (184 ) .  Ma is  n i  Sa in t -Ev remond  n i  l 4on tesqu ieu

n 'on t  f a i t  du  f ac teu r  m i l i t a i r e  un  fac teu r  o rédominan t  qu i  f ou rn i ra i t

une  exp l i ca t i on  g loba le  de  l ' évo lu t i on  des  i ns t i t u t i ons  e t  des  men ta l  i -

t és .

L ' in f1uence de l t lontesquieu est  beaucouo p lus probable lorsque
i4ôser  décr i t  la  t ransformat ion du domaine royal  composé par  les manses

en  te r res  a l l od ' i a l es  pu i s  en  f i e f s  hé réd i t a i r es  qu i  échappen t  en  g rande
pa r t ' i e  au  con t rô le  de  l ' au to r i t é  souve ra ine .  I 1  y  a  en  e f f e t  des  ana lo -
g i e s  f r a p p a n t e s  e n t r e  I ' a n a l y s e  q u e  f a i t  I ' a u t e u r  a l l e m a n d  e t  c e l 1 e  q u e

fa i t  l ' au teu r  f r anca i s  dans  l es  l i v res  t r en te  e t  t r en te -e t -un ième  de
1'Espr i t  des Lois où i l  é tudie les or ig ines des f ie fs  et  les changer ients
qui  sont  in tervenus dans le  s tatut  Ces terres qu 'avaient  autrefo is  oar-
t agées  l es  Go ths ,  l es  Bou rgu ignons  e t  l es  F rancs  ap rès  qu ' i l s  eu ren t  con -
qu i s  1a  Gau le .  l ' l on tesqu ieu  fa i t  en  e f f e t  dé r i ve r  l es  i ns t i t u t i ons  f éoda -
Ies f rançaises,  cor i l re  i ' lôser  cel les des Al Iemands,  des Germains te ls  que

les  déc r i ven t  Tac i t e  e t  Césa r  (185 ) .  I l  d i s t i ngue  au  déca r t  c i es  hommes
l  i b res ,  p rop r i é ta i res  de  Ieu rs  so l s ,  e t  des  hommes  qu i  su i va ien t  que lque

p r i nce  don t  i I s  é ta ien t  l es  co rnpagnons .  Ce  comoagnonnage  es tà  I ' o r i g i ne  du
vasse lage  (186 ) .  Les  p rop r i é ta i res  l i b res  ne  paya ien t  pas  de  t r i bu t s  ma is

(181 \  Esp r i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  369  sq .

(182)  rb id. ,  p .  380 sq.

( 1 8 3 )  I b i d . ,  p . 3 7 1  s q .

(184 )  I b i d . ,  p .382  :  "S i  une  démocra t i e  conqu ie r t  un  peup le  pou r  l e
gouverner  coûme sujet ,  e l le  exposera sa propre l iber té,  parce
qu 'e l l e  con f i e ra  une  t rop  g rande  pu i ssance  aux  mag is t ra t s  qu 'e l l e
enve r ra  dans  l 'E ta t  conou i s " .

(185)  rb id. ,  p .  884.  (L ivre xxx,  chapi t re 3,  Des sou?ees des Lc is
Les \  .

( 186 )  rb id . ,  p .885 .  I ' l  f aud ra  reven i r  su r  ce  po in t  que  l 1ôse r  déve loppe
dans'l' Intro&tetior générc,Le.
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se rva ien t  dans  l a  m i l i ce  qu i  es t  chez  F1ôse r ,  l e  ban  e t  I ' a r r i è re -ban

des  Saxons ,  pu i s  dans  l ' a r rnée  impér ' i a l e  (187 ) .  Les  compagnons  des  Ger -

mains sont  devenus par  la  sui te les hommes qui  sont  sous la  fo i  du ro i

ou encore les " leudes" que ùfôser  appele "Leute" ,  puis  des vassaux et

des seigneurs (188) .  Les b iens réservés aux leudes furent  appelés

des  b iens  f i scaux ,  des  béné f i ces ,  des  honneu rs  ou  des  f i e f s  (189 ) .

Quant  aux homres l ibres,  i ls  possédaient  des manoirs  ou des manses,  i1s

n 'ava ien t  po in t  de  béné f i ces  ou  de  f i e f s  e t  n ' é ta ien t  pas  soumis  à  l a

serv i tude de 1a g lèbe.  Les terres qu ' i1s avaient  en propre éta ient  des

te r res  a l l od ia les ,  en  ce  sens  qu 'e l l es  n ' é ta ien t  pas  soumises  à  un

tr ibut .  Montesquieu ne oar ' le  Das des m' i l ices des Saxons avant  la  con-

quê te  de  Char lemagne ,  ma is  i l  f a i t  a l l us ion  aux  con fédé ra t i ons  à  ca rac -

tère défensi f  des peuples germaniques au chapi t re deux du l jvre neuf  et

i l  p réc i se  que  sous  Char lemagne  l es  comtes  rassemb la ien t  l es  ho rnmes  l i -

b res  e t  l es  mena ien t  à  l a  gue r re  (190 ) ,  con f i nnan t  a ins i  que  pou r  eux

les  t r i bu t s  é ta ien t  renp lacés  pa r  des  cha rges  m i l i t a i r es .  L ' ana l yse

abou t i t  chez  l es  deux  au teu rs  à  l a  même conc lus ion  :  I ' ex tens ion  e t  l a

mu l t i p l i ca t i on  des  f i e f s ,  d ' abo rd  acco rdés  pou r  une  du rée  I im i tée ,  pu i s

donnés  pou r  l a  v i e ,  p rovoquen t  l e  f r ac t i onnemen t  d ' un  te r r i t o i r e  i n i -

t ia lement  homogène et  entraînent  une anarchie pré judic iable au pouvoir

centra l  (191) .  l t lontesquieu montre même, conûne Môser dans 1a Préface,  que
' les 

hommes I ibres ont  eu tendance,  sous les successeurs de Char lemagne,

à abandonner leurs terres pour se fa i re vassaux du souverain ou d 'un

se igneu r  e t  pou r  ob ten i r  un  f i e f  qu i  l eu r  con fé ra i t  p l us  d ' avan tages  que

leur  anc ' ien statut  et  qui  leur  assurai t  une protect ion contre 1es puis-

san ts  qu i  l es  opp r ima ien t  (192 ) .  Les  t rans fo rma t ' i ons  des  f i e f s  amov ib les

(187 )  rb id . ,  p .  899 .

(188 )  I b i d . ,  p .  905  sq .

(189 )  rb id . ,  p .  906 .

(190 )  f t i d . ,  p .  907 .

(191 )  I b i d . . ,  p .  883 .

(19? )  t u i d . ,  p .  953  e t , chez  i . l ôse r ,  P ré face ,  HKA X I I ,  1 ,  p .  35 .
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en  f i e f s  hé réd i t a i r es  occupés  pa r ' l es  g rands  vassaux  du  ro i  ou  pa r  ses
anc' iens of f ic iers,  comme les comtes,  qui  acquièrent  leur  indépendance
po l i t i que  e t  j ud i c i a i r e ,  r édu i sen t  d ' au tan t  p lus  1e  pouvo i r  des  ro ' i s  à  l a
f i n  de  1 ' épogue  ca ro l i ng ienne  e t  au  débu t  du  règne  des  Capé t i ens .  Pa r -
tant  corme l4ôser  de l 'ant iqui té germanique,  l ' lontesquieu constate en
France une évolut ion qui  est  analogue à cel le  que l4ôser  constate en
Al lemagne.  Les grands vassaux qui  acquièrent  leur  autonomie en France
son t  l ' équ i va len t  de  ces  o f f i c ' i e r s  de  l a  Cou ronne  qu i ,  en  A l l emagne ,
s ' in terposent  entre le  souverain et  le  peuple et  tendent  eux-mêmes à
deven i r  des  souve ra ins  t e r r i t o r i aux .  La  d i f f é rence  essen t i e l l e  es t  qu 'en
France  c ' es t  I e  p lus  impor tan t  des  f i e f s ,  ce lu i  du  ro i ,  où  I a  cou ronne
es t  devenue  hé réd i t a i r e ,  qu i  a  f i n i  pa r  s ' impose r  e t  pa r  assu re r  l ' un i -
t é  de  l a  na t ' i on ,  a l o r s  qu 'en  A l l emagne  tou t  s ' es t  f a ' i t  au  dé t r imen t  de
I 'Emp i re  don t  l a  cou ronne  es t  r es tée  é lec t i ve .  A ins i  Mon tesqu ieu  a - t - i l
m o i n s  d e  r a i s o n s  d e  d é p l o r e r  l ' i s s u e  d e  l ' é v o l u t i o n  q u ' i 1  a n a l y s e  :
' I ' ana rch ie  

f éoda le  ava i t ,  en  e f f eL  "une  tendance  à  l ' o rd re  e t  à  I ' ha r -
m o n i e "  ( 1 9 3 ) .

I l  se  mon t re  d ' au tan t  mo ins  pess iE l i s te  que  i t l ôse r  qu ' i l  n ' a  pas ,

au  dépa r t ,  l a  méme concep t i on  de  l a  na t i on .  Le  so r t  des  p rop r i é ta i res

paysans  l i b res  1e  p réoccupe  beaucoup  mo ins  que  ce lu i  des  nob les ,  qu i

forment  chez lu i  Ie  coros de la  nat ion.  Tandis que i !ôser  veut  prouver

que  1e  vé r ' i t ab le  pouvo i r  appa r tena i t  au t re fo i s  au  s imp les  pôysans  l i -

bres,  Montesquieu veut  démontrer ,  contre l 'abbé Dubos,  que la monarchie

s 'es t  app rop r i é  un  pouvo i r  qu 'e l  l e  pa r tagea i t  j ad i s  avec  l a  nob lesse .

Le  ro i  n ' é ta i t  qu 'un  se igneu r  pa rm i  d ' au t res  e t  n ' é ta i t  que  "p r imus
in te r  pa res " .  l l ôse r  veu t  rappe le r ' l es  d ro i t s  des  ro tu r i e r s  l i b res  e t ,

accessoi renenf , ,  ceux de la  pet i te  noblesse terr ienne ;  i lontesquieu veut

réhabi ' l  i ter  
' les 

dro i ts  des grands féodaux et ,  accessoi rement  ceux des

vassaux de moindre importance et  de la  noblesse de robe contre 1e pou-

vo i r  monarqh ique .  11  n ' en  demeure  pas  mo ins  que  s i  l eu rs  conc lus ions
d i f f è ren t  que lque  peu  e t  s ' i l s  n ' app réc ien t  pas  l e  p rocessus  h i s to r i -
que selon les mêmes nonîes, ' les deux auteurs s ' in téressent  aux mêmes

(193 )  I b i d . ,  p .883 .  Ce t te  ha rmon ie  a  pou r tan t  condu i t  à  I ' i ns tau ra t i on
de  l a  monarch ie  abso lue  de  d ro i t  d i v i n  que  l r l on tesqu ieu  n 'app réc ie
pas  p lus  que  i 4ôse r  n ' app réc ie  l ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a l .  Les  oeux
au teu rs  reg re t t en t  ce t t e  évo lu t i on .  Ma is  i l s  son t  réa l i s tes  :  Mon-
tesquieu essaie de s 'accormoder de la  monarchie f rançaise comme
Môser de la  souveraineté terr i tor ia le.
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p rob lèmes  e t  son t  f o r t  p roches  I ' un  de  I ' au t re  pa r  l eu r  rnan iè re  d ' ana -

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

nen t  l e  s ta tu t  de  i a  p rop r i é té  f onc iè re ,  depu i s  I ' an t i qu i t é  ge rnan ique ,

q u ' i l s  v a l o r i s e n t  l ' u n  e t  1 ' a u t r e ,  j u s q u ' à  1 ' é p o q u e  f é o d a l e .  l v l ô s e r  a

cer ta inement  beaucoup emprunté aux développements h is tor iques de l ' :s-

pr i t  des Lois,  en par t icu l ier  aux l ivres t rente et  t rente-et-un,  mais

i l  a  adapté ces emprunts à son propre systène qui  s 'appl iquai t  à  la  s i -

tuat ion a l lemande et  qui  supposai t  une concept ion quelque peu d i f féren-

te  de  Ia  réa l i t é  na t i ona le .
0n ne s 'arrêtera pas au déta i l  de la  descr iDt ion que l , lôser  donne

des quatre pér iodes.  La première fera 1 'objet  d 'un examen plus appro-
fondi  quand on abordera l 'é tude de 1 ' In t roduet ion générare qui  1u ' i  est
ent ièrement  consacrée.  Certa ins points mér ' i tent  toutefo is  de reteni r
l ' a t t en t i on  pa rce  qu ' i 1s  peuven t  donne r  l i eu  à  des  rapp rochemen ts  i n té -

ressan ts  avec  l es  sou rces  f rança i ses .  Lo rsqu ' i l  éc r i t ,  pa r  exemp le ,
qu 'au cours de la  première pér iode "personne,  horm' is  le  leude ou les
va le t s ,  n ' é ta i t  t enu  de  su i v re  un  ma î t re "  (194 ) ,  Môse r  ne  fa i t  que  re -
p rend re  l ' i dée ,  chè re  à  Mon tesqu ieu ,  que  l es  peup les  ge rman iques  "é to ien t
' I i b res  

e t  i ndépendan ts "  (195 ) .  Ce t te  l i be r té  se  man i fes te ,  se lon  i . l ôse r ,
pa r  1e  fa i t  que  " l e  che f  commun  é ta i t  un  j uge  é lu  qu i  n ' ava i t  d ' au t re
pouvo i r  que  ce lu i  de  con f i rmer  l es  j ugemen ts  que  l u i  soumet ta ien t  ses
pa i r s "  (196 ) .  Mon tesqu ieu  pa r ' l e  peu  des  j uges  é lus  chez  i es  Germarns ,
rna i s  i l  a f f i rme  que  l es  F rancs ,  une  fo i s  i ns ta l l és  en  Gau le ,  son t  res tés
f i dè les  aux  cou tumes  ances t ra les ,  en  pa r t i cu l i e r  en  cec i  qu ' i l s  n ' adme t -
ta ien t  pas  de  j uge  un ique ,  que  l es  j ugemen ts  s ' e f f ec tua ien t  pa r  pa i r s  e t
que  même là  où  l a  j us t i ce  é ta i t  r endue  pa r  des  ba i1 l i s ,  c ' é ta ien t  des
p r u d ' h o n n e s  o u  C e s  v i e i l I a r d s  q u i  i n d i q u a i e n t  I e s  u s a g e s  a u  b a i I I i  ( 1 9 7 ) .

( 1 9 4 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 5 .

(195 )  Esp r i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l  l o i s ,  p .  793 .

( 1 9 6 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 5 .

(197 )  Esp t i t  des  Lo i s ,  éd .  R .  Ca i l | o i s ,  p .  859 .  Le  j ugemen t  pa r  Da r r s
s ign i f i e  éga lemen t  que  chacun  é ta i t  j ugé  pa r  ses  pa i r s .  Ce  po in t
se ra  app ro fond i  à  l ' occas ion  de  l ' examen  du  p rem ie r  chao i t r e  de
1' lntroduction aénéra1-e.
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L 'évo lu t i on  des  rappo r t s  de  fo rce  au  cou rs  de  l a  t r o i s i ème  pé -

r i ode  mér i t e  éga lemen t  d ' ê t re  re levée .  Ayan t  d i s t r i bué  tou t  l e  doma ine

de la Couronne autrefo is  occupé par  des paysans l ibres à leurs vassaux

ou  à  l eu rs  o f f i c i e r s  e t  l e  cumu l  des  f i e f s  pa r  vo ie  d ' hé r i t age  ayan t

en t ra îné  une  d im inu t i on  du  nonb re  des  se igneu rs  qu i  é ta ien t  suscep t i -

b les de prêter  main for te au souverain,  les empereurs furent  obl igés

d 'avo i r  de  p lus  en  p lus  recou rs  à  des  mercena i res  qu i  n ' ava ien t  pas  de

f i e f s ,  de  cons t i t ue r  des  t roupes  de  " va le t s "  e t  de  s ' o r i en te r  a ins i  ve rs

des armées de mét ier .  Conme les impôts n 'ex is ta ient  pas,  les souverains

devaient  payer  ces t roupes avec des fonds puisés dans le  t résor  roya1.

Lorsque ces fonds furent  épuisés,  i ls  dernandèrent  des contr ibut ions

extraord inai res aux vassaux et  aux grands propr iéta i res terr iens,  Pour

pouvo i r  f a i r e  f r on t  aux  ex igences  impér ia1es ,  ceux -c i  s ' un i ren t  sous

l ' a u t o r i t é  d ' u n  " m a î t r e  p r i n c i p a l "  ( 1 9 8 ) .  C ' e s t  a i n s i  q u e  s e  c o n s t i t u è r e n t

les terr i to i res et  les états prov inc iaux.  Ces tern i to i res forma' ient  une

sorte de "pouvoi l in ternrédia i re"  qui  s ' in terposai t  entre 1 'empereur  et

1e  peup le  e t  qu i  t enda i t  à  s ' a f f i rmer ,  t and i s  que  l ' anc ien  co rps  de  1a

na t i on  s ' a f f a i b l i s sa i t .  Ce r ta ins  empereu rs  se  son t  e f f o r cés  de  réag i r

con t re  ce t t e  évo lu t i on .  Ce t te  réac t i on  é ta i t  d ' au tan t  p lus  i nd i spensab le

q u e  1 e s  m o n a r c h i e s  v o i s i n e s ,  q u i  a v a i e n t  s u  m a i n t e n i r ' l e u r  u n i t é  e n

const i tuant  de for tes années popula i res,  représenta ient  une menace cons-

tan te  pou r  l 'Emp i re .  Pou r  reméd ie r  à  ce t t e  s i t ua t i on ,  1es  empereu rs

auraient  pu reconst i tuer  les anciennes manses impér ' ia les pour  pouvoir

appeler  chaque propr iéta i re à défendre le  sol  nat ional .  Cet te mesure

supposai t  une rqfonte complète de tout  le  système féodal  et  une suppres-

s ion du vasselage,  du fermage et  du servage.  El le  n 'aura i t  pu êt re réa-

l i sée  qu 'avec  l ' a i de  d ' une  l i gue  paysanne  appuyée  pa r  1es  empereu rs .

Ma is  ceux -c i  n ' on t  pas  compr i s  1es  avan tages  qu ' i 1s  au ra ien t  pu  t i r e r

de  ces  l i gues  qu i  on t  f a i t  l eu r  appa r i t i on  à  l a  f i n  du  moyen  âge  e t  i ' l s

o n t  r e c u l é  d e v a n t  l a  p e r s p e c t i v e  d ' u n e  t e l l e  r é v o l u t i o n  ( 1 9 9 ) .  I l  e û t

enco re  é té  ooss ib le  de  cons t i t ue r  une  fo rce  nouve l l e  à  I ' a i de  des  v i l l es

( 1 9 8 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 8 .

(199 )  I b i d . ,  p .  37 .
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qu i  se  déve loppa ien t .  Les  anc iens  Saxons  ne  l es  t o l é ra ien t  pas  dans
' I eu r  

cons t i t u t i on  e t  l es  cons idé ra ien t  comme des  " co rps  ano rmaux"  (200 )

qu i  on t  con t r i bué  à  b rou i l l e r  l es  no t i ons  d ' honneu r  e t  de  p rop r i é té .

Dans  une  économie  fondée  su r  I ' a rgen t ,  l es  r i chesses  se  fon t  i nv i s i b l es

e t  ne  penne t ten t  p lus  de  f i xe r  I a  va leu r  d ' un  i nd i v i du  pou r  rég1e r  l es

compos i t ' i ons  en  cas  de  dé l i t .  Les  anc iennes  pe ines  pécun ia i res  do i ven t

a lors êt re remplacées par  des peines corporel ies qui  sont  incompat ib les

avec  I ' honneu r  d ' un  ho rme  l i b re  e t  qu i  dépenden t  de  l ' app réc ia t i on  a r -

b i t ra i re du pouvoir .  Montesquieu est ime corme Môser que 1e système des

pe ines  pécun ia i res ,  du  "Werge id " ,  dé te rm ine  1 'esp r i t  des  l o i s  des  Ger -

ma ins  (201 ) .  L ' évo lu t i on  du  d ro i t  péna1  sous  l ' e f f e t  du  déve loppemen t

des  v i l l es  s i gn i f i e  donc  l a  mor t  des  anc iennes  l i be r tés  e t  en t ra îne  1 ' ap -

pa r i t i on  d ' une  nouve l l e  f o rme  de  cons t i t u t i on  où  n ' impo r te  que l  t ' nd i v i du

es t  cons idé ré  co r rne  c i t oyen  e t  où  l es  responsab i l i t és  e t  l es  devo i r s  de

chaque honrne reposent  sur  1a s imple qual i té  de sujet  (202) .  Comme chez

l ibntesquieu, l 'évolut iOn du système écOnomique,  1e p.assage d 'une économie

agrai re à une économie urbaine fondée sur  le  cof imerce et  su"  l 'argent

p rovoque ,  chez  l 4ôse r ,  une  mod i f i ca t i on  rad i ca le  des  i ns t i t u t i ons  p r im i -

t i ves  (203 ) .  Tou jou rs  auss i  r éa l i s te ,  I ' au teu r  de  l a  P ré face  es t ime

néanmo ins  que  l e  déve loppemen t  des  v i l l es  au ra i t  pu  rep résen te r  un  mo in -

d re  ma l  e t  donne r  na i ssance  à  une  conceDt ion  nouve l l e  de  l a  p rop r i é té .

Au  l i eu  de  repose r  su r  l ' ag r i cu l t u re ,  l a  g randeu r  de  I 'A l l emagne  au ra i t

f o r t  b i en  pu  s ' é tab l i r  su r  l e  comre rce  qu i  au ra i t  é té  à  l ' o r i g i ne  d ' une

nouvel le  forme d 'honneur fondée sur  le  labeur personnel  et  sur  la  for tu-

ne  mob i l i è re .  Les  g randes  l i gues  u rba ines  au ra ien t  pu  déc ide r  de  l ' i n té -

rê t  na t i ona l  à  l a  d iè te  e t  empêche r  l e  morce l l emen t  de  1 'Emp i re  en  d ' i n -

nombrables pet i ts  terr i to i res dont  I 'un cherchai t  toujours à af f i rmer

(?00 )  f t nd . ,  p .  38 .

(201)  Espz- i . t  des Lois,  éd.  R.  Cai l  lo is ,  p.  792.

( 2 0 2 )  P r é f a c s ,  H K A  X I I ,  1 ,  p . 3 8 .

(?03)  Cf .  \ 'Espr i t  des Lois,  l iv re XX t  Des Lois icns
ont auec Le conrneree consiciété d,ans sa natule et
( E d .  R .  C a i l  l o i s ,  p .  5 8 5  s q .  )

ie  rc2tcrc : ' . ' . '  z ' .1.e
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son  avan tage  au  dé t r imen t  des  au t res  (20a ) .  En  acco rdan t  aux  bou rgeo i s

une  "g rande  cha r te "  e t  en  rassemb lan t  l es  v i l l es  dans  une  chambre  des

comnunes,  1es empereurs aura ient  pu compenser 1e décl  in  des anciens

p rop r i é ta i res  paysans  e t  f a i r e  con t repo ids  à  ce  pouvo i r  i n te rméd ia i re

for t  encombrant  que représenta ient  les grands féodaux,  fu turs souverains

te r r i t o r i aux  (205 ) .  Ma is  t r op  fa ib les  ou  t rop  co r rompus ,  i i s  n ' on t  pas

su  sa i s i r  ce t t e  chance  e t  i l s  on t ,  à  que lques  excep t i ons  p rès ,  p r i s  des

mesu res  dé favo rab les  aux  v i l l es  sous  l a  p ress ion  des  p r i nces  d ' emp i re .

Môser reviendra sur ce thème dans les Fantaisies Paiz"iotiqttes, parce

qu ' i 1  es t imera  qu 'à  son  époque  1 'oppos ' i t i on  des  souve ra ins  t e r r i t o r i aux

aux  assoc ia t i ons  u rba ines  rep résen te  enco re  un  des  p r i nc ipaux  obs tac les

au  déve loppemen t  de  I ' i ndus t r i e  e t  du  coûmerce  en  A l l emagne  (206 ) .  I l

ne  f a i t  pas  de  dou te  que  c ' es t  l 'Ang le te r re  qu i  l u i  a  o f f e r t  l e  modè le

d 'une nat ion comnerçante dont  la  prospér i té  repose sur  le  développement

d 'une  bou rgeo i s i e  pu i ssan te  e t  d i r ec temen t  assoc iée  à  1a  ges t i on  des  a f -

f a i r es  pub l i ques  pa r  sô  p résence  au  Pa r l emen t .  I l  a  pu  vo i r  su r  p lace ,

pendant  son séjour  en Angleterre,  comment fonct ionnai t  cet te monarchie

pa r l emen ta i re .  f 4a i s  c ' es t  auss i  en  I i san t  1 'Eson" i t  Ces  Lc i s  qu ' i 1  a  pu

nÉd i te r  su r ' l es  avan tages  e t  su r  l es  i nconvén ien ts  de  l " ' esp r i t  de  com-

m e r c e " ,  s u r  l e  b é n é f i c e  e t  l ' i n d é p e n d a n c e  q u ' e n  t i r a i t  I ' A n g l e t e r r e  ( 2 0 7 )

e t  su r ' l es  e f f e t s  béné f i ques  d 'un  sys tème  po l i t i que  où  1a  bou rgeo i s i e

commerçante et  ar t isanale éta i t  représentée par  une Chambre des commu-

n e s  ( 2 0 8 ) .

E n  a n a l y s a n t  I ' é v o l u t i o n  d u  d r o i t  p é n a l ,  M ô s e r  f a i t  a l I u s i o n  à  l a

transformation. regrettable des anciens cîtoyens-propri étai res en simpl es

sujets: sor.mis. à 
' l i 'arbitraireide 1 'autorité souveraine:. Cette crit ique à

( 2 0 4 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p . 3 8 .

( ? 0 5 )  r b i d . ,  p .  3 6 .

(?06) ci.  en part icul ie? PPh I 43, ALso solLten Cie ietxsehen ;taâ:e
sieh nit Genelutigung ihrer Landesnerr.n viedemn atr Eandlwtg
uere in igen.  (HKA-  tV ,  p .  ?15 sQ. )  e t  PP4 l ,  53 ,  i / c r ' .  àen  tn rev ' -
sehiedenen fnteresse, ueLches die Ladeeher?n lon Zeit zu Ze'-= :t
ihren Stddten genotwnen haben. (HKA IV, p. 260 sq.).

(2Ol) cr. Esgrit  Ces Lois XX, 7 : Esprit  Ce LtAngt"22s!!e s'"1-!: ,e :c '- .2":z
( E d .  R .  C a i l l o i s ,  p .  5 9 0 ) .

(208)  c f .  Espr i t  Ces  Lo is  X I ,  6 ,  le  déve loppement  sur  la  cons t i tu t ion  an-
g l a i s e .
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pe ine  vo i l ée  de  I ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a l  se ra  souven t  rep r i se  dans

1' Int rodact ton généw.Le et  const i tuera l 'un des thèmes majeurs des

Fantaisies oatriotiques. Mais déjà dans la Préface ùlôser suggère 1es

ra i sons  i déo log iques  de  1a  co r rup t i on  du  p r i nc ' i pe  de  I ' honneu r  e t  de

la  p rop r i é té  qu i  commanda i t  t ou t  I ' esp r i t  de  I ' anc ienne  cons t i t u t i on

al  lernande et  qui  n 'aura i t  jamais dû êt re abandorné (209) ;  .

" L a  r e l i g i o n  e t  l e s  s c i e n c e s ,  é c r i t - i l ,  o n t  p l a c é  d e
p lus  en  p ius  1 ' ho rme  au -dessus  du  c i t oyen ,  l es  d ro i t s

de  l ' honme 1 'on t  empor té  su r  t ous  l es  d ro i t s  qu i  dé r i -

va ient  de contrats et  de consentements communs.  Une
ph i l osoph ie  commode  a  acco rdé  p lus  de  c réd i t  aux  con -

séquences  qu i  pouva ien t  se  dédu i re  de  p r i nc ipes  géné -

raux  qu 'à  ce i l es  qu i  ne  pouva ien t  pas  ê t re  t i r ées  sans

conna i ssance  p réc i se  e t  sans  i n te l l i gence  p ro fonde  des

s i t ua t i ons ,  E t  I  ' amour  de  I  ' homme dev in t ,  avec  I  ' appu  i

de 
' la  

re l ig ion chrét ienne. ,  une ver tu au même t i t re  que

l ' a m o u r  d u  c i t o y e n ,  à  t e l  p o i n t  q u ' i 1  s ' e n  e s t  f a l  l u

de  peu  que  1es  l o i s  impér ia les  e l l es -mêrnes  ne  déc la ras -

sen t  pa r  cha r i t é  ch ré t i enne  l es  gens  1es  p lus  pe rdus

d ' h o n n e u r  d i g n e s  d ' a v o i r  d e  I ' h o n n e u r  e t  d ' ê t r e  a d r n i s

oans  l es  co rpo ra t i ons "  (210 ) .

Ce passage résume par fa i tement  la  cr i t ique à laquel  le  I ' tôser  sournet t ra

dans ses Fantaisies patz,iotiques et dans ses art ' icles contre-révolution-
na i res  l es  concep t i ons  po l i t i ques  e t  soc ia les  du  ph i l osoph i sme  e t  de  ses
hé r i t i e r s ,  l es  révo lu t i onna i res  f r ança i s .  L '  e r reu r  f ondamen ta le  qu '  i  I
cro i t  pouvoi r  déceler  dans ces concept ions est  la  confusion de deux do-

(209 )  P ré face ,  HKA X I I ,  ' l  
,  p .  41 .

( 2 1 0 )  M ô s e r  f a i t  i c i  a l l u s i o n  à  u n  d é c r e t  i m o é r i a l  d e  1 7 3 1  q u i  f i b é r a l i -
sa i t  l e  s ta tu t  des  co rpo ra t i ons  e t  qu i  pe rme t ta i t  en  pa r t i cu l i e r
aux  en fan ts  na tu re l s ,  qu i  en  é ta ien t  aupô ravan t  exc lus ,  d ' en  deve -
n i r  membres .  I l  r ev iend ra  su r  ce  déc re t ,  pou r  l e  c r i t i que r  avec  v i -
gueur,  deux ans p lus tard,  dans la  ?euiL ie d. 'ar ,ncrees:st -abr . . ,e ' . : : - , -
se. Cf . ?Ph i, 49 : l laben Cie lerlcssen ies ?.eielsc!s:'..:.e:es '- ' ::
1737 uohl getan, dass sie uiele Leute ehrT.ich 2encehc )-cbet, : ia ..-
n icht  aare-n ? (HKA IV,  p.  240 sq.) ,



-  6 / 0  -

m a i n e s  q u ' i l  c o n v i e n t  d e  d i s t i n g u e r  s o i g n e u s e m e n t  :  c e l u i  d e  l a  n a t u r e

e t  c e l u i  d e  l a  p o l i t i q u e .  S u r ' l e  p l a n  d e  l a  n a t u r e ,  t o u s  l e s  h o m m e s

sont  égaux en d igni té et  ont  tous dro i t  au même respect  et  à la  même

d ign i t é .  La  re l i g i on  ch ré t i enne  n 'é tab l i t  pas  de  d i f f é rence  en t re  l es

ind i v i dus  que  0 ieu  g ra t i f i e  t ous  d ' un  éga l  amour  e t  qu i  do i ven t ,  à  son

exemp le ,  s ' a imer  l es  uns  l es  au t res ,  sans  fa i re  accep t i on  de  pe rsonnes .

La  sc ience  e t  l a  ph i l osoph ie  on t  con f i rmé  ce t te  vé r i t é  re l i g i euse  :  l a

d ign i t é  de  l ' ho rme  es t  f ondée  su r  sa  qua l i t é  d ' ê t re  de  ra i son  qu i  1u i

confère des dro i ts  ina l iénables.  Les dro i ts  de l 'horrne oue Droclame la
ph i l osoph ie  éga l i t a i r e  e t  human i ta i re  des  Lumiè res  dé r i ven t  de  l a  na tu -

re même de l 'horrne et  ne Deuvent  déoendre en aucun cas du statut  socia l

ou des s i tuat ions acquises au cours du passé.  lv lôser  ne conteste pas cet-

t e  t héo r i e  human i ta i re .  l 4a i s  i l  l u i  f a i t  1e  même reo roche  qu 'à  l a  re l i -

g i on  na tu re l l e  du  V i ca i re  savoya rd  :  e l l e  es t  u top ique  e t  ne  s ' app l i que
qu 'à  des  hommes  ou i  v i v ra ien t  dans  un  é ta t  de  na tu re  où  n 'ex i s te ra i t
pas  de ' con t i ngence  soc ia le  ou  h i s to r i que . 'En  se  cons t i t uan t  en  soc ié te ,
1es  hommes  son t  passés  du  doma ine  Ce  l a  na tu re  à  ce lu i  de  1a  po l i t i oue .

Les membres fondateurs de la  société éta ient  des propr iéta i res ruraux
qui  r le  dépendaient  de personne et  éta ient  maî t res absolus chez eux.  Pour

assu re r  I eu r  sécu r i t é  pe rsonne l l e  e t  ce l l e  de  l eu rs  b iens ,  i 1s  on t  con -

c lu  en t re  eux  p lus ieu rs  con t ra t s  qu i  f i xa ien t  1a  pa r t  que  chacun  deva i t

a l i éne r  de  sa  souve ra ine té  e t  de  son  b ien  au  o ro f i t  de  l a  communau té .

Seu l s  l es  p rop r i é ta i res  pouva ien t  pa r t i c i pe r  aux  cha rges  communes  pu i s -

qu ' i l s  é ta ien t  l es  seu l s  à  pouvo i r  1es  suppo r te r .  L ' homme qu i  n ' ava i t

r i en  ne  pouva i t  n i  paye r  l es  compos i t i ons  qu i  l u i  au ra ien t .pe rm is  de  se

soustra i re aux peines.  corporel les,  n i  s 'équiper  à ses propres f ra is  pour

défendre le  sol  de la  communauté.  I l  aura i t  é té obl igé de se met t re à la

so lde  d ' un  p lus  pu i ssan t  que  l u i  e t  i l  n ' au ra i t  p l us  é té  un  membre  éga1

et  indépendant  de cet te première associat ion de propr iéta i res paysans.

En  tou te  bonne  l og ique  seu l s  l es  p rop r i é ta i res  qu i  pouva ien t  assumer
les  cha rges  ava ien t  l e  d ro i t  de  pa r t i c i pe r  à  1a  ges t i on  des  a f f a i r es  ou -

b l iques :  eux seuls pouvaient  êt re c i toyens.  "Honneur et  propniété"

es t  l a  f o rmu le  qu i  dé f i n i t  l e  s ta tu t  de  ces  c i t oyens -p rop r i é ta i res  qu i

sauvegardent  leur  indépendance souveraine dans la  mesure où ces contra in-

tes  auxque l ' l es  i l s  se  soumet ten t  son t  rédu i t es  aux  ex igences  m in ima les

de  l a  sécu r i t é  commune  e t  où  e l l es  son t  1 ' exp ress ion  d ' un  consensus  com-



m u n .  C h a c u n  r e s t e  l i b r e  d a n s ] a  m e s u r e  o ù  i l  o b é i t  à  l a  v o l o n t é  d e  t o u s

sans  ê t re  soumis  à  aucune  vo1on té  pa r t i cu l  i è re .  Quan t  à  ceux  qu i  n ' on t

r i en ,  qu i  son t  venus  quand  1e  so l  é ta i t  dé jà  occupé , ' i l s  son t  s imp le -

men t  ho rmes ,  ma is  i l s  ne  peuven t  pas  ê t re  c i t oyens  pu i sque ,  ne  pa r t i c i -

pant  pas aux charges communes,  i ls  ne peuvent  pas prendre par t  aux dé-

l i bé ra t i ons  co rmunes .  I l s  n ' on t  donc  d ro i t  qu 'à  ce  que  1a  cha r i t é  ou

l ' human i té  acco rde  à  t ou t  homre  :  l a  v i e  e t  l a  nou r r i t u re .  S ' i l s  on t

néanmo ins  que lques  b iens ,  i l s  peuven t  éga lemen t  s ' assoc ie r  en t re  eux

pa r  con t ra t ,  gé re r  l es  a f f a i r es  i n te rnes  à  l eu r  assoc ia t i on  e t ,  s ' i l s

veu ien t  se  ga ran t i r  de  l a  cup id i t é  d ' hon rnes  p lus  pu i ssan ts  qu 'eux ,  i l s

peuvent  se met t re sous la  protect ion d 'un membre de 1a première asso-

c ia t i on  avec  l eoue l  i l s  f e ron t  un  con t ra t  ou i  f i xe ra  l es  d ro i t s  e t  l es

devo i r s  de  chacune  des  deux  pa r t i es .  I l  peu t  a r r i ve r  éga lemen t  qu 'à  un

ce r ta in  momen t  de  I ' h i s to i re  l es  o rem ie rs  con t rac tan ts  a ien t  beso in  du

concours de ceux qui  sont  venus après eux,  des bourgeois par  exemple,

qu ' i 1s  l eu r  f assen t  que iques  concess ions  en  échange  des  se rv i ces  rendus

et  qu ' i ls  leur  accordent  un dro i t  de regard sur  les af fa i res cornmunes.

Ce nouvel  accord donnera encore l ieu à un contrat  qui  ne sera pas fondé

su r ' l es  d ro i t s  de  l ' honme ma is  su r  l es  s i t ua t i ons  h i s to r i ques  conc rè tes ,

su r  des  rappo r t s  de  fo rce .  A ins i  s ' é tab l i r a  au  cou rs  de  l ' h i s to i re  une

soc ié té  don t  l es  h ié ra rch ies  se ron t  dé f i n i es  pa r  1e  deg ré  d ' honneu r ,

c 'est -à-d i re de c i toyenneté et  de souveraineté dont  jou i ront  les membres

en  ve r tu  de  d ro i t s ,  d ' usages  e t  de  con t ra t s  d i ve rs  e t  va r i ab les  se lon
' l es  

l i eux  e t  l e  t emps .  Les  d ro i t s  h i s to r i ques  n 'on t  aucun  rappo r t  avec

les dro i ts  tout  théor iques que les phi losophes ne déduisent  pas de la

s i t ua t i on  conc rè te  des  i nd i v i dus ,de  l eu rs  poss ib i l i t és  e t  de  l eu rs  be -

soins,  mais d ' 'une concept ion in temporel le  et  abstra i te  àe 1 'homme. Quand
une  ph i l osoph ie  comnode  veu t  f a i r e  I ' économie  d ' une  é tude  fas t i d i euse

ma is  nécessa i re  de  l a  j u r i sp rudence  résu l t an t  de  s i t ua t i ons  h i s to r i ques

b ien  conc rè tes  pou r  dédu i re  de  p r i nc ipes  géné raux  des  d ro i t s  va lab ies
pou r  t ous ,  e l l e  se  rend  coupab le  d ' une  con fus ion  funes te  en t re  l ' homme

e t  l e  c i t oyen  :  e l l e  con fè re  à  ceux  qu i  ne  possèden t  r i en  des  p ré roga t i -

ves  i n j us t i f i ées ,  pu i sque  l es  nouveaux  béné f i c ' i a i r es  du  t i t r e  de  c i t oyen

seront  incapables d 'assumer 
' les 

charges que supposent  ces prérogat ives.

Le  p lus  g rave  es t  que  l es  E ta t s  modernes  on t  é té  con tam inés  pa r  1 ' esp r i t

human i ta i re  e t  éga l i t a i r e  des  ph i l osophes  qu ' i l s  veu len t  i n t rodu i re  dans
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l a  l ég i s l a t i on .  Con fondan t  a ins i  I  " ' a rnou r  de  I  ' homrne"  e t  I  '  " amour  du

c i t oyen" ,  i 1s  déc iden t ,  pô r  exemp le ,  d ' adme t t re ' l es  en fan ts  na tu re l s
qu' i  n 'ont  pas d 'honneur dans 1es corporat ions et  "déshonorent"  du même

coup  l es  a r t i sans ,  l es  p r i van t  a ins i  des  ra i sons  qu i  1es  a t t acha ien t  à

leu r  cond i t i on .  C 'es t  donc  tou t  l ' éd i f i ce  soc ia l  f ondé  su r  l e  p r i nc ipe

de ' l ' honneu r  e t  de  l a  p rop r i é té  que  l a  t héo r i e  des  d ro i t s  de  I ' homme e t

l a  con fus ion  en t re  l e  c i t oyen  e t  I ' ho rme  à  l aque l l e  e l l e  abou t i t  r eme t -

t en t  en  cause .  La  c r i t i que  de  Môse r  v i se  à  l a  f o i s  l ' abso lu t i sme  te r r i -

t o r i a l  qu i  es t  I ' abou t i ssemen t  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que  e t  qu i  r ava le

tous les homnes,  sous prétexte d 'en fa i re des c i toyens et  de leur  accor-

der  ind i f féremnent  les mêmes dro i ts ,  au rang de s imples sujets (21 ' l )  e t

1e phi losophisme des Lumières,  sur tout  dans la  forme extrême que repré-

sen te  l a  doc t r i ne  éga l i t a i r e  e t  démoc ra t i que  de  Rousseau  (212 ) .  Dès

1768 ,  l ' au teu r  de  l a  P ré face  f i xe  à  pa r t ' i r  de  sa  ré f l ex ion  h i s to r i que

le schéma pol i t ioue qui  lu i  permett ra de réfuter  jusqu'à la  f in  de sa

v ie  des  concep t i ons  soc ia les  e t  po l i t i ques  du  ph i l osoph i sme  f ranÇa is .

Dans la conclus ion de sa Préface l4ôser  ins is te à nouveau sur  la

c o h é r e n c e  q u ' a s s u r e r a i e n t  à  I ' h i s t o i r e  a l l e m a n d e  l e s  p r i n c i p e s  q u ' i l

v ient  de déqager.  I l  souhai te que cet te cohérence ne se mani feste pas

s e u l e m e n t  d a n s  I ' e n s e m b l e  d e  i ' é v o l u t i o n  o u i  m è n e  d e  I ' é t a t ' i n i t i a l  d e
' l i b e r t é  j u s q u ' à  l ' é t a t  f i n a l  d e  s u j é t i o n .  I l  v e u t  q u ' e l l e  a p p a r a i s s e
aux  d i f f é ren tes  é tapes  de  l ' évo lu t i on  e t  dans  l es  é lémen ts  p lus  l im i t és
qu i  f on t  pa r t i e  du  g rand  tab leau  h i s to r i que .  C 'es t  à  ce  s tade  de  son
déve loppemen t  qu ' i l  i n t rodu i t  une  no t i on  nouve l l e ,  ce l l e  du  " s t y l e "  qu i

f a i t  l ' un i t é  d ' une  époque  ou  même d 'é lémen ts  h i s to r i ques  d 'une  mo ind re

importance.  11 par le du "costume d3s époques",  du "sty le de chaque cons-

. . .  .  : - -  -  : ' . r ' :  j . l= - - - " -

( 2 1 1 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  3 8  :  " O i e  F r e i h e i t  l i t t  d a d u r c h  u n g e m e i n ,
und der  ganze Staat  arbe ' i te te e iner  neuen Verfassung entgegen,
wor in a l lmdhl ich jeder  l lensch,  eben wie unter  den spâtern rômischen
Kaisern,  zum Bi i rger  oder  Rechtsgenossen aufgenonmen und seine
Verb ind l i chke i t  und  P f ] i ch t  au f  de r  b lossen  E iqenscha f t  von  Un te r -
tanen gegrûndet  werden sol l te" .

(212 )  ù  ve r ra tou te fo i s  que  Môse r  adap te  à  son  sys tème  l a  no t i on  de  con -
t ra t  soc ia l  e t  ce l l e  de  vo lon té  qéné ra le .
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t i t u t i on ,  de  chaque  1o i "  e t  même de  " chaque  te rme  anc ien "  (213 ) .  A

une éDoque donnée " tous les ar ts  et  même les dépêches et  les le t t res

d ' a m o u r  d ' u n  d u c  d e  R i c h e l i e u  o n t  u n  s t y l e  p a r t i c u l i e r  q u i  f a i t  q u ' i 1 s

ont  quelques rapports  entre eux.  Chaque guerne-a sa.  propre tonai i té  et

les actions. pol it iquesi ont,Teun ço.Ioris,. leur costune- et leur manière
p rop re "  (214 ) "  Tous  ces  te rmes  évoquen t  à  I a  f o i s  l ' i dée  d ' i nd i v i dua l i -

t é  i r r éduc t i b l e  e t  ce l l e  d ' hannon ie .  I l s  son t  emprun tés  au  vocabu la i re

es thé t i que  e t  r appe l  l en t  que  depu i s  l ' époque  des  revues  mora l i san tes  l a

réal i té  empir ique const ' i tue pour Môser un tout  hannonieux dans lequel

les moindres par t ies fornent  à leur  tour  des uni tés cohérentes et  har-

mon ieuses .  Ce  qu i  é ta i t  au t re fo i s  va lab le  de  l a  na tu re  e t  de  I ' a r t
q u i  s ' e n  i n s p i r e  I ' e s t  m a i n t e n a n t  d e  l ' h ' i s t o i r e .  E n  a p p l i q u a n t  à  c h a q u e
pé r iode  h i s to r i que  ou  même à  des  é lémen ts  p lus  modes tes  l a  no t i on  de

s ty le ,  Môse r  res te  f i dè le  à  sa  concep t i on  qu i  f a i t  de  I ' h i s to i re  une

épopée ,  c ' es t -à -d i re  une  oeuv re  d ' a r t .  Jusqu 'à  p résen t  on  pouva i t  sup -
pose r  qu ' i 1  ne  p rê ta i t  son  a t t en t i on  qu 'à  1a  cohé rence  des  fa i t s  oo l i -

t i ques  e t  des  i ns t i t u t i ons  pe rÇus  dans  l eu r  évo lu t i on  ch rono log ique .

Cet te perspect ive d iachronique est  maintenant  complétée par  une perspec-

t i ve  synch ron ique  qu i  ne  conce rne  pas  seu lemen t  l e  doma ine  po l i t i que

ma is  auss i  t ous  l es  doma ines  de  l a  v i e  po l i t ' i que ,  économique  e t  cu l t u -

re l ' le  à une époque donnée.  Entre ces d i f férents domaines apparemment

étrangers les uns aux autres l t ' lôser  établ i t  des rapports  qui  révèlent  1e

ca rac tè re  un i t a i r e  d ' une  pé r i ode  e t  d ' où  résu l t e  un  s t y l e  comnun  qu i  se

mani feste dans les phénomènes 1es p lus d ivers.  La conséquence qui  dé-

cou le  de  ce  p r i nc ipe  de  I ' un i t é  de  s t y l e  es t  qu 'on  ne  peu t  pas  é tud ie r

I ' h i s to i re  po l  i t i que  sans  é tud ie r  en  nême temps  I ' h i s to i re  cu l t u re l  l e

au sens 1e p lus large du tenne' :

" L ' h i s t o i r e  d e  l a  r e l i g i o n ,  d u  d r o i t ,  d e  1 a  p h i l o s o p h i e ,

des  a r t s  e t  des  be l l es - l e t t r es  es t  sans  aucun  dou te  i n -

sépa rab ie  de  l ' h i s to i re  po l  i t i que .  Chaque  gue r re  a  sa
p rop re  t ona l i t é  e t  l es  ac t i ons  po l i t i ques  on t  l eu r  co -

( 2 1 3 )  P r é f a c e ,  H K A  X I I ,  1  ,  p .  4 3 .

I ^ . r \  - 1  .  a

l l t + t  ! D L a .
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l o r i s ,  l eu r  cos tume  e t  l eu r  man iè re  p rop re  en  re la -

t i o n  a v e c  1 a  r e l  i g i o n  e t  l e s  s c i e n c e s "  ( 2 ' 1 5 ) .

0n  re lève ra  que  Môse r  i ns i s te  su r  l a  no t i on  de  " rappo r t "  qu i  es t  1e

mot-c lé de 1 'Espr i t  des Lois où les lo is  sont  étudiées dans le  " rapport"
qu 'e l l es  on t  avec  l es  d i f f é ren ts  doma ines  de  l a  réa l i t é  phys ique  e t  hu -

maine.  Conrne Montesquieu,  i l  é tabl i t  entre ces d i f férents facteurs qui

dépendent  les uns des autres une cer ta ine h iérarchie dans la  mesure où

le facteur  pol i t ique prédomine et  où tous les autres lu i  sont  subordon-

nés  e t  ne  se rven t  ou 'à  m ieux  l e  sa i s i r .  Ce t te  subo rd ina t i on  es t  év iden -

te lorsque Môser écr i t  i

" L ' h i s t o r i o g r a p h e  ( . . . )  p r e n d r a  c h a q u e  f o i s  d a n s  l ' h i s -

t o i r e  des  a r t s  e t  des  sc iences  l es  é lémen ts  qu i  l u ' i

seront  nécessai res pour rendre compte des changements

es  modes  po l i t i ques "  (216 ) .

S ' i I  a  t endance  co rme  Môse r  à  t ou t  subo rdonne r  à  I a  po l i t i que ,  f 4on tes -

qu ieu  pa r l e  p lus  f r équemmen t  de  1 ' esp r i t  géné ra1  d 'une  na t i on  que  de

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

que  qu i  dé te rm ine  ce lu i  de  t e l l e  ou  te l l e  i ns t i t u t i on  qu ' i 1  examine  ;
ma is ,  d ' une  man iè re  géné ra1e ,  sa  v i s i on  des  choses  es t  p l us  spa t i a l e

que temporel le  et  i l  use assez rarement  de ternes ernpruntés au domaine

de I 'esthét ique,  comne de celu i  de "sty le" .  f ' lôser  d i f fère encore en ce-

c i  de  Mon tesqu ieu  qu ' i 1  é la rg i t  cons idé rab lemen t  i e  doma ine  des  é lémen ts

que  I ' h i s to r i en  do i t  p rend re  en  cons idé ra t i on  e t  qu ' i l  p rê te  davan tage

a t ten t i on  aux  phénomènes  cu l t u re l s ,  en  pa r t i cu l i e r  à  l a  ph i l osoph ie ,

aux  a r t s  e t  aux  be l l es - l e t t r es .  Su r  ce  po in t  i 1  es t  p l us  p roche  de

Vo l ta i re  don t  i l  a  pu  fo r t  b i en  s ' i nsp i re r  éga lemen t ,  au tan t  que  de

Wincke lmann ,  pou r  é labo re r  sa  no t i on  de  " s t y l e "  d ' une  pé r i ode .  La  pen -

sée  h i s to r i oue  de  I ' au teu r  de  I 'Essa i  aun  1 -es  noeu?s  se  ca rac té r i se ,  en

l ^ . . \  d  . .



- 8 8 1  -

e f f e t ,  pa r  l e  souc i  de  ramener  l es  t r a i t s  i so lés  d ' une  époque  ou  d 'un
peup le  à  un  dénomina teu r  co rn rnun  qu ' i l  appe l I e  "esp r i t "  ou  pa r fo i s  "gé -

n i e " .  L a  n o t i o n  d " ' e s p r i t  d ' u n  p e u p l e "  n ' e s t  p a s  d e  l ' i n v e n t i o n  d e

Vol ta i re.  0n la  t rouve déjà chez Bossuet ,  chez Saint -Evremond,  chez

Le ibn i z ,  chez  Bou la inv i l l  i e r s ,  chez  I ' abbé  Dubos  e t  su r tou t  chez  l ' Î on -

tesqu ieu  qu i  l u i  a  donné  son  exp ress ion  l a  p lus  pa r fa i t e .  Ma is  f  i dée

d 'app l  i que r  ce t t e  no t i on  dé jà  cou ran te  aux  d i f f é ren tes  époques  de  l ' h i s -

t o i r e  semb le  b ien  ê t re  d ' o r i g i ne  vo l t a i r i enne  (?17 ) .  Au  chap i t r e  qua t re -

v ingt  de I 'Essai  sur  Les noeura Vol ta i re af f i rme que son but  a toujours
é té  d ' examine r  I ' esp r i t  du  t emps ,  ca r  c ' es t  l u i  qu i  d i r i ge  1es  g rands

événements du monde. Le Sièele de Louis fff cornmence Dar ces mots :

"Ce  n 'es t  pas  seu lemen t  l a  v i e  de  Lou i s  X IV  qu 'on  p ré -

tend  éc r i r e ,  on  se  p ropose  un  p lus  g rand  ob je t .  0n

veut  essayer de peindre à la  postér ' i té ,  non les act ions

d 'un  seu l  hon rne ,  ma is  l ' esp r i t  des  hommes  dans  l e  s r ' è -

.  c 1 e  1 e  p l u s  é c l a i r é  q u i  f u t  j a m a i s "  ( 2 1 8 ) .

Dans le chapi t re quatre-v ingt-deux de 1 'Essai  sur  Les noeurs i l  est  en-

core d i t  que tout  homne est  formé par  l 'espr i t  de son temps et  que rares

sont  ceux qui  s 'é1èvent  au-dessus des moeurs de leur  époque.  Dans ses
deux  g rands  ouv rages  d 'h i s to i re ,  Vo l t a i r e  s ' es t  e f f o r cé ,  en  ou t re ,  de
montrer  corment  I 'espr i t  du temps ne se mani festa i t  pas seulement  dans
1e  doma ine  de  l a  po l i t i que ,  ma is  enco re  dans  ceux  de  l ' économie ,  de  l a
re l i g i on ,  de  l a  ph i l osoph ie ,  des  a r t s  e t  des  be l l es - l e t t r es .  I l  es t  donc
fo r t  p robab le  que  c ' es t  chez  1u i  que  Môse r  a  pu i sé  ses  ré f l ex ions  su r  l e

(217) F,  Meinecke,  Die Entstehung des f l is tonlsrnts,  :p .  c i i . ,  p .  103,
es t ime  que  Vo l t a i re  a  f a i t  p reuve  d 'une  o r i _o ina l i t é  f éconde  en  app l i -
quan t  l a  no t i on  d " ' esp r i t "  aux  pé r ' i odes  h i s to r i ques .  I l  conv ien t
tou te fo i s  de  rappe le r  qu 'en  se  p roposan t  d ' examine r  l es  i i t ens ; i -
n ies du peuple romain aux d iuers ternps de la  républ ique,  Saint -
Evremond avai t  donné I 'exemple de cet te méthode dès 1563,  un exem-
p le  qu i  n ' a  ce r ta inemen t  pas  échappé  à  l ' a t t en t i on  de  Môse r .

(218 )  Vo l t a i r e ,  S iècLe  de  Lou i s  X IV ,  éd .  Bou rgeo i s ,  Pa r i s ,  12e  éd . ,  1923 ,
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s t y l e  des  pé r i odes  qu ' i i  déve loppe  dans  l a  conc lus ion  de  sa  P ré face .

L 'a l l us ion  au  duc  de  R iche l i eu  con f i rme  enco re  ce t te  hypo thèse .  Dans
1a  p ra t i que ,  I ' au teu r  a l ' l emand  n 'a  guè re  réa l i sé  ce  p rog ramme.  Dans  l e

t a b i e a u  q u ' i i  d o n n e  d e s  q u a t r e  p é r i o d e s  d e  l ' h i s t o i r e  a l l e m a n d e  i l  s ' e n

t i en t  essen t ' i e l l emen t  à  I ' examen  des  phénomènes  po l i t i ques .  La  ph i l oso -

p h i e  e t , 1 a  r e l i g i o n  n ' i n t e r v i e n n e n t  q u ' à  1 a  f i n ,  d a n s  l e  p a s s a g e  q u i

s i gna le  f  i n f l uence  du  ch r i s t i an i sme  e t  de  1a  ph i l osoph ie  des  Lumiè res

sur  
' l  
a  1égis lat ' ion moderne.  I l  en sera de même dans I ' In tnoà,rc ' t ioz :é: : ! -

ra le o i t  les facteurs évoqués sont  p lutôt  ceux qu 'étudie également  ! lon-

tesquieu dans 1 'Espr" i t  d .es Lois.  L 'Histo i re d ' )snabtack restera,  malgré

1es  p ro je t s  amb i t i eux  que  Môse r  emprun te  à  Vo l t a i r e ,  un  ouv rage  d 'h i s -

t o i r e  p o l i t i q u e  b i e n  p l u s  q u ' u n  o u v r a g e  d ' h i s t o i r e  g é n é r a 1 e ,  à  l a  f o i s
pol i t ique et  cu l ture l le  dans la  manière de 1 'Essai  sun Les ice ' . , . t "s  ov dr t

> L e c L e  a e  L o u L s  L L V .

L'étude de la  Préface nous a permis de dégager un nombre assez

cons idé rab le  d ' é l émen ts  qu i  do i ven t  l eu r  o r i g i ne  aux  l ec tu res  f r ança i -

ses  de  Môse r .0n  reconna î t  l ' i n f l uence  p robab le  de  Vo l t a i r e  dans  l e  sou -

c i  que  man i fes te  l " l ôse r  d ' assu re r  l a  cohé rence  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que

e t  su r tou t  dans  sa  concep t i on  du  " s t y l e "  des  d i ve rses  pé r i odes ,  une  con -
cep t i on  que  I ' on  t r ouve  dé jà  chez  Sa in t -Ev remond .  Ce  de rn ie r  a  pu  éga le -
m e n t  d o n n e r  à  I ' a u t e u r  d e  I a  P r é f a c e  I ' i d é e  d ' e x p l i q u e r ' l e  d e v e n i r  h i s -

t o r i que  à  pa r t i r  d ' un  schéma in i t i a l  qu i  se r t  de  no rme  de  ré fé rence .

Rousseau  es t  p résen t  d ' une  man iè re  t ou te  néga t i ve ,  dans  l a  mesu re  o i r  i l

es t  l e  p rem ie r  à  ê t re  v i sé  à  t r ave rs  l a  cn i t i que  des  i déaux  human i ta i res

du  ph i l osoph i sme .  0n  dev ine  tou te fo i s  qu ' i l  i n te rv ien t  d ' une  man iè re
pius pos ' i t ive dans la  descr ipt ion des premières sociétés des paysans

saxons indépendants.  l , la is  le  développement que Môser consacre dans sa
Pré face  à  l ' âge  d 'o r  res te  t r op  succ inc t  pou r  qu 'on  pu i sse  y  déce le r
une  i n f f uence  tang ib le  de  l ' au teu r  du  Con tna t  socn )aL .  L ' au teu r  avec  l e -
que l  Môse r  semb le  p résen te r  l e  p lus  d ' a f f i n i t és  es t  l 4on tesqu ieu .  Son
empre in te  es t  sens ib le  un  peu  pa r tou t ,  ma is  d ' une  rnan iè re  assez  d i f f u -
se.  0n songe à I 'auteur  des Considérat ions autant  qu 'à Vol ta i re ou à
Sa in t -Ev remond  l o r sque  Môse r  pa r t  à  l a  quê te  d ' un  p r i nc ipe  no rma t i f  qu i

détennine tout  le  processus h is tor ique.  Mais c 'est  sur tout  1 ' iscy," - - ,  -ae
Lois qui  a fourn i  un cer ta in nombre d 'é léments souvent  importants :  une
concep t i on  nouve l l e  e t  mo ins  mécan i s te  de  l a  causa l i t é ,  I ' i dée  d " ' esp l i t
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géné ra l  d ' une  na t i on " ,  une  ce r ta ine  man iè re  de  concevo i r  l e  passage

des  i ns t i t u t i ons  ge rman iques  p r im i t i ves  au  sys tème  féoda l ,  que lques

ape rçus  su r  l es  anc iennes  l i be r tés  gennan iques ,  l a  no t i on  de  pouvo i r

i n t e r m é d i a i r e  e t  c e l l e  d ' u n  r é g i m e  p a r l e m e n t a i r e  à  I ' a n g l a i s e ,  e n f i n

1a prédominance du facteur  pol ' i t ique auquel  sont  subordonnés tous les

autres.  I l  faut  reconnaî t re toutefo is  que les rapprochements avec

Saint -Evremond,  Vol ta i re,  Rousseau et  l tontesquieu auxquels a donné

l i eu  I ' ana l yse  de  l a  P ré face  re lèven t  p resque  tous  de  1 'hypo thèse .  Ces

f i l i a t i ons  ne  son t  pas  r i gou reusemen t  vé r i f i ab les .  Ce r ta ins  é lémen ts
peuven t  t ou t  auss i  b i en  p roven i r  d ' au t res  sou rces ,  en  pa r t i cu l  i e r  t ou t

ce  qu i  conce rne  l ' app l i ca t i on  de  c r i t è res  es thé t i ques  à  l ' h i s to i re ,  un

doma ine  où  f  i n f l uence  de  Wincke lmann  e t ,  à  un  mo ind re  deg ré ,  ce l l e  de

Le ibn i z  son t  t ou t  auss i  p robab les .  Aucune  ré fé rence  exp l i c i t e  à  l ' un

ou  I ' au t re  des  au teu rs  f r ança i s  qu i  on t  é té  nommés  n 'appa ra î t  dans  l a

Préface.  C'est  sur tout  par  ext rapolat ion,  à par t i r  des af f i rmat ions
que 1 'on t rouve dans les documents contemporains de la  genèse de l ' . ï i " - -

to i re d ' )snabnuek qu 'on a pu fa i re quelques comparaisons qui  ne soient
pas  t rop  hasa rdeuses .  L ' i n té rê t  de  l a  P ré face  rés idê  mo ins  dans  l es  i n -

d i ca t i ons  assez  modes tes  qu 'e l l e  f ou rn i t  su r  l es  sou rces  f rança i ses  de
' l a  pensée  h i s to r i que  de  Môse r  que  dans  ce l l es  qu 'e1 le  donne  su r  ce t t e
pensée  e l l e -même.  L ' au teu r  y  expose  sa  v i s i on  géné ra le  e t  assez  nouve l -

l e  de  l ' h i s to i re  a l l emande  e t  i l  y  i nd ique  l es  g rands  p r i nc ipes  qu i

conmandent  toute sa conceot ion du devenir  h is tor ique.  En t racant  le  ta-

b leau  des  qua t re  pé r i odes  qu ' i l  c ro i t  pouvo i r  d i s t i ngue r  dans  l e  passé

a l l emand ,  i l  f ou rn i t  l e  cad re  géné ra l  dans  l eque l  se  s i t ue  1 ' époque
qu' ' i ' l  va étudier  dans la  première par t ie  de 1 ' l l is to i re d ' )snabp-rct ,  dans

cette Int"oduction générale de 1768 qui reprend, pour le préciser et le

compléter ,  le  tableau assez succinct  qu ' i l  donne dans sa Préface de la
p rem iè re  pé r i ode  de  I ' h i s to i re  a l l emande ,  1 ' âge  d 'o r  des  paysans  i ndé -
pendants de sa Saxe nata le.  En passant  de la  Préface à 1 ' In ty ,cct ic=l : - ,

génénaLe,  on passe du mani feste qui  expose un prograrmne sans l 'appro-

fondi r  au t ravai l  d 'érudi t ion amplement  documenté et  dûment  annoté.

Les références aux sources y sont  nombreuses et  on y rencontre t rès f ré-
quenùnent  des noms f rançais.  Le lecteur  n 'y  sera donc p lus rédui t  à  pro-

céder à des rapprochements hasardeux,  mais i1  pourra étayer  sa démons-
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t rat ion sur  des af f i rmat ions précises.  L 'examen de f  in i t 'c i tc : - - : r  1 i -
néyaLe lu i  permett ra de conf i rmer cer ta ines hypothèses auxquel les a

donné  I i eu  I ' é tude  de  Ia  P ré face  e t  de  comp lé te r ' l a  I i s t e  des  emprun ts

aue Môser a fa i ts  à ses sources f rancaises Dar un cer ta in nombre d 'é-

l émen ts  nouveaux  don t  I ' impo r tance  n 'es t  pas  nég l i geab le .

S i  l ' on  excep te  l e  second  chap i t r e  qu i  a  un  ca rac tè re  p lus  géo -

graphique qu 'h ' is tor ique et  qui  concerne également  I 'époque contempora ' i -

ne,  la  première par t ' ie  de 1 'Histo i re dt1snabntct  est  ent ièrement  consa-

c rée  à  l ' an t ' i qu i t é  ge rman ique  e t  p l us  spéc ia lemen t  à  I ' h i s to i re  des  an -

c iens  Saxons  j usqu 'à  l eu r  i n tég ra t i on  dans  I ' emp i re  ca ro l i ng ien .  En

s 'appuyan t  su r  des  documen ts  don t  l a  va leu r  sc ien t i f i que  l u i  semb le

être assurée,  Môser veut  démontrer  que les habi tants de sa province

éta ient  autrefo is  l ibres et  indépendants et  que leurs inst i tu t ' ions

é ta ien t  conçues  pou r  ga ran t i r  ce t t e  l i be r té  e t  ce t t e  i ndépendance  qu ' i 1s

on t  su  ma in ten i r  con t re  l es  peup les  vo i s i ns  e t  con t re  l es  Roma ins  e t  mê-

me ,  moyennan t  que lques  concess ions ,  sous  1 'au to r i t é  de  Char ' l emagne .  En

se  p roposan t  d ' é tud ie r  avec  tou te  l ' ob iec t i v i t é  qu i  ca rac té r ' i se  I ' au -

thent ique h is tor ien les inst i tu t ions des anciennes peuplades saxon-

nes et  de dégager 1 'espr i t  qui  assure la  cohérence de ce système pol i -

t i que ,  i l  i nnove  i ncon tes tab lemen t .  Pe rsonne  n 'ava i t  t r a i t é  avan t  l u i
' le  

thème des anciennes l iber tés germaniques avec autant  de précis ion et

sur  un champ géograph' iquement  aussi  rest re int .  La première par t ie  de

1'Histo i re d '1snabm,rck n 'est  pas encore à proprement  par ler  une h is to i -

re de terr i to i re d 'Osnabruck au sens exact  du terme,  mais e l le  of f re

une h is to i re des peuplades saxonnes qui  ont  occupé un espace dans lequel

se s i tuera le  futur  évêché.  l t lôser  par le également  de l 'h is to i re des

moeurs et  des inst i tu t ions des autres peuples german' iques ;  mais i l  le

fa i t  su r tou t  pou r  sou l i gne r  l e  ca rac tè re  o r i g i na l  des  anc iens  Saxons .

I l  s ' e f f o r ce  d ' app l  i que r  au  doma ine  res t re in t  de  l a  Basse -A l l emagne  ce
que  l es  au teu rs  roma ins ,  p l us  pa r t i cu l i è remen t  Tac i t e ,  on t  d i t  des  Ger -

ma ins  en  géné ra l .

La  ré fé rence  à  l ac i t e  mon t re  dé jà  que  s ' i l  a  i nnové  en  l im i t an t

son  su je t  pou r  1 ' essen t i e l  à  une  rég ion  pa r t i cu l i è re ,  Môse r  n ' es t  pas
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1e  p rem ie r  à  en t rep rend re  I ' é tude  de  I ' an t i qu i t é  ge rman ique  e t  qu ' i I
n ' es t  pas  l e  p rem ie r  non  p lus  à  abo rde r  l e  t hème  des  anc iennes  l i be r -
tés germaniques.  Son entrepr ise s ' inscr i t  dans une t radi t ion qui  re-
mon te  à  Tac i t e  e t  qu i  a  é té  rep r i se  au  XV Ie  s ièc le ,  en  F rance ,  en
Ang le te r re  e t  en  A l l emagne ,pa r  des  au teu rs  qu i  vou la ien t  so i t  sous t ra i -
re la  nat ion dont  i ' ls  fa isa ient  par t ie  à des in f luences ét rangères qui

l ' ava ien t  p r i vée  de  son  i den t i t é  ou  de  ses  d ro i t s  anc iens ,  so i t  a f f i r -
mer  l es  d ro i t s  t r ad i t i onne l s  de  ceux ,  nob les  ou  s imp les  c i t oyens ,  qu i
avaient  été lésés dans leurs prérogat ives par  un pouvoir  centra l  consi -
déré come usurpateur ( 219 ) .

En Al lemagne,  par  exemple,  ce sont  les Humanistes ou ies Réfor-
mateurs et  leurs par t isans qui  ont  voulu remett re en cause la doct | ine
de  l a  " t r ans la t i o  imper i i "  en  démon t ran t  que  1 'Emp i re  a l l emand  n 'é ta i t
pas  s imp lemen t  I ' hé r i t i e r  de  l a  Rome an t i que  ma is  qu ' i l  dé r i va i t  des
anc iennes  i ns t i t u t i ons  ge rman iques  (?20 ) .  L ' i n ten t i on  p r i nc ipa le  de  l a
po1émique  é ta i t  de  I i bé re r  l 'A l l emagne  de  I ' i n f l uence  roma ine  e t  de  tou t
ce qui  venai t  de Rome et  qui  éta i t  percu comme un corps ét ranger,  mal
adap té  à  1a  t rad i t i on  na t i ona le  :  c ' es t  a i ns i  qu 'U l r i ch  von  Hu t ten
s 'est  v igoureusement  at taqué au dro i t  roma' in  auquel  i l  opposai t  le  v ieux
d r o i t  a l l e m a n d ,  p l u s  c l a i r  e t  p l u s  s i m p l e  ( 2 2 1 ) .  S u r  l e  p l a n  d e  1 a  p o -
l i t i que  i n té r i eu re ,  ce r ta ins  s ' i nsp i ra ien t  des  l  i be r tés  ge rman iques  tan -
tôt  pour  appuyer les revendicat ' ions des pr inces contre le  pouvoir  impé-
r ia l ,  tantôt ,  chez les p lus radicaux,  corme Thonas l4Linzer ,  pour  af f i r rner
les dro i ts  du peuple contre les pr inces (?22) .  Le problème des l iber tés
a l l emandes ,  en  pa r t i cu l i e r :  ce lu i  de  l a  l i be r té  des  p r i nces ,  a  connu  un
regain 'd 'actual i té  au moment de la  guerre de Trente ans et  a donné l ieu

(219 )  L ' h i s to i re  de  l ' i dée  des  anc iennes  l i be r tés  ge rman iques  a  é té  é tu -
d iée  pa r  E rw in  Hô l z l e ,  "D ie  I dee  de r  a l t ge rman ischen  F re ihe i t  vo r
l 4on tesqu ieu .  F ragmen te  aus  de r  Gesch i ch te  po l i t i s che r  F re ihe i t s -
Bestrebungen in Oeutschland,  England und Frankre ich vom XIV.  b is
zum XVII I .  Jahrhundert" .  In  z  t i is tonische Zei isehni iÉ,  cahier  n.  5,
I t l un i ch ,  1925 .

( 2 2 0 )  E .  H ô l z l e ,  o p .  c i t . ,  p .  9  s q .

( ? 2 1 )  I b i d . ,  p . 1 5 .

(?22 )  I b i d . ,  p .  17  sq .
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à des débats auxquels ont  par t ic ipé des savants cornne l ' {ugo l rot ius et

Hernann Conr ing:

En  F rance ,  on  i nvoqua i t  r no ins  l es  v i e i l l es  l i be r tés  ge r rnan iques

que  ce l l es  des  F rancs  qu i  ava ien t  occupé  l a  Gau le  au  Ve  s ièc le '  La  ré -

férence au modèle f ranc apparaî t  chague fo is  que l 'on veut  s 'opposer à

I ' au to r i t a r i sme  du  pouvo i r  r oya l .  Dé jà :à  l ' époque  des  gue r res  de  re l  i -

g i on ,  1e  ca l v i n i s te  F ianço i s  Ho tnan  évoque  dans  son  ouv rage  p r i nc ipa l  '

1a  F ranco -GaLL iÆ,  qu ' i l  pub l i e  en  1575 ,  l ' assemb lée  du  peup le  f r anc  pou r

réc lamer une monarchie é ' lect ive dont  les pouvoirs  sera ient  l imi tés par

l e  second  e t  l e  t i e r s  o rd re  cons t i t ué  en  é ta t s  (223 ) .  De  te l l es  reven -

d i ca t i ons  s ' exp r imen t  sous  des  fo rmes  d i ve rses  à  1 ' époque  de  Ia  F ronde ,

à  l ' o c c a s i o n  d e  l a  l u t t e  d e s  n o b l e s  c o n t r e  1 ' a b s o l u t i s m e  d e  L o u i s  X I V

( ? ? 4 )  e t  j u s q u ' à  l a  v e i l l e  d e  l a  R é v o l u t i o n  f r a n ç a i s e .  0 n  c o n n a i t  l e  d é -

ba t  qu i  a  opposé  I ' abbé  Dubos ,  pa r t i san  conva incu  de  l a  monarch ie  abso -

1ue ,au  marqu i s  de  Bou la inv i l l i e r s  qu i  f a i t  dans  son  l l l s i o i r e  i e  
- ' ' : r - c ' e - .

gouuerqlement  de lv ,anee,  publ ié  en 1727,  des nobles les descendants de

I ' anc ienne  a r i s toc ra t i e  f r r anque ,  éga le  du  ro i  qu 'e l1e  é l  i sa i t  en  son

se in .0n  sa i t  éga lemen t  que  Mon tesqu ieu ,  avoca t  des  pa r l emen ts  dans  l eu r
' I  
u t te contre I  'absol  ut i  sme royal  ,  prend par t ie  dans I  '  ls2r ' -= :ee , : ' - . '

con t re  Dubos  pou r  Bou la inv i l l i e r s  don t  i 1  rep rend  l es  t hèses  en  l es

nuançan t  que lque  peu .  l 4a i s  sa  sou rce  1a  p lus  so l i de  es t  l ' . ' j j s ; : j ! 1e  a ' . : . ' -

gLe te r re  de  Rap in  de  Thoy ras  qu i  I ' a  i n i t i é  à  l ' h i s to i re  du  sys tème  po -

l i t i q u e  a n g l a i s  e t  q u i  1 u i  a  t r a n s m i s  l ' i d é e  d ' u n  E t a t  m i x t e ,  n i  p o p u -

1 a i r e ,  n i  a b s o l u t i s t e ,  s e l o n  l e  m o d è l e  b r i t a n n i q u e  ( 2 2 5 ) .

A  pa r t i r  du  XV I I I e  s i èc ' l e ,  on  s ' i nsp i re ,  en  e f f e t ,  en  F rance  de

p lus  en  p lus  des  théo r i es  po l i t i ques  ang la i ses  qu i  on t  commencé  à  p ren -

dre forme à l 'époque de la révolut ion pur i ta ine et  qui  ont  été préc isées

à  I ' époque  de  l a  Res tau ra t i on ,  à  | ' occas ion  des  déba ts  qu i  on t  opposé  1e

part i  Whig au par t i  lorV (?26) .  Outre- l t lanche le rappel  des l iber tés an-

(?23)  tund. ,  p .  49  sq .

(224)  C'est  a ins i  qu 'ont  paru en 1589 Les so, ' to iz 's  ie  - ia  î ' ta- . :e  ze: , : :z
a t t r i bués  à  M iche l  Levasso r ,  au teu r  ca l v i n i s te  ré fug ié  en  Ho l l ande
ap rès  1a  révoca t i on  de  I 'Ed ' i t  de  Nan tes .

(?25 )  E .  Hô l z l e ,  oo .  c i t . ,  p .  104  sQ.  i ' l ôse r  posséda i t  1 ' ouv rage  de  Rap in
de thoyras dans sa b ibf  io thèque.

(?26) rbid., p. 59 sq.
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g lo -saxonnes  es t  su r tou t  d i r i gé  con t re  une  monarch ie  qu i  es t  cons idé -

rée comme l 'hér i t ière des envahisseurs normands.  Tandis aue Nathanael

Bacon  é tud ie  dé jà  1a  cons t i t u t i on  des  anc iens  Saxons  pou r  j us t i f i e r

l ' idée d 'une monarchie modérée par  un par lement  ar is tocrat ' ique,  John Hare

écrit en 1647 son Eù'tards Ghost or Antinorcnanien pour prouver que

Gu i l l aume  l e  Conqué ran t  é ta i t  un  usu rpa teu r  e t  que  l es  Ang la i s ,  membres

de  l a  na t i on  t eu ton ique ,  do i ven t  réc lamer ' l eu rs  anc iens  d ro i t s  e t  l eu r

l i be r té  oe rdue .  A  l a  même époque  l e  pa r t i  des  Leve l l e r s  é tab l i t  l e  l i en

entre les idées ant inonnandes de Hare et  les revendicat ions extrémistes
des démocrates (227) .  D 'autres . théor ic iens de la  révolut ion pur i ta ine

s 'a t t achen t  à  l a  no t i on  du  "b i r t h r i gh t " ,  du  d ro i t  na tu re l  qu ' i i s  con fon -
den t  avec  l es  l i be r tés  hé r i t ées  des  Saxons .  Un  i so lé ,  James  Har r i ng ton ,
que l4ontesquieu c i te  dans I ' f lspr" i t  des Lois,  étudie dans son )ceana 1e
gouvernement  goth ique et  le  système féodal  que les "Teutons"  ont  in t ro-

du i t  en  Grande -B re tagne  e t  qu i  dev ra i t  abou t i r ,  se lon  l es  voeux  de  l ' au -

teur ,  à une forme de républ ique qui  sera i t  une ar is tocrat ie  modérée (228) .

A  Ia  f i n  du  XV I Ie  s ' i èc le ,  au  momen t  de  Ia  Res tau ra t i on ,  W i l l i an r  Ï enp le
reprend les idées de Harr ington sur  le  féodal isme goth ique pour concevoir
également  un gouvernement  ar is tocrat ique fondé sur  les grands oropr ié-
t a i res  (229 ) ,  a l o r s  qu 'à  1a  même époque  A lge rnoon  S idney  s ' en  p rend  v io -
lerrnent ,  dans ses Discouses concerning gouermenent)  à l 'absolut isme royal

e t  f a i t  1 ' apo log ie  des  l i be r tés  ang lo -saxonnes .  Comne  l a  ma jo r i t é  des

éc r i va ins  po l i t i ques  ang la i s ,  i 1  ne  p rend  pas  p ré tex te  du  re tou r  aux  t ra -
d i t i ons  d ' o r i g i ne  ge rman ique  pou r  p ropose r  des  so1u t i ons  ex t rêmes .  I l  es t
également  par t isan d 'une monarchie modérée dans laquel le  i l  in t rodui t  des
é' léments démocrat iques et  d 'autres qui  sont  p lutôt  de nature ar is tocrat i -
q u e  ( 2 3 0 ) .

0n notera que tous ces ouvrages qui  font  référence aux l iber tés
germaniques n 'ont  que t rès rarement  un caractère purement  sc ient i f ique et
qu ' i l s  se rven t  en  géné ra1  à  sou ten i r  une  cause  po l i t i que .  IYon tesqu ieu  a

(227 )  I b i d . ,  p .  65  sq .

( ? ? 8 )  r b i d . ,  p .  8 0 .

(  ?2q\  rh ;â  n  Q(

(23A)  I b i d . ,  p .  93  sq .
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é té  I ' un  des  o rem ' i e r s  à  f onde r  ses  t hèses ,  don t  l ' i n ten t i on  po l i t i que

n'est  au demeurant  pas exclue,  sur  un examen plus r igoureux des inst i -

tu t ions genî laniques.  I1  a préparé a ins i  d i rectement  le  terra in sur  le-

oue l  Môse r  e t  ses  successeu rs  de  l ' éco le  h i s to r i que  a l l emande  on t  pu

travai l ler .  I l  est  for t  probabie que 1 'auteur  de 1 ' : l is tc i re c 'asztZt ' . ' :<

ne coonaissai t  pas tous ces écr i ts  qui  ont  été rédigés depuis le  XVIe

sièc le et  dans la  sui te desquels se s i tue son ouvrage.  I l  a  cependant

1u quelques uns des auteurs ' les p lus imoortants qui  ont  abordé le thème

des  l  i be r tés  gennan iques .  I l  posséda ' i t  dans  sa  b ib l i o thèque  1es  p lus

importants ouvrages de Hugo Grot ' ius,  de Hermann Conr ing,  qu ' i l  c i te  dans

1'Histo ine dt )snabntck,  et  de Wi l I iam Tenple.  le  De ant iqai ta ie et  ata=" ' .

republ icae Batauotwn que Grot ius a publ ié  en 1610 pour défendre les 1 i -

be r tés  de  sa  pa t r i e  ho l ' l  anda i se  n ' a  pas  d r i  l e  l a i sse r i nd i f f é ren t  (231 ) .

Co r rne  l ' éc r i va in  osnab rucko i s ,  G ro t i us  pa r t  de  1 ' expé r i ence  h i s to r i que

oou r  é labo re r  sa  t héo r i e  po l i t i que .  I l  r econna î t  dans  l es  i ns t i t u t i ons

contemporaines de son pays les t races de I 'ancienne const i tu t ion batave

qu ' i l  cons idè re  co rme  une  va r i an te  de  I ' an t i que  E ta t  ge rman ique  (232 ) .

I l  sou l i gne  l e  ca rac tè re  a r i s toc ra t i que  de  ce t  E ta t :  l es  Germa ins ,  r e -

marque - t - i l ,  ne  conna i ssa ien t  que  1e  gouve rnemen t  de  p lus ieu rs '  Le  ro i

n ' é ta i t  que  l e  p rem ie r  pa rm i  ] es  nob les  e t  son  pouvo i r  é ta i t  l i r n i t é  pa r
' l a  

l o i  e t  pa r  l a  pu i ssance  dg  1a  nob lesse  qu i  pa r tagea i t  dans  I ' assem-

b lée  na t i ona le  l ' au to r i t é  souve ra ine  avec  l e  monarque  e t  l es  dé1égués

du  peup le .  B ' i en  qu ' i l  s ' i nsp i re  conme Môse r  de  Tac i t e ,  sa  concep t i on  de

l 'Etat  germanique est  donc moins démocrat ique que cel ' le  qui  est  exposée

dans l 'H is to ix ,e d 'osnabmtck.  Chez Conr ing,  Môser a pu apprécier  l 'é t ro i -

te  associat ion de la  recherche h ' is tor ique et  de la  sc ience jur id ique et

une méthode oui  revenai i  à  établ i r  une cer ta ine cont inui té entre l 'ant i -

qui té gerrnanique et  la  const i tu t ion moderne de l 'Empire (233) .  Quant  à

Temp le ,  i 1  a  pu  con f i r ne r ' l ' au teu r  osnab rucko i s  dans  son  i dée  que  1e  vé -

(231 )  La  f i l i a t i on  en t re  Gro t i us  e t  i t l ôse r  es t  sou l i gnée  pa r  P .  K lassen ,
J.  Môsen,  og.  e i t . ,  p .  204 sq.

(232) E. Hë12e, Die Idee Cen altergermaniscnen Freinzi:, c:. elt.,
p .  3 1  s q .

(233 )  Rapp rochemen ts  s i gna lés  pa r  P .  K lassen ,  J .  ) ! 5se ! . ,  c2 .  = i= . ,  p .206
e t  o .  2 0 9 .
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r i t ab le  co rps  de  l a  na t i on  es t  cons t i t ué  pa r  l es  p rop r i é ta i res  f on -

c i e r s  ( 2 3 4 ) .

Mais I ' in f luence de ces auteurs est  modeste en comparaison de

ce l l e  de  Mon tesqu ieu  don t  on  a  dé jà  pu  mesu re r  I ' impo r tance ,  reconnue
par l t lôser  lu i -même, et  qui  sera amplement  corroborée par  1 'étude de
1' Intyoduct ion génércLe.  Avant  d 'aborder  cet te étude,  i l  convient  de
résumer succinctenent f image que Montesquieu donne dans 1'Esey,o|= des

Lois des inst i tu t ions germaniques.  Montesquieu d is t ingue t ro is  systèmes
pol i t iques h is tor iques qui  1ui  servent  de rpdèles de référence :  la  Rome

républ  ica ine,  l 'Angleterre const i tu t ionnel  le  et  
' le  

moyen-âge f ranco-

a l l emand  (235 ) .  I 1  vo i t  dans  1a  répub l i que  roma ine  un  modè le  i déa l ,  une
so r te  d ' âge  d 'o r  qu i  a  peu  de  chances  de .se  renouve ie r  dans  I ' aven i r .

Réa l i s te  comme les  mora l i s tes  de  son  temps ,  i 1  ne  c ro i t  pas ,  en  e f f e t ,
que ses contemporains soient  encore capables de prat iquer  cet te ver tu
qui  est  1e pr inc ipe du gouvernement  républ ica in et  qui  ex ige "une pré-

fé rence  con t i nue l l e  de  l ' i n té rê tpub l i cau  s ien  p rop re "  (236 ) .  I l  se  t ou r -
ne donc vers d 'autres systèmes ool i t iques qui  ex igent  nro ins de ver tu et
dont  les mécanismes t iennent  comote des fa ib lesses humaines.  Le régi rne

cons t ' i t u t i onne l  ang la i s  l u i  semb le  répond re  à  ce t t e  ex igence .  La  l i be r -

t ées t l e  f ondemen t  de  ce  rég ime  qu i  s ' es t  f o rmé  au  cou rs  de  l ' h i s to i re .

E l l e  es t  assu rée  pa r  l a  sépa ra t i on  des  t ro i s  pouvo i r s ,  une  i dée  que  l ' on

t rouve  chez  l es  au teu rs  po l i t i ques  ang la i s  qu i  on t  van té  l es  avan tages
de la const i tu t ion mixte.  Ce système entra ine la  suppression des corps
in te rméd ia i res  qu i  é ta ien t  au t re fo i s  l es  p i l i e r s  de  l a  monarch ie  concue
se lon  l e  modè le  f éoda l .  I l  dé r i ve  donc  d i rec temen t  de  I ' an t i qu i t é  ge rma-

n ique  (237 ) .  La  remarque  de  l t l on tesqu ieu  su r l ss  "bo i s  de  Ia  German ie " .  où
ce "beau système" a été t rouvé,  est  à rapprocher de sa concept ion des
peup les  na tu re l s  qu 'an ime  un  i ns t i nc t  i nné  de  l i be r té .  En  ce  sens ,  i 1

(234 )  I b iC . ,  p .  ?41 .

(?35) Cf. F. Meinecke, Die Entsteh.una des l l istorisnus, ce.

( ? 3 6 )  E s p r i t  d e s  L o i s ,  é d .  R .  C a i l l o i s ,  L . l V ,  5 ,  p .  ? 6 7 ,

( 2 3 7 )  t s o z ' t t  d e s  L o i s ,  L  X I , 6 ,  é d .  R .  C a i l l o i s ,  p . 4 0 7 .

p .  ' 1 6 3 .
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se  range  pa rm i  I es  t héo r i c i ens  du  d ro i t  na tu re l .  Ce  qu i  f a i t  son  o r i 9 i -

n a l i t é  e n  c o m p a r a i s o n  d e  c e s  d e r n i e r s ,  c ' e s t  q u ' i 1  n e  p a r t  p a s  d e  I ' i -

dée  pu remen t  t héo r . i que  d ,un  é ta t  de  na tu re ,  ma is  qu ' i l  s i t ue  l a  cons t i -

t u t i on  qu ' i l  cons idè re  comne  l ' i nca rna t i on  de  l a  l i be r té  chez  un  g roupe

de  peup le  p réc i s ,  chez  l es  Germa ins ,  don t  i l  déc r i t  l es  i ns t i t u t i ons  en

s 'appuyan t  su r  Tac i t e  e t ,  accesso i remen t ,  su r  Césa r .  La  cons t i t u t i on

ang la i se  n ' es t  pas  l a  seu le  qu i  so i t  so r t i e  des  bo i s  de  l a  German ie '

ma is  e l ' l e  es t  ce l1e  qu i  a  su  l e  m ' i eux  conse rve r  1 ' esp r i t  des  o r i g i nes ,

A des degrés d ivers tous les systèmes pol i t iques européens sont

t l ibuta i res du modèle germanique.  Cela est  vra i  sur tout  de la  monarchie

f rançaise dont  les fondements ont  été établ is  par  1es Francs qui  éta ient

des  Germa ins .  A ins i  Mon tesqu ieu  n 'hés i t e - t - i l  pas  à  pa r l e r  de  "nos  pè res '
' I es  

Germa ins "  (238 ) .  La  d i ve rs i t é  des  rég imes  po l i t i ques  eu ropéens ,  l ous
' i ssus  du  même t ronc ,  e t  l a  spéc i f i c i t é  des  i ns t i t u t i ons  f r anques  s ' ex -

p l iquent  par  1es moeurs des peuples germaniques qui  avaient  une patr ie

conmune,  mais formaient ,  à  cause des obstac ' les nature ls  qui  les sépa-

ra ien t  l es  uns  des  au t res ,des  E ta t s  d i f f é ren ts  (239 ) .  En  s ' i ns ta l l an t

en  Gau le ,  l es  F rancs  on t  donc  i n t rodu i t  dans  l e  pays  conqu i s  à  l a  f o i s

I 'hér i tage comnun et  leurs couturnes par t icu l ières.  Si  des auteurs comme

Dubos  on t  pu  a f f i rmer  que  ce  peup le  n ' ava i t  pas  v ra imen t  conqu i s  l a  Gau-
' I e  

ma is  qu ' i I  ava i t  é té  appe lé  pa r  l es  Roma ins  qu i  1u i  ava ien t  t r ansm is

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

n u s  é t a i e n t  o e r s o n n e l l e s  e t  q u ' i ' l s  l a i s s a i e n t  l e s  p e u p l e s  c o n q u i s  l i b r e s

d e  g a r d e r ' l e u r s  a n c i e n n e s  l o i s  o u  d e  c h o i s i r  c e l l e s  d e  1 ' o c c u p a n t  ( 2 4 C ) .

Les  F rancs  on t  donc  Aa rdé . l eu rs  v i e i l l es  l o i s  ge rman iques  qu i  se  d i s t i n -

gua ien t  pa r  l eu r  rudesse ,  e t  l eu r  "admi rab le  s imp l ' i c i t é "  (241 ) .  Leu r  I i -

bé ra l i sme  se  rnan i f es ta i t  su r tou t  dans  l es  i ns t i t u t i ons  i ud i c i a i r es .  Leu r

d ro i t  i gno re  l es  pe ines  co rpo re l l es  qu ' i l  r emp lace  pa r  des  pe ines  pécu -

(238 )  l 4on tesqu ieu  emp to ie  ce t t e  exp ress ion  p lus ieu rs  f o i s ,  pa r  exemp le
L  I V ,  1 8 ,  p . 3 2 9  e t  L  X I V ,  1 4 ,  P .  4 8 7 .

(?39 )  Esp r i t  des  Lo i s ,  L  XXVI I I ,  I I ,  éd .  R .  Ca i l ' l o i s '  p .  793  :  " La  pa -
t r i e  é ta i t  comnune ,  e t  I a  répub l  i que  pa r t i cu l  i è re " .

(?40)  rb id.

( 2 4 1 )  I b i è . ,  L  X X V I I I ,  l ,  p .  7 9 1 .
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nia i res (?42)  et  i l  instaure le  système des jurys et  du jugement  par
pa i r s  (243 ) .  Le  même l i bé ra l i sme  se  re t rouve  dans  l a  f o rme  du  gouve r -
nement  :  s 'appuyant  sur  le  témoignage de Taci te,  Èlontesquieu montre
q u e  l e  r o i  é t a i t  é l u ,  q u e  s o n  p o u v o i r  é t a i t  l i n i t é  p a r  c e l u j  d e  I ' a s -
sed léede  l a  na t i on  e t  que  sa  fonc t i on  se  I im i ta i t  à  ce l l e  d ' un  mag is -
t rat  suprême (2+C1. 1-u I iber té éta i t  donc l ' idée fondamentale de cet te
cons t i t u t i on .  Pou r  l ' au teu r  de  1 'Esp r i t  des  Lo i s  l e  l i bé ra l i sme  des
cons t i t u t i ons  no rd ' i ques  s ' exp l i que  pa r  ' l e  

c l ima t  (245 ) .  Comme avan t
l u i  Bod in ,  Mon tesqu ieu  sou l i gne  l ' opoos i t i on  en t re  l es  peup les  du  l l o rd
et  ceux du Sud qui  sont  fa i ts  pour  le  despot isme. I l  ne décr i t  ce-
pendan t  nu l l e  pa r t  l es  i ns t i t u t i ons  de  l a  l i be r té  no rd ique ,  ma . i s  j l  se
contente de reprendre 1es renseignements que lac i te fourn i t  sur  les
Germa ins  pou r  l es  app l i que r  à  I ' ensemb le  des  peuo les  no rd iques ,  t ou t
comne  Môse r  app l i que ra  l es  mêmes  rense ignemen ts  aux  Saxons .  C 'es t  a i n -
s i  qu ' i 1  re t rouve  l ' esp r i t  des  o r i g i nes  non  seu lemen t  chez  l es  F rancs ,
ma is  chez  l ' ensemb le  des  peup les  gennan iques  qu i  on t  envah i  I ' emp i re
roma in  e t  qu ' i l  appe l l e  l es  "Go ths " ,  e ' es t  au  momen t  de  ces  i nvas rons
que l 'ancienne royauté popula i re a été remplacée par  cet te monarch. ie
féodale et  ar is tocrat igue qui  est  le  t ro is ième systèrne pol i t ique que
Mon tesqu ieu  é tud ie  de  p lus  p rès  dans  l es  de rn ie rs  l i v res  de  I ' J s r : , : ;
des Lois,  après avoi r  décr i t  auparavant  la  républ ique roma. ine et  la  mo-
na rch ie  cons t i t u t i onne l l e  ang la i se .  En  se  répandan t  dans  I ' anc ien  emp i -
re  roma in ,  l es  Go ths  on t  dû  renonce r  à  I ' assemb lée  na t . i ona le  un ique .
Pour que la nat ion puisse cont inuer  à dél ibérer  des af fa i res communes,
comme e l l e  l ' ava i t  f a i t  avan t  l a  conquê te ,  i l s  dé léguen t  à  l , assemb. lée
des représentants.  C'est  a ins i  qu 'est  né le  gouvernement  goth. ique qui
é ta ' i t  " d ' abo rd  mê lé  de  l ' a r i s toc ra t i e  e t  de  l a  monarch ie , ,  ( 246 ) .  Au .dé -

(?42) rbnd.., p. 79? et passin.

(?43 )  I b i d . ,  L  XXVI I I ,  42 ,  p .  859 .

( 2 4 4 )  r b i d . ,  L  x v l I I , 3 0 , 5 5 4  s q .  e t  L  x x x l , 4 ,  p .  g 5 5 .

(245 )  rb id . ,  L  x l v ,  3 ,  p .  478  e t  L  xv I I I ,  5 ,  p .  534  (à  p ropos
des 1 l  es,  comme l  es Angla is  )  .

( ? 4 6 )  I b t d . ,  L  X I ,  9 ,  p .  4 0 9 .

des oeup l  es
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b u t ,  l e  b a s - p e u p l e  é t a i t  r é d u i t  à  1 ' e s c l a v a g e .  M a i s  l e s  l e t t r e s  d ' a f -

f r anch i ssemen t  on t  reméd ié  à  ce t t e  l acune  e t  r es tau ré  l a  l i be r té  c i v i -

le  du peuple qui  a formé avec les prérogat ives de la  noblesse et  du

c le rgé  e t  l a  pu i ssance  des  ro i s  ce t  adm i rab le  " conce r t "  don t  l l on tesqu reu

fa i t  1a ver tu d is t inct ive du "gouvernement  goth ique" (247) .  Dans cet te

monarch ie  f éoda le ,  l e  ro i  é ta i t  l im i t é  pa r  "m i l l e  choses " .  I l  pa r ta -

geai t  1e pouvoir  avec les nobles féodaux sans le  consentement  desquels
' i l  ne  pouva i t  pas  l eve r  d ' impô ts  n i  f a i r e  de  gue r re .

Le "chêne" (248)  des ' lo is  féodales est  étudié dans les deux der-

n iers l ivreS de 1 'Espr i t  dea Lois.  MOntesquieu S'ef force de ret rouver  l 'eS-

p r i t  des  i ns t ' i t u t i ons  ge rman iques  dans  l a  f éoda l i t é .  I 1  n ' y  ava i t ,  ce r tes ,

pas  de  f i e f s  chez  l es  Germa ins ,  ma is  l e  nob les  y  é ta ien t  en tou rés  d ' une

nombreuse  c l i en tè le  (249 )  qu i  es t  à  I ' o r i g ' i ne  du  vasse lage .  L ' esp r i t  de

"nos  pè res "  se  re t rouve  éga lemen t  dans  1 'o rgan i sa t i on  de  1a  j us t i ce  qu i

reposai t  sur  la  prat ique du combat  jud ic ia i re.  Comne le dro i t  gerrnanique'

ie  dro ' i t  féodal  ne connaissai t  que les preuves négat ives :  lorsqu'un homme

é ta i t  accusé  d 'un  dé l i t  pa r  un  au t re ,  on  ne  fa i sa i t  pas  d ' enquê te  e t  on  ne

recou ra i t  pas  à  des  témo ignages ,  ma is  l ' i ncu lpé  reconna i ssa i t  sa  f au te  e t

i 1  paya i t  l a  compos i t i on  ou  a lo rs  i l  l a  n ia i t  en  p rê tan t  se rmen t .  Le

sens de I 'honneur,  t rès développé chez les Germains,  ne permettant  de

remett re en cause 1a parole d 'un horrne et  ce lu i -c i  ne pouvant  lu i -même

pas  reven i r  su r  sa  pa ro le ,  i 1  n ' y  ava i t  d ' au t re  so lu t i on  que  de  rég1e r
' le  

d i f férend par  un combat  jud ic ia i re.  Cet te forrne de just ice fondée

su r  l e  p r i nc ipe  de  I ' honneu r  re fusa i t  t ou t  d ro i t  " r ée l "  qu i  au ra i t  pe r -

mis d 'é laborer  des normes universel les et  tout  système d 'enquête qui

au ra i t  pe rm is  d ' é tab l i r 1a  vé r i t é  des  fa i t s .  Tou t  l e  p rocès  se  rédu i sa i t

à la  procédure dont  le  déroulement  obé' issai t  à  des règles st r ic tes et

don t  l es  se igneu rs  ass i s tés  d ' un  conse i l  de  vassaux  ga ran t i ssa ien t  1e

(247) rbid.

(?48 )  I b i c . ,  L  XXX,  1 ,  p .  883 .

(249 )  I b i d . ,  L  XXX,  3 ,  9 .  884  sq .
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respec t .  C 'es t  a i ns i  que  son t  nées  l es  j us t i ces  pa t r imon ia les  don t  I ' o -
r i g i ne  an t i que  es t  enco re  a t t es tée  pa r ' l e  " f r edum" ,  c ' es t -à -d i re  pa r  l a
pa r t  de  I a  compos i t ' i on  qu i  r evena i t  au  se igneu r  cha rgé  de  ma in ten i r ' l a
paix entre les par t ies,  une fo is  que . les 

composi t ions avaient  été
payées (250) .

P a r l e s  p o u v o i r s  q u ' i l  a c c o r d e  à 1 a  n o b l e s s e ,  M o n t e s q u i e u  s ' o p -
pose  aux  tendances  n i ve l l a t r i ces  de  l a  l ég i s l a t i on  abso lu t i s te  moder -
ne (251) .  La monarchie tempérée féodale s 'est  en ef fet  maintenue en
France  j usqu 'à  l ' avènemen t  de  l ' abso lu t i sme .  B ien  qu 'e11e  ne  donnâ t
pas  tou tes  l es  ga ran t i es  de  l i be r té  aux  c i t oyens ,  e l l e  conna i ssa i t
une cer ta ine fonne de séparat ion des pouvoirs  et  conservai t  a ins i  cer-
t a i ns  é1émen ts  qu 'e l l e  deva i t  à  ses  o r i g i nes  ge rman iques .  La  seu le  cons -
t i t u t i on  v ra imen t  l i bé ra le  res te  pou r  Mon tesqu ieu  ce l l e  des  Ang la i s
qu i  es t  p l us  p roche  du  modè le  ge rman ique  en  ce  sens  qu ,e l l e  n ,a  pas
évo lué ,  comne  l a  monarch ie  f éoda le ,  ve rs  I ' a r i s toc ra t i e  e t  qu ,e l l e  a
suppr imé les pouvoirs  in termédia i res.  Le système br i tannique n 'est  pas
à ses -veux un pur  produi t  de la  ra ison théor ique,  mais i l  a  été engen-
d ré  pa r  l ' h i s to i re  e t  i l  es t  i s su  du  gén . i e  p rop re  d ' une  na t i on  don t  I es
Français sont  également  les hér i t iers.  Montesquieu veut  remplacer  la  mo-
narchie féodale,  menacée par  l 'absolut isme royal ,  par  une forme oe gou-
ve rnemen t  i nsp i rée  de  l a  cons t i t u t i on  ang la i se .  I l  se  dé fend  d ,opé re r
a ins i  une  révo lu t i on  pu i squ ' i l  ne  f a i t  que  renoue r  avec  une  t rad i t i on
qu i  es t  ce l I e  des  "pè res " .  La  cons t i t u t i on  qu ,on t  adop tée  1es  Ang la i s
ayant  été autrefo is  comnune à tous 1es peuples germaniques,  ce n 'est  pas
po r te r  a t t e i n te  à  I  ' i n tégn i t é  na t i ona le  que  de  vou lo i r  1  ' app l  i que r  à
d 'au t res  peup les  eu ropéens ,  en  pa r t i cu l . i e r  aux  F rança i s  qu i ,  pa r  1e
b ia i s  des  F rancs ,  é ta ien t  éga lemen t  dépos i t a . i r es  de  1 'hé r i t age  des  l i -
bertés gennaniques.

La théor ie de l ' lontesquieu représente à la  fo is  une f in  et  un dé-
b u t .  D a n s  l a  l i t t é r a t u r e  f r a n Ç a i s e ,  e l l e  c o n s t i t u e  l e  p o i n t  f i n a l  e t  l e
sor f l re t  de toutes les recherches qui  ont  été ef fectuées sur  les anciennes

(?50 )  rbnd . ,  L  xxx ,  14 ,  p .  g01  sq .  e t  xxx ,  20 ,  p .  917  (en  re la t . i on  avec
la  j us t i ce  des  se igneu rs ) .

( ? 5 1 )  c f .  i b i d . ,  L  x X X ,  1 8  ( " D e s  i d é e s  d ' u n i f o r m i t é ' , ) .
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' l i be r tés  ge rman iques  dans  l eu r  rappo r t  avec  l e  sys tème  po l i t i que  f ran -

ç a i s .  M a i s  e n  A l l e m a g n e  e l l e  c o n s t i t u e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d ' u n e  r é -

f l ex ion  po l i t i que  qu i  v i se  à  é labo re r  un  d ro i t  na t i ona l  a l l emand  e t  à

reméd ie r  aux  i nconvén . i en t s  de  l ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a l .  E l l e  a  exe rcé

au départ  une inf luence décis ive et  féconde sur  la  pensée de i '1ôser  et

su r  ce l l e  de  Herde r  (252 ) .

Hôser expose d 'abord sa pensée pol i t ique et  h ' is tor ique dans

1'Histo i re dt1snabruck qui  const i tue une sor te de matr ice à laquel le  i l

rev ' iendra toujours dans ses développements u l tér ieurs,  qui t te  à préc i -

ser ,  à compléter  et  par fo is  à corr iger  les idées exposées dans I 'ouvra-

ge  de  , l 768  su r  ce r ta ' i ns  po in t s  de  dé ta i l .  Ma is  su r  l ' essen t i e l  i l  ne

va r i e ra  p lus .  L ' é l émen t  cen t ra l ,  l a  c l e f  de  vo r l t e  de  ce  sys tème  po l i t i -

que et  h is tor ique est  1 '  "âge d 'or"  de I  a  cor ' . rmunauté pr imi  t i  ve des an-

c iens  Saxons .  C 'es t  l e  modè le  auque l  l 4ôse r  se  ré fè re  t ou jou rs  l o r squ ' i 1

a n a l y s e  l ' h i s t o i r e  d e  I ' A l l e m a g n e ,  q u ' i 1  j u g e  1 e  p r é s e n t  o u  q u ' i l  é 1 a -

bore ses pro jets  de réforme.  Ce schéma de référence a pour lu i  une va-

leur  h is tor ique,  puisque pour lu i  cet te société saxonne a ef fect ivement

exis té dans le  passé.  Par  empir isme Môser se refuse à é laborer  une théo-

r i e  abs t ra i t e  de  1 'E ta t  e t  du  d ro i t  :  i l  ne  conna î t  que  des  soc ié tés  po -

l i t i ques  qu i  son t  l e  p rodu ' i t  de  I ' h i s to i re  e t  i l  ne  t i en t  comp te  que  de

ce  qu i  es t  ou  a  é té .  La  concep t i on  ra t i ona l i s te  des  d ro i t s  de  l ' ho rnme

e t  du  d ro i t  na tu re l  l u i  es t  é t rangè re .0n  peu t ,  ce r tes ,  se  demander  s i

l ' image  qu ' i 1  donne  de  l ' an t i qu i t é  saxonne  es t  h i s to r i quemen t  exac te  e t

s ' i l  n ' a  pas  t ransposé  dans  l e  l o i n ta in  passé  de  sa  p rov ince  un  i déa l

po l i t i que  qu ' i 1  a  p lus  ou  mo ins  consc ie f imen t  é labo ré  a  p r i o r i .  f l a i s  ce t -

t e  pos i t i on ,  su r  l aque l l e  i l  f aud ra  reven i r ,  s ' app l i que  à  t ous  l es  au -

teurs qui  ont  invoqué les anciennes l iber tés germaniques pour iust i f ier

l eu r  pos i t i on  dans  l e  comba t  qu ' i 1s  rnena ien t  con t re  un  adve rsa i re  soup -

çonné  d 'avo i r  usu rpé  l es  anc iens  d ro i t s  h i s to r i ques .  E11e  s ' app l  i que

également  à Èlontesquieu.

Dans  l a  P ré face ,  Môse r  résume en  que iques  l i gnes  1es  t ra i t s  ca -

rac té r i s t i ques  de  1 'an t i que  soc ié té  ge rman ique ,  sans  p réc i se r  s ' ' i l  s ' a -

g i t  des  Germa ins  en  géné ra l  ou  p lus  pa r t i cu l i è remen t  des  Saxons ,  e t  i l

(25?) Cf ,  F. Hôlzle, Die fdee einer aLtgernan-oJscnen" i2'2:ï :e') f ,  Lct ') ' ! : : ;ee-
q u i e u ,  o p .  a 4 2 . ,  9 .  1 1 2 .



f i x e  a i n s i  1 a  l i g n e  i d é a l e  à  I ' a i d e  d e  l a q u e l l e  i l . p e u t  d é f i n . i r  l ' é v o -
l u t i o n  g é n é r a l e  d e  l ' h i s t o i r e  a l  l e m a n d e .  S o n  b u t  p r i n c i p a l  e s t  a l o r s
d 'esqu i sse r  l es  p r i nc ipa les  é tapes  de  ce t te  h i s to i re  e t  l a  d i rec t i on
qu 'e l1e  a  p r i se .  La  ré fé rence  à  l ' an t i qu i t é  ge rn ran ique  n 'es t  que  l e
moyen qui  ser t  à at te indre ce but  de la  rnanière 1a p lus comrnode et  Ia
plus convaincante.  I l  en va autrement  dans l ' In t rodtet icn générc le,
Ce t te  f o i s - c i ,  Môse r  s ' a t t a rde  l onguemen t  à  I ' an t i qu i t é  ge rman ique  qu i
dev ien t  l ' ob je t  p r i nc ipa l  de  l ' é tude  h i s to r i que .  I l  ne  s ' ag i t  p l us  de
décr i re une évolut ion et  de montrer  cof i rnent  les Al lemands se sont  pro-
gressivement  écar tés du modèle in i t ia l  qui  const i tuai t  la  norme, mais
de  déc r i r e  dans  l e  dé ta i l  ce  modè le  e t  de  p rouve r  qu ' i 1  s ' es t  ma in tenu
sans  s ' a l t é re r  j usqu 'à  l a  conquê te  ca ro l i ng ienne  qu i  a  en t ra îné  une  mo-
d i f i c a t i o n  s e n s i b l e  d u  s t a t u t  d ' o r i g i n e .  I l  e n  r é s u l t e  q u e  d a n s  I ' j : -
t roàtet ion généraLe 1 'exposé est  re lat ivement  s tat ique dans la  mesure
où  i l  es t  consac ré  pou r  l ' essen t i e l  à  l a  desc r i p t i on  d ' une  s i t ua t i on  po -
l i t i que  qu i  n ' évo lue  guè re  j usqu 'à  I ' i n te rven t i on  de  Char lemagne .  L ,ac -
t ion que const i tuent  les guerres rnenées par  les Germains entre eux,  avec
' l es  

Ro rna ins  e t ,  f i na lemen t ,  avec  l es  F rancs  ne  se r t  qu 'à  sou l i gne r  1a
permanence des inst i tu t ions saxonnes à t ravers les v. ic iss. i tudes de
I ' h i s to i re .  La  ré fo rme  ca ro l i ng ienne  p rovoque  l a  p rem iè re  évo lu t i on  im-
po r tan te .  Ma is  e l l e  donne  enco re  l i eu  à  une  desc r i p t i on  :  ce l l e  des  i ns -
t i t u t i ons  nouve l I es  qu i  penne t ten t  l ' i n tég ra t i on  des  Saxons  dans  l e
royaume f ranc.  tout  en respectant  leur  autonomie in terne et ,  dans la
mesu re  du  poss ib le ,  l ' esp r i t  de  l eu r  sys tème  po l i t i que  an té r i eu r .  I l
s ' ag i t  donc  b ien  d ' une  l ongue  i n t roduc t i on  qu i  p récède  l , exposé  h i s to -
r ique proprement  d i t  dans lequei  l . lôser  passera de l 'é tude de la  s i tua-
t i on  po l i t i que  i n i t i a l e  à  l ' h i s to i re  de  I 'Evêché  d 'Osnab ruck  cons idé rée  '

co rme  une  i l l us t ra t i on  é loquen te  de  l ' h i s to i re  géné ra le  de  l ,A l l emagne
qui  a été esquissée dans la  Préface.  [ )e même que cel le-c. i  ne t ra i te  que
t rès  accesso i remen t  de  I ' h i s to i re  l oca le ,  1 ' I n t roc iuc t i cn ,  comme on  I ' a
dé jà  re levé ,  pa r l e  peu  du  te r r i t o i r e  d ,0snab ruck  qu i  n ,ava i t  aucune  rea -
l i t é  po l i t i que  avan t  l a  f onda t i on  de  l 'Evêché  pa r  Cha r l emagne .  l " l ôse r  y
fa i t  l ' é tude  d 'un  espace  géog raph ique  p lus  vas te ,  ce lu . i  qu 'occupa ien t
l es  peup les  saxons  qu ' i l  cons idè re  co rme  l es  vé r i t ab les  " i nven teu rs "  des
anc iennes  l i be r tés  ge rman iques .  I 1  ne  nég l i ge  t ou te fo i s  pas  I ' h i s to i re
des  Germa ins  en  géné ra l ,  ne  se ra i t - ce  que  pa rce  qu ' i l  veu t  sou l i gne r
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1 'o r i g i na l  i t é  e thn ique  e t  po l  i t i que  des  Saxons .

Môser d iv ise 1 ' In t roduct ion généraLe en quatre grands chapi t res

qu ' i 1  no rme  "Abschn i t t e " ,  " sec t i ons " .  Le  p rem ie r ,  l e  p lus  1ong ,  es t  i n -

t i t u l é  " B r è v e  i n i t i a t i o n  à  l a  p l u s  a n c i e n n e  c o n s t i t u t i o n "  ( 2 5 3 ) .  I l

p réc i se  dès  l e  dépa r t  que  1a  cons t i t u t i on  don t  i l  va  pa r l e r  es t  ce l l e

des peuplades qui  occupaient  I 'espace dans lequel  a été fondé p lus tard
' l ' évêché  

d 'Osnab ruck .  Ma is  dans  ces  temps  l o i n ta ins ,  i l  n ' ex i s ta i t  n i

E t a t  n i  t e r r i t o i r e ,  i I  n ' y  a v a i t  p a s  e n c o r e  d e  v i l I e s  n i  d e  v i l l a g e s

qui  aura ient  pu donner leur  nom à un pays quelconque et  les peuples eux-

mêmes  son t  res tés  p longés  dans  1 'anonymat  i usqu 'à  I ' a r r i vée  des  Roma ins

(254).  Aussi  Môser ne par le- t - i1  guère des Saxons dans ce prenr ier  chapi-

t re et  i l  appl ique les renseignements qu ' i1  t rouve dans la  Ce:r 'nat . ' ,e  de

Taci te à des peuples qu ' i l  désigne du terme t rès vague de "nos ancêtres"
(255 )  e t  qu i  occupa ien t  un  espace  s imp lemen t  qua l i f i é  de  "nos  rég ions "
(256) .

Les  choses  se  p réc i sen t  un  peu  dans  l e  second  chap i t r e ,  j n t i t u l é

"que lques  i n fo rma t i ons  su r  l es  ca rac té r i s t i ques  na tu re l l es  du  pays "  (?57 ) . '

Ce  chap i t r e  cons t i t ue  une  pa ren thèse  dans  I ' exoosé  h i s to r i que  pu i sque

Môser  y  f ou rn i t  des  i nd i ca t i ons  su r  1a  géog raph ie  phys ique ,  économique

e t  huma ine  de  I 'Evêché  d 'Osnab ruck  e t  que  ces  i nd i ca t i ons  conce rnen t  l a

p lupa r t  du  t emps  au tan t  l a  réa l i t é  ac tue l l e  que  1e  l o i n ta in  passé .

Après cet te cour te parenthèse géographique,  l4ôser  reprend I 'ex-

posé  h i s to r i que  dans  1e  t ro i s ' i ème  chap i t r e  qu i  s ' i n t i t u l e  "De  1a  p rem iè -

re découverte des pays de cet te région par  les Ronains jusqu'à 1 'époque

de  Char lemagne"  (258 ) .  Ce t te  f o i s - c i  l e  réc i t  des  hos t i l i t és  qu i  on t  op -

(?53) I turze EinLei tung in d ie c i l teste Verfassung,0G 1,  HKA XI l ,  l ,
o p . 4 7 - 1 3 3 .

(254 )  rb id . ,  p .  49 .

(?55)  rb id.  :  "unsre Vorfahren".

(?56) rbid.

(257) rurze llachricht uon der nattirLichen geschafjenhe^.Jt ies Lar-:"2e, 3C 1,
H K A  X I I ,  1 ,  p p .  1 3 5 - , | 6 1 .

(258) Von den qsten Entdeckung der hiesigen kinder darch die Rdnen bis
auf  l {ar ln  fus Grcssen,0C 1,  Hl (A XI I ,  l ,  pp.  163-239.
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posé  l es  peup les  de  l 'A l l emagne  du  Nord  aux  Roma ins  pu i s  aux  F rancs

remp lace  1a  desc r i p t i on  des  i ns t i t u t i ons .  l , l ôse r  p rend  tou te fo i s  so in
de  rappe le r  à  l a  f i n  de  chacune  des  pé r i odes  qu ' i l  d i s t i ngue  dans  1a

su i t e  de  ces  l ongues  l u t t es  l es  g randes  l i gnes  du  sys tème  po l i t i que

des Saxons dont  le  nom apparaî t  enf in  pour  désigner  un ensemble de peu-
plades,  appelées d 'abord ehérusques,  Bructères et  Angr ivar iens,  puis ,
p l u s  t a r d  W e s t p h a l i e n s , O s t p h a l i e n s  e t  " p e u p l e  d u  m i l i e u "  ( 2 5 9 ) .  L e
chapi t re se tern ine par  le  réc i t  des négociat ions qui  précèdent  f  in té-
grat ion des Saxons dans le  royaume f ranc et  qui  sont  I 'occasion d 'un
rappel  des coutumes ancestra les.

Le  qua t r i ème  chap i t r e  es t  à  nouveau  p lus  desc r i p t i f .  I 1  i nd ique
"1es  d i spos i t i ons  que  Char lemagne  a  p r i ses  dans  l es  rég ions  où  se  s i -
t u e r a  l ' E v ê c h é "  ( 2 F 0 ) ,  c ' e s t - à - d i r e  I ' o r g a n i s a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e ,  m i -
l i t a i r e  e t  po l i t i que  que  1 'Empereu r  a  imposée  aux  Saxons  tou t  en  s ' e f -
f o r çan t  de  p rése rve r  l eu r  au tonom ' i e  i n te rne  e t  l eu rs  i ns t i t u t i ons  t r ad i -
t i onne l l es .  Ce  n 'es t  qu 'ap rès  ces  qua t res  chap i t r es  p ré1 im ina i res  que

Môser  peu t  abo rde r  I ' h i s to i re  de  l ' évêché  d 'Osnab ruck .  11  y  renonce  dans
l ' éd i t i on  de  1768 .  Ma is  dans  ce l l e  de  1780 ,  I ' f n tnoduc tdcn  céné re ie ,  de -
venue la première par t ie ,  comportera un c inquième chapi t re qui  sera con-
sac ré  p lus  spéc ia lemen t  à  l ' h i s to i re  l oca le ,  c ' es t -à -d i re  à  l a  f onda t i on
de  l 'Evêché  e t  à  ses  s i x  p rem ie rs  évêques  (261 ) .  Les  qua t re  chap i t r es
de 1768 concernent  donc la  pér iode german' ique qui  correspond à peu près

à cel le  que Taci te décr i t  dans son ouvrage sur  les moeurs des Germains
e t  qu i  p résen te ' l e  p lus  d ' i n té rê t  pou r  l ' é tude  de  l a  pensée  h i s to r i que
e t  po l i t i que  de  Môse r .

.  Le premier  chapi t re est  conposé,  comrne les suivants,  de paragra-
phes assez cour ts ,  rédigés dans un sty le sobre qui  rappel le  celu i  de
l4ontesquieu et  accompagnés de notes qui  prennent  souvent  p lus de p lace
que  l e  t ex te ' l u i -même.  Môse r  veu t  mon t re r  que  l es  p rem ie rs  hab i t an t s  de
sa  p rov ince  j ou i ssa ien t  d ' une  i ndépendance  e t  d ' une  souve ra ine té  t o ta les

( ? 5 9 )  r b i d . ,  a . 2 0 7 .

(2601 ,1o, den Anstalten lbz'Ls Ces Grossen in hiesioen jecet-àet, 5J 1,
H K A  X I i ,  1 ,  P P i  ? 4 1 - 2 8 6 .

(2611 ,1on der Sti f tung Ces Bischoft i .uns tnè dessen sechs e-ts;e":3^,ee::: :- : :
un ter  d .en  Kaz ,oL inçe ' - 'n ,0G ? ,  HKA XI I ,  2 ,  pp .  263-368.
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ce  ne  son t  pas  des  envah i sseu rs  qu i  on t  soumis  1es  i nd igènes  e t  é tab l i

d e s  c o l o n . i e s ,  m a i s  i l s  s o n t  I e s  t o u t  p r e m i e r s  à  a v o i r  o c c u p é ' l e s  s o l s

(26? ) .  L ' i n ten t i on  es t  év iden te  :  i l  s ' ag i t  non  seu lemen t  de  déc r i r e

une  s i t ua t i on  h i s to r i que  p réc i se ,  ma is  de  dé f i n i r  un  é ta t  qu i  a  é té  ce -
' lu i  des homnes dans les premiers temDs et  qui  est  1e p lus conforme aux

lo i s  de  l a  na tu re .  Ce t  é ta t  p r i n i t i f  de  I ' hu rnan i t é  en  géné ra1  auss i  b i en

que  des  Saxons  en  pa r t i cu l i e r ,  qu i  es t  exp l i c i t e rnen t  qua l i f i é  de  "p re -

mier  état  de la  nature"  (263) ,  n 'est  pas celu ' i .  du sauvage qui  v i t  coF'ne

les  bê tes  dans  l es  bo i s ,  ma is  ce lu i  du  paysan  v i van t  i so lé  su r ]es  t e r -

res  qu ' i l  s ' es t  app rop r i ées  l i b remen t  e t  sans  spo l i e r  pe rsonne '  Le  so1

é tan t  enco re  v . i e rge ,  chacun  a  p r i s  ce  don t  i l  ava i t  beso in  ou  ce  qu ' i 1

pouva i t  cu l t i ve r ,  " se lon  qu 'une  sou rce '  un  champ ou  un  bo i s  1u i  a  p1u "

(264 ) .  Ce t te  p rem iè re  soc ié té ,  qu i  ne  cons i s te  pou r  1e  momen t  qu 'en  une

jux tapos i t ' i on  de  fe rmes  i so lées  e t  de  ta i l I e  va r i ab le ,  i gno re  l es  v ' i I l es

e t  l es  v i 11ages .  I l  n ' y  a  pas  eu  en  A l l emagne  de  c i t és  comme ce l l es

qu 'on t  f ondées  Ies  Grecs .  "Pendan t  l ong temps  Ies  hab i t an t s  de  I 'A l  I ema-

g n e  n ' o n t  t o l é r é  n i  v i l l e s ,  n i  v i l l a g e s "  ( 2 6 5 ) .  L ' h a b i t a t  g r o u p é  n e

correspond pas à la  s i tuat ion pr imi t ive mais à un stade de développement

qui  suppose déjà des re lat ions de dépendance.  Les docurnents prouvent  en

e f fe t  que  l es  c . i t ad ins  ou  l es  v i l l ageo i s  se  son t  é tab l i s  su r  des  so l s

qui  appartenaient  déjà à un proor iéta i re qui  éta i t  leur  protecteur  ou

leur  suoér ieur  (266) .  Dès le  départ  l ' ' lôser  mani feste sa préférence pour

l e  paysan  qu i  es t  ma î t re  chez  1u i  e t  i 1  suggè re  imp l i c i t emen t  ce  qu ' i l

d i r a  exp l i c i t emen t  p lus  t a rd  :  l e  seu l  d ro i t  na tu re l  qu ' i 1  admet  es t  ce -

lu i  du premier  occupant .  Les homnes qui  sont  venus p lus tard n 'ont  eu

d'autre ressource que de se p l ier  aux ex igences dç ceux qui  1es ont  pré-

( ? 6 ? )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  5 0 .

(?63 )  rb id . ,  p .  50  e t  61  :  " o i e  e rs te  An lage  de r  Na tu r " .

( 264 )  I b i d . ,  p .49 .  Pou r  l a  f o rmu le  f i na le  l . t ôse r  t r adu i t  l i t t é ra lemen t
une phràse du chapi t re 16 de la  cernanie de Taci te :  "Colunt
d i sc re t i  ac  d i ve rs i ,  u t  f ons ,  u t  nemus ,  u t  ca rnpus  o lacu i t " .

(?65) rbid.

(266 )  rb id . ,  p .  51 .
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cédés  e t  qu i  l eu r  on t  acco rdé ,  sous  ce r ta ines  cond i t i ons ,  1e  d ro i t  de
se  reg roupe r  su r  des  te r res  qu i  n ,é ta ien t  pas  à  eux .  V i l l es  e t  v i l l a -
ges  ne  son t  donc  pas  compa t i b l es  avec  l ' é ta t  p rem ie r  de  l i be r té  e t
d ' i ndépendance .  L ' é ta t  p r im i t ' i f  qu i  es t  con fo rme  à  l a  na tu re  es t  ce lu i
du régime patr iarcal  :  chaque paysan iso lé éta i t  prêt re et  ro. i  dans sa
ma ison  e t  su r  son  doma ine .  11  d i sposa i t  en  j uge  souve ra in  de  l a  v i e  des
siens et  de ses domest iques,  sans avoi r  à rendre de comotes à son voi -
s i n ,  de  t e l l e  so r te  que  chaque  fe rme  cons t i t ua i t  un  E ta t  t o ta lemen t . i n -
dépendant  dont  le  mai t re n 'obéissai t  à  aucune autor i té  et  même gas à
une  d i v i n i t é  co rmune  (257 ) .  Môse r  appe l l e  ce  paysan  souve ra in  un ' , f Jeh r ' , ,
mo t  qu ' i l  f a i t  dé r i ve r  du  l a t i n  , , v i r , ,  (Z5B)  e t  l e  doma ine  de  ce t ' , homme, ,
au  sens  p le in  du  tenne  "d ie  Wehre "  (269 )  don t  i l  ass im i l e  l e  sens  à  ce -
' Iu i  

de "défense" ou de "protect ion, , .  Dans son domaine 1e paysan est  en
e f fe t  à  l ' ab r i  de  t ou t  emp ié temen t  de  son  vo i s i n  ou  de  l , au to r i t é .  Le
" 'dehr"  est  par  conséquent  I 'homne qui  ne dépend d 'aucune orotect ion
étrangère.

'Dans  
l a  mesu re  où  i l  veu t  déc r i r e  une  s i t ua t i on  h i s to r i que  qu i

n 'est  pas une hypothèse,  Môser est  obl igé de teni r  compte du témoigna-
ge que césar  donne dans le chapi t re s ix ième de 1a Guenv'e des GaLiLes où
i l  es t  d i t  que ' l es  Genna ins  ne  posséda ien t  pas  de  b iens  en  p rop re ,  ma is
que  1es  che fs  répa r t i ssa ien t  se lon  l eu r .bon  vou lo i r  l es  t e r res  en t re
les  peup les  e t  l es  f am i l l es  e t  l es  rep rena ien t  l ' année  su i van te .  ce t t e
mesu re  au ra i t  eu  pou r  bu t  d ' év i t e r  que  l es  gens  ne  s ,a t t achassen t  à
leu r  p rop r i é té  e t  ne  pe rd i ssen t  l ' env ie  de  se  ba t t re .  I l  es t  v ra i  auss . i
que Taci te semble conf inner  ce témoignage en prétendant  que les Germains
changea ien t  de  te r re  t ous  Ies  ans .  l 4a i s  i l  es t  f ac i l e  de  ré fu te r ' l ' au -
teur  de 1a Getnanie puisqu' i l  écr i t  a i l leurs ' ,que chacun entourai t  sa

(267 )  rb ié . ,  p .  61 .  co r rne  t rès  souven t ,  Môse r  p rend  modè le  su r ' l es  rns t i -
t u t ' i ons  roma ines  e t  f a i t  de  son  che f  de  fam i l l e  l , équ i va len t  du
"pa te r fam i l  i as " .

(?68)  Ib id. ,  p .  6?.  l . lôser  écr i t  ' ,Hehr, ,  avec un ' ,h"  :  i1  joue sur  les éty-
mo log ies  e t  pa r t  de  I a  no t . i on  de  , ,Wehre , ,  qu , i 1  t r aàu i t  pa r  , ' 0bhu t ; .
"  protect i  on "  .
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ma ison  d 'un  espace  l i b re "  (270 ) ,  ce  qu i  p rouve  b ien  que  chacun  ava i t

son domaine.  I1  est  moins fac i le  de réfuter  César '  Môser t rouve une

réponse  i ngén ieuse  :  ce  que  l ' au teu r  roma in  pense  pouvo i r  d i r e  des

Germa ins  en  géné ra l  ne  vau t  en  réa l i t é  que  des  Suèves ,  l e  seu l  peup le

germanique qu ' i l  a i t  connu.  Le régime corrnunauta i re des Suèves est

I ' oeuv re  d ' un  gén ie  m i l i t a i r e  qu i  a  vou lu  cons t ru i re  I 'E ta t  se lon  ses

propres vues.  Ce système s 'est  fa i t  au détr iment  des grands propr iéta i -

res  e t  des  nob les  e t  l es  ob l i ga t i ons  m ' i I i t a i r es  qu i  son t  a t t achées  a i l -

l eu rs  à  l a  p rop r i é té  hé réd i t a i r e  i ncomben t  i c i  aux  i nd i v i dus  sans  qu ' i 1

so i t  t enu  compte  de  l eu rs  b iens  (271 ) .  I l  suppose  une  tou te  au t re  con -

c e p t i o n  d e  l ' E t a t  q u e  c e l l e  q u e  l ' o n  t r o u v e  c h e z  l e s  S a x o n s  e t  s ' e x p 1 i -

que  pa r  i e  beso in  de  fa i re  f r on t  con t re  l es  en t rep r i ses  d ' un  ennemi

oe rmanen t .  l ! ôse r  n ' exc lu t  pas  ce t te  f o rme  d 'E ta t  t o ta l i t a i r e  où  l es  i n -

d i v i d u s  n ' o n t  r i e n  e t  l ' E t a t  a  t o u t .  D è s  l e  d é p a r t  i 1  p o s e  a i n s i  l e s

deux  p r i nc ipes  an t i nom iques  qu i  sous - tenden t  t ou te  l ' évo iu t i on  h i s to r i -

que  :  l a  l i be r té  de  l ' i nd i v i du  souve ra in  e t  I ' au to r i t é  de  l 'E ta t  t ou t -

pu i ssan t . .Ces  deux  p r i nc ipes  son t  i l l us t rés  au  dépa r t  pa r  deux  sys tèmes

ju r i d i ques  d i f f é ren ts  :  I e  d ro i t  saxon  e t  l e  d ro i t  souabe .  Tous  l es  peu -

ples f ronta l iers qui  ont  eu à se défendre en pennanence contre des en-

vah i sseu rs  é t range rs  on t  adop té  un  rég ime  po l i t i que  i nsp i ré  du  modè le

souabe.  l t la is  les Saxons,  qui  sont  restés longtemps à l 'abr i  des menaces

é t rangè res ,  on t  pu  conse rve r  p lus  a i sémen t  l eu r  cons t i t u t i on  p r im i t i ve

e t  su ' i v re  l e  "p lan  de  l a  na tu re "  (272 ) .  Ca r  " l a  na tu re  a ime  l a  p rop r i é -

té"  (273)  et  les Saxons sédenta i res et  propr iéta i res ont  touiours été

les  ennemis  des  peup les  m ig ran ts  qu i  v i va ien t  sous1e  rég ime  de  l a  com-

munauté des b iens.  La lu t te qui  opposera les t r ibus saxonnes aux autres

peuplages germaniques,  sur tout  aux Francs,  hér i t iers des Suèves,  revét

(270 )  I b i d . ,  p .58 .  La  fo rmu ' l e  de  Tac i t e  es t  c i t ée  en  no te  :  "Suam
quisque domum spat io c i rcumdat" .

( 2 7 1 )  I b i d . ,  p . 5 9 .

(?72)  Ib id. ,  p .  60 :  "den Plan der  l {atur  ver fo lgen".

(273)  Ib id. ,  p .  59 :  "D' ie  Nature 
' l  

iebt  Eigentum".



-  9 0 1  -

a ins i  une  s ign i f i ca t i on  symbo l i que  :  ce l ' l e  d ' un  comba t  de  l a  l i be r té
inhé ren te  à  l ' é ta t  de  na tu re  con t re  l e  despo t . i sme  qu . i  f a i t  v i o l ence  à
la  na tu re .

Ma is  même les  Saxons  n 'on t  oas  pu  res te r  dans  l ' é ta t  p rem ie r
qu i  es t  ce lu i  de  1a  na tu re ,  dans  ce  sp iend ide  i so lemen t  de  l a  f e rme
cons t i t uée  en  pe t i t  E ta t  pa t r i a r ca l .  La  coex i s tence  de  ces  ce l l u l es
é ta t i ques  a  i név i t ab lemen t  sou levé  des  p rob lèmes  qu , . i l  a  f a l l u  résou -
dre d 'un cormun accord par  une sui te de contrats passés entre les pay-
sans souverains.  Môser va démontrer  que ces accords mutuels ont  créé
des régiementat ions comnunes à une échel le  de p lus en p lus vaste,  mais
qu ' i 1s  on t  é té  conçus  de  te l l e  so r te  qu 'aucun  des  con t rac tan ts  n ' a  é té
ob l  i gé  d ' a l  i éne r  sa  souve ra ine té  p r im i t i ve .  Ce  souc i  d ' o rgan i se r  1a
v ie  co r rnune  sans  po r te r  a t t e i n te  à  l a  l i be r té  ou ,p lu tôLà  l , . i ndépen -
dance  e t ,  m ieux  enco re rà  I ' honneu r  (?74 )  du  paysan  p rop r i é ta i re ,  ca rac -
té r i se  1 ' esp r i t  des  i ns t i t u t i ons  saxonnes .

Le premier  problème qui  s 'est  posé et  qui  a donné l ieu à un pre-
mier  accord est  ce lu i  de l 'explo i ta t ion conmune des terres,  forêts,
p ra i r i es ,  mara i s  ou  mon tagnes ,  don t  chacun  en  pa r t i cu i i e r  ne  pouva i t
pas enclore 1a par t  qui  lu i  revenai t  dans son domaine pr ivé.  pour  ré-
soud re  ce  p rob lème  des  comrunaux ,1es  paysans  on t  c réé  à  l ' éche lon ' l o -
cal  des "Markgenossenschaf ten" ,  des ' ,comnunautés rura les" ,  dont  Ies mem-
bres éta ient  des "Markgenossen",  des "associés communaux, '  (275) .  14ôser
se  t rouve  ce t te  f o i s - c i  su r  un  te r ra in  so l i de ,  ca r  ces  assoc ia t i ons
existent  encore de son temps dans sa province et  représentent  un témoi-
gnage é loquent  de la  pennanence des prem. ières inst . i tu t . ions.  El Ies sont
probablemeJl t  p lus anciennes que toutes les autres,car  seuls la  nature
et  le  besoin inmédiat  ont  prés idé à leur  fondat ion (276) .  pour  pouvoir

(?74 )  I b i d . ,  p .  55 ,  no te  d )  où  t , t ôse r  dé f  i n i t  I e  qua l  i f  i ca t i f  ' , ehba r , ,  :
" qu i  es t  membre  de  p le in  d ro i t  dans  l a  répub l i que  e t  ne  dépend  de
pe rsonne" .  La  nob lesse  es t  "hono rem inens ' ,  e t  I ' honneu r  des  s i rnp les
paysans  es t  "hono r  cond run i s " .  "Eh rba r , ,  dés igna i t  donc  au t re fo i s
un homne indépendant .

l ^ . . \  -  . .

\ z . t J )  t D L d . ,  p .  0 J .

(276) rbid.
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exp lo i t e r  l es  so l s  comnunaux ,1es  p rop r i é ta i res  i ndépendan ts  on t  du

conc lu re  une  "pa i x "  (277 ) ,  r ég1e r  1e  pa r tage ,  f i xe r  ce r ta ins  d ro i t s

et  cer ta ines amendes,  é1i re un garde et  un juge et  déterminer  les

jou rs  où  i I s  se  réun i ra ien t .  Con rme  ce la  se  f a i t  enco re  à  1 ' époque

con tempora ine ,  l es  assoc iés  é tab l i ssen t  eux -mêmes  l eu r  d ro i t  que  l e

juge é iu des communaux appl ique en présence de tous les membres dans
' I ' assemb lée  qu i  se  t i en t  à  c i e l  ouve r t ,  c ' es t -à -d i re  en  te r ra in  neu t re

où  pe rsonne  n 'es t  ma î t re  en  pa r t i cu l i e r '  I 1  n ' y  a  pas  de  se rv i t eu rs  de

jus t i ce ,  n i  de  po l i ce ,  ma is  ce  son t  l es  assoc iés  eux -mêmes  qu i  exécu -

tent  les jugements par  des sais ies.  Le contrevenant  qui  ne se p l ie  pas

à  l a  déc i s i on  co f l nune  es t  f r appé  d 'exc lus ion ,  ma is  pe rsonne  ne  peu t  se

sa i s i r  de  sa  pe rsonne  n i  de  ses  b iens  p r i vés ,  ga ran t i e  de  sa  souve ra t -

ne indépendance.  Le drOi t  que St ipulent  d 'un corrnun accord les membres

d ,une  conmunau té  ru ra le  es t  pu remen t  cou tum ie r  e t  exc lu t  t ou te  ex i s ten -

ce d 'un code écr i t  e t  universel .  Les coutumes var ient  se lon les commu-

nau tés  e t  se ion  l a  na tu re  des  te r ra ins  ou  des  p rodu i t s  qu ' i 1  f au t  pa r -

t age r .  La  d i ve rs i t é  des  d ro i t s  assu re  l a  l i be r té  e t  l es  i n té rê t s  des

con t rac tan ts  e t  o f f r e  l a  me i l l eu re  ga ran t i e  con t re  l es  abus  d 'une  au to -

r i té  extér ieure.  A l ,exemple des conmunautés rura les Môser formule im-

p l i c i t emen t  un  Ces  p r i nc ipes  fondamen taux  de  sa  ph i l osoph ie  du  d ro i t  :
' l es  

l o i s  géné ra1es  son t  p ré jud i c i ab les  à  l a  l i be r té  (2 i8 ) .  Ce  p r i nc ipe
. imp l i que  une  c r i t i que  de  1a  l ég i s l a t i on  moderne ,  ra t i onne l l e  e t  cen t ra -
' l isée qui  rend caduques toutes les coutumes anciennes.  Ce tableau des

corrnunautés rura les suppose un autre pr inc ipe:  chacun ne peut  êt re ju-

gé que par  ses pai rs ,  car  un membre d 'une communauté ne pourra pas iuger

le membre d 'une autre et  un laboureur  ne pourra pas décider  du sor t  de

celu i  qui  explo i te  une forêt .  Dans l 'espr i t  de l4ôser ,  ces comnunautés

ont  probablement  const i tué les premiers peuples (279) ,  une remarque qui

Q77)  f u i d . ,  " e i nen  F r i eden" ,  au  sens  d 'une  t rêve  qu i  me t  f i n ,  pa r  un
acco rd  mu tue l ,  aux  con f l i t s  an té r ' i eu rs .

(278) cf . PPh lI , ? Den jetzige 'T"rg 
"u 

alLgeneinen cesetzer.'- ' .- i' 
vlenordnungen ist d"igarràioe, Fieih.eit 

-gei{nrt-ich 
(HKA V, p. 22 sq. ) .

( ? 7 9 )  o G  1 ,  H K A  x I I ,  1 ,  p .  6 3 .



prouve  b ien  que  pou r  1u i  I ' h i s to i re  des  Saxons  a  une  va leu r  exemo la i re
e t  q u ' e l  l e  r e f l è t e  I ' h i s t o i r e  " n a t u r e l l e "  d e  I ' h u m a n i t é  e n t . i è r e .

Ce t te  p rem iè re  f oyne  d 'assoc ia t i on  a  é té  su i v i e  p lus  t a rd  d ,une
au t re ,  ce  qu i  p rouve  que  l es  honmes ,  l o r squ ' i l s  se  son t  cons t i t ués  en
soc ié té ,  n ' on t  pas  conc lu  un  con t ra t  un ique  qu i  au ra i t  r ég lé  t ou te  l a
v ie cormune d 'un seul  coup pour tous les temps à veni r ,  mais que les
accords ont  toujours été 1e produi t  de nécessi tés inrmédiates et  concrè-
tes  qu i  se  son t  man i fes tées  au  fu r  e t  à  mesu re  de  l , évo lu t i on .  La  s i -
t ua t i on  qu i  appe l l e  ce t t e  f o i s - c i  l a  conc lus ion  d ' un  nouveau  con t ra t
es t  l a  nécess i t é  d ' assu re r  l a  sécu r i t é  des  b iens  e t  des  pe rsonnes .  Cha -
cun  é ta i t  ma l t re  chez  so i ,  ma is  aucune  l o i  ne  ga ran t i ssa i t  I ' i nv io lab . i -
l i té  du domaine pr ivé.  Les comnunautés rura les qui  n 'avaient  compétence
que  pou r  rég ie r  l e  pa r tage  e t  I e  mode  d 'exp lo i t a t i on  des  communaux  ne
pouva ien t  pas  résoud re  ce  p rob lème .  Comme i1  n ' y  ava i t  pas  d ' au to r . i t é
comnune ,  chaque  che f  de  fam i l l e  res ta i t  i so lé  f ace  à  son  vo i s i n .  sans
pouvo i r  1u i  impose r  que lque  rég lenen ta t i on  que  ce  so i t .  Les  paysans  i n -
dépendan ts  on t  donc  dû  conc lu re  une  nouve l l e  "pa i x , ' pou r  se  donne r  mu-
tuel lement  des garant ies re lat ives à la  sécur i té  des personnes et  des
b iens  e t  i l s  I ' on t  conçue  su r ' l e  modè le  des  con t ra t s  co rnmunaux .  La  d i f -
f i cu l t é  é ta i t  que  Ies  dé l i t s  con rne  l e  vo1 ,  1es  coups ,  l es  b lessu res  ou
I ' hom ic ide  ex igea ien t  nonna lemen t  des  pe ines  co rpo re l  l es  ou  même la  pe i -
ne de mort .  Mais comment des hommes corme ces paysans auraient- i ls  pu
imag ine r  un  con t ra t  pa r  1eque l  i l s  au ra ien t  r i squé  de  pe rd re  pa r  un  JU-
gement  leur  corps,  leur  honneur et  leurs b iens ? Le problème qui  est  po-
sé  à  ce  s tade  es t  donc  b ien  ce lu i  d ' une  assoc ia t i on  qu i  n ,a l i ène  pas  l a
souve ra ine té  de  I ' i nd i v i du .  Môse r  résume d 'abo rd  l a  so lu t i on  en  une  fo r -
mule assez vague :

"Leu r  acco rd  v i sa i t  un iquemen t  à  l a  sauveqa rde  e t  à  l a
conse rva t i on "  (280 ) .

Cet te sauvegarde et  cet te conservat ion concernent  la  personne et  les
b iens  du  coupab le  au tan t  que  ceux  de  l a  v i c t ime .  Le  moyen  de  " sauvega r -
der"  et  de "conserver"  est  d 'abord suggéré dans une note :

(280)  tu id . ,  p .  70 .
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"Les  sanc t i ons  s ' appe la ien t  pou r  ce t t e  ra i son  " comoos i -

t i ones "  ou  " compos i t i ones  I  ega les " "  ( 281  ) .

Môser ret ient  donc comne f ' lontesquieu Ie terme de "composi t ions"  que

I ' un  e t  I ' au t re  semb len t  avo i r  t r ouvé  dans  l e  D l c t i onna .J re  i e  : a ' : ass :

Lat in i té  de du Cange et  qui  a t ra i t  aux peines pécunia i res.  Ces compo-

s i t ' ions pennet tent  à tout  dél inquant ,  et  même à un meurt r ier ,  de " rache-

ter  son sang et  son corps"  (?82) .  C 'est  sur  ce grand pr inc ipe que les

anciens ont  établ ' i  leur  const i tu t ion et  l " 'on ne t rouvera,  remarque

l ' lôser ,  aucun peuple dans presque tout  le  Nord qui  n 'en a i t  pas fa i t  1a

p i e r r e  a n g u l a i r e  d e  s e s  i n s t i t u t i o n s "  ( 2 8 3 ) .  I l  e s t  d i f f i c i l e  d ' i m a g i -

ne r ,  se lon  l u i ,  " un  p ro je t  d ' assoc ' i a t i on  p lus  nob le  que  ce lu i  que  tous

les  hab i t an t s  i so lés  du  Nord  on t  cho i s i  au  débu t "  ( 284 ) .  Comme 1a  p lu -

pa r t  des  au teu rs  qu i  on t  f a i t  l ' apo log ie  des  anc iennes  l j be r tés  ge rma-

n iques ,  Môse r  d i s t i ngue  en t re  l es  peup les  du  Sud  e t  ceux  du  Nord  e t  i l

considère que ces derniers sont  supér ieurs aux premiers par  le  génie

po l i t i que .  Son  app réc ia t i on  su r  l e  gén ' i e  po l i t i que  des  peup les  no rd i -

ques  mon t re  b ien  qu ' i l  n ' a  pas  seu lemen t  en  vue  l es  anc iens  hab i t an t s

de  sa  p rov ince ,  ma is ,  s i non  tou te  l ' human i té ,  du  mo ins  ce  t ype  d 'human i -

t é  qu i  occupe  l es  rég ions  sep ten t r i ona les  de  1 'Eu rope .  Pou r  dés igne r

1 ' e s p r i t  g é n é r a l  d e s  i n s t i t u t i o n s  q u ' i l  d é c r i t ,  i 1  e m p l o i e  p l u s i e u r s

fo i s  l e  t e rme  de  "p ro je t " ,  de  "p lan " ,  qu i  suggè re  1a  l og ique  i n te rne  de

tou t  ce  sys tème  fondé  su r  l ' i dée  de  " l i be r té "  ou ,  pou r  emp loye r  son  vo -

cabu l  a i  r e ,  d '  " honneu r " .
Pou r  év i t e r  que  l a  pa r t i e  l ésée  n 'exagè re  ses  p ré ten t i ons ,  l es

anciens ont  inventé le  système du "Wergeld" ,  que Môser écr i t  " t r lehrge1d"
(285).  Chaque honme, entendons par  Ià chaque propr iéta i re l ibre,  vaut

( 2 8 1 )  f t i d . ,  p .  7 1 ,  n o t e  b ) .

(?82 )  rb id . ,  p .  70 .

(283) rbid.

(?84) rbid.

(285 )  rb i i . ,  p .7? .  En  no te ,  l 4ôse r  f a i t  dé r i ve r  ce t t e  f o i s - c i  "Wehr "
d e  " v a l o r " .



-  905

une  ce r ta ine  " t axe "  qu i  es t  f i xée  d 'avance  d 'un  conmun  acco rd ,  de  so r -
te que même le dél inquant  qui  a souscr i t  à  cet  accord,  ne peut  pas
con tes te r  I ' anende  qu ' i l  do i t  paye r .  L ' avan tage  de  ce t te  p rocédu re  fon -
dée  su r  un  consensus  co rmun  es t  d ' év i t e r  que  l e  n r i x  à  paye r  ne  so i t
f i xé  a rb i t r a i r emen t  a  pos te r i o r i  pa r  un  j uge  i ndépendan t  à  l , au to r i t é
duquel  ces honrnes épr is  d ' indépendance n 'aura ient  jamais consent i  à  se
soumett re.  I l  é ta i t  en revanche impossib le de se soustra i re aux d ispo-
s i t i ons  comrunes  e t  ce lu i  qu i  r e fusa i t  de  s , y  p t i e r  s ' exc lua i t  de  l u i -
mêne de la communauté et  perdai t  ses dro ' i ts  c iv iques.  I l  va de soi  que
1es composi t ions ne peuvent  se fa i re qu,entre c. i toyens,  entre hommes
qu i  on t  assez  de  b iens  pou r  gouvo i r  ê t re  es t imés  à  l eu r  j us te  va leu r
et  pour  pouvoir  payer  les amendes,  bref  entre honrnes qui  sont  égaux
enlre eux.

Ce t te  éga l i t é  res te  t ou te fo i s  re la t i ve ,  comme le  p rouve  l es  d i f -
férences des valeurs ou des " taxes"  dont  chaque homme est  accréd. i té .
I l  ex i s te  dé jà  dans  ce t te  soc ié té  p r im i t i ve  une  ce r ta ine  h ié ra rch ie  qu i
s ' é tab l i t  se lon  l ' impo r tahce  de  l a  f o r t une  fonc iè re  don t  chacun  es t
possesseur.  Pour préc iser  la  p lace que chacun occuoe dans la conmunau-
té '  l ' 1ôse r  recou r ra  p lus  t a rd  à  I ' image  de  l a  soc ié té  pa r  ac t i ons  où  l es
d ro i t s  e t  l es  pouvo i r s  de  chacun  son t  p rooo r t i onne l s  à  l ' impo r tance  de
sa  con t r i bu t i on .  Dans  une  soc ié té  ru ra le  1 ' ac t i on  ne  peu t  ê t re  cons t i -
t uée  que  pa r  des  b iens  fonc ie rs ,  des  "Landak t i en " ,  seu le  f o rmu le  poss , t -
b le  dans  une  c i v i l i sa t i on  qu i  i gno re  enco re  l , a rgen t  (286 ) .  I l  oeu t  a r -
r iver  qu 'un dél inquant  ne d ispose pas de la  for tune nécessai re pour
payer en nature.  l 'amende qui  lu i  est  réc lamée.  pour  remédjer  à cet  in-
convénient ,  les contractants se prêtent  main en se por tant  garants les
uns  des  au t res ,  i ns t i t uan t  a ins i  une , ,Gesamtbû rgscha f t , , ,  une  " côu t i on
co l l ec t i ve "  (287 ) .  Co r rne  ce t te  cau t i on  co l l ec t . i ve  équ i vau t  à  ce l l e

(286) laôser  recourt  à | ' image de Ia société oar  act ' ion dans les icn: : - - -
s ies Patr io t iques et  dans ses ar t ic les contre-révolut ionnaires.
(Cf  . ,  P lh I I I ,  63,  Der Bauernhof  aLs h. tàakxie betracr ia; ,  HM VI ,
p.  255 sq. ,  e t  l 'ar t ic le  de 1790 :  tûeber àas F.eeht  àe-r  : :e tsec" .a i=
aLs den Gywnd Cer neuen lranzdsischen Konstihù-Jcn, HKA IX,
p .  140  sq . ,  où  l a  f o r t une  mob i l i è re  des  bou rgeo i s ,  l e  f u i u r  T ie rs
E ta t ,  es t  appe lée  "Ge ldak t . i e " ) .

( ? 8 7 )  0 G  1 ,  H l ( A  X I I ,  l ,  p .  7 3 .
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qu '  assu re ra  i t  no rma lemen t  I ' au to r i t é ,  enco re  i nex  i s tan te ,  une  pa r t i e

de  1 'amende  rev ien t ,  pa r fo i s ,  se lon  Tac i t e ,  à  l a  communau té  ou  au  ro i

(288 ) .  E l l e  reço i t  I a  conséc ra t i on  du  p rê t re  qu i  en  f a i t  a i ns i  une

" t rêve  de  O ieu " .  Qu i  é ta i t  conce rné  pa r  ce t t e  cau t i on  co l l ec t i ve  ?

D 'abo rd  l es  che fs  de  fam i l l e  qu i  se  po r ta ien t  ga ran ts  de  l eu rs  en fan ts ,

de  l eu rs  gens  e t  de  tous  ceux  qu ' i l s  accue i l l a i en t  su r  l eu rs  t e r res .

I l sne  pouva ien t  hébe rge r  un  hô te  p lus  de  t ro i s  j ou rs ,  à  mo ins  de  s ' en

portergarants (289) .  Iout  ét ranger éta i t  nécessai rement  considéré com-

me ennem ' i  t an t  qu ' i l  n ' ava i t  pas  de  ga ran t .  La  règ1e  géné ra1e  é ta i t  que '

pour  év i ter  de fa i re peser  sur  1a conmunauté des charges excessives,

pe rsonne  n 'ava i t  l e  d ro i t  d ' accue i l l i r  chez  so i  n i  de  p rend re  sous  sa

protect ion des gens peu sûrs qui  n 'of f ra ient  aucune garant ie.  Ce systè-

me  n 'é ta i t  pas  f avo rab le  aux  é t range rs  n i  au i  gens  qu i  n ' ava ien t  pas  de

fo r tune .  Le  seu l  moyen  de  se  p rémun i r  con t re  l a  p résence  d ' i nd i v i dus

qu i  ne  re leva ien t  pas  de  l a  cau t i on  commune ,  qu i  é ta ien t  l i b res '  ma is
' I i b res  

co f lme  l es  bê tes ,  "b ies te r f re i " ,  é ta i t  de  sa i s i r  l eu rs  b iens  qu i

revena ien t  à  l a  co rmunau té  quand  i l s  moura ien t .  C 'es t  l ' o r i g i ne  du  d ro i t

d 'aubaine dont  Môser repar lera dans ses ar t ic les contre-révolut ionnaires
(290 ) .  Pou r  l ' l ôse r  l a  l i be r té  ne  peu t  ê t re  un  d ro i t  de  l ' homme cons idé ré

au -deho rs  de  tou t  con tex te  soc ia l  e t  comnunau ta i re .  L ' i nd i v i du  ne  peu t

joui r  de cer ta ines l iber tés ou de cer ta ins dro i ts  que dans la  mesure o i r

i l  par tage les avantages et  1es r isques de la  v ie commune.  Au départ ,

seu l s  ceux  qu i  peuven t  pa r t i c i pe r  à  l a  cau t i on  co l l ec t i ve ,  qu i  son t  r i -

ches  d ' une  te r re ,  peuven t  ê t re  l i b res .  La  l i be r té  se  pa ie  ou ,  p lu tô t ,

e l I e  s ' achè te .  La  so l i da r i t é  en  ma t i è re  de  compos i t i on  s ' é tend  d 'abo rd

(?88) Ib id. ,  p .  73.  En note Î - !ôser  c i te  1a Gernanie de Taci te,  chap.  12 :
"Pa rs  mu lc tae  reg i  ve l  c i v i t a t i ,  pa rs  i ps ' i qu i  v i nd i ca tu r  ve1  p ro -
p i n q u i s  e j u s  e x s o l v i t u r " .  L e s  S a x o n s  é l  i s a i e n t  u n  r o i  à  l ' é c h e l o n
con fédé ra l ,  ma is  ne  l u i  con fé ra ien t  que  des  pouvo i r s  t r ès  f  im i t és .

(?89)  Ib id. ,  p .  75.  C'est  de cet te coutume que l ' l i jser  fa i t  dér iver  le
p rove rbe  :  "E in  d re i t âg ige r  Gas t  i s t  i edem e ine  Las t "  ( no te  b ) .

(290 )  c f ,  I ' a r t i c l e  de  1790  dans  l eque l  Môse r  o ro tes te  con t re  l ' abo l i -
t ' i on  du  d ro i t  d ' auba ine  pa r  l 'Assemb lée  Cons t i t uan te ,  HKA IX ,
p .  1 4 5  s q .
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à  tou te  l a  pa ren té ,  nous  d i r i ons :  à  t ou t  l e  c l an .  C 'é ta ien t  1es  p roches
q u i  p e r c e v a i e n t  I ' a m e n d e  s i  l ' u n  d e s  l e u r s  é t a i t  a s s a s s i n é .  t . 1 a i s  c , é -
ta ien t  eux  auss i  qu i  1a  paya ien t  l o r squ 'un  des  l eu rs  é ta i t  I ' assass in
(291 ) .  Ce t te  so l i da r i t é  du  c lan  supposa i t  un  rég ime  de  cop rop r i é té  f a -
m i l i a l e  e t  l ' i n tég r i t é  de  l a  p rop r i é té  qu i  ne  pouva i t  ê t re  n i  vendue  n i
d iv isée par  hér ' i tage,  af in  que la corrnunauté sol ida. i re dans la  caut ion
res tâ t  cons tamr€n t  so l vab le .  i 4ôse r  a  t ou jou rs  dé fendu  | ' i nd i v i s i b i l  i t é
de la propr iété foncière,  non seulement  à cause des composi t ions qur
n 'ex ' i s ta ien t  p lus  de  son  temps ,  ma is  enco re  pa rce  qu ' . i l  cons idé ra i t  l a
terre du paysan col rme la base économique de l ,Etat .  D,où son intérêt
pou r  l es  p rob lènes  d 'hé r i t age .  I l  f a l l a i t  que  l , o rd re  de  success ion  des
hé r i t i e r s  f ù t  s t r i c temen t  f i xé  e t  que  tou te  excep t i on  f û t  soumise  à  I ' ac -
co rd  de  l ' ensemb le  de  1a  conmunau té .  Tou t  hé r i t age  dev . i en t  a ins . i  une  a f -
f a i r e  d ' i n té rê t  pub l i c  e t ,  i nve rsemen t ,  l e  d ro i t  pub l i c  se  rédu . i t  dans
les  soc ié tés  na i ssan tes  à  un  d ro i t  o r i vé .

Pou r  un  esp r i t  moderne  ce  sys tème  du  "Werqe ld , ' es t  i n i que  pu rs -
qu ' i l  ob l i ge ,  au  nom de  l a  so l i da r i t é  du  c lan ,  l es  i nnocen ts  à  paye r
pou r  l e  coupab le .  Dé jà  du  temps  de  Lou i s  l e  P ieux  on  pa r l a i t  de  l a , ' l ex
c rude l i ss ima  Saxonum" .  C 'es t  une  be l l e  occas ion  pou r  Môse r  de  p rouve r
que  ce  qu i  semb le  ê t re  c rue l  au jou rd 'hu i  ne  l ' é ta . i t  pas  au t re fo i s  e t
q u ' i l  f a u t  c o m p r e n d r e  " l ' e s p r i t  d e  l a  l o i , , s . i  l , o n  v e u t  1 a  j u g e r  :

"Ce t te  i ns t i t u t i on  es t  devenue  i n i que  à  pa r t i r  du  j ou r

où  de  pu i ssan ts  se igneu rs  on t  conqu i s  des  te r res ,  t r ans -
fonné les premiers contractants en sujets et  ont  con-
t ra in t  à  se  po r te r  ga ran ts  l ' un  de  l , au t re  des  gens  qu i
n ' ava ien t  pas  donné  l eu r  l i b re  acco rd  pou r  ce t t e  cau -
t i on  co l l ec t i ve .  Avec  l a  monarch ie  ce t t e  l o i  ne  ou t
donc  o lus  subs i s te r  l ong temps"  (292 ) .

(291 )  0c  l ,  HKA X I I ,  1 ,  p .  76 .  l r l ôse r  s ,appu ie  enco re  dans  Ie  t émo iqnaqe
que Taci te apporte dans sa Gernanie :  ' ,suscipere tam in im. i t i ; ia ;
seu  pa t r i s ,  seu  p rop inqu i  necesse  es t .  Nec  imp lacab i l es  du ran t .
Lu i t u r  e t i am.homic id ium ce r to  a rmen to rum ve l  peco rum numero .  Rec i -
p i t que  sa t i s fac t i onem un i ve rsa  domus , , .

( 292 )  rb id . ,  p .  76 ,  no te  c ) .
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Une  a l i éna t i on  qu i  es t  I ' e f f e t  d ' un  acco rd  commun  e t  I  i b remen t  consen -

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

be r té  so i t  r espec té .  I l  I ' es t  enco re ,  pa r  exemp le ,  quand  1e  gén ie  qu i

a  i nven té  1e  " l l e rge ld "  (293 )  a  p révenu  tou te  i n te rven t i on  a rb i t r a i r e

du  j uge  en  f i xan t  d ' avance ,  j usque  dans  l es  mo ind res  dé ta i l s ,  l es  amen-

des  pou r  chaque  dé i i t  pa r t i cu l i e r .  Une  taxe  p réc i se  é ta i t  p révue  pou r

chaque  b lessu re  pa r t i cu l i è re  e t  1e  pouvo i r  du  j uge  se  l im i t a i t  à  deman-

de r  aux  s imp les  c i t oyens  ce  qu ' i l  deva i t  déc ide r .  Ceux -c i  d i sa ien t  l e

d ro i t  qu i  décou la i t  de  l a  conven t i on  commune .  L ' amour  de  l a  l i be r té  se

mani festa i t  encore en ceci  qu ' i1s écar ta ient  de leur  sentence toute

cons idé ra t i on  mora le ,  "pa rce  que  I ' imag ina t i on  e t  l ' humeur  y  au ra ien t

eu  une  pa r t  t r op  impor tan te "  (294 ) .  Dans  son  re la t i v i sme ,  l 4ôse r  n ' ac -

co rde  aucun  c réd i t  à  ces  no rmes  un i ve rse l l es  su r ' l esque l l es  l es  i u r i s -

t es  veu len t  f onde r  l e  d ro i t  na tu re l .  l ou te  p ré ten t i on  à  l a  vé r i t é  abso -

lue orésente donc un caractère arb i t ra i re.  Pour la  même ra ison,  les an-

c iens  ne  to lé ra ien t  pas  de  l o i s  éc r i t es ,  ca r  "pa r tou t  où  ce l l es -c i  on t

é té  i n t rodu i t es ,  e l I es  | ' on t  é té  pa r  l a  vo lon té  d ' une  au to r i t é  qu i  vou -

l a i t  sape r  l es  f ondemen ts  du  pouvo i r  l ég i s l a t i f  popu la i re "  (295 ) .  Ces

considérat ions résument  toute la  concept ion oue Môser se fa i t  du dro i t '

d e  I a  j u s t i c e  e t  d u  p o u v o i r .  A u s s i  t i r e - t - i l  d e  1 ' e x e m p l e  h i s t o r i q u e

fou rn i  pa r  l es  ancê t res  une  conc lus ion  qu i  a  va leu r  géné ra le  :

"Dès  qu 'un  j uge  pouva i t  t r ouve r  l es  l o i s  e t ,  p l us  t a rd ,

les formules de jur isprudence et  les commentai res dans

u n  l i v r e ,  i l  n ' i n t e r r o g e a i t  p l u s  l e  p e u p l e  m a i s  s o n  l i '

v re et  ensui te des connentateurs et  des dro i ts  ét ran--

g e r s "  ( 2 9 6 ) .

Chez  l es  anc iens ,  l es  a rch i ves  des  l o i s  é ta ien t  dans  l a  mémo i re  de  tous

les honmes,  comne c 'est  encore le  cas dans les communautés rura les dont

(293 )  I b i d . ,  p .  78 ,  no te  c )  :  "Man  s iehe t ,  dass  e in  Gen ie  das  Wehrge ld
er funden habe".

(294 ) ' t u i d . ,  p .  77

(295) ibid.

(?96 )  rbnd . ,  p .  77  sq .
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l es  d ro i t s  cou tum ie rs  on t  rés i s té  à  l ' i n f l uence  du  d ro i t  éc r i t  r oma in ,
ob je t  de  tou tes  1es  c r i t i ques  du  j u r i s te  l 4ôse r .  La  t héo r i e  du  d ro i t
q u ' i l  d é g a g e  d e  l ' é t u d e  d e s  a n c i e n n e s  i n s t i t u t i o n s  i m p l i q u e ,  o u t r e  1 e
re fus  des  codes  éc r i t s ,  I ' i ndépendance  du  pouvo i r  j ud i c i a i r e  qu i  es t
ga ran t i e  p r i nc ioa lemen t  pa r  I ' absence  de  j uges  p ro fess ionne l s  e t  pa r
' l ' ex i s tence  

de  t r i bunaux  de  j u r ys  se lon  l e  modè le  ang la i s .  L ' exemp le
du passé inspi rera d i rectement  ses pro jets  de réforme judic ia i re.

Avant  de revenir  à ces probiènes de procédure,  Môser préc ise la
nature de la  société qui  est  issue de ce second contrat :  ses membres
sont  des "honmes",  des "Mânner"  et  i ls  const i tuent  une "mannie, ' ,  un
"groupement d 'hommes" (297) .  Ces "homnes",  au sens p le in du terme,  sont
1es  p rop r i é ta i res  d ' une  " l r ' l eh re " ,  d ' un  b ien  qu i  cons t i t ue  non  seu lemen t
1a  base  ma té r ' i e l l e  de  l eu r  c i t oyenne té  e t  l e  s i gne  ex té r i eu r  de  l eu r
indépendance et  de leur  honneur,  mais encore une charge hérédi ta i re au
regard de la  défense cormune.  La propr iété donne dro i t  aux avantages
du "Wergeld"  qui  permet d 'échapper aux peines af f  l ic t ives.  i : la . i  s  e l  le
obl ige également  1e propr iéta i re à par t ' ic iper  aux charges cor f i , l tunes.
S ' i 1  f au t ,  pa r  exemp le ,  dé fend re  l es  t e r res  con t re  l ' i nvas . i on  de  l a
mer ,  " l a  na tu re  e t  l a  j us t i ce "  ex igen t  que  l ' en t re t i en  des  d . i gues  ne
so i t  pas  répa r t i  en t re  l es  i nd ' i v i dus  en  pa r t i cu l i e r ,  ma is  en t re  l es
fe rnes  (298 ) .  A  une  époque  qu i  i gno ra i t  l es  f onc t i onna i res  e t  l es  ou -
v r i e r s  ré t r i bués ,  l e  f e rm ie r  é ta i t  l e  seu l  à  oouvo i r  assu re r ' l a  sécu r i -
té  conrnune et  le  seul  à y  prendre in térêt  puisqu' i l  t i ra i t  avantage de
1 'o rgan i sa t i on  coûmune .  Ce la  es t  v ra i  auss i  de  l a  dé fense .  Les  assoc . i és
a v a i e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  m i l i t a i r e s .  [ ) a n s  c e  c a s ,  l a , , m a n n i e , , f o r m a i t
une "Heermannie" ,  un "groupement d 'homnes organisés en armée, 'ou un
"Heerbann"r  ur  "ban et  arr ière-ban" (299) .  Conrne aucun Droor . ié ta i re ne
pouvai t  envoyer à sa p lace un mercenaire à I 'armée,  le  s tatut  d 'un hom-

(297) rb id. ,  p .  79.  En note l '1ôser  af f  i rme que dans "Germania, , ,  , 'Caramania, '
" I nge rman ia " ,  e t c . ,  1e  su f f i xe  " l 4an ie "  a  l e  même sens  que  "Re i ch , ' .

( 298 )  rb id . ,  p .80 ,  no te  d ) .  Môse r  déve loppe  ce t te  pa rabo le  des  paysans
qui  met tent  en comnun leurs b iens pour entreteni r  une d igue en
PPh I ,56 :  L t ty ,ze Geschichte Cer tscuernhi fe (HKA IV,  p.  269 sq,) .

( ? 9 9 )  r b i d . ,  p .  8 1 .
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me,  ou  d 'un  homme d 'a rmes ,  é ta i t  nécessa i remen t  un  " s ta tu t  d ' honneu r "

(300 ) .  Exce l l en t  moyen  de  s t imu le r ' l es  a rdeu rs  gue r r i è res  de  ces  pay -

sans  !  i t t a i s  l a  ra i son  p lus  p ro fonde  es t  que  seu l  ce lu i  qu i  a  que lque

chose  à  dé fend re  se  ba t  avec  conv i c t i on  e t  que  1 'honneu r  d ' ê t re  p ro -

pr iéta i re et  indépendant  impl ique nécessai rement  des charges,  tout  com-

me  à  I ' i nve rse  l a  cha rge  donne  d ro i t  aux  honneu rs  e t  à  l a  c i t oyenne té

act ive.  En temps de guerre conme en temps de paix on prend soin d 'év i -

t e r  t ou te  a l i éna t i on  de  
' l a  

souve ra ine té  :  on  ne  se r t  pas  sous  l ' é ten -

dard de quelque chef ,  mais sous celu i  de Dieu,  on prend pour chef  le

j uge ,  neu t re  pa r  dé f i n ' i t i on ,  e t  l ' on  se r t  " sans  se rmen t  e t  sans  so lde ,

se bat tant  pour  son propre foyer ,  le  f rère à côté du f rère,  le  vois in

à  c ô t é  d u  v o i s i n "  ( 3 0 1 ) .

Pou r  l e  res te ,  l a  "mann ie "  qu i  cons t i t ue  ce t te  seconde  assoc ia -

t i on  es t  o rgan i sée  comme la  p rem iè re ,  ce l l e  des  conmunau tés  ru ra les  :

l ' assemb lée  a  l i eu  en  p le in  a i r ,  en  t e r ra in  neu t re ,  l e  d ro i t  es t  p ro -

noncé par  les "honrnes",  et  Ia  sentence exécutée avec I 'a ide de Ia com-

munauté.  Le chât iment  suprême pour celu i  qui  ne veut  pas se soumett re

aux  déc i s i ons  co î rnunes  es t  l ' exc lus ion  de  l a  soc ié té ,  une  mesu re  g rave

qui  ne permet toutefo is  pas de s 'emparer  de 1a personne du coupable

dans sa propre maison où i l  reste seul  maî t re.  Cornme i l  est  prat ique-

ment  impossib le de rassembler  t rop f réquerment  tous les hornmes pour ré-

g le r  l es  a f f a i r es  co rnmunes ,  en  pa r t i cu l i e r  pou r  j uge r  e t  p rononce r  1es

sen tences ,  on  se  réso lu t  à  cho i s i r  que iques  ho rnmes  sages ,  l es  "Schôp fen "
(302 ) ,  l es  échev ins ,  qu i  ass i s ta ien t  en  com i té  res t re in t  l e  i uge  pou r

résoudre les conf l i ts .  Ces échevins éta ient  nécessai rement  possesseurs

d 'une fenne,  d 'une "Wehre" ,  pour  pouvoir  êt re térnoins, 'non pas des dé-

f i t s  qu i  ôva ien t  é té  co rm is ,  ma is  des  déc i s i ons  qu i  ava ien t  é té  a r rê tées

e t  qu i  n ' é ta ien t  pas  en reg ' i s t rées  pa r  éc r i t .  S ' i l s  n ' ava ' i en t  é té  eux -

mêmes  des  "honmes" ,  i  l s  n ' au ra ien t  pas  pu  témo igne r  devan t  I ' assemb lée .

(300)  rb id.  :  "Ehrenstand".

(301) rbid.

(30? )  I b i d . ,  D .82 .  Môse r  éc r i t  "Schôp fe "  au  I i eu  de  "Schô f fe "  e t  f a i t
dé r ' i ve r  l e  p rem ie r  t e rme  de  " schôp fen " ,  "pu i se r "  :  1es  échev ins
éta ient  les homnes que les paysans "puisaient"  parmi  1es membres
de  l eu r  assemb lée .  Le  te rme  l a t i n  co r resoondan t  es t  " scab inus " .
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Les  a f f a i r es  ne  pouva ien t  se  t r a i t e r  qu 'en t re  pa i r s .  Enco re  au jou r -
d ' hu i ,  no te  l ' 1ôse r ,  l es  ac tes  no ta r i és  re la t i f s  aux  a f f a i r es  des  nob les

se  fon t  devan t  un  no ta i re  qu i  t i en t  l i eu  de  j uge  e t  de  t ro i s  t émo ins
qu i  f on t  f onc t i on  de  témo ins  é lus .  Ces  témo ins  i ssus  de  l a  t r ad i t i on
a l l emande  d i f f è ren t  des  témo ins  ch ré t i ens ,  pa rce  que  1a  re l i g i on  ch ré -
t i enne  a  m is  su r1e  même p lan  l e  t émo ignage  d 'un  honne  que l conque  e t
ce lu i  d ' un  " l y ' eh r "  ( 303 ) .  L ' esp r i t  du  ch r i s t i an i sme  ne  s ' acco rde  pas

avec celu i  de la  t radi t ' ion jur id ique a l lemande.  l lôser  soul ignera encore
plus ieurs fo is  cet te incompat ' ib i l  i té .

Le développement sur  les échevins fourn i t  à  notre auteur  l 'occa-
s ion  de  reven i r  su r  ses  concep t i ons  j u r i d i ques .  Dans  l es  a f f a i r es  qu i

ne  pouva ien t  pas  ê t re  rég lées  à  I ' assemb lée  ou  ga r  l es  échev ins ,  on  re -
cou ra i t  aux  o rda l i es  ou  au  j ugemen t  de  D ieu .  C 'es t  enco re  une  cou tume
apparemmen t  ba rba re  e t  absu rde  que  l ' l ôse r  s ' emp lo ie  auss i t ô t  à  j us t i -

f i e r :

"L ' esp r i t  de  l i be r té  se  man i fes ta i t  enco re  en  cec i
qu ' i 1s  a ima ien t  m ieux  t ranche r  1es  a f f a i r es  dou teuses
par le  sor t ,  par  les hennissements d 'un cheval  et  par

1e -c r i  des  o i seaux  que  pa r1e  recou rs  à  l a  f o r ce  ou  à
' l  ' a rb i t r a i r e "  (304 ) .

L 'arb i t ra i re est  le  prétendu dro i t  normat i f  que personne ne peut  con-
na l t r e  e t  qu i  ne  se r t  qu 'au  pouvo i r  à  asseo i r  son  au to r i t é .  Un  au t re
aspec t  ca rac té r i s t i que  de  ce  sys tème  j ud i c i a i r e  es t  que  1 'on  i gno ra i t
tout  dél i t  publ  iè  et  toute accusal ion publ ique.  En ces tenrps- là,  tout
d é l i t  é t a i t  p r i v é .  C ' é t a i t  à  l a  p a r t i e  l é s é e  d e  d é p o s e r  p l a i n t e .  E l 1 e
devai t  même le fa i re et  accepter  le  combat  jud ic ia i re qui  pouvai t  en
ê t re  l a  conséquence ,  a f i n  de  pa l l i e r  aux  i nconvén ien ts  du  p r i nc ipe  fon -
d a m e n t a l  q u e  " l à  o ù  i I  n ' y  a v a i t  p a s  d e  p l a i d e u r ,  i 1  n ' y  a v a i t  p a s  d e
j u g e "  ( 3 0 5 ) .

(303 )  rb id . ,  p .  84 ,  no te  d ) .

(304)  Lbid. ,  p .  84.

(305 )  rb i4 .  l t l ôse r  déve loppe  ce t te  d i s t i nc t i on  essen t i e l l e  dans  I ' anc ien
d ro i t  a l l emand  en t re  "p rocédu re  d ' accusa t i on , ,  e t  "D rocédu re  d , i n -
q u i s i t i o n "  e n  p p h  I I I ,  2 3 ,  H K A  V I ,  p .  7 6  s q .



1 .1ôse r  conc lu t  ce  déve loppemen t  su r  l es  i ns t i t u t i ons  qu i  son t

i ssues  de  l a  deux ième  assoc ia t i on  pa r  une  remarque  su r  l es  l i ens  en -

t re  l a  oua l i t é  d ' homme l i b re ,  de  "Heh r "  e t  1a  p rop r i é té .  L ' i ngénu i t é

n ' e s t , p a s  p l u s  q u e  l a  n o b l e s s e  o u  1 a  q u a l i t é  d e  c i t o y e n ,  a t t a c h é e  à  l a

na i ssance ,  ma is  e l l e  dépend  de  l a  qua l i t é  de  i a  p rop r i é té  que  I ' on  pos -

sède .  Ce  n 'es t  pas  l a  qua l i t é  de  1a  pe rsonne  du  possesseu r  qu i  f a i t  1a

qua l i t é  de  l a  t e r re ,  ma is  c ' es t  l a  t e r re  qu i  qua l i f i e  l e  possesseu r .  S i

un honme qui t te  une propr iété qui  confère la  qual i té  de " ! lehr"  pour  en

prendre une autre qui  ne confère aucun t i t re ,  i l  perd ses dro i ts .  I l  en

es t  de  même du  f i l s  qu i  qu i t t e  l a  ma ison  pa te rne l l e .  La  nuance  es t  im -

por tante :  i l  ne suf f i t  pas de posséder pour  êt re membre de l 'associa-

t i on ,  ma is  i l  f au t  enco re  posséde r  un  b ien  qua l i f i é  auque l  son t  a t t a -

chés  l es  cha rges  e t  I ' honneu r .  "Eh re "  e t  " t ' l eh re " ,  "honos  e t  onus "  ne

peuvent  pas êt re séparés (306) .  Le statut  d 'un honme dépend ent ièrement

chez Môser des in f rast ructures matér ie l  les et  économiques :  de même que

la  sanc t i on  ne  po r te  pas  su r  
' l a  pe rsonne ,  ma is  su r  l a  chose ,  l ' honneu r

n ' e s t  p a s  f o n d é  s u r  l e  m é r i t e  p e r s o n n e l ,  m a i s  s u r 1 e s  b i e n s .

Ce t te  seconde  assoc ia t i on  a  é té  su i v i e  d ' une  t ro i s i ème  à  l aque l -

I e  Môse r  ne  consac re  qu 'un  pa rag raphe  pa rce  que  1e  "p1an" ,  c ' es t -à -d i re

le  souc i  de  p rése rve r  l a  l i be r té  e t  l ' honneu r  des  con t rac tan ts ,  es t

t ou jou rs  l e  même.  Les  "mann ies "  cons t i t uan t  des  un i t és  re la t i vemen t  mo-

destes,  les besoins de la  défense cornmune ont  nécessi té des fédérat ions

en t re  p lus ieu rs  d ' en t re  e l l es .  Ces  fédé ra t i ons  f o rmen t  des  E ta t s '  que

Môser  appe l t e  a i l l eu rs  "des  na t i ons " .  Con fo rmémen t  au  "p lan " ,  l es  "man-

n ies " res ten t  auss i  au tonomes  que  1e  che f  de  fam i l l e  l o r squ ' i l  adhè re  à

une comnunauté rura le ou à une "mannie" .  Aucune ne peut  imposer sa lo i

à une autre ;  chacune conserve.ses inst i tu t ions propres,  les assemblées

et  ses coutumes jur id iques.  El les ont  des inst i tu t ions communes,  par

( 3 0 6 )  L b i d . , 9 . 8 7 ,  n o t e  f ) .  L e s  c a r a c t è r e s  d i s t i n c t i f s  d e  l a  q u a l i t é
de  p rop r i é ta i re  son t  l e  d ro i t  de  chasse ,  de  vo te  e t  ce lu i  d ' ê t re
é1u  j uge .  Tou t  p rop r i é ta i re  ne  j ou i t  pas  f o r cémen t  de  ces  d ro i t s
s ' i l  n ' es t  pas  descendan t  d i rec t  des  paysans  qu i  on t  conc lu  l e  con -
t rat  d 'or ig ine (c f  .  ppn IV,  43,  t /on echten Eigentu] : ,  HKA VI I ,
p .  1 3 8  s q . ) .

( 3 0 7 )
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e x e m p l e  u n  r o i  é l u  q u i  n ' a  p a s  r e Ç u  I ' o n c t i o n  e t  q u i  n ' a  p a s  p l u s  d e
pouvo i r  su r  I ' honneu r ,  l a  pe rsonne  e t  I ' hé r i t age  d 'un  homme que  1e
juge  dans  l es  assoc ia t i ons  de  mo ind re  impor tance .  E l l es  se  do ten t  éga -
l emen t  d ' une  assemb lée  na t i ona le .  Ma is  avan t  d ' en  pa r ' l e r ,  Môse r  passe

à  I ' é tude  de  l a  nob lesse ,  pa rce  que  Ies  nob les  é ta ien t ,  avec  Ies  s im-
ples paysans,  membres de cet te assemblée.

I l  l eu r  consac re  beaucoup  mo ins  de  p lace  qu 'aux  s imp les  p rop r i é -

ta i res.  Confonnément aux idées qu ' i1  a exposées dans ses le t t res entre
1763  e t  , l 765 ,  i l  veu t  éc r i r e  une  h i s to i re  du  peup le ,  c ' es t -à -d i re  oes
paysans indépendants,et  min imiser  en conséquence l ' importance des grands
qu i  son t  l es  seu l s  don t  on  a i t  t enu  compte  j usqu 'à  p résen t  dans  l es  ou -
v rages  d 'h i s to i re .  Son  po in t  de  vue  n 'es t  pas  en t i è remen t  démocra t i que ,
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l a  s o c i é t é  p r i m i t i v e  t e l l e  q u ' i l  l a  c o n c o i t  e s t  u n

"c lub "  de  p rop r i é ta i res ,  ma is  i l  n ' es t  pas  davan tage  a r i s toc ra t i que ,
dans  l a  mesu re  où  i l  n ' acco rde  pas  un  rô1e  p rééminen t  aux  nob les .  Dans
le système pol i t ique de Môser ce sont  les s imples paysans propr iéta i res
qu i  " f o rnen t  v ra imen t  I ' é l émen t  cons t i t u t i f  de  l a  na t i on " ,  co rnme  i l
l ' é c r i t  dans  l a  P ré face ,  ou  qu i  " cons t i t uen t  l e  v ra i  co rps  de  l a  na -
t i on " ,  coûme i l  l ' é c r i t  dans  1 ' I n t roduc t i on  génénaLe  (307 ) ,  t and i s  que
la  nob lesse  rep résen te  un  o rd re  quas imen t  marg ina l  qu i  a  auss i  son  hon -
nei / r ,  un "honor eminens" même, mais qui  ne joui t  d 'aucune prérogat ive
pa r t i cu l i è re .  L ' i n ten t i on  p ro fonde  de  Môse r  es t  con fo rme  à  l a  l og ique
de  son  sys tème :  au  dépa r t  1a  paysanne r i e  a l l emande  é ta i t  t o ta lemenc
souve ra ine ,  e l l e  n ' é ta i t  pas ,  comne  ce  se ra  l e  cas  p lus  t a rd ,  soumise  à
1 a  n o b l e s s e ,  m a i s  c ' e s t  l a  n o b l e s s e  q u i  é t a i t  à  s o n  s e r v i c e .  L ' o r i g i n e
des  nob les ,  dans  l a  mesu re  où  l ' on  peu t  l a  dé te rm ine r ,  l e  mon t re  b ien .
L ' hypo thèse  1a  p lus  p robab ie  es t ,  se lon  Môse r ,  qu ton  a  i ns t i t ué ,  en
dehors du ban et  de l 'ar r ière-ban qui  éta i t  composé de paysans,  une ca-
va le r i e  pe rnanen te  e t  qu 'en  échange  de  ce  se rv i ce  excep t i onne l  on  a  l i -
béré ces caval iers permanents,  en ce qui  concerne leur  personne,  des
cha rges  o rd ina i res  qu i  i ncomba ien t  à  t ous  e t  qu 'on  n ' a  p lus  comp té  l eu rs
le r res  pa rm i  ce l l es  su r  l esque l i es  reposa ien t  l es  ob l i ga t i ons  communes
(308 ) .0n  l eu r  a  même pa r fo i s  donné  en  p1us ,  pou r  l es  dédo runage r ,  que l -

(307)  rb id . ,  p .  89 .
/ - ^ ^ \  - '  .  '
\  5Ué I  to1-d .
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ques  te r ra ins  p r i s  su r  l es  co f f nunaux .  C 'es t  l à  1 ' o r i g i ne  des  p r i v i l è -

ges de la  noblesse qui  est  exemptée des charges communes et  ce l le  des

francs-a l leux aui  sont  l ibres de toute redevance.  l4a is  ces pr iv i lèges

n 'é ta ien t  pas  g ra tu i t s  :  l a  nob lesse  deva i t  se  consac re r  en t i è remen t

au  mé t i e r  des  a rmes  e t  sa  f onc t i on  é ta i t  ce l l e  d ' un  co rps  m i l i t a i r e

aux i l i a i r e  (309 ) .  Le  p r i nc ' i pe  f ondamen ta l  r es te  que  l a  cha rge  de  1a  dé -

fense incombe "par  nature"  (310)  aux propr iéta i res paysans et  que 1e

nob ie  n ' es t  qu 'un  so lda t  de  mé t i e r  que  l ' on  I oue  pou r  i u i  con f i e r  que l -

que  m iss ion  e t  don t  on  pa ie  l es  se rv i ces  pa r  1 ' a t t r i bu t i on  d ' une  te r re

a l l od ia le  ou  pa r  que lques  p rodu i t s  ag r i co les .  Les  d ro i t s  de  ce t te  n0 -

b lesse naissante éta ient  forcément  moindres que ceux des paysans'  Comme

les  nob les  se  t rouva ien t  p lacés  pa r  l eu rs  f onc t i ons  e t  pa r ' l eu rs  p r i v i -

1èges  en -deho rs  de  I ' o rgan i sa t i on  co r f f nune ,  i l s  n ' ava ien t  pas  d ro i t  de

rega rd  su r ' l es  a f f a i r es  conmunes  e t  i l s  ne  pouva ien t  pas  pa r t i c i pe r  aux

assemblées des cormunautés rura les ou des "mannies" .  I l  semble même

qu 'à  dé fau t  de  cau t ' i on  co l l ec t i ve  i l s  n ' a i en t  pas  béné f i c i é  au  dépa r t

des  avan tages  du  "Werge ld "  e t  qu ' i l s  en  a ien t  é té  rédu i t s  à  rég le r  l eu rs '

d i f f é rends  pa r  l e  comba t  ou  pa r  des  acco rds  pa r t i cu l i e r s  qu ' i l s  passa ien t

en t re  eux .  Ce  s ta tu t  p réca i re  a  du ré  j usqu 'à  l ' é tab l i ssemen t  des  i ns t i -

t u t i ons  f édé ra t i ves  e t  na t i ona les  qu i  é tab l i ssa ien t  une  t rève  de  ! i eu

géné ra le .  A  ce  n i veau  supé r i eu r ,  l es  nob les  é ta ien t  membres  de  d ro i t  de
' I ' assemb lée  

na t i ona le  e t  i l s  su i va ien t  l es  réso lu t i ons  communes  qu ' i 1s

c o n t r i b u a i e n t  à  é l a b o r e r .  S ' i l s  n e  l e s  s u i v a i e n t  p a s ,  l e  i u g e  n a t i o n a l

ou  Ie  ro i  l es  t r a i t a i t  comme le  i uge  d 'une  "mann ie "  t r a i t a i t  I ' homme

réca l c i t r an t  dans  l ' assemb lée  pa r t i cu l i è re .  Co r rne  i l s  é ta ien t  peu  nom-

b reux  e t  qu ' i 1s  hab i t a i en t  assez  l o i n  l es  uns  des  au t res ,  i 1s  n ' ava ien t

pas  d ' i ns tances  j ud i c i a i r es  p rop res  e t  pennanen tes .  Seu les  l es  v i o l a -

t i ons  des  règ1es  f i xées  à  l ' éche lon  na t i ona l  é ta ien t  du  resso r t  de  l ' as -

(309 )  Môse r  donne ra  une  exp l i ca t i on  p lus  pos i t i ve  des  o r i g i nes  de  l a  no -
b l e s s e  d a n s  l ' é d i t i o n  d e  1 7 8 0 :  l e s  n o b l e s  é t a i e n t  l e s  o f f i c i e r s
de  l a  m i l i ce  don t  l es  t e r res  a l l od ia les  dev iennen t  hé réd i t a i r es
( c f .  o c  2 ,  H K A  x I I ,  2 ,  p .  9 a ) .

(310 )  oc  1 ,  HKA X I I ,  1 ,  p .  90  :  "Das  onus  de fens ion i s  l i eg t  von  l , l a tu r
den Landeigentûmern auf" .
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s e m b l é e  n a t i o n a l e .  P o u r  l e  r e s t e  i l s  n ' a v a i e n t  d ' a u t r e  s o l u t i o n  q u e

de se bat t re ou d 'aplani r  leurs d i f férends d i rectement  entre eux.
C 'es t  a i ns ' i  que  s ' exp l i que  I ' o r i g i ne  des  gue r res  p r i vées ,  de  ce  " j us
b e l l  i  p r i v a t i "  d o n t  l a  n o b l e s s e  a v a i t  I  ' e x c l u s i v i t é  ( 3 1  1  ) .

En  bonne  l og ique ,  Môse r  dev ra i t  pa r l e r  ma in tenan t  de  l ' assem-
blée nat ionale où se ret rouvent  les deux é léments const i tu t i fs  de la
na t i on ,  l es  p rop r i é ta i res  paysans  e t  l es  nob les .  C 'es t  ce  qu ' i l  f a i t
dans  l ' éd i t i on 'de  1780 .  Dans  ce l l e  de  1768 ,  i 1  p ré fè re  pa r l e r  d ' abo rd
du  sys tème  de  l a  c l i en tè le  e t  de  l a  p lus  anc ienne  nob lesse  de  se rv i ce .
Conme les enfants des nobles n 'avaient  pas de terres à eux et  qu 'on ne
pouva i t  l eu r  en  donne r  d ' au t res  sans  amo ind r i r  ce  cao i t a l  f onc ie r  su r
l eque l  r eposa i t  t ou te  1 ' o rgan i sa t i on  e t  t ou te ' l a  sécu r i t é  de  l a  commu-
nau té ,  1es  j eunes  a r i s toc ra tes  n ' ava ien t  d ' au t re  cho i x  que  de  res te r
chez  l eu r  pè re  ou  de  se  me t t re  au  se rv i ce  d ' un  au t re  gen t i l homrne  (312 ) .

C 'es t  a i ns i  que  ce  son t  f o rmées  Ies  c l i en tè les ,  ces  " com i ta tus  nob i -
l ium" que Taci te décr i t  dans les chapi t res t re ize,  quatorze et  quinze

de sa Gernanie et  qui  sont  à l 'or ig ine du vasselage.  Les "compagnons",
conme les nonrne l4ontesquieu (313) ,  ont  forné la  p lus ancienne noblesse
de serv ice.  Môser veut  probablement  démontrer  que les re lat ions de dé-
pendance sont  apparues p lus tôt  chez les nobles que chez 1es paysans
p rop r i é ta i res .  Ce t te  c l  i en tè le ,  pa r fo i s  nombreuse ,  ava i t  I ' i nconvén ien t
de  rep résen te r  une  l ou rde  cha rge  pou r  ce lu i  qu i  l ' en t re tena i t ,  l a  l o -
gea i t ,  l a  nou r r i ssa i t  e t  I ' a rma i t .  l t l a i s  e l l e  ava i t  auss i  des  avan tages .
Une sui te nombreuse conféra i t  un grand prest ige au maî t re.  Pour les
paysans  qu i  hés i t a i en t  à  l eve r  à  l a  mo ind re  occas ion  l e  ban  e t  I ' a r r i è -
re -ban  de  l a  m i l i ce ,  ce t t e  nob lesse  de  se rv i ce  f o rma i t  une  so r te  d ' a r -
mée  pennanen te  à  l aque l l e  i l s  pouva ien t  recou r i r  pou r  rég le r ' l es  con -

(311 )  C 'es t  de  ce  " j us  be l I i  p r i va t i " ,  s t r i c temen t  rég lemen té ,que  i , l ôse r
t ra i t e  dans  son  cé lèb re  a r t i c l e  su r  l e  "Faus t rech t "  qu i  a  i nso i ré' I 'auteur  

de Gt i tz  uon Ber l ich ingen (Cf .  pph 1,54,  HKA IV,  p.  263 sq.
Der hohe StiL der y\trnst unter Cen Deutsehen).

(312)  Le problème se pose également  pour  les enfants du paysan indéoen-
dan t  qu i  n ' hé r i t en t  pas  de  l a  f e rme .  Dans  l ' éd i t i on  de  1780 , i ' l
l eu r  acco rde ra  éga lemen t  1a  poss ib i l i t é  de  fa i re  pa r t i e  de  l a
c l  i en tè le  d ' un  ho r rne  nob le .

\ 3 1 3 )  E s p n i t  d e s  L o i s ,  é d .  R .  C a i l 1 o i s ,  p .  3 8 5 .
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f l i t s  de  mo ind re  impor tance  e t  qu ' i 1s  rémunéra ien t  avec  du  b lé  e t  des

p rodu i t s  de  l a  t e r re .  Les  nob les  é ta ien t  des  mercena i res  qu i  ne  se r -

vaient  Oas pour ' l 'honneur comne les banal is teS rotur iers.  Le Système

n ,é ta i t  pas  sans  dange r .  I l  a r r i va i t  en  e f f e t  que  Ia  m ' i I i ce  ne  fû t  pas

mob . i l i sée  pendan t  t ou t  un  s ièc le  e t  que  l es  nob les  seu l s  f i s sen t  l a

gue r re ,  t r ouvan t  a ins i  dans  l eu r  supé r i o r i t é  m i l i t a i r e  des  ra i sons  de

mépr i se r  1a  p ié ta i11e  i nexpé r imen tée  des  paysans .  A  l a  l  jm i t e ,  l es

ob l i ga t i ons  m i l i t a i r es  des  paysans  se  rédu i sa ien t  à  assu re r  I ' i n ten -

dance et  les charro is  des guerr iers nobles.  Mais Môser t ient  à préc i -

ser  que ces fourn. i tures n 'avaient  r ien de cormun avec les charges et

les corvées dont  le  fermier  ou le  ser f  est  redevable au seigneur :  ce

n ,é ta ien t  que  des  subs . i des  consen t i s  pa r  des  hommes  l i b res  (314 ) .  Ces

mercena i res  n ,é ta ien t  oas  soumis  aux  mêmes  l o i s  que  l es  paysans  i ndé -

pendan ts .0n  ne  t rouve  guè re  dans  l es  i ns t i t u t i ons  i n te rnes  à  l eu r  co r -

po ra t i on  l a  t r ace  de  ce  "p lan "  qu i  assu re  I a  sauvega rde  de  l a  I i be r té

e t  de  l ' . i ndépendance .  Les  p rop r i é ta i res  paysans  n 'obé i ssa ien t  qu 'aux

lo i s  qu ' i l s  se  donna ien t  eux -mêmes .  Les  " compagnons "  ava ien t  a t r  con -

t ra i re  un  ma î t re  don t  i l s  é ta ien t  l es  l eudes  e t  auque l  i l s  deva ien t  p rê -

te r  se rmen t  d ' a l 1égeance .  La  i u r i d i c t i on  popu la i re  é ta i t  r emp lacée  dans

ce t te  soc ié té  m i l i t a i r e  pa r  une  i u r i d i c t i on  de  gue r re  qu i  é ta i t  néces -

sa i remen t  p ius  sévè re  e t  qu i  ne  t ena i t  pas  compte  de  l ' i nv io iab i l i t é

des  pe rsonnes ,  des  b ' i ens  e t  de  I ' honneu r .0n  ne  pouva i t ,  en  e f f e t '  pas

gouve rne r  ce t t e  f ou le  de  gens  o i s i f s  e t  sans  b iens  co rme  de  vé r i t ab les

c i t oyens -p rop r i é ta i res  qu i  o f f r a i en t  d ' au t res  ga ran t i es  e t  i l  f a l l a i t

. b i en  impose r  que lque  d i sc ip l i ne  en  recou ran t  aux  pe ines  a f f l i c t i ves .  0 r

1es  pe ines  a f f l i c t i ves  son t  l a  néga t i on  de  I ' i ndépendance  e t  de  I ' hon -

neur. 'Les guerr iers nobles se t rouvaient  dans un état  de suiét ïon et ,

à  ce t t e  époque  l o i n ta ine  qu i  i gno ra i t  enco re  l es ' l i ens  de  vassa l i t é  du

sys tème  féoda l ,  l a  seu le  f o rme  de  su ié t i on  poss ib le  é ta i t  l a  se rv i t ude .

La  me i l l eu re  p reuve  en  es t  que  l ' hé r i t age  du  compagnon  revena i t  au  ma Î -

t r e  ;  o r  l a  ma in  mor te  es t  pou r  l . 1ôse r  l e  s i gne  d i s t i nc t i f  du  se rvage .

Autrement  d i t ,  les ancêtres de ces nobles s i  f iers de leur  honneur mi-

l i t a i r e  é ta ien t  des  se r f s .

( 3 1 4 )  o G  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  P .  9 3 ,  n o t e  g ) .
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0n  passe ra  su r  l es  pa rag raphes  dans  l esque l s  i v l ôse r  déc r i t  I ' o r -
ganisat ion in terne de ces corporat ions guerr ières pour aborder  1e pro-
b lème  p lus  essen t ' i e l  des  i ns t i t u t i ons  qu i  ex i s ta . i en t  à  l , éche lon  de  l a
con fédé ra t i on ,  c ' es t -à -d i re  de  l a  na t i on .  Les  nob les  n ' é ta ien t  pas  ex -
c lus  de  l a  conmunau té  na t i ona le ,  ma is  i l s  n ,ava . i en t  aucun  d ro i t  su r  l es
c i toyens ord ' ina i res.  Rappelons les termes dans lesquels l ' lôser  déf in i t
les rapports entre les deux ordres dans 1'Introducticn aénérale de ,|768

"Nobles et  "V{ehren",  ou "conrmlns" ,éta ient  oonc oeux or-
d res  qu i  é ta ien t  p lacés  l ' un  à  cô té  de  l , au t re  e t  qu i
é ta ien t  i ndépendan ts  l ' un  de  I ' au t re .  Les  seconds  fo r -
ma ien t  l e  v ra i  co rps  de  l a  na t i on  e t  t ou t  r eposa i t  su r
l eu r  consen temen t .  I l s  n ' ava ien t  aucune  ob l  i qa t i on  en -
ve rs  I es  p rem ' i e r s "  (315 ) .

La  fo rmu la t i on  es t  assez  sub t i l e .  E ' l ' l e  suppose  l ' éga1 i t é  en t re  l es  deux
o rd res ,  ma is  e l l e  suggè re  éga lemen t ' que  1es  ro tu r i e r s  ava ien t  p lus  de
po ids  po l i t i que  que  1es  nob les  e t  que  c ,es t  l eu r  déc i s i on  qu i  I ' empor -
ta i t  à  l ' assemb lée  na t i ona le ,  b i en  que  1es  au t res  a ien t  eu  auss . i  l e
dro i t  d ' in terveni r  et  de voter .  Môser fa. i t  . incontestablement  par t ie
des auteurs qui  in terprétent  1es renseignernents que Taci te fourn i t  dans
les  chap i t r es  onze  e t  douze  de  l a  German ie  su r  l es  i ns t i t u t i ons  oo l i t . i -
ques des Germa' ins dans un sens résolument  démocrat ique.  I l  n 'hési te pas
à reprendre des terr : res que l 'auteur  la t in  ec ses successeurs ont  em-
p loyés  pou r  dés igne r  l e  peup le  ro tu r i e r  :  , , p l ebs , ' ,  " vu lgus " ,  ' ,mu l  t . i  t udo ' ,
" t u rba " .  I l  ne  c ra in t  pas  de  con fé re r  à  qe t te  p lèbe  l a  réa l i t é  du  oou -
vo i r  en  s ' appuyan t  su r ' l e  passage -c le f  de  Tac i t e  don t  s ' i nsp i ren t  t ou tes
les théor ies démocrat iques et  qui  a déjà été c i té  :

"Les  pe t i t es  a f f a i r es  resso r t i ssen t  aux  dé l i bé ra t i ons
des  che fs ,  l es  g randes  à  ce l l es  de  tous ,  ma is  non  pas
cependan t  sans  que  ce l l es  don t  i l  appa r t i en t  au  peup le
(=  p iebem)  de  déc ide r  ne  so ien t  e l l es  auss . i ,  examinées
à  fond  pa r  l es  che fs "  (3 , l 5 ) .

( 315 )  rb id . ,  p .  99 .

(316 )  I bnC . ,  p .  100 ,  no te  a ) ,  (Ge rnan ie ,  chac .  , | 1 ,  t r aduc t i on  pe r re r ,
p . 7 7 ) .
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Sen tan t  b ien  que  l e  t ex te  de  Tac i t e  es t  amb igu  e t  qu ' ' i 1  peu t  ê t re  i n -

t e rp ré té  dans  un  sens  p lus  f avo rab le  à  l a  nob lesse ,  l ' l ôse r  ép rouve  i e

beso in  d ' i nvoque r  que lques  au t res  passages  qu i  abonden t  davan tage  dans
' l e  

sens  de  sa  thèse  ' ' démoc ra t i que " ,  I l  r e l ève  a ins i  qu " ' i l s  p rennen t

séance  en  a rmes ,  quand  i a  mu l t i t ude  l ' a  déc idé "  (317 ) .  I l  t r ouve  l a

preuve que 1a voix  des nobles éta i t  purement  consul tat ive dans un autre

passage du chapi t re onze :

" P u i s  l e  r o i  o u  l e  c h e f . . .  s e  f o n t  é c o u t e r  p a r  1 ' a s c e n -

dan t  de  1a  pe rsuas ion  p lu tô t  qu 'en  ve r tu  de  l eu r  pou -

v o i r "  ( 3 1 8 ) .

I l  n ' hés i t e  même pas  à  so l l i c i t e r  un  peu  l e  t ex te  de  Tac i t e  pou r  donne r

p lus  de  po ids  à  sa  p rop re  t hèse .  Pa r l an t  des  j uges  que  l ' on  cho i s ' i l  au

se in  de  I ' assemb lée  pou r  rend re  l a  j us t i ce  dans  l es  can tons  e t  l es

bourgs,  
' l  'auteur  ' l  a t ' in  a joute :

" c e n t e n i  s i n g u l i s  e x  p l e b e  c o m i t e s  c o n s i l i u m  s i m u l  e t

auc to r i t as  adsun t "  ( 319 ) .

Ce oui  donne chez Môser :

"Ex  p lebe  cons i l  i um e t  auc to r i t as "  (320 ) .

(317)  rb id.

(318 )  rb i c . ,  no te  b )  (Geman ie ,  t r ad .  Pe r re t ,  p .  77 ) .

(319 )  T rad .  Pe r re t ,  p .  78  :  " cen tass i s tan ts  t i r és  du  peup le  son t  ad jo in t s
à  chacun  pou r  l u i  donne r  conse i l  e t  au to r i t é " .

(320 )  0c  1 ,  HKA X I I ,  1 ,  p .  100 ,  no te  b ) .  I 1  es t  év iden t  que  chez  Tac i t e
1a prééminence rev ient  aux chefs,  que Môser assimi le peut-êt re un
peu  hâ t i vemen t  aux  nob les  en  géné ra l ,  e t  qu 'en  ma t i è re  de  j us t i -
ce  l es  ass i s tan ts  popu la i res  ne  son t  que  l eu rs  conse i l l e r s .
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I l  ne  f au t  t ou te fo i s  pas  pe rd re  de  vue  que  chez  l ' au teu r  a l l emand  l e
déinocrat isme est  modéré par  1a nature même de cet te "p lebs ' ,  qu. i  n ,est
pas  l a  "p lebs "  roma ine ,  ma is  l e  c1ub  assez  fe rmé  des  paysans -p rop r i e -
t a i res ,  co fonda teu rs  de  I 'E ta t  e t  seu l s  v ra i s  ma î t res  des  des t i nées
de  l a  na t i on  à  I ' exc lus ion  de  tou t  l e  pe t i t  peup le  qu i ,  ne  possédan t
pas  de  te r res  qua l i f i ées ,  n ' ava i t  aucune  pa r t  aux  a f f a i r es  pub l i ques .

Quo i  qu ' i l  en  so i t ,  l es  deux  o rd res ,  nob lesse  e t  peup le "  on t
l eu rs  s i èges  à  l ' assemb lée  na t i ona le  que  l 4ôse r  déc r i t  en  su i van t  p lus
ou moins f idè lement  Taci te :  chacun interv ient  se lon son prest . ige ou
selon son é loquence (321)  ;  le  chef  est  chois i  parmi  1es p lus courageux
ce qui  prouve b ien,  aux yeux de l t lôser ,  que ce n 'est  pas forcément  le
p lus  nob le  qu i  es t  cho i s i .  Su r  ce  po in t  i l  comp lè te  Tac i t e  en  pu i san t
à  une  au t re  sou rce  (3ZZ)  cu i  l u i  pe rme t  d ' a f f i rmer  que  l a  f onc t i on  de
che f  p rena i t  f i n  avec  1a  gue r re :  dé ta i l  impo r tan t  pou r  qu i  veu t  dé -
mon t re r  que  l es  Germa ins ,  ou ,  p lu tô t  l es  Saxons ,  ne  reconna i ssa . i en t  pas
d 'au to r i t é  sup rême  pennanen te .  E t  pou r tan t ,  i l  f a l l a i t  b i en  une  au to r i -
t é  qu i ,  sans  po r te r  a t t e i n l e  à  1 ' esp r i t  de  l i be r té  de  ces  hommes  j a l oux
de  l eu r  i ndépendance ,  pu i sse  au  mo ins  assu re r  l , o rd re  dans  l , assemb lée
na t ' i ona le  e t  se rv i r  d ' a rb i t r e  en  cas  de  con f l i t .  ce t t e  au to r i t é  é ta i t
con f i ée  à  un  p rê t re  don t  l e  pouvo i r  n ' émana i t  d ,aucun  homme,  ma is  de
D ieu  seu l  e t  qu i  ava i t  en  p lus  I ' avan tage  d 'ê t re  au -dessus  des  pa r t i es
pu i squ ' i l  n ' é ta i t  membre  d 'aucune  co rpo ra t i on ,  d ' aucune  comnunau té ,  d ' au -
cune "mannie" .  c 'est  donc 1u. i  qui  maintenai t  1  'équ. i  f  . ibre entre com-
muns  e t  nob les  dans  l ' assemb lée  e t  qu i  i n te rp ré ta i t  l es  s i gnes  quand  i l
es t ima i t  que  l e  g rand  nombre  r i squa i t  de  l , empor te r . i n j us temen t  su r  l a
m ino r i t é  e t  qu ' i l  va la i t  m ieux  l eve r ' l a  séance .  pe rsonne  ne  t rouva i t  à
y  red i re  pu i sque  1e  s igne  n 'exp r ima i t  pas  l a  vo lon té  d ,un  homme,  rna i s
c e l l e  d e  D i e u .  L a  l i b e r t é  e t  l ' h o n n e u r  é t a i e n t  a l o r s  s a u f s .  c ' e s t  e n c o -
re  l e  p rê t re  qu i  a rb i t r a i t  i es  d i f f é rends  qu i  opposa ien t  l es  nob les ,  l es

(321 )  I b i d . ,  ng le  S ) .  Là  enco re  Môse r  mod i f i e  l e  t ex te  de  Tac i t e  qu . i
éc r i t  :  "Pu i s  l e  ro i  ou  l e  che f ,  chacun  se lon  son  âge ,  se lon  sa
nob lesse ,  se lon  l a  9 !o i re  de  ses  campagnes ,  se lon  sôn  é loquence ,
se  fon t  écou te r  pa r  ' l ' a scendan t  

de  1a  pe rsuas ion  p lu tô t  qu ,en  ve r -
tu de leur  pouvoir  de comrander, ,  ( t rad.  perret ,  p .  7g) .

( 3 2 2 )  B e d a ,  h i s t .  e c c l .  V .  1  1 .
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communau tés  ru ra les  e t  I es  "mann ies " . I l  ava i t  1e  pouvo i r  de  bann i r  ceux

qu i  ne  se  p l i a i en t  pas  à  ses  déc i s i ons  ou  à  ce l l es  de  l a  comr iunau té .

I l  é ta i t  nécessa i remen t  nob le ,  ca r  s ' i I  ava i t  possédé  une  " i i eh re " ,  i 1

au ra i t  f a i t  pa r t i e  d ' un  ban  e t  i l  n ' au ra i t  p l us  é té  neu t re .  Pou r  son

en t re t i en ,  i i  n ' ava i t  pas  de  te r re  a l l od ia le  co rnme  l es  nob les ,  ma is  i 1

j ou i ssa i t  de  d ro i t s  réga l i ens  su r  t ou t  ce  qu i  é ta i t  déc la ré  sac ré ,

f l euves ,  sou rces  sa lées ,  f o rê t s  e t  i 1  pe rceva i t  des  d ro i t s  su r  I es

anendes que devaient  payer  1es bannis pour  pouvoir  ré intégrer  la  com-

munauté.

Dans les af fa i res re l ig ieuses qui  concernent  d i rectement  le  prê-

t re ,  l es  Saxons  on t  réuss i  à  p rése rve r l e  même équ i l i b re  en t re  I ' i nd i s -

pensab le  au to r i t é  e t  I ' i na l i énab le  l i be r té .  Môse r  vo i t  co r robo rée  pa r

I ' h i s t o i r e  a n t i q u e  d e  s a  p a t r i e  l a  t h è s e  q u ' i 1  a  d é f e n d u e  d a n s  s a : e : -

t r e  au  V i ca i re  sa t soya rd :  l a  re l i g i on  es t  l e  c imen t  de  l 'E ta t  ( 323 ) ,

Chez  l es  peup les  de  l 'An t i qu i t é ,  où  chaque  na t i on  ava i t  sa  re l i g i on  p ro -

p re  e t  ses  d ieux  pa r t i cu l i e r s ,  l a  re l i g i on  cons t i t ua i t  un  l i en  b ien  p lus

pu i ssan t  que  1e  ch r i s t i an i s rne  un i ve rsa l i s te .  Rep renan t  l es  t hèses  qu ' i 1

avai t  exposées dans le  t ra i té  de théologie de 1749,  i4ôser  af f i rme que
' l es  

Germa ins  hono ra ien t  un  ê t re  i nv i s i b l e  qu 'on  ne  pouva i t  n i  r ep résen -

ter  par  quelque image n i  enfermer dans un tentp le.  l ' la is  i l  donne mainte-

nant  une interprétat ion p lus pol i t ique de ce refus de 1a représentat ion

conc rè te : l a  "mann ie "  dans  l aque l l e  se  se ra i t  t r ouvé  1e  temp le  I ' au ra i t

b i en tô t  empor té  su r ' l es  au t res .9ans ' l e  camp  de  l ' a rmée  on  se  con ten -

ta i t  donc  d 'une  e f f i g i e  mob i l e  sous  l a  p ro tec t i on  de  Iaque l l e  i l  é ta i t

p lus a ' isé de corrnander une masse d 'honmes indépendants et  dont  Ia  pré-

sence  con f i rma i t  I ' au to r i t é  du  p rê t re  (324 ) ' .  Ce t te  d i v i n i t é  na t i ona le

n 'empêchai t  pas que chaque maison,  chaque corporat ion,  chaque communau-

té  ru ra le  a i t  sa  d i v i n i t é  pa r t i cu l  i è re  don t  1 ' e f f i g i e  e t  1e  temp le  se

trouvaient  à un emplacement  f ixé d 'un conrnun accord.  La d iv in i té  domes-

t i que  assu ra i t ] a  p ro tec t i on  du  che f  de  fam i l l e  con t re  ses  gens  de  ma i -

( 3 2 3 )  0 c  1 ,  H M  x I I ,  1 ,  p .  1 0 4  :  " d i e  R e l i g i o n  ( . . . ) ,  i n s o f e r n  s i e  e i n
Band des Staates wôr" .

(324 )  I b i d . ,  p .  105 .
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son et  les statues des d ieux dans les comnunaux servaient  à consacrer
l es  f r on t i è res  qu 'on  ne  pouva i t  p l us  v i o i e r  sans  v io le r  en  n rên ie  t emps
Ia  t r êve  de  D ieu .  Fa i san t  a l l us ion  à  son  t ra i t é  de  théo log ie  de  1 /49 ,
l4ôser  est ime que ces ra isons toutes pragmat iques et  toutes pol i t iques
expl iquent  b ien mieux que ses anc ' iennes hypothèses sur  les deux sor tes
de  re l i g i on ,  l a  mys t i que  e t  l a  popu la i re ,  l a  con t rad i c t i on  appa ren te
entre les concept ions monothéistes et  Ies concept ions polythéis tes des
Germa ins  (325 ) .  Quan t  à  l a  "mann ie " ,  e l ' l e  pouva i t  se  passe r  d ,une  d i -
v i n i t é ,  p u i s q u ' e l l e  n e  c o n s t i t u a i t  p a s  u n e  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l e  m a i s
seulement  un regroupement d 'honrmes.  La re l ig ion n ' in tervenai t  a lors que
lorsque les problèmes ne pouvaient  pas êt re réglés par  1es composi t . ions
e t  que  ' l ' on  

deva i t  r ecou r i r  à  l a  gue r re  ou  au  j ugenen t  de  C ieu  (326 ) .

D'une manière généra ' le ,  comme la puissance du prêtre ne reposai t  sur
aucune  pu i ssance  sécu l i è re ,  1a  re l  i g i on  deva i t  exe rce r  un  e f f e t  t ou t -
pu i ssan t .  L ' honnê te té  é ta i t ,  en  pa r t i cu l i e r ,  une  ve r tu  sac rée .  I ou te
p romesse  ava i t  l a  f o r ce  d ' une  pa ro le  d ' honneu r  e t  l a  f é j on ie  é ta i t  un
aussi  grand cr ine que 1e par jure.  Sans ce respect  sacré de l ,honnêteté,
l a  cons t i t u t i on  des  Saxons  n 'au ra i t  pas  pu  se  ma in ten i r  auss i  l ong te lnos .
Chez  ces  hon rnes  pou r  qu i  l ' honneu r  é ta i t  l a  va leu r  l a  p lus  hau te ,  1a
c ra in te  de  1 'opp rob re  é ta i t  p l us  e f f i cace  que  ce l l e  des  châ t imen ts  é te r -
n e l  s  ( 3 2 7 ) .

Après avoi r  présenté les deux catégor ies d,hommes qui  forment  le
corps de la  nat ion,  paysans indépendants et  nobles,  l lôser  consacre quel-
ques paragraphes aux gens qui  ne sont  oas c i toyens à par t  ent . ière et  qui
ne sont  pas membres de p le ' in  dro i t  des associat ions issues des premiers
con. t rats  sociaux.  Tous ces gens sont  des Ieudes,  des hommes- l iges qur
n 'ont  d 'autre ressource que de se soume€tre aux cofondateurs de l ,Etat
ou à leurs successeurs et  de s 'engager à leur  serv ice.  Leur  s tatut  est
celu i  de la  dépendance,  mais t iôser  d is t ingue d i f férents degrès dans ces
rappo r t s  de  dépendance  qu i  peuven t  a l l e r  de  l a  se rv i t ude  to ta le  j usqu 'à
' l a  

l i be r té  comp lè te .0n  n 'en t re ra  pas  dans  l e  dé ta i l  de  ce t te  h ié ra rch ie

(325 )  | b i d . ,  p .  , 106 ,  no te  a ) .

(326 )  I b iC . ,  p .  106 .

G 2 7 )  r b i d . ,  p .  1 0 7 .
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soc ia le  don t  l es  d i f f é ren ts  pa l i e r s  se  ca rac té r i sen t  pa r fo i s  pa r  des

nuances for t  subt i les et  qu ' i  sont  désignés par  des termes empruntés

à  l ' h i s to i re  l oca le  e t  souven t  i n t radu i s i b l es  en  f ranÇa is .  A  v ra i  d i r e

les "conpagnons" qui  forment  les c l ientè les des chefs nobles font  déjà

par t ie  de ces catégor ies qui  ne jouissent  pas d 'une tota le indépendan-

c e ,  p u i s q u ' i l s  s o n t  s o u m i s  à  I ' a u t o r i t é  d ' u n  m a î t r e  e t  à  s a  i u r i d i c t i o n '

moins l ibéra le que cel le  que se sont  donnée 1es premiers contractants

(328).  Ce sont  en général  des homnes l ibres,  nobles ou rotur iers,  qui

s 'engagent  au serv ice d 'un chef  sans perdre les caractères de leur  no-

b lesse ou de leur  ingénui té d 'or ig ine et  qui  peuvent  ret rouver  leur

état  premier  quand i ls  le  dési rent  ou quand leur  contrat  arr ive à expi -

ra t i on .ou t re  l es  nob les  vassaux  e t  l es  paysans  i ndépendan ts  d ' o r i g i ne

ou leurs descendants,  on t rouve parmi  eux des homnes d 'arme d 'or ig ine

rotur ière qui  servent  un maî t re et  le  suivent  au combat  avec leur  pro-

pre équipement  et  que Môser appel le  " f re ie Hofgenossen",  membres l ibres

d 'une  ma ison  ou  d 'une  cu r i e  (329 ) .  0n  t r ouve  éga lemen t  sous  l ' au to r i t é

des chefs des paysans qui  ne por tent  pas 1es annes,  mais cul t ivent  les

terres de leur  maî t re sans êt re ser fs  et  qui  sont  soumis obl igato i re-

men t  à  l a  p ro tec t i on  du  se igneu r  don t  i 1s  exp lo i t en t  l es  so l s .  Ce  son t

l es  "No t f re ien " ,  l es  homrnes  l i b res  qu i  n ' on t  pas  l e  cho i x  de  l eu r  p ro -

tecteur .  I l  y  a encore ceux qui  t ravai l lent  leur  modeste lopin de ter-

re ou les champs d 'un horme qui  11 'est  pas habi l i té  à accorder  sa protec-

t i on  :  i l s  do i ven t  donc  se  cho i s i r  un  au t re  p ro tec teu r ,  ce  qu i  l eu r

vaut  le  nom de "Churmûndige" (330) .  A côté de ces honmes qui  ont  renon-

cé provisoi rement  à leur  indépendance et  qui  se t rouvent  dans un état

de l iber té sous condi t ' ion,  i l  faut  compter  tous ceux qui  dépendent  to-

(328 )  Dans  l ' éd i t i on  de  1780  l ' l ôse r  pa r l e  des  c l i en tè les  nob les  ou  ro tu -
r ières après avoi r  t ra i té  des paysans et  des nobles indépendants
et  de leurs inst i tu t ions et  donne a ins i  à son exposé une forne
p l u s  c l a i r e  e t  p l u s  l o g i q u e .

(329 )  Môse r  emp lo ie  des  tennes  d 'o r i g i ne  méd iéva le  qu ' i l  app l i que  un  peu
abusivement  aux habi tants de sa province à l 'époque germanique.  l l
propose lu i -même de t radui re "Hausgenossenschaf t "  par  "cot ter ie"
e t  "Hausgenossen"  pa r  " co t t e re t s "  ( cG  1 ,  HKA X I I ,  1 ,  p .  108 ,  no te
o l

( 3 3 0 )  0 c  1 ,  l { K A  X I I , 1 ,  p . 1 2 1 .  " C h u r "  v i e n t  d e  " K Û r e n "  e t  " m Û n d i g "  d u
bas - l a t i n  "mJnd ium" ,  "p ro tec t i on " .  Les  "Chu rm i i nd ige "  son t  ceux  qu i
oeuven t  cho i s i r ' l eu r  o ro tec teu r .



ta lement  d 'un maî t re et  qui  ne peuvent  recouvrer  leur  l iber té sans
' le t t re 

d 'af f ranchissenent  et  sans autor isat ion expresse du seigneur.

Leur  s tatut  est  ce lu i  de la  dépendance tota le de la  oersonne et  des
b iens ,  de  l a  se rv i t ude ,  de  i a  "Hô r i gke i t " ,  e t  i l s  son t  t ous  en  s i t ua -
t ' ion de servage.  Le caractère pr inc ipal  du servage est  la  mainmorte :

le  ser f ,  qui  ne possède r ien en propre,reçoi t  tout  du maî t re et  doi t

lu i  rendre à sa mort  tout  ce qui  1ui  a été conf ié et  même ce qu ' i l  a

acquis par  la  sui te.  Les b iens du maî t re ne peuvent  pas sor t i r  de sa
maison et  les hér i t iers du ser f  ne peuvent  en d isposer que s ' i ' ls  res-

tent  dans la  maison et  rachètent  la  succession :  les b iens seigneur iaux

son t  i na l i énab les  (331 ) .  Pa rm i  ces  se r f s  i l  conv ien t  enco re  de  d i s t i n -
guer d i f férentes c lasses.  0n compte parmi  eux d 'anciens nobles ou d 'an-
c iens paysans indépendants qui  ont  to ta lement  renoncé à leur  s tatut ,
des rotur iers qui  accompagnent  leur  maî t re au combat ,  mais dont  1 'équi -
pement  pr imi t i f  rev ient  à celu i -c i  ou doi t  ê t re racheté à leur  mort  :
ce sont  des " ' le ibeigene Hofgesessene",  des membres ser fs  d 'une maison

ou d 'une cur ie que Môser désigne encore du tenne lat in  de " l i tones pro-
pr i i " .  En dernier  l ieu v iennent  les ser fs  proprement  d i ts ,  paysans qui

cul t ivent  la  terre d 'un maî t re sans avoi r  de b iens propres.  11 peut  sem-
bler  ét range que r ' ' lôser  c lasse parmi  les hormes ser fs  des gens qu ' i l  ap-
pe l1e  "1 ib res " .  Leu r  l i be r té  ne  l eu r  es t  d ' aucun  avan tage  ca r  e l l e  n ' es t
ga ran t i e  pa r  aucun  b ien  qua l i f i é  e t  pa r  aucune  p ro tec t i on .  I l s  ne  dépen -
den t  de  pe rsonne  e t  de  tou t  l e  monde ,  son t  l i b res  comme I ' o i seau  su r ' l a
branche ou Ie g ' ib ier  dans la  forêt ,  mais n 'ont  aucun dro i t  :  on peut ,

en  p r i nc ' i pe ,  l es  t ue r  sans  encou r i r  de  sanc t i on .  I l s  son t  dans  l a  s i t ua -
t ion des ét rangers,  des aubains,  auxquels on accorde au mieux les
d ro i t s  qu ' i , nsp i re  l a  s t r i c te  human i té , 'ma i s  qu i  son t  ob l i gés ,  en  échan -
ge,  de la isser  leur  hér i tage à la  comnunauté.  I l  va de soi  pour  l4ôser
que  tous  ces  gens  qu i  n ' é ta ien t  pas  p rop r i é ta i res  d ' une  te r re  soumise
aux charges cor [nunes et  qui  dépendaient  d 'un mal t re ou d 'un protecteur

( 3 3 1 )  I b i d . ,  p .  1 0 9 :  " C e  q u ' u n  f i l s  o u  u n  v a l e t  a v a i t  a c q u i s  n e  d e v a i t
pas  so r t i r  de  l a  ma ison  ap rès  sa  mor t " .  La  f o rmu la t i on  se ra  p lus' l ap ida i re  

enco re  dans  l es  t ex tes  de  l ' éooque  révo lu t i onna ' i r e  :
"Ce  que  l e  va le t  acqu ie r t ,  i I  I ' acqu ie r t  pou r  son  ma î t re " .  (HKA IX ,
p .  2 9 0 ) .
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ne  pouva ien t  s i ége r  à  I ' assemb lée  na t i ona le .  I l  es t  dans  l a  l og ique  c je

son  sys tème  que  s ' i l s  ava ien t  eu  des  d ro i t s  de  c i t oyenne té ,  I ' ho rme

l i b re  au ra i t  é té  ob l i - oé  de  cho i s i r  éga lemen t  pou r  j uges  ses  va le t s ,

ses  en fan ts  e t  ses  a f f r anch i s  qu i  1u i  é ta ien t  a t t achés  pa r  1e  se rv i ce

ou par  la  reconnaissance et  qu ' i1  aura i t  dÛ fa i re dépendre ses in té-

rêts des voix  serves,  forcément  maior i ta i res :  une incongrui té que tous

les peuples l ibres ont  toujours refusée avec horreur  (332) .

.  Dans 1 ' In t roàtet ion généruLe l ' lôser  développe quelques considéra-

t i ons  su r  l es  o r i g ' i nes  du  se rvage  qu ' i 1  supp r imera  dans  l ' éd i t i on  de

1780,  non pas te l lement  parce que 1e problème aura perdu de son actua-

l i t é  (333 ) ,  ma is  pa rce  qu ' i 1  au ra  eu  l ' occas ion  d ' expose r  amp lenen t  ses
'idées sur 1e servage dans les .tantaisies Patriotio.ues. I l restera atta-

ché  à  ce t te  i ns t i t u t i on  con t re  ven ts  e t  marées  j usqu 'à  l a  f i n  de  sa  v ie

e t  s ' i nsu rge ra  t ou jou rs  avec  l a  de rn iè re  éne rg ie  con t re  l es  i dées  abo l i -

t ionnistes des phi losophes,  des honnes d 'Etat  et  des révolut ionnaires

français (334) .  Les premiers ser fs  sont  les hommes qui  sont  nés dans la

ma ison  du  ma î t re  e t  qu i  on t  d t  l u i  l a i sse r  ce  qu ' i l s  ava ien t  acqu i s

(332) Ibid. Môser reprendra le meme argumen! pour condamner le scrutin
major i ta i re prévu par  la  Const i tu t ion de '1791.  Ce système favor i -
se à ses yeux le  T iers Etat  au détr i rnent  Ces ordres pr iv i lég iés '
descendan ts  des  anc iens  c i t oyens  l i b res .  (HKA IX ,  p .  180 ) .0n  vo i t
à cet  exemple que toutes ces considérat ions apparemnent  t rès théo-
r iques sur ' la  société gerrnanique ont  des conséquences prat iques et
pol i t i  ques . irméd'i ates.

(333)  P.  Schmidt , .  t r ldser  a ls  Histor iker ,  op,  e i t . ,  p .  70,  pense que l lôser
a suppr imé les développements sur1e servage parce qu ' i l  ne les
est imai t  p lus "opportuns" .  I l  en par le pour tant  abondamnent  à la
même époque dans les Fantaisiee Patriotiques et bien plus encore
dans  ses  a r t i c l es  con t re - révo lu t i onna i res ,  à  pa r t i r  de  1790 '  ce  qu i
prouve que pour lu i  ce thème éta i t  encore "opportun" '

(334)  Sans par ler  des nombreux ar t ic les contre-révolut ionnaires '  cornme
Der arme Fneie (HKA IX,  p.  162 sq.)  où le  débat  sur  la  l iber té va
de pai r  avec celu i  sur  le  servage,  l " !ôser  s 'en prend dès 1769 à
Vol ta i re qui  rnène campagne en faveur des ser fs  de 1 'abbaye de
Saint -C]aude (cr" .  Hl (A VI ,  p .  306,  où i l  c i te  i roniquement  un extra i t
de 1a Diaeentation tun l- 'étabLisaenent êe L'Abbage ie Saint-Cislie)
et  i l  désapprouve en 1779 dans un ménoire inédi t  adressé à Joseph I I
les mesures pr ises par  t {ecker  en faveur de 1 'émancipat ' ion des ser fs
de  l a  Cou ronne  (V ienne ,  A rch i ves  d 'E ta t ,  A rch i ves  de  fam i l l e  Lo r -
ra ine -Habsbou rg ,  Ca r ton  3 ,  Fo l .  406 -432 ) .
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pendan t  l eu r  v i e .  Lo rsque  l e  che f  de  fam i l l e  a  commencé  à  i ns ta l l e r
sur  ses terres son f i ls  ou son valet  dans une chaumière séparée de la
ma ison  p r i nc ipa le , i l  s ' en  es t  t enu  au  même p r i nc ipe  de  l a  ma inmor te
pou r  év i t e r  que  ne  se  cons t i t ue  une  nouve l l e  p rop r i é té  su r  l aque l l e  au -
ra ' ient  pesé les mêmes charges que sur  la  première.  En retour , l 'enfant
ou  l e  va le t  a i ns i  asse rv i ,  qu i  n ' o f f r a i t  pas  su f f i sammen t  de  ga ran t i e ,
faute de moyens pour payer  1e " l . lergeld" ,  bénéf ic ia i t  de la  caut ion du
maît re et  se t rouvai t  p lacé sous sa protect ion.  Quant  aux nobles qui
ne  pouva ien t  pas  cu l t i ve r  pendan t  qu ' i l s  ge r roya ien t ,  i l s  n ' ava ien t
d 'autre ressource que d ' insta l ler  sur  leurs terres des ser fs  mainmor-
tab les  a f i n  d ' év i t e r  l e  morce l l emen t  de  l eu rs  b iens  fonc ie rs .  p récau -

t i on  j us t i f i ée  à  une  époque  où  l ' on  i gno ra i t  l es  con t ra t s  éc r i t s  e t  où
1 'exp lo i t an t  l i b re  au ra i t  pu  se  p réva lo i r  t ô t  ou  t a rd  du  d ro j t  de  p res -
c r i p t i on  qu i  l ' au ra i t  r endu  ma î t re  du  so l  I  ( 335 )  Ce  qu i  r e tena i t  t ous
ces  gens  asse rv i s  d ' échappe r  à  l eu r  cond ' i t i on ,  c ' é ta i t  l a  c ra in te  d ' ê t re
rédui ts  à cet  état  de l iber té sans garant ie,  de g ib ier  sauvage dont
chacun  pouva i t  f a i r e  ce  qu ' i l  vou la i t .  I l  es t  poss ib le  qu ,en  L les tpha l i e
1e servage a i t  eu une or ig ine un peu d i f férente.  I \ , !ôser  constate en ef -
fet que de son ternps les serfs de sa province ont encore des droits qui
rappe l l en t  l eu r  anc ienne  i ndépendance :  i l s  son t  i nsc r i t s  su r  l es  rô les
de  I ' a rmée ,  i l s  son t  imposab les  e t  i l s  pa r t i c i pen t  aux  assemb lées  paysan -
nes .  L ' hypo thèse  1a  p lus  v ra i semb lab le  es t  que  ces  se r f s  son t  d ,anc . i ens
paysans indépendants que les charges imposées par  les guerres ont  autre-
fo i s  ru inés  e t  ob l i gés ,  pou r  gu ' i 1s  pu i ssen t  hono re r  l eu rs  de t tes  ou  y
échapper,  à s ' inscr i re dans quelques gui ldes protectr ices ou à se met-
t r e  au  se rv i ce  d ' un  ho rme  p lus  pu i ssan t  qu i  assu ra i t  l eu r  so l vab i l . i t é
en échange de leur  soumiss ion,  Aujourd 'hui  encore,  remarque I ' tôser ,  les
det tes t ransfonnent  tous les jours des hommes l ibres en ser fs .  i la is  les
ser fs  westphal iens conservent  une cer ta ine indépendance,  dans la  mesure
où ,  en  qua l i t é  d ' anc iens  p rop r i é ta i res  l i b res ,  i l s  ne  son t  pas  assu je t -
t i s  à  l ' adm in ' i s t ra t i on  e t  à  l a  j us t i ce  pa t r imon ia le  rna i s  con t i nuen t  à
dépendre des instances des comtés que le pouvoir  caro l ing ien avai t  é ta-
b l i es  pou r  l es  ro tu r i e r s  i ndépendan ts .  I l s  ne  son t  que  oa r t i e l l emen t

( 3 3 5 )  o G  1 ,  H l ( A  x l I ,  1 ,  p .  1 1 0 .
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ser fs  et  conservent  au moins pour un t iers leurs dro i ts  antér ' ieurs

(336 ) .  En  1768  Môse r  p réc i se  e t  déve loppe  l es  i dées  qu ' i 1  ava i t  dé jà

exposées sur le servage en 1746 dans la FeuiLLe hebdonaiaite : i1

t ient  à prouver  que I 'on prat ' ique dans sa province une forne t rès

at ténuée de servage qui  présente autant  d 'avantages pour 1e paysan que

pour le  seigneur et  i l  cont inue à penser que cet te inst i tu t ion " fa i t

oar t ie  des invent ions les p lus raf f inées du femage" (337) .

Dans tous ces développennents sur  les rapports  de sujét ion i l  in-

s i s te  beaucoup  mo ins  su r ' l ' é ta t  de  dépendance  pe rsonne l l e  qu i  choque

tant  ses contemporains que sur  celu i  de dépendance "réel le"  :  c 'est

presque toujours la  terre ou |a "chose" qui  est  serve,  tandis que 1 'hom-

me à qui  on la  conf ie reste personnel lement  p lus ou moins l ibre '  Le pro-

b lème  du  se rvage  e t ,  d ' une  man iè re  géné ra le ,  ce lu i  de  l a  re la t i on  de  su -

j é t i on  se  rédu i sen t  pou r  l ' essen t i e l ,  à  un  p rob lème  d 'hé r ' i t age  qu i  es t

lu i -même déterminé par  la  nécessi té de ne pas morceler  la  propr iété.  A

une  époque  où  tou te  1 ' o rgan ' i sa t ' i on  soc ia ie  reposa ' i t  su r  l e  p r i nc ipe  de '

1a 'garant ie mutuel le  et  la  défense sur  la  for tune foncière des hornmes

qui  avaient  l 'honneur de se bat t re pour  leur  patr ie ,  Ia  terre apparte-

na i t ,  e t  e11e  appa r t i en t  enco re ,  au tan t  à  l a  conmunau té ,  à  1 'E ta t '  qu 'au

p rop r i é ta i re .  Morce le r ' l a  t e r re  don t  dépend  tou te  l a  so l i d i t é  du  sys tè -

me pol i t ique rev ient  à remett re en cause ce système pol i t ique lu i -mêrne.

I l  faut  donc que le ser f  ou le  fermier  so i t  empêché de morceler  où d 'a-
' l i éne r  

l a  t e r re  en  l a  d i s t r i buan t  à  ses  hé r i t i e r s ,  a f i n  que  1e  ma î t re

qu i  l a  l u i  a . con f i éepu i sse  tou iou rs  renp l i r  l es  ob l i ga t i ons  qu i  l u i  i n -

combent  dans la  conmunauté.  L 'explo i tant  n 'est  donc qu 'un "v ica i re"  qui

doi t  rendre à sa mort  ce qu ' i1  a reçu pour un temps déterminé,  tout  au

plus jusqu'à sa ror t ,  en "précar ie"  ou en " f idé icornnis" .  Ce pr inc ipe de

]a  ma inmor te  s ' app l i que  éga lemen t  aux  b iens  pe rsonne l s  qu ' i l  s ' es t  ac -

(336)  Les or ig ines du servage westphal ien seront  exposées avec p lus de
précis ion en 1778,  e PPh I I I ,  61 ,  Gedanken rhen ien;est i i i iec)" .e2
Le ibe igen twn  (HKA v I ,  p .  224  sq . )  où  I ' i ns t i t u t i on  es t  p résen tée
cor i l re  un moyen de conci l ier  les in térêts de l 'Etat ,  ceux du pro-
pr iéta i re et  ceux du ser f .

(337)  wo 44,  HKA I ,  p .  249.
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qu i s  pendan t  son  v i ca r i a t  ma is  qu ' i ' l  es t  quas i  imposs ib le  de  d i s t i ngue r
d e  c e u x  q u ' o n  l u i  a  c o n f i é s .  D ' o ù  I ' o b l i g a t i o n  d e  l a i s s e r  a u  m a î t r e
tou t  ce  qu i  a  é té  acqu i s .  En  p r i nc ' i pe ,  l e  se r f  n ' hé r i t e  e t  ne  l égue  r i en .
Dans la prat ique,  ses enfants peuvent  reprendre sa succession dans la
mesure où i ls  restent  sur  la  terre du seigneur et  i ls  peuvent  mêrne hé-
r i ter  des b iens personnels de leur  père s ' i ls  dédonmagent  le  maî t re en
lui versant une redevance en nature, qui se transfonnera plus tard en
redevance pécunia i re et  que l t lôser  appel le  le  "Sterbefa l l " ,  c 'est -à-d i re
I  " 'échute"  (338) .

Toutes ces règles s 'appl iquent  également  aux hommes qui  ne sont
pas ser fs  et  qui  ne sont  pas tota lement  n i  d i rectement  soumis à un mai-
t r e .  S ' i l s  ne  veu len t  pâs  ê t re  rédu i t s  à  ce t  é ta t  de  l i be r té  qu i  n ' o f -
f r e  aucune  ga ran t i e ,  i l s  do i ven t  s ' assoc ' i e r  dans  des  co rpo ra t i ons  ou
des  gu i l des  que  l ' Î ôse r  appe i l e  des  "Hoden ' l  ( 339 ) .  Dans  ces  so r tes  d ' as -
soc ia t i ons  de  dé fense  ou ,  s i  1 ' on  veu t ,  de  " synd i ca t s " ,  l es  assoc . i és
jou i ssen t  de  l a  cau t i on  co l l ec t i ve  que  l eu r  acco rde  l e  p ro tec teu r  qu , i 1s
se Sont  chois i ,  moyennant .une redevance annuel le ,  en général  for t  modes-
te "  I ' l s  on t  un  avoué  qu i  l es  dé fend  devan t  l es  t n i bunaux ,  i 1s  j ou i ssen t ,

comne les corrnunautés rura les,  d 'une re lat ive autonomie,  ont  leur  assem-
b lée  p rop re  e t  l eu rs  cou tumes  qu i  r èg len t  l a  v i e  à  I ' i n té r i eu r  de  l a
gu i l de .  Ma is  i l s  ne  son t  pas  c i t oyens  à  pa r t  en t i è re  e t  n ' i n te rv iennen t
pas  dans  l es  a f f a i r es  pub l i ques .  S ' i l s  ne  pa ien t  pas  l eu r  redevance ,  i l s
deviennent  " l ibres"  au mauvais sens du terme et  to ta lement  mainmortables,
pu i sque  I 'E ta t  a  l e  d ro i t  de  sa i s i r  t ous  l eu rs  b iens  à  l eu r  no r t  en
échange des garant ies min imales,  préservat ion de la  v ie et  des b iens,
qu ' ' i l  l eu r  acco rde  i pso  fac to .  La  ph i l osoph ie  po l i t ' i que  qu i  sous - tend
tout  ce système est  év idente.  L 'horme l ibre 'et  iso lé v i t  dans l 'é tat  de

(338) Môser donne des exemples d 'échutes,  payées en nature à 1 'époque
germanique (1e quart  du béta i l  ou Ia mei ' l leure par t  de la  succes-
s i o n  q u i  r e v i e n t  a u  s e i g n e u r )  e n  O c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  , l 1 3  e t  l e s
désigne par  le  terme de "Sterbfa l l " ,  ib id. ,  note e.  Le correspon-
dant  f rancais d" 'échute"  egt  donné en note en l . {KA IX,  p.  163,  à
propos d 'un at tendu de jugement  prononcé par  le  Par lement  de
Besancon en 1679.

(339 )  l 4ôse r  f a i t  dé r i ve r  "Hode"  de  "Hu t " ,  " obhu t " ,  " pa t ronage , ' ,  , ' p ro tec -
t i o n "  ( o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  1 ? 7 ,  n o t e  a )
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na tu re .  I l  n ' es t  soumis  à  aucune  cha rge ,  ma is  i l  n ' a  en  revanche  aucun

d ro i t .  I l  ne  conna î t ,  comne  l es  bê tes  sauvages ,  que  l a  l o i  de  1a  j ung ie '

Dans  I ' é ta t  de  soc ié té ,  ce t  homme i so lé  e t  I i b re  n ' a  pas  d ro i t  à  I ' ex i s -

t ence  1éga le .  I l  n ' ex i s te  qu 'à  pa r t i r  du  j ou r  où ,  homme indépendan t  e t

p rop r i é ta i re  d ' un  b ien  fonc ie r  su f f i san t  pou r  ga ran t i r  sa  so l vab i ' l i t é ,

i1-g 'associe à d 'autres hormes indépendants pour  f ixer  les règles de 1a

vie cormune.  Mais s ' i l  est  dépendant  et  insuf f isaf lment  nant i  pour  of f r i r

que lque  cau t i on , ' i 1  do i t  se  soumet t re  C i rec temen t ,  co rps  e t  b i ens '  à  un

maît re qui  le  prend sous sa protect ion ou entrer  dans une gui lde qui  lu i

assurera une caut ion col lect ive et  lu i  ménagera un cer ta in espace de 1 i -

ber té dans la  communauté socia le.  Un honme n 'est  pr is  en considérat ion

e t  n ' a  des  d ro i t s  que  dans  l a  mesu re  où  i l  f a i t  pa r t i e  d ' un  g roupe  qu i
' lu i  

ser t  de répondant .  Ces re lat ions de dépendance supposent  un maî t re

tu té la i re  auque l  on  es t  l i é  so i t  pe rsonne l l emen t  so i t  pa r  l e  t r uchemen t

du groupe.  Cet te concept ' ion patr iarcale et  corporat ive de la  société est

1e fondement du système po1 i t ique de l t lôser .  E ' l  le  n 'est  pas seulement  va-
' l ab le  pou r1e  l o i n ta in  passé  ge rman ique ,  ma is  e l l e  f ou rn i t  l e  modè le

pou r  l 'E ta t  moderne  d 'où  1es  ves t i ges  des  i ns t i t u t i ons  anc iennes  n 'on t

pas encore tota lement  d isparu :  les gui ldes ex is tent  encore à osnabruck

et  Môser souhai te ' leur  redonner v ' ie  (340) .  Dans I ' In t toduct ion gér-éta: -e

i l  oppose constamment ce système corporat i f  à  I 'Etat  terr i tor ia l  moderne

o ù  I ' i n d i v i d u ,  r é d u i t  à ' l ' é t a t  d e  s u i e t ,  s e  t r o u v e  i s o l é  d a n s  u n e  s o c i é -

té atomisée face à un pouvoir  anonyme et  à une 1égis lat ion abstra i te  et

ra t ' i ona l i sée  qu i  abo l i t  l es  anc iennes ' l i be r tés  en  fa i san t  f i  des  cou tu -

mes ,  des  con t ra t s  pa r t i cu l i e r s  e t  de  p r i v i l èges  qu i  n ' é ta ien t  au t re fo i s

pas 1 'un ' ique monopole des puissants.  0n voi t  a isément  que cet te société

hiérarchisée et  . inégal i ta i re est  aux ant ipodes de cel le  que conçoivent
' les phi losophes des Lumières:et  quÈ l 'Etat  corporat i f  de Môser s 'accor-

de mal  avec celu i  qui  est  issu du contrat  socia l  de Rousseau.

(340 )  I 1  s ' y  app l i que  dans  un ' impor tan t  e t  l ong  a r t i c l e  des  Fcn - - c i s )es
Patn-iotiques publié en 1769 et intitulé Gedanken lton ien Ursort-t;e
und Nutzen der sogenannten Hegen, Echten und iloden. (PPl 57, HKA
VI ,  p .294  sq . ) .  I 1  y  sou l i - one  l es  avan tages  psycho log iques  e t  éco -
nomiques actuels de ces anciennes gui ldes qui  personnal isent  les
rapports  entre le  pet i t  peuple et  les autor i tés,au l ieu de soumet-
t re  t ou t1e  monde  au  pouvo i r  au to r i t a i r e  e t  anonyme de  l 'E ta t  mo-
cerne.
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Dans  l a  conc lus ion  de  ce  p rem ie r  chap i t r e  } l ôse r  j us t i f i e  à  nou -
veau son propos :  on ne peut  pas comprendre les évolut ions qu;ont  su-
b ies  l es  nob les  e t  I es  " con rnuns "  s i  l ' on  ne  conna î t  Das  l eu r  s i t ua t i on
d 'o r i g i ne  qu i  es t  qua l i f i ée  de  "p rem ie r  é ta t  se lon  l a  na tu re "  (341 ) .

Fai re dér iver  la  nobiesse du serv ice et  les "conmuns" du servage choque
la vra isenblance,  une remarque qui  prouve b ien que l1ôser  se f ie  p lus

à son intu i t ion qu 'aux fa i ts  s t r ic ternents h is tor iques pour constru i re
sa société pr imi t ive.  Ce qui  lu i  importe de démontrer  c 'est  que les d iè-
tes impér ia les et  les assemblées des états prov inc iaux ne sont  que des
var iantes des assemblées d 'autrefo is  et  que les pr inces ou les d i f fé-
rents ordres n 'y  s iègent  qu 'en qual i té  de représentants des hommes l i -
b res .  Les  v i c i ss i t udes  de  l ' h i s to i re  on t  con t r i bué  à  obscu rc i r  ce t t e
vé r i t é  p rem iè re .  Les  i ns t i t u t i ons  on t ,  ce r tes ,évo lué ,  rna i s  l e  f onoemenr
est toujours le même :

"La source du pouvoir  impér ia l  suprême n 'est  pas la
suze ra ine té ,  ma is  l es  p le ins  pouvo i r s  que  l u i  on t
conférés 1es paysans rotur iers l ibres que le représen-
tant  inst i tué par  l 'empereur  convoque encore aujour-
d ,hu i  dans  l es  p rov inces  sous  1e  nom d , , ' é ta t s ' , .  de
"S tânde" "  (342 ) .

Ce t te  conc lus ion  mon t re  b ien  que  i 4ôse r  u t i l i se  l ' h i s to i re  à  des  f i ns
po l i t i ques  ac tue l l es .  Co rme  Johann  Jakob  Mose r ,  i l  veu t  res tau re r  I ' au -
tor i té  des "Landst i inde" en é larg issant  leur  base démocrat ique,  c ,est -à-
d i re,  en fa isant  des quelques pr iv i lég iés qui  s iègent  actuel lement  à
I 'assemblée provinc ia le 1es délégués du peuple,  de tous ces paysans qui
éta ient  autrefo is  indépendants,  mais dont  le  pouvoir  a été usurpé par
l e  c l e rgé ,  l es  nob les  e t  l a  g rande  bou rgeo i s i e .

Dans  l a  mesu re  où  i l  su f f i t  de  dégage r  l es  i dées  po l i t i ques  de
l4ôse r  t e l l es  qu ' i l  l es  t r ouve  dans  l ' é tude  du  l o i n ta in  passé  de  sa  p rov ince

o u ,  p l u t ô t ,  t e l l e s  q u ' i 1  l e s  p r o j e t t e  d a n s  c e t  " â g e  d ' o r ' , ,  i l  s e r a i t
presque superf lu  d 'examiner  les t ro is  autres chaDi t res de f  i t tycc: tc t ic , t

( 3 4 1 )  o c  1 ,  H K A  x l I ,  1 ,  p .  1 2 9 .

(342)  Ib id. ,  p .  132.
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généraLe .  I l  n ' es t  t ou te fo i s  pas  i nu t i l e  d ' en  résumer  l a  subs tance '

pa rce  qu ' ' i l s  con t i ennen t  que lques  rappe l s  qu i  comp lè ten t  l e  t ab leau

fourni  par  1e prern ier  chapi t re et  qu ' i l  cont iennent  des é léments que
' l 'auteur  

a ouisés à des sources f rancaises.

Le second chapi t re,  qui  est  consacré aux "caractér is t iques na-

ture l ' les du pays" ,  const i tue une sor te de parenthèse dans cet  ouvrage

d 'h i s to i re .  I ' l  s ' ' i n tèg re  assez  ma l  à  I ' ensemb le  pa rce  qu ' i 1  i n te r romp t

1 'exposé par  des considérat ions qui  re lèvent  de 1a géographie physique

e t  huma ine  e t  pa rce  que  ces  cons idé ra t i ons ,  au  l i eu  de  po r te r  su r ' l ' es -  '

pace assez vaste qu 'occupaient  autrefo is  les t r ibus saxonnes et  sur  la

démographie et  la  v ie économique à l 'époque germanique,  ne concernent

que  l e  t e r r i t o i r e  p lus  rédu i t  de  l 'Evêché  d '0snab ruck ,  l ' économie  e t  l a

popu la t i on  con tempora ine .  Môse r  c ro i t  t ou te fo i s  pouvo i r  j us t i f i e r  son

propos en montrant ,  à  la  manière de Montesquieu,  que les facteurs phy-

s iques '  en  pa r t i cu l i e r ' l a  na tu re  du  te r ra in ,  on t  une  i n f l uence  dé te rm i -

nan te  su r ' l es  l o i s  e t  l es  rnoeu rs  e t ,  Pa r  conséquen t ,  su r  1 ' h i s to i re .  I l

appa ra î t  dès  l e  dépa r t  qu ' i 1  songe  au tan t  à  l ' aven i r  qu 'au  passé  e t  que

son  d i scou rs  s ' ad resse  aux  responsab les  de  l 'E ta t  au tan t  qu 'au  s imp le

c itoyen :

"Le  1ég i s l a teu r  a t t en t i f  é tab l  i t  ses  l o i s  en  fonc t i on

de  tous  ces  fac teu rs  (na tu re l5 ) "  ( 343 ) .

La perspect ive h is tor ique n 'est  pour tant  pas tota lement  négl igée,  car  :

"La connaissance des qual  i tés et  des défauts physiques

d 'un  pays  fa i t  éga lemen t  pa r t i e  de  son  h i s to i re  po l ' i t i -

que "  (344 ) .

l , l a i s  quand  i l  déc r i t  1e  paysage  du  te r r i t o i r e  e t  qu ' i I  sou l i gne  1a  pau -

vreté des sols  formés de marais ,  de landes et  de rnoyennes montagnes et

maigrement  arrosés par  de modestes r iv ières peu propres à la  navigat ion,

(343 )  I b i d . ,  p .  137 .

(344) rbid.
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i l  n ' en  t i r e  aucune  conc lus ion  de  ca rac tè re  h i s to r i que .  C 'es t  l e  zè le
au  t rava i l  des  hab i t an t s  d ' au jou rd 'hu i  qu , i l  sou l i gne  pou r  mon t re r
qu 'un pays sans grandes ressources rend les honmes labor ieux.  C.esr
enco re  l a  s i t ua t i on  ac tue l l e  qu ' i 1  déc r i t  l o r squ , i l  pa r ' l e  de  1a  p r i n -
c i pa le  ac t ' i v i t é  économique  du  pays ,  l e  f . i l age  e t  l e  t i s sage  du  I i n ,
qu ' ignoraient  sans nul  doute ies habi tants de l ,époque german. ique.  Dans
cet te branche presque tous les paysans,  leurs enfants et  leurs domest i -
ques t ravai l lent  à domic i le  pour  les manufactur iers,  occupant  a ins i
t rès ut ' i lement  leurs heures perdues et  i l  faut ,  remarque-t - i1 ,  un " ton
nat ional"  par t icu l ier  pour  contra indre les honrnes à s,asseoir  devant
un  mé t i e r  à  t i s se r  sans  qu ' i l s  en  ép rouven t  de  l a  hon te ' ,  ( 345 ) .  Le  l é -
g i s l a teu r  do i t  en  t en i r  comp te ,  l e  1ég i s l a teu r  ac tue l ,  s ' en tend ,  e t  non
ce lu i  d ' au t re fo i s .  L ' i ndus t r i e  t ex t i l e  don t  I 'Evêché  t i r e  o resque  tou -
tes ses ressources et  qui  1ui  permet d 'équi l ibrer  sa balance cornmerc ia-
l e  f a i t  l ' ob je t  de  t ous  l es  so ins  de  I ' homne  d ,E ta t  qu 'es t  devenu  Môse r
et  i l  consacrera de nombreux ar t ic les à exposer les moyens de1a res-
tau re r ,  de  I ' ané l i o re r  e t  de  réo rgan i se r  l es  c i r cu i t s  de  d i s t r i bu t i on
( 3 4 6 ) .  A u s s i  e s t - c e  p l u s  e n  p u b l i c i s t e  q u ' e n  h i s t o r i e n  q u , i l  i n v . i t e  l e
légis lateur  à accorder  toute son at tent ion à cet te branche de l 'écono-
m ie  l oca le ,  à  ne  pas  en  gêne r  l e  déve loppemen t  pa r  une  f i sca l i t é  t r op
lou rde  ou  pa r  une  rég lemen ta t i on  t r op  tâ t i l l onne  qu i  en t rave ra i t  l a  l i -
ber té du commerce (347) .

I l  aborde dans le  mêne espr i t  le  problème t rès actuel  et
t rès d iscuté des pet i tes gens,  manoeuvres et  journal iers,  qui  vont
t rava i l l e r  en  é té  dans  l a  Ho . l I ande  vo i s i ne  e t  qu i  r ev iennen t  I ' h . i -

(345)  Ib id. ,  p .  147.

(346)  Presque tous les ar t ic les économiques des.eanxais ies ?ct ! , t )o=" : . . .ee
se ron t  consac rés  so i t  à  1  ' ag r i cu l  t u re  so i t  à  l  ' i ndus t r i e  t ex t i l e
l oca le .  Le  tou t  p rem ie r  a r t i c l e  que  l v l ôse r  pub l i e  en  oc tob re  1766
dans la FeuiLLe c 'annonces osnabm,ckoise t ra i te  du décl in  du com-
merce du l in  osnabruckois et  des moyens d ' -v  remédier .  C 'est  un
thème sur  lequel  l lôser  rev iendra souvent  ( i tKA VI I I ,  p .  27 sq.) .

( 347 )  oc  1 ,  l lKA  X I I ,  l ,  p .  ] a9 .  Dans  l e  doma ine  du  commerce  i t ôse r  adop te ,
corme le montre déjà la  note d,  p.  150,  des thèses qu. i  sont  un mé_
lange  de  mercan t i l i sme  e t  de  l i bé ra l i sme  i nsp i ré  ded  phys ioc ra tes .
cf .  au sujet  des théor ies économiques de l , !ôser ,  Joachim- Runge,  . ; .
Mdseîs Geuerbetheorie und GeuerbepoLiiik in lirscbisxun csr.àbr,|=;:
in d.er zueiten i ldL:te des lB. Jahti lunierts. Ber' l in, 1966.
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ve r  pou r  f i l e r  e t  t i s se r  dans  l eu rs  chaumiè res .  Qu 'on  ne  l eu r  i n te rd i se

pas  ce t te  m ig ra t i on  sa i sonn iè re  !  I l s  s ' usen t  v i t e ,  f on t  beaucoup  d 'en -

fants,  ramènent  de 1 'argent  f ra is  dans le  pays,  favor isent  la  consomma-

t ion et  donc le  comnerce.  Les p lus t ravai l leurs économisent  le  pet i t  ca-

p i ta l  qui  permett ra à leurs enfants d 'acheter ' le  dro i t  d 'ê t re ser fs  et

de devenir  a ins i  des paysans sûrs et  b ien nant is  (348) .  Le servage pré-

sente en ef fet  un avantage encore b ien p lus grand pour I 'Etat  que cet te

migrat ion saisonnière.  Les seigneurs sont  les membres des états terr i -

tor iaux,  chano' ines,  nob' les,  bourgeois qui  sont  propr iéta i res des terres

et  qui  ont  tout  in térêt  à ménager leurs ser fs ,  à év i ter ,  en par t icu l ier '

qu ' i l s  ne  p lo ien t  pas  sous  1es  impô ts  e t  l es  cha rges .  I l s  ne  dépenden t

pas  de  l a  j us t i ce  de  I 'E ta t  à  l aque l l e  son t  soumis  l eu rs  se r f s .  S i t ua -

t ion avantageuse pour ces derniers qui  t rouvent  dans leurs maî t res des

protecteurs nature ls  contre les empiétements de l 'adminis t rat ion et  dans

l 'Etat  et  sa just ice un moyen de se défendre contre les prétent ions

excessives de leurs mai t res !  C 'est  un bel  exemple de pouvoir  qui  arrê-

te le  pouvoir  et  qui  permet au paysan de ioui r  en toute t ranqui l l i té  du

fru i t  de son labeur.  Mais le  pr inc ipal  avantage du ser f  est  que seul  le

p lus jeune f i ls  hér i te  de la  ferme et  que le maî t re détermine la par t

qui  rev ient  aux f rères et  aux soeurs tandis que les fermiers l ibres,

soumis au dro i t  romain,  sont  obl igés de tout  par tager  entre les descen:

dants et  de morceler  la  ferne.  C'est  une bel le  occasion pour lYôser  de

consacrer une longue note, qui est une véritable 't?antaisie Pa-urict): '-,e",

aux méfai ts  du dro i t  romain,  système jur id ique tota lement  inadapté aux

exigences de la  société rura le (349) .  I1  rev ' ient  ind i recterent  au passé

(348) rb id. ,  p .  151.  Dans la FeuiLLe C'annonces osnabruckoise l lôser  ré-
d ' ige à la  même époque une sér ie de quatre ar t ic les contradic to i res
su r  l es  avan tages  e t  l es  i nconvén ien ts  de  l a  m ig ra t i on  sa i sonn iè re
en  Ho l l ande  e t  i l  f i n i t  éga lemen t  pa r  adop te r  une  a t t i t ude  to lé ran -
te  e t  l i bé ra le  (HKA IV ,  p .  77  sq . ) .  Ce t  exemp le  p rouve  l e  l i en
é t ro i t  qu i  s ' é tab l i t  en t re  l ' oeuv re  de  I ' h i s to r i en  e t  ce l l e  du  pu -
b l  i c i s t e .

(349)  |b id. ,  p .  153,  note a.  Môser a toujours défendu le dro i t  coutumier
a l l emand  con t re  l e  d ro i t  r oma in ,  d ro i t  éc r i t  impo r té  de  1 ' é t range r ,
i nd i v i dua l i s te ,  f a i t  pou r  des  c i t ad ins  e t  des  bou rgeo i s  qu i  ne  pos -
sédent  pas,  cof ime les paysans,  de b iens fonciers.  r1.4. ,  par  exemple,
PPh lI,23 ALso solLte not dîeGeneinselaftier Giter tnter:e- J:z:-
Leuten n ieht  aufh.eben.  (HKA V,  p.  106 sq.) .



l o r squ ' i l  no te  que ,  comme dans  l es  t emps  anc iens ,  l es  f e rmes  son t  j so -

l ées ,  ce  qu i  pe rme t  à  chacun  d 'avo i r  ses  champs ,  ses  p rés  e t  ses  bo i s
au tou r  de  sa  ma ison  e t  de  t rava i l l e r  ses  t e r res  con rne  i l  I ' en tend .  L ' ha -
b i t a t  d i spe rsé  empêche  l es  j ncend ies  d ' é tend re  l eu rs  ravages ,  i l  sous -
t ra i t  les fernes d 'apparence modeste et  cachées dans la  campagne,  lo in
des grandes routes et  des v i l lages,  à la  convoi t ise des br . igands et  des
années  d 'envah i sseu rs  é t range rs ,  ce  qu i  n ,es t  pas  l e  cas  des  v i l l ages
beaucoup p lus exposés et  dont  les hab. i tants,  bout iquiers,  tavern iers,
apoth icai res,  tendent  leurs p ièges aux paysans,  corrompent  les.moeurs
et  in t roduisent  les Brodui ts  ét rangers,  en général  superf lus et  coû-
teux ,  j usque  dans  l es  mo ind res  chaumiè res  (350 ) .  I r l a i s  ce  n ,es t  l à  qu ,un
moindre mal  en comparaison d 'une réglementat ion qui  in terd i ra i t  purement
et  s implement  ces t raf ics et  concentrera i t  tout  le  commerce dans les
v i l les ou entre les mains de quelques rnarchands.  l tôser  préfère la  l ibre
concurrence qui  fa i t  monter  ra isonnablement  les pr ix  et  prospérer  le
conrnerce.  Une remarque à propos de l 'habi tat  iso lé permet peut-êt re de
fa i re le  l ien entre cet te leçon de géograph4e et  d,économie contempo-
ra ines qui  re lève p lutôt  de 1 'espr i t  des Fanta is ies patr ic t ia :zes et  le
pôssé germanique :

"Les habi tants iso lés ont  des dro i ts  et  des avantages
que  I ' on  reconna î t  a i l l eu rs  e t  que  I ' on  souha i t e  ré in -
t rodu i re  au jou rd 'hu i , '  ( 351  ) .

0utre les consei ls  qu ' i l  veut  donnerà ses lecteurs haut  p lacés dont
dépend ta prospérité du territoire, Môser veut probablement démontrer
que les habi tants de sa province ont  conservé les ver tus et  les moeurs
de leurs ancêtres germaniques et  qu,on aurai t  donc tout  in térêt  à res-
pecter  les inst i tu t ions du passé qui  leur  conviennent  par fa i temenE, au
l i eu  de  l eu r  impose r  une  l ég i s l a t i on  moderne  tou t  à  f a i t  i nadap tée .  Ce

(350) Ib id. ,  p . -154.  Favorable aux grands rnarchands qui  exportent  1es
produi ts  locaux,  F ' lôser  a toujours été t rès sévère pour 1es , 'Krâmer, , ,
1es  pe t i t s  bou t i qu ie rs ,  qu i  s ,app rov i s i onnen t  à  l , é t ranqe r  oe  o ro -
du i t s  co i i t eux  e t  supe r f l us  e t  ex i t en t  l a  convo i t i se  du  i e t i t  pàuo le .
Cf. PPh l, ?. Gedanken ùber d.en r/erfcLL iez, iland1.y-na it àet Lcn:-
s t d d t e n . ( H K A  I V ,  p .  1 5  s q . ) .

/ ^ . .  \  - i  .  '
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sàge  respec t  des  cou tumes  t rad i t i onne l l es  es t  p l e inemen t  j us t i f i é  pa r

l ' env i ronnemen t  phys ique  qu i  n ' a  pas  changé  au  cou rs  des  s ièc les .  Ce t te

référence au passé apparaî t  également  dans ' le  paragraphe qui  t ra i te  des

moeurs  po l i t i ques  des  hab i t an t s  qu i ,  en  bons  paysans  séden ta i res ,  f on t

d ' assez  mauva i s  so lda ts  e t  qu i ,  dans  l eu r  compor temen t  e t  l eu r  l angue ,

im i ten t  vo lon t i e r s  l es  Ho l l anda i s .  I l s  se  mon t ren t  en  ce t te  ma t i è re

p lus  av i sés  que  l es  gens  qu i  p rennen t  exemp le  su r ' l e  c i t ad in ,  " ce t t e

copie manquée d 'une nat ion qui  est  presque le contra i re de la  nôtre"
(352 ) .  Ce t te  na t i on  es t ,  on  s ' en  dou te ra ,  l a  F rance ,  don t  l es  bou rgeo i s

al lemands imi tent  t rop serv i lement  les rnodes.  A ce thème qu' i l  a  déjà

amplement  t ra i té  dans ses revues de jeunesse,  Môser oppose maintenant

ce lu i  du  paysan  saxon ,  ho l l anda i s  e t  ang la i s  f i e r  d ' ê t re  ce  qu ' i l  es t

et  d igne descendant  des peuples indépendants du l lord.  Comme dans la
préface d 'Azrn in ius,  i l  t rouve encore un autre point  cornmun entre ses

compatr io tes modernes et  leurs ancêtres :  c 'est  leur  prétendu goût  pour

l es  p rocès ,  ma l  nécessa i re  qu i  s ' exp i i que  pa r  l es  i nconvén ien ts  de  l a
just ice moderne.  L 'Etat  contemporain aren ef fet , le  tor t  de suppr imer le

v ieux dro i t  coutumier ,  ce lu i  des anciennes communautés rura les dans les-
que l ' l es  1e  j uge  é lu  pa rm i  ses  pa i r s  ré9 la i t  à  I ' am iab le  l es  d i f f é rends

se lon  l es  conven t i ons  s t i pu lées  d ' un  conmun  acco rd .  Ma in tenan t  on  d i s -

sou t  l es  v i e i l I es  co rpo ra t i ons  e t  I e  paysan  i so lé  do i t  a f f r on te r  une
lég i s i a t i on  savan te  e t  r a t i onne l l e  qu i  n ' es t  pas  adap tée  aux  c i r cons tan -

ces  l oca les .  En  s ' éca r tan t  du  "g rand  p lan  des  anc iens "  (353 ) ,  I e  l ég i s -

la teur  moderne t ransfonne le moindre conf l i t  en une procédure lente,

compl iquée et  cot teuse dont  les résui tats  ne sat is font  personne.  Reve-

nons  donc  aux  bonnes  u ie i t t es  i ns t i t u t i ons  d ' au t re fo i s  I  E ' l 1es  conv ien -

dront  b ien mieux à un ieuple qui  a conservé les moeurs de ses ancêtres

et  qui  constru i t  encore ses maisons corme eux.  C'est  par  une descr ipt ion

de la ferme osnabruckoise,  ent ièrement  concue en fonct ion des ex igences
prat iques,  que f4ôser  conclut  ce chapi t re consacré à 1a géographie physi -

que et  humaine de sa province.

I1  peu t  en f i n  reven ' i r  à  l ' h i s to i re  dans  l e  t r o i s i ème  chap ' i t r e  de
1' Intno&,æt ion généwle qui  t ra i te  du devenir  des peuples de la  Basse

(353 )  rb id . ,  p .  159 .
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Saxe  depu i s  que  l es  Roma ins  on t  découve r t  l eu r  ex i s tence  i usqu 'à  l a

venue de Char lemagne.  Tandis que 1e premier  chapi t re présenta i t  un

tableau synchronique des inst i tu t ions que s 'éta ient  données ces peu-

p les ,  l e  t r o i s ' i ème  o f f r e  une  v i s i on  d ' i ach ron ique  de  l eu r  deven i r  pen -

dant  ies premiers s ièc les.  En suivant  cet te h is to i re passablement  tour-

mentée dont  les acteurs n 'af f  innent  que t rès progressivernent  leu| iden-

t i t é ,  l e  l ec teu r .a  t endance  à  pe rd re  de  vue ' l es  l eçons  de  d ro i t  qu 'on

1u i  a  données  au  débu t  de  1 ' ouv rage .  I 1  a  l e  sen t imen t  que  I ' h i s to i re

des inst i tu t ions n 'a que t rès peu de rapports  avec l 'h is to i re for t  em-

b rou i  I  | ée  des  re la t i ons  géné ra lemen t  con f l  i c t ue l l es  que  Ies  anc iens

Saxons ont  entretenues avec les t r ibus de leur  race,  avec leurs vois ins

german' iques,  avec la  puissance romaine,  puis  avec 1a puissance f ranque.

L 'hypo thèse  que  Môse r  a  ma l  ma î t r i sé  ce t t e  ma t i è re  comp lexe  n 'es t  pas  à

exc lu re .  l l a i s  i I  es t  p robab le  qu ' i 1  n ' a  pas  to ta lemen t  pe rdu  Ie  f i l  con -

ducteur  de son réc i t  e t  que son intent ion profonde est  de montrer  que

les  Saxons ,  au  l i eu  de  se  Ia i sse r  con tam ine r ,  abso rbe r  e t  ass im i l e r  pa r

leurs vois ins et  par  ' les 
Romains et  

' les,Francs,  
ont  su préserver  leur

ident i té  et  leur  or ig ' ina l i té  et  const i tuer  ce peuple homogène qui  a por-

té à leur  point  de per fect ion ces inst i tu t ions corrnunes dont  i l  est
ques t i on  au  p rem ie r  chap i t r e .  Ce  n 'es t  qu 'à  1a  f i n  de  ce t te  h i s to i re

p resque  m i l l éna i re  qu ' i 1s  on t  p r i s  v ra imen t  consc ience ,  dans  l eu r  l u t t e

désespé rée  con t re  l l envah ' i sseu r  f r anc ,  de  l eu r  i den t i t é  e t  de  l eu r  un i -

t é .  Ma is  c ' es t  éga lemen t  à ' l a  f i n  de  ce t te  gue r re  de  t ren te  ans  qu ' i l s

ont  l iv rée aux armées de Char lemagne qu' i ' ls  ont  dû renoncer à cet te

ident i té  en acceptant ,  bon gré,  mal  gré,  une intégrat ion dans I 'empire

carof  ing ien qui  a modi f ié  radicalement  les inst i tu t ions garantes de
. leur  

l iber té et  de leur  honneur.  La sagesse de Char lemagn'e leur  permet

de préserver  quelques unes de leurs anciennes prérogat ives.  L 'âge d 'or

durera encore le  temps du règne du grand empereur .  Mais la  réforme ca-

ro l ing ienne cont ient  déjà les gerr . tes de cet te décadence de 1a répubi i -

que  des  p rop r i é ta i res  paysans  i ndépendan ts  à  l aque l l e  se  résume I ' h i s -

t o i r e  d 'A l l emagne  te l1e  qu 'e l l e  es t  p résen tée  dans  l a  P ré face .

Au départ ,  les Saxons ne fonnaient  pas encore un peuple unique

e t  i l s  ne  po r ta ien t  pas  enco re  ce  nom qu 'on  ne  l eu r  a  donné  qu 'à  I a  f i n

de 1 'époque roma' ine.  Aussi  Mi iser  ne les nomne-t - i l  pas "Saxons",  mais

"Sassen" ,  un  t enne  qu i  i nd ique  l e  ca rac tè re  séden ta i re  d ' une  race  so l i -
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demen t  i ns ta l l ée  su r  ses  t e r res  e t  peu  sens ib le  à  1 " ' esp r i t  de  conquê -

te "  (354 ) .  Pa r  ce  t r a i t  i I s  se  d i s t i nguen t  des  au t res  peup les  ge rman i -

ques ,  de  tous  ceux  qu 'on  appe l l e  l es  "Genna ins " ,  e t  qu i  f o rmen t  l a

g rande  "Heennann ie " ,  p rem iè re  ébauche  du  fu tu r  "Re i ch "  a l l enand  (355 ) .

Les Germains,  dont  le  noyau est  const i tué par  les t r ibus Suèves,ont

adop té  l e  sys tème  po l  i t i que  de  ces  de rn ie rs ,  c ' es t -à -d i re  qu ' i 1s  on t

supp r imé  l a  p rop r i é té  i nd i v i due l l e  e t  l es  l i be r tés  qu i  y  son t  a t t achées

pour pouvoir  mieux se consacrer  à leur  lu t te contre les peuplades ost-

e lb iennes ,  t ou jou rs  p rê tes  à  envah i r ' l eu r  t e r r i t o i r e .  La  d i f f é rence  des

ins t i t u t i ons  f a i sa i t  des  Germa ins  l es  adve rsa i res  des  "Sassen"  sépa rés

de ces peuples guerr iers par  1a f ront ière nature l Ie du massi f  hercynien.

l , ! ôse r  sou l i gne  a ins i  I ' o r i g i na l i t é  i r r éduc t i b l e  des  p rem ie rs  occupan ts

de  sa  p rov ince  e t  pousse  l e  pa r t i cu la r i sme  j usqu 'à  l es  d i s t i ngue r  so i -

gneusemen t  des  peup les  d ' où  es t  i s sue  l a  na t i on  a l l emande .  Su r  ce  po in t '

l e  pa t r i o t i sme  l oca l  semb le  1 ' empor te r  chez  l u i  su r ' l e  pa t r i o t i sme  na -

t i o n a l .

A l 'ar r ivée des Romains,  au temps de César,  ces "Sassen" occu-
pa ien t  un  te r r i t o i r e  qu i  s ' é tenda i t  de  l a  r i ve  d ro i t e  du  Rh in  i n fé r i eu r
j usqu 'aux  r i ves  de  l a  Wese r  e t  i l s  é ta ien t  d i v i sés  en  p lus ieu rs  peup la -

des qui  avaient  déjà des noms :  1es Chérusques,  les Bructères et  les

Angr i va r i ens .  En  s ' i ns ta l l an t  su r  l es  bo rds  du  Rh in ,  Augus te  a  imposé

son autor i té  protectr ice à ces t r ibus sans les annexer n i  occuper leurs

terr i to i res.  Tandis que 1e peuple cont inua' i t  à  v ivre cordîe ses aîeux,

les nobles ont  assez rapidement  adopté les manières de v ivre des Romains.

Môser conf i r rne les hypothèses qu ' i l  avai t  exposées dans la  préface d ' l : . -

nr in iue.  11 suggère a ins i  que l 'ar is tocrat ie  a l lemande a toujours été,

autrefo is  corme aujourd 'hui ,  prompte à adopter  les moeurs ét rangères

alors que le bon peuple paysan resta i t  f idè le à lu i -même et  mér ' i ta i t

a i ns i  d ' ê t re  cons idé ré  co rme  " l e  v ra i  co rps  de  1a  na t i on " ,  Tou t  au  l ong

du  chap i t r e  i l  sou l i gne  ce  c l i vage  en t re  l e  peup le  e t  l es  nob les .  Tand i s

(354) rb id. ,  p .  175,  note a (en f rancais dans ie  texte) .

(355)  fu id. ,  p .  , |67.  En note I ' lôser  fa i t  dér iver  "Germania"  de "Her imann' ia"
A  I ' o r i g i ne  l a  Gennan ie  n ' es t  pas  un  nom p rop re ,  ma is  dés igne  une
fonc t i on ,  ce l l e  des  m i l i c i ens  qu i  se  t r ouva ien t  dans  1a  g rande
"Heermannie"  opposée aux peuples ost-e lb iens.
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que le premier  cul t ive ses terres et  ne prend les armes que oour défen-
d re  l a  pa t r i e  menacée ,  l es  seconds  s ' occupen t  en  a l l an t  p . i l l e r  l es  cô -
tes gaulo ises et  espagnoles et  conquér i r  les î les bretonnes.  Lorsoue le
pouvoir  impér ia l  enverra à Cologne Varus,  homme bruta l  et  cupic le qui
veu t  t r a i t e r  l es  peup les  p ro tégés  de  l a  Basse -A l l emagne  conme, i l  ava i t
t r a i t é  l a  Syn ie  qu ' i l  a  p i11ée  à  son  p rop re  p ro f i t ,  l es  t r i bus  saxonnes
s 'un i ren t  pou r  l a  p ren iè re  f o i s  sous  l , au to r i t é  d 'A rm in ius .  pou r  l a
première fo is  une arnée romaine pénétra dans la  région osnabruckoise,
mais on sai t  ce qu ' i l  en cor i ta  au maladroi t  Varus qui  fu t  anéant . i  avec
ses  1ég ions  non  l o i n  de  Ia  f u tu re  cap i t a l e  de  l ,Evêché .  A rm in ius ,  qu i
avai t  la  sympathie du peuple,  aura i t  pu donner aux Saxons une const i tu-
t ion guerr ière pour  fa i re f ront  contre les Romains et  abol i r  a ins i  pré-
ma tu rémen t  I es  anc iennes  i ns t i t u t i ons  paysannes .  l l a i s  l es  nob les ,  j a -
l oux  de  son  pouvo i r ,  ava ien t  f a i t  cause  commune  avec  I ' adve rsa i re  e t
l ' é l im inè ren t "  Ouan t  aux  Roma ins  i l s  se  vengè ren t  c rue l l enen t  des  Ger -
mains de la  défa i te in f l igée aux leurs en met tant  à feu et  à sang
tou te  l a  Wes tpha l i e  sans  tou te fo i s  l , occupe r  e t  I ' annexe r  dé f i n i t . i ve -
ment .  Les paysans indépendants conservèrent  donc leur  l iber té contre
les nobles et  contre la  puissance tuté la i re.  pour  avoi r  un réoondant
dans leurs rapports  avec cet te dern ière,  i ls  chois. i rent  un ro i  commun
qu i  n ' ava i t  aucun  pouvo i r  r ée l ,  ma is  gu . i  ava i t  I ' appu i  du  peup le  t an t
qu ' i l  se  f a i sa i t  l ' avoca t  de  l eu rs  l i be r tés  aup rès  des  Roma ins .  pou r  l e
reste, les t ro is  nat ions saxonnes demeurèrent  indépendantes les unes des
au t res ,  b i en  qu 'e l l es  eussen t  un  " sys tème  co rmun , ' ( 356 ) .  I l  semb le  qu ,à
1 'époque de I 'empereur  C. laude ce soient  les Bructères qui  a. ient  occupé
1e premier  rang panni  les t ro is  nat ions.  I ls  éta ient  gouvernés par  une
p rê t resse  d 'o r i g i ne  nob le ,  Ve l l eda ,  qu i  f a i sa i t  f onc t i o r i  de  re ine  e t
représenta i t  les in térêts communs auprès de l ' in ter locuteur  romain.
Môse r  vo i t  dans  l e  cho i x  de  ce t te  f emre  un  be l  exemp le  d ' hab i l e té  po l i -
t i que  :  dès  l o r s  qu ' i 1  f a l i a i t  se  rés igne r  à  l a  monarch ie ,  i 1  é ta r t
avan tageux  de  l a  con f i e r  à  des  na ins  sac rées ,  ma is  f a i b l es .  "Nos  pè res ,
a joute- t - i l ,  obéissaient  donc en ces temps à une v ierge consacrée,  dans
' l a  

mesu re  où  i l s  é ta ien t  hab i t ués  à  obé i r ' ,  ( 357 ) .  C ,es t  Ve l l eda  qu i  dé -

\ J J O  )  t o L d .  ,

(35 t1  |oaa. ,

, |91 :  "e in gemeinschaf t l iches System, '

192.

p .

p .
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c ida  de  sou ten i r  un  nob le  ba tave ,  C laud ' i us  C i v i l i s ,  dans  son  p ro ie t  de

l . i bé re r ,  sous  vespas ien ,  t ous  l es  peup les  de  Hau te  e t  de  Basse  Rhénan ie

du joug romain.  La prêtresse royale fut  fa i te  pr isonnière par  1es Ro-

ma ins ,  ma is  l es  peup les  qu i  ava ien t  réuss i  à  se  dégage r  de  I ' au to r i t é

roma ine  p r i r en t  l e  nom de  "F rancs " ,  c ' es t -à -d i re  de  peup les  émanc ipés .

11  y  eu t  à  pa r t i r  de  ce  momen t  l à  t r o i s  peup les  p r i nc ipaux  en  A1 lêmagne ;

]es Francs,  les Al lamans dér ' ivés des Suèves et  les Saxons qui  furent  en-

f i n  dés ignés  sous  l eu r  v ra i  nom à  pa r t i r  de  l ' époque  de  D ioc lé t i en  e t

qui  fornèrent  une confédérat ion répar t ie  en t ro is  d is t r ic ts ,  dont  les

habi tants échangèrent  leurs anciens noms contre ceux d 'Ostphal iens,  de

Wes tpha l i ens  e t  d " 'Eng res " ,  de  "peup le  du  m i l i eu " .  Ce t te  nouve l l e  o rga -

nisat ion cOnfédérat ive avai t  é té rendue nécessai re par  1 'accro issement

de  l a  pu i ssance  f ranque .  Ce l ' l e - c i  f i n i t '  en  e f f e t '  pa r  cons t l t ue r  un

vér i table royaume sous le  règne de Clov is  auque' l  Just in ien avai t

con f i é  l , adm in i s t ra t i on  de  l a  Gau le  e t  qu i  ava i t  occupé  tou te  l 'A l l ema-

gne supér ieure (358) .  Ce sont  donc les Francs que 1es Saxons durent  dé-

sonnais af f ronter  à leurs f ront ières à la  p lace des anciens Suèves.  A

part i r  de ce moment- là  et  sur tout  à par t i r  du moment où Pépin le  Bref

réuss i t  à  réun i r  en t re  ses  ma ins  l e  pouvo i r  r oya l  e t  ce lu i  de  ma i re  du

pala is ,  comîence cet te longue sui te de guerres que les Saxons ont  l i -

vrées aux envahisSeurS f rancs,  tantôt  en Commun, tantôt  en ordre d isper-

sé ,  pôu r  a f f i r r ne r  l euns  l i be r tés  e t  qu i  ne  s ' achève ra  qu 'avec  l a  conquê -

te de la  Saxe par  Char lemagne.  Avant  l ' in tervent ion du grand empereur '
' les 

Saxons furent  souvent  vaincus,occupés et  contra ints  à payer  des t r i -

buts. Mais jamais leur pays ne fut transformé en province du royaume

franc,  jamais i ls  ne furent  adminis t rés par  un gouverneur f ranc ou par

des ro is  établ is  par  I 'occupant .  Lorsque leur  chef  de guerre éta i t  bat-

t u ,  l eu r  t e r r i t o i r e  é ta i t  p i 1 ' l é ,  ma is  i ' l  n ' é ta i t  pas  i n tég ré  au  royaume.

I ' l s  paya ien t  l eu r  t r i bu t  en  vo i s i ns  qu i  c ra igna ien t  e t  r econna i ssa ien t

l a  pu i ssance  f ranque ,  ma ' i  s  à  I ' i n té r i eu l i  1s  conse rva ien t  l eu rs  anc ien -

nes  i ns t i t u t i ons  (359 ) .

(358\  Ib id. ,  p .  204 et  note e,  P.  205.

(35g \  rb id . ,  p .  209  sq .
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Les choses vont  pour tant  changer avec l ,arr ivée de Char lemagne :
pour  la  première fo is  le  pays des Saxons va devenir  une province du
royaume f ranc.  c 'est  au début  de ce nouvel  épisode que l lôser  révèle le
sens  qu ' i l  a  vou lu  donne r  à  son  exposé  h i s to r i que  :

"L ' ensemb le  des  fa i t s  qu i  on t  é té  rappe lés  j usqu 'à  p ré -

sent  ont  eu pour seul  but  de conférer  quelque vra isern-
b lance à I ' idée que nos oères ont  été empêchés de con-
server  

' leurs 
inst i tu t ions l ibéra les aussi  peu par  les

Romains que par  1es ALlantans et  par  les Francs ' ,  (360) .

Ma lg ré  p lus  de  hu i t  s i èc les  de  v i c i ss i t udes ,  i l s  r es ta ien t  t ou jou rs  au
d é b u t  d e  l ' è r e  c a r o i i n g i e n n e  l e s  ' , S a s s e n , ' ,  l e s  h a b i t a n t s  i s o l é s  d ' a u -
t refo is ,  qui  é l isa ient  eux-mêmes leurs chefs de guerre et  leurs juges,
qu i  n ' a l l a i en t  au  comba t  que  sous  l e  pav i l l on  de  D ieu  e t  qu i  sou f f ra ien t
auss i  peu  un  ma i t re  un ique  qu 'un  royaume un ique ,  b ien  qu ' i i s  l eu r  a r r i -
vâ t  pa r fo i s  d ' é l i r e  des  ro i s  ou  des  che fs  qu i , n ,é tan t  pas  o in t s ,  r ' a -
vaient  pas de pouvo' i r  réel .  I1  se peut  qu 'au cours des temps et  les
gue r res  a idan t ,  l es  nob les  e t  l eu rs  c l i en tè les  a ien t  gagné  en  pu i ssance
e t  en  p res t i gê ,  gu ' i l s  a i en t  ob l i gé  que lques  homnes  l i b res  à  se  sou -
me t t re  à  l eu r  p ro tec t i on  pa r ' l , i n te rméd ia i re  d ,une  gu i l de ,  à  l eu r  paye r
que lque  t r i bu t  annue l  e t  à  l eu r  concéde r  que lques  o f f i ces  hé réd i t a i r es .
l 4a i s  l ' essen t i e l  a  é té  p rése rvé  :  l es  hon rnes  l i b res  n ' é ta ien t  soumis  à
aucune  j us t i ce  pa t r imon ia le  e t  l e  d ro i t  de  déc ide r  de  l a  v i e  ou  de  l a
mort  d 'un honme éta i t  inconnu en-dehors des cur ies qui  n 'avaient  pou-

-  vo i r  que  su r  l es  c l i en tè les .  Les  nob les  n ' é ta ien t  au  se rv i ce  d .aucun
souverain et  le  pouvoir  du prêtre cont inuai t  à  assurer ' la  cohérence oe
l 'E ta t  ( 361 ) .  Môse r  t i en t  à  sou l i gne r  un  po in t  pa r t i cu l i è ren ren t  impor -
tan t :  1 ' esp r i t  de  l a  ccns t i t u t i on  saxonne  n 'es t  pas  favo rab le  au  ch r i s -
t ' i an i sme .  Ce t te  re i i g i on  que  l es  F rancs  ava ien t  imposée  aux  peup les
q u ' i l s  s ' é t a i e n t  s o u m i s ,  n e  c o n v e n a i t  p a s  à  u n  o e u o l e  l i b r e :

( 3 6 0 )  I b i d . ,  p . 2 1 3  s q .

(361 )  rb id . ,  p .  214 .
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"Les  Saxons  ne  pouva ien t  avo i r  de  goû t  à  une  re l i g i on

qu i  donna i t  à  un  ro i  o i n t  d ro i t  de  v i e  e t  de  mor t  su r

l es  hon rnes  e t  qu i  pe rme t ta i t  d ' ex ige r  1 ' obé i ssance '  1a

pa t i ence  e t  l a  d îme .  l - ' i dée  l eu ré ta i t  i nsuppo r tab ' l e

qu 'un  homne  ne  pû t  pas  se  venge r  l u i -même de  I ' i n j u re

ou i  l u i  ava i t  é té  f a i t e  e t  qu 'un  hé ros  ne  pû t  pas  avo i r

son  oa rad i s  pa r t i cu l i e r .  I l  f a l l u t  d ' abo rd  que  l a  f o r ce

àes  a rmes  l es  p r i vâ t  de  l eu rs  i ns t i t u t i ons  po l i t i ques

pou r  que  l e  ch r i s t i an i sme  gagnâ t  que lque  i n f l uence  su r

I  eur  Etat , ,  (  352 )  .

ce t t e  a l l e rg . i e  à  I ' éga rd  du  ch r i s t i an i sme  es t  I a  ra i son  p ro fonde  de  Ia

rés . i s tance  acha rnée  qu ' i 1s  on t  opposées  à  cha r l emagne  (363 )  e t  don t

Môse r  déc r i t  dans  l ' o rd re  ch rono log ique  l es  d i ve rses  pé r i pé t i es  qu i  se

sont  succédées pendant  t rente t ro is  ans.  Pendant  longtemps l 'âme de cet-

te rés is tance a été le  chef  l l idek ind,  un noble vrestphal ien '  qui  a pour-

t an t  ba i ssé  l es  b ras  avan t  l e  peup le ,  s ' es t  I a i ssé  conve r t i r  e t  s ' es t

insta l lé  avec les s iens sur  les terres que lu i  a  of fer tes char lemagne et

n ' a  p l u s  f a i t  P a r l e r  d e  I u i .

Las  de  s ' épu i se r  à  gue r roye rcon t re  ce  peup le  i ndomptab le  qu ' i l
' lu . i  

ar r . iva i t  de vainCre et  de soumett re SanS iamais gagner les cOeurS'

char lemagne f . in i t  par  proposer une paix généreuse.  I l  convoque des sa-

xons  à  sa l z  e t  l eu r  demande  s ' i l s  veu len t  f omer  en  ch ré t i ens  un  royau -

me Cgfi[nun aVeC leS FranCS, le reCOnnaître aveç Ceux-Ci COÛ[ne leur Sguve-

(362\  Ib id. ,  p ,  216.  Cet te at t i tude n ietzschéeûle avant  l 'heure ne sau-'  
ia . i t  é tbnner de la  par t  d 'un auteur  qui  fa i t  peu de cas-des c logmes
chrét iens et  que le chnist ianisme n ' in téresse que dans la  mesure
o ù  i l  e s t  u t i l e  à  l ' E t a t .

( 363 )  Cha r l emagne  es t  l a  seu le  i nd i v i dua l i t é  à  l aque l l e  l t 4ôse r -da igne  ac -'--- ' 
èô"a"" qùetque attention dans cette Intrcductiot,.gér'ércie oùr même
Ann . i n i u i  e t  l , l i dek ind  ne  j ouen t  qu 'un  rô le  ép i sod ique .  Sa  man iè re  de
' le  juger  est  conforme à sa concept ion amorale et  purement  pol i t ique
ae  i ,É i s to i re  :  , , I l  es t  va in  d ' examine r  ap rès . sa  v i c to i re  s i  ses  en -
i r " i " i ié i -e là iènt- ju i ies ôu in justes.  Le iuccès et  1a grandeur 1e

àtÀlent  au-aessus Ëé toute appiéc iat ion comrune.  I l  a  serv i  la  re l i -

6 ; ; ; ; i  i à r i é :è i - l i a  se rv ' i ,  t à r  i 1  é tenda i t  en  rnême teqps  1e  q i ron
âe  l ,Eg l i se  e t  son  emp i re  e t  é tab l i ssa i t  l es  bases  de  l a  g randeu r
a l l emande .  ( t b i d . ,  p .  217 ) .
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r a i n  u n i q u e '  a c c u e i l l i r  d i g n e m e n t  c e u x  q u ' i l  l e u r  d é l è g u e r a i t  e n  s o n
nom' en par t icu l ier  obéi r  aux évêques et  aux comtes comme à leurs su-
pér ' ieurs spi r i tue ls  et  temporels  et  leur  payer  1es redevances qui  leur
é ta ien t  acco rdées  chez  l es  F rancs .  s ' i l s  accep ta ien t  ces  cond i t i ons  i l s
pq/r ra ienl joui r  des mêmes composi t ions,  des mêmes avantages et  des mêmes
faveurs que ceux-c i  ;  i ' ls  sera ient  d ispensés de tout  t r ibut  et  pour-
raient, tout corme les Francs eux-mêmes dans leur pays, être jugés par
l eu rs  pa i r s  e t  se lon  l eu r  p rop re  d ro i t  ( 364 ) .  La  p ropos i t i on  é ta i t  gé -
néreuse et  les Saxons I 'acceptèrent  après avoi r  fa i t  de sér ieuses ré-
se rves  au  su je t  d ' une  ass im i l a t i on  qu i  l es  p r i va i t  de  i eu rs  i ns t i t u -
t i ons  na t i ona les ,  l es  soumet ta i t  à  des  fonc t i onna i res  qu ' i 1s  ne  pou r -
ra ien t  p lus  cho i s i r ,  l es  ob l i gea i t  à  se rv i r  un  ma î t re  e t  à  l e  su i v re
en-dehors de chez eux dans ses campagnes au l ieu de se bat t re l ibrement
pour défendre leur  propre foyer .  Bref ,  on leur  demandai t  de se fa. i re
esc laves .  E t  l e  s i gne ' l e  p lus  f l ag ran t  de  ce t  esc lavage  se ra i t  l a  d îme
qui  devra i t  ê t re versée au c lerqé :

"La  vé r i t é  de  l a  re l i g i on  ch ré t i enne  n ,ob l . i gea i t  pe r -
sonne ,  remarqua ien t - i l s ,  à  I ' accep te r  ;  e t  pou r  ce t t e
ra i son  e l l e  n ' é ta i t  pas  éga lemen t  f a i t e  pou r  t ous  l es
peup les .  Chaque  re l i g i on  ava i t  sa  f i na l i t é  p rop re  e t
en  conséquence  sa  p rop re  vé r i t é .  La  l eu r  é ta i t  l a  l i -
be r té  e t  ce l  l e - c i  n ' é ta i t ,  ce r tes ,  pas  compa t i b l e  avec
la  re l i g i on  ch ré t i enne .  Un  Saxon  n ,é ta . i t  l i é  que  pa r
son  honneu r  e t  un  ch ré t i en  pa r  l , amour .  L ' amour  ne  con -
dui t  pas les honrnes aussi  sûrement  que I 'honneur.  l4a is
l e  po in t  essen t i e l  é ta i t  l es  d îmes  que  l e  ro i  ex igea i t
pou r  l ' en t re t i en  des  p rê t res .  S ' i 1  y  a  j ama is  eu  un
peuple au monde qui  a i t  accepté de se p l . ier  à ce joug
ce  fu t  un  peup le  né  dans  l , esc lavage  ou  qu i  a  é té  ame-
né à accepter  ce fardeau pour des ra isons tout  à fa. i t
excep t i onne l l es .  Pou r  eux  ce t te  cond i t i on  é ta i t  t ou t  à
fa i t  i nsupp ro tab le  ca r  l eu rs  champs  ne  l es  paya ien t  que

( 3 6 4 )  I b i d . ,  p . 2 2 7 .
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t rès chichement  de leur  peine et  de leurs semences"

0n dev. ine la  réact ion des paysans qui  répugnent  à nourr i r  de leur  la-

beu r  des  homnes  qu ' i l s  cons idè ren t  co rme  des  o i s i f s  i nu t i l es .  Ma is  on

sent  sur tout  qu 'à t ravers ces paysans c 'est  Môser lu i -même qui  par le '

un  M6se r  qu i  es t  de  p luS  en  p luS  Conva incu  que  1 'esp r i t  du  ch r i s t i an i s -

me est  incompat . ib le avec le  système pol i t ique qui  a ses préférences.  ce

système est  le  produi t  de sa concept ion réal is te de l 'horune,  du moins

de  I ' honne  a l ' l emand :  ce lu i - c i  se  l a i sse  mener  pa r  l ' honneu r  p lus  que

pa r  l , amour .  l 4ôse r  ge rman ise  a ins i  l a  l eçon  qu ' i 1  a  pu i sée  au t re fo i s

chez les moral is tes f rançais et  qui  d ' i t  que le ressor t  profond du corn-

por tement  humain est  l 'amour-propre.  L 'honneur est  la  verSion a l lemande

de 1 'arnur-propre.

D a n s s a g r a n d e s a g e s s e ' C h a r . | e m a g n e a t e n u c o m p t e d e c e s o b j e c .

t ' ions,  comîe Môser va le  montrer  dans. le  chapi t re quatr ième'  l '1a is  ses

concess ions  n ,on t  pas  empêché  l ' essen t i e l  de  se  réa l i se r ,  à  savo i r  I ' u -

n ion deS Francs et  des Saxons et  l 'ent rée des deux nat ions dans le  nou-

ve l  emOi re  d ' occ iden t .  DéSOrma is  l eS  "Sassen"  é ta ien t  deS  "SaSsen  d 'Em-

pi re" .  La t rêve de Dieu et  du prêtre éta i t  remplacée par  le  ban de

l ,Empereu r .  Les  cOu leu rs  de  1 'Emp i re  f l o t t a i en t  ma in tenan t  l à  où  i 1  y

ava i t  eu  au t re fo i s  ce l l es  de  D ieu .  cha r l emagne  é ta i t  o i n t  e t  Augus te '

donc souverain universel .  LeS SaxOns éta ient  ent ièrement  couverts  par

une autor i té  qui  r isquai t  for t  de t ransformer les horrnes I ibres en hom-

mes- l iges.  Et  i lôser  de conclure avec une nuance de regret  qui  est  mani-

feste :

"C 'é ta i t  l à  l a  f i n  de  l a  l i be r té  popu la i re  saxonne  que

bien oeu devaient  encore connaî t re après t rente- t ro ' is

ans de guerre et  que beaucoup d 'hommes ont  probablement

échangée avec jo ie,  par  lass i tude et  par  pauvreté '  con-

t re une heureuse serv i tude" (365) .

(365)  rb id. ,  P,  236.

( 3 6 6 )  û b i d . ,  p . 2 3 9 .
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La  f i n  de  l ' âge  d 'o r  des  l i be r tés  saxonnes  an t i c i pe  1e  po in t  f i na l  de
l ' évo lu t i on  h i s to r i que  a l l emande  marquée  pa r  1a  v i c to . i r e  ce  l a  souve -
ra ine té  t e r r i t o r i a l e  su r  l a  l i be r té .

Cha r ' l emagne  n 'es t  pou r tan t  pas  à  me t t re  su r l e  même p lan  que  1e
premier  souverain terr i tor ia l  venu et  son règne n 'a pas marqué la f in
de  l ' âge  d 'o r .  G râce  à  son  gén ie  po l i t i que  i l  a  su  donne r  aux  Saxons
des  i ns t i t u t i ons  qu i  conc i l i a i en t  l es  ex igences  d ,un  g rand  E ta t  ch ré -
t ien et  les dro i ts  t radi t ionnels de ses nouveaux adminis t rés (367) .
Les st ructures proprement  impér ia les de l 'Etat  caro l . ing ien sont  I 'évê-
que ,  1e  comte  e t  I ' envoyé  de  I ' empereu r ,  l e  ' ,m i ssus  domin . i cus , , ,  qu i
exercent  respect ivement  le  pouvoir  sp i r i tue l ,  Ie  pouvoir  temporel  et  Ie
pouvo i r  de  con t rô le .  L ' évêché ,  l e  comté  e t  I a  chambre  impér . i a l e  de  l , en -
voyé sont  t ro is  instances qui  exercent  leur  compétence dans un rnême dis-
t r i c t  don t  l es  hab i t an t s ,  c l e rgé  pou r  l ' évêque ,  p rop r i é ta i res  paysans
inscr i ts  dans les rô les du ban et  de l 'ar r ière-ban pour le  comte et
gens de moindre importance p lacés sous la  protect ion de la  chambre im-
pér ia le,sont  médiat isés et  ne prennent  donc p lus d i rectement  par t  aux
a f fa i res  na t i ona les .  L ' envoyé  rep résen te  1 ' empereu r ,  t and i s  que  l ' évê_
que ,  1e  comte  e t  l es  nob les  res ten t  i nméd ia t s ,  c ' es t -à -d i re  re lèven t
d i rectement  de I 'autor i té  impér ia le sans avoi r  à rendre compte à l 'éche-
l on  admin i s t ra t ' i f  l oca l .  Ma is  l e  sys tème  es t  a ins i  f a i t  que  l es  d i f f é -
ren ts  pouvo i r s  s ' équ i l i b ren t  e t  ne  peuven t  pas  ou t repasse r  l eu rs  d ro i t s .
Pa r  ses  f onc t i ons ,  l ' évêque  es t  nécessa i remen t  nob le  ou  p r i nce  d 'emp i re
e t  ses  b iens  ecc lés ias t i ques  son t  des  f rancs -a l l euxd ,enp i re .  L ' envoyé
peut  contrô ler  ses actes et  en rendre compte à l ,empereur .  i r la is  i l  ne
peut  exerceË ses p le ins pouvoirs  contre lu i  que dans le  but  de préser-
ve r  l a  pa i x  assu rée  pa r  1e  gouve rnemen t  impér ia l . oans  ces  l im i t es ,  i l
peu t  s ' oppose r  à  l u i ,  au  beso in  se  sa i s i r  de  sa  pe rsonne ,  ma is  sans  pou -
voi r  le  soumett re à son jugement ,  pr iv i lège réservé à 1 'empereur  et  à
I ' assemb lée  d 'emp i re .  Les  au t res  f onc t i onna i res  impér . i aux ,  ducs  e t  co rn_
tes '  e t c .  n ' on t  aucun  pouvo i r  su r  l ' évêque  e t  l es  t e r res  d ,Eg r i se ,  à

(367 )  Môse r  déc r i t  l es  nouve l l es  i ns t i t u t i ons  ca ro l i ng iennes  dans  l equatr ième chap. i t re de 1 ' fn t ro&ct ïon générate ( -mr.a. ,  p .  293 so.) .
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mo ins  qu , . i I s  ne  reço i ven t  I ' . o rd re  exp rès  d ' i n te rven i r ,  Pou r  ré91e r

tou tes  l es  a f f a i r es  t empore l  l es  de  l 'Eg l  i se ,  1  ' évêque  es t  ass i s té

d ,un  ba i l l i  ou  avoué  l a î c  qu i  es t  nécessa i remen t  nob le  e t  j ou i t  de

I ' imnéd ia te té  a f i n  d ' avo i r  l ' au to r i t é  su f f i san te  pou r  pouvo i r  r ep ré -

sen te r  
' l ' au to r i t é  ecc lés ias t i que .  La  d lme  qu i  do i t  se rv i r  à  I ' en t re -

t ien du c lergé et  de ses avoués,ne fut  pas instaurée i rmnédiatement  et '

quand et le  le  fut ,  appl iquée avec beaucoup de souplesse et  souvent

remplacée par  une taxe f ixe p lus modeste qui  permetta i t  de conci l ier

l e  p r i nc ipe . i n tang . i b l e  e t  l es  ré t i cences  du  peup le  saxon .  Les  ducs '

l es  comtes  e t  l es  cap i t a i nes  son t  pou r ]e  ban  e t  l ' a r r i è re -ban  ce  que

les  a rchevêques ,  l es  évêques  e t  l es  v i ca i res  son t  pou r  l 'E91 i se '

char lemagne a év i té d 'établ i r  des ducs en Saxe et  s 'est  contenté de

d i v i se r  l e  ban  en  can tons  ou  en  comtés .  con fo rmémen t  à ' l ' usage  de  1 'é -

poque  qu . i  ne  d i s t i ngua i t  pas  en t re  pouvo i r  c i v i l  e t  m i l i t a i r e ,  l e  comte

es t  éga lemen t  l e  i uge  des  m i l i c i ens  paysans .  I l  ne  i uge  pas  sous  I ' au -

to r i t é  de  D . i eu ,  co rme  au t re fo i s ,  na i s  sous  ce l l e  de ' l ' empereu r  qu i  r es -

te seul ,  par  son onct ion,  de-dro i t  d iv in.  ce changement rest re int  con-

s idé rab lemen t  l es  anc iennes  l i be r tés  saxonnes .  i t l a i s  l e  pouvo i r  j ud i c i a i -

r e  es t  l im i t é  de  deux  man iè res .  I l  es t  d ' abo rd  sous  l e  con t rô le  du

"m issus  domin i cus , , e t  i t  do i t  t en i r  co rnp te  de  I ' av i s  des  échev ins  qu i

con t i nuen t  à  ê t re  é lus  pà r  l a  "base " .  En  ou t re , l e  subo rdonné  imméd ia t

du  comte ,  l e  ba i l l i  nob le  qu i  conmande  une  cen tu r i e  de  bana l i s tes '  ne

dépend pas d i rectement  de lu i ,  mais de 1 'empereur  ou de son envoyé.

Q u e d e v i e n n e n t d a n s c e s n o u v e ] . l e s s t r u c t u r e s ] e s a n c . i e n s m e m -
bres de l 'assemblée de la  nat ion ? Par prudence,  Char lemagne a d issout
' les 

anciennes c l r 'entè les nàbles qui  aura ient  pu const i tuer  un danger

à la  fo is  pour  le  pouvoir  centra l  e t  pour  les l iber tés popula i res '  La

noblesse n 'a donc p lus d 'autre ressource que de se ret i rer  sur  ses ter-

reS  a l l od ia leS  ou  de  Se  me t t re  au  Se rv i ce  de  1 'empereu r .  Les  nouve l l es

fônct ions créées par  1e pouvoir  centra l  lu i  o f f rent  suf f isarnment  de dé-

bouchés et  favor isent  son développement.  I l  n 'en demeure pas moins que

l 'ancienne noblesse indépendante se t ransforme en noblesse de Serv ice,

ce  qu ,e l l e  res te ra  t ou jou rs .  E ] l e  n ' a ,  de  p lus ,  pas  1e  monopo le  des  o f -

f . ices,  p isqu,un ' , ' , , lehr , ,  mér i tant  peut  devenir  comte.  El Ie ne peut  enf in

se  réun i r  en  assemb lée  sans ' l ' au to r i sa t i on  de  I ' envoyé  impér ia l  n i  dé -

gaîner  pour  se fa i re iust ice e l le-même. Quant  aux paysans l ibres '  ce
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son t  eux  qu i  on t  pe rdu  l e  p lus  au  change ,  co rnme ]e  remarque  d ,e rnb lée
Môser .  I l s  son t  déso rn ra i s  sous  I ' au to r i t é  des  comtes  e t  des  ba . i l 1 . i s
qui  deviennent  leurs protecteurs et  leurs avoués en temps de parx com-
me à  l a  gue r re .  I l s  son t  donc  rédu i t s  au  s ta tu t  de ' , l eudes , ' .  r \ r a i s  reu rs
anciennes associat ions ne furent  pas tota lement  d issoutes et  i rs  ne fu-
rent  pas obl igés de se présenter . iso lément  devant  les t r . ibunaux.  car
tous ceux qui  appart iennent  à un bai l lage répondent ,  comme autrefo is
la "mannie" ,  de chaque par t icu l ier  et  se por tent  garants res uns.oes
autres.  Le pr inc ipe du "wergerd"  est  a ' ins i  respecté.  Mais,  b. ien mieux
enco re '  i l s  ga rden t  l eu rs  échev ins  e t  l e  d ro i t  de  l es  cho i s i r .  cha r re -
magne en ex igeai t  au moins sept  pour  que la sentence so. i t  va lable.  Les
échevins doivent  s 'engager par  ser înent  à respecter  et  à préserver  res
d ro i t s  du  peup le .  ceux  qû i  s i ègen t  au  t r i buna l  du  ba i l l age  ou  du  can ton
son t  des  "Chu rgenossen" ,  des  ' , pa i r s  é lus , ,  ( 36g ) ,  l e  t . i t r e  d ,échev rn
étant  réservé à ceux d 'entre eux qui  ass is tent  1 'envoyé impér ia l  au t r . i -
bunal  supér ieur  et  qui  seront  appelés p lus tard f rancs-échevins,  parce
que leur  rang ne leur  permet pas d 'êt re les leudes d,un comte ou d,un
bai l l i .  ces échevins ne sont  pas seurement  chargés de d. i re de dro. i t ,
ma is  i l s  i ns t ru i sen t  auss i  ' l es  

a f f a i r es .
ï e l ' l es  son t  l es  s t ruc tu res  à  l ' éche ron  roca r .  A  r , éche ron  impé_

r ia l  le  "département  général , ,  de I 'envoyé,  le  ' ,missat iqum,, .est  
chargé

de  ma in ten i r '  co f l ime  i l  a  é té  suggé ré ,  r ' équ i l i b re  en t re  l ' évêque  e t  r e
comte et  de mainteni r  chacun dans les l imi tes de son pouvoir ,  d ,empê-
che r  l ' opp ress ion  des  " communs ' ,  e t  des  pauv res .  I l  es t ' , 1 ' âme  de  tou t' l 'E ta t "  ( 369 ) .  Equ i l i b re  p réca i re  qu i  ne  du ra  qu 'auss i  r ong temps  que
vécut  char lemagne !  La pr inc ipare fonct ion de l 'envoyé est  de réuni r
annue l l e rnen t  l a  d ié t i ne  impér ia le  don t  l a  c réa t i on  s , imposa i t  depu i s  que' l ' é tendue  

de  l ' emp i re  ava i t  r endue imposs ib le  l a  réun ion  de  l , assembrée
de  l a  na t i on  en t i è re .  I l  y  en tend  l e  rappo r t  de  r ' évêque  su r  r , é ta t  de
la  re l i g i on  e t  de  tous  l es  o f f i c i e r s  impér iaux  su r ' l eu r  admin i s t ra r ron .
I l  r eco i t  l es  do réances  de  ceux  qu i  on t  à  se  p la ind re  de  ces  o f f i c i e r s .

(368)  rb id. ,  p .  265.

( 3 6 9 )  I b i d . , 9 .  Z 7 9 .
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p rend  auss i t ô t  l es  d i spos i t i ons  nécessa i res  ou  rend  co rnp te  à  I ' empe-

reu r .0n  d i scu te  à  l a  d ié t i ne  des  o rdonnances  à  p ropose r  à ' l ' empdreu r ,

on  y  rend  pub l i c  e t  en reg i s t re  ce l l es  que  l a  cu r i e  impér ia le  a  dé jà

élaborées.  Les af fa i res concernant  la  défense de 1 'empire et  de la

orov. ince restent  toutefo is  du ressor t  de la  d iète impér ia le et  ne

prêtent  à aucune d iscussion à la  d iét ine.  l '1ôser  voi t  dans cet te assem-

b lée  l , o r i g i ne  du  fu tu r  "Land tag " ,  de  l ' assemb lée  te r r i t o r i a l e ,  qu i  a

vu  l e  j ou r  l o r sque  l , évêque  s ' es t  app rop r i é  l es  p le ins  pouvo i r s  de

1'envoyé impér ia l  e t  que la représentat ' ion des "connnuns" est  passée

"à  l a  su i t e  de  d i ve rs  hasa rds "  aux  ma insdes "Lands tânde" ,  des  é ta t s

te r r i t o r i aux  (370 ) .  I 1  ne  pe rd  pas  de  vue '  on  l e  vo i t ,  sa  t hèse  p r i nc i -

oa le  :  l es , , co | Imuns "  res ten t  enco re  ] e  v ra i  co rps  de  l a  na t i on  e t  l es

é ta t s  t e r r i t o r i aux  ne  son t  que  l eu rs  dé légué ' s .  Dans  l a  d ié t i ne  1e  peu -

p le  des  paysans  i ndépendan ts  pa r t i c i pe  enco re  au  "pouvo i r  l ég i s l a t i f "

( 371 ) ,  g râce  à  ses  échev ins  qu i  ass i s ten t  t e l s  des  " t r i buns  du  peup le " ,
' l es  

comtes  e t  l es  ba i l l i s  ( 372 ) ,  qu i  donnen t  ob l i ga to i remen t  l eu r  as -

sent iment  pour  toutes les.ordonnances nouvel les et  chargent  1 'envoyé de

transmett re leurs cOncluSions à la  Cur ie impér ia1e.  LeS Successeurs de

cha r l emagne  on t  nég l i gé  |  " ' esp r i t  de  ce t te  i ns t ' i t u t i on "  (373 )  en  con -

f iant  à 1,évêque ou au comte le  soin de convoquer et  de présider  la  d ié-

t i ne .  I l s  on t  a ins i  supp r imé  1e  pouvo i r  de  con t rô le  qu 'exe rca i t  l e  "m is -

sus  domin i cus ' ,  e t  l es  échev ins  qu i  n ' ava ' i en t  d ' o rd re  à  recevo j r  que  de

ce lu i - c i  ne  v i n ren t  p lus  à  l ' assemb lée  où  ne  s iègè ren t  p lus  que  des  gens

qui  éta. ient  soumis à l 'autor i té  de 1 'évêque ou du comte.  Le mouvement

qui  devai t  about i r  à  la  souveraineté terr i tor ia le est  dès lors amorcé.

Du même coup 1es échevins et ,  à  t ravers eux,  les "cotnnuns",  perd i rent

peu à peu leur  pouvoir ' lég is lat i f  e t  ne coi iservèrent  que leur  préroga. t i -

ves  j ud i c i a i r es .

(370 \  I b i d . ,  P .  ?75 .

(371 )  I b i d . ,  p .277 ' :  "Gese tzgebende  Mach t " .

(372)  Ib id.  Conme i ' l  I 'a  déjà fa i t  couranment  dans 1e premier  chapi t re,
l4ôser  appl ique ic i  à  la  const i tu t ion a l lemande des not ions emprun-
tées aux inst i tu t ions de la  Rome ant ique.

,373)  Ib id.  :  "den Geist  d ieser  Ver fassung".
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Mais  ce l l es -c i  f . i n . i r en t  éga lemen t  pa r  ê t re  en tamées .  Les  an_
ciens propr iéta i res de terres qui  conféra ient  Ies dro i ts  de c. i toyenneté
ava ien t  bann i  de  l eu r  sys tème  1 'a rgen t  e t  l es  v . i I l es  e t  n ' ava ien t  pas
fa i t  des  l o i s  pou r  des  ho rmes  ma is  pou r  des ' ,Ech ten , , ,  pou r  des  c i t oyens
qui  avaient  pouvoir  de voter  (374) .  Ceux qui  ne possédaient  pas de pro_
p r i é té  au  sens  p le in  du  te rme  é ta ien t  "pauv res " ,  même s ' i l s  ava ren t  de
la  f o r t une ,pa rce  qu ' i l s  ne  fa i sa ien t  pas  pa r t i e  de  I ' assoc ia t i on  des
hommes  i ndépendan ts  e t  qu ' i l s  n ' é ta ien t  pas  béné f i c i a i r es  de  l a  cau t i on
co rmune .  I l s  ne  j ou i ssa ien t  donc  pas  des  avan tages  du , ' ' , . Je rge ld , , e t . i l s
éta ient  soumis aux peines af f l ic t ives.  Dès le règne de char lemagne le
développement des v i l les et  des for tunes en argent  qu,amassaient  1es
cormerçants et  les ar t isans a f in i  par  provoquer des changements consr-
dé rab les  dans  l a  l ég i s l a t i on  péna1e  p r im i t i ve .  Au  dépa r t ,  1 ' empereu r  a
bien été obl igé de respecter  ses engagements et  de d is t . inguer entre les
peines pécunia i res,  pr iv i lège réservé aux anciens propr iéta i res indépen-
dan ts ,  e t  l es  pe ines  a f f l i c t i ves  auxque l l es  é ta ien t  soumis  l es  , ' pauv res , '

exc lus du système. Mais I 'espr i t  chrét ien du temps ne s,accornmodai t  guè-
re de cet te d is t inct ion considérée conne inhumaine et  in juste et  favor i -
sa i t  l ' émergence  p rog ress i ve  d ' un  d ro i t  géné ra l ,  éga l  pou r  t ous ,qu i  ne
pouva i t  s ' impose r  qu 'au  dé t r imen t  des  anc . i ennes  l i be r tés  l oca les .  c ' es t
a ins i  que  l es  l o i s  pou r  "Ech ten " ,  pouF  honmes  l i b res ,  se  t r ans fo rmèren t
peu  à  peu  en  o rdonnances  fa i t es  pou r  l es  i nd i v i dus  (325 ) .  C ,es t  l a  c . l e f
de voûte du v ieux système saxon et  de ses l iber tés qui  s 'e f fondrai t .
s ' i l  a  encore pendant  longtemps resoecté les h iérarchies de la  société
saxonne et  empêché qu'un noble fasse des lo . is  pour  des rotur iers l ibres
et  un rotùr ier  l ibre des lo is  pour  des leudes,  Char. lemagne n,a pu empê_
cher que la monnaie dont  i l  avai t  besoin pour  ie  développernent  du corn-
m€lrce ne vînt  per turber  l 'ordre ancien.  0ès lors qu ' i l  y  eut  des for tu-

G74) rb id- ,  p .  279.  Pour l4ôser  "echt"  et  "Eigentum, '  dér . ivent  de ra même
rac ine .  . La  p rop r i é té  con fè re  I ' au then t i è i t é ,  c ' es t -à -a r rÀ - ta  qua l  i -t é  de  c i t oyen  de  p le ins  d ro i t s .

(375)  rb id.  l ' lôser  analysera souvent ,  pour  la  déplorer ,  cet te évolut ion
don t  1 ' expans ion .cémograph ique  à t  l e  déve ioppemén t  àe i  u i i t es  son tl es  causes  p r i nc ipa le i  e t  qu j  abou t i t  à  me t t re  t ou t  l e  monde  su r  re
même p lan  e t  à  app l i que r  à  t ous  sans  d i sce rnemen t  t es -pà ines  a f f l i c -
tives. CJ'. PPh lI , 1 : t/on d.en EinlLusse Cer 3et:d-:.<ey,,inc à:r-re;: l,z:e.:_uohner auf die Gesetzgebung (HKA V', p. 11 sa.).
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nes  en  a rgen t ,  i l  ne  f u t  p l us  poss ib le  d ' app réc ie r  l a  r i chesse  d 'un

honrne d,après ses b iens et  le  "système subt i l  des saxons qui  mér i te

à juste t i t re  notre admirat ion"  dut  céder au temps et  aux c i rconstan-

ces  (376 ) .0n  ne  v i t  b i en tô t  p l us  pou rquo i  on  i n te rd i ra i t  au  modes te

p rop r i é ta i re  paysan  ce  qu 'on  pouva i t  i n te rd i re  sans  d i f f i cu l t é  à  I ' ho rn -

me qui  possédai t  1a p lus grande for tune en argent .  Môser por te sur  cet-

te évolut ion un jugement  de valeur .  5a concept ion de I 'honneur et  de la

propr ïété qui  const i tuent  se lon lu i  les bases les p lus sr i res de la  so-

c iété l ,amène à regret ter ' l 'anc ' ien système saxon et  ce ne sont  pas les

argurEnts moraux ou chrét iens qui  l 'empêchent  d 'admirer  i ' in iqui té de

ce système qui  admet les peines pécunia i res pour les uns et  les peines

af f l ic t ives pour les autres.  Mais en même temps,  i l  reste observateur

impar t i a l  e t  r és igné  :  i l  é tud ie  ob jec t i vemen t  l es  mécan i smes  d 'une  évo -

lut ion à laquel ' le  personne ne peut  r ien changer.  La morale est  également

absente de son déterrn in isme his tor ique.

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

t r . ième chap. i t re et ,  du coup,  l ' ln tnoduct ion générale (377) .  Môser a mis

en  p lace  l e  cad re  h i s to r i que  i ns t i t u t i onne l  e t  géog raph ique  dans  1eque l
' l ' h i s to i re  l oca le ,  c ' es t -à -d i re  ce l  l e  de  I 'Evêché  d '0snab ruck '  peu t  en -

f i n  ê t re  abo rdée .  Ma is  e l l e  ne  se ra  abo rdée  qu 'en  1780 ,  dans  l e  c i nqu iè -

me chaDi t re de la  première par t ie  et  dans la  deuxième par t ie .  Dans la

perspect ive qui  est  ce l le  de cet te étude,  cet te monographie locale a peu

d, . in térêt .  C 'est  de 1 ' In tnoduct ion généraLe que se dégagent  1es grandes

Q76) rbid., P. 282.

(377 )  Le  de rn ie r  pa rag raphe  es t  consac ré  à  l ' , o rgan i sa t i on  j ud j c i a i r e .  0n
ne ret iendra de ce développerf lent  que la descr ipt lon de l ' lnsEance
j r . i à i q rà  sup rême  de  1a  p rôv ince  qu 'es t  l a  "gbe rsa le " ,  so r te  de  cou r
à ;appe i  p rés idée  pa r  l e  i 'm i ssus "  e t  qu i  r ég la i t . l es  cas  qu i  n ' ava ien t
pa i  e te  i r anchés  i  l ' éche lon  i n fé r i eu r  ou  j ugea i t  l es  gens  qu i

ava ien t  re fusé  de  se  p l i e r  aux  sen tences .  La  "obe rsa le " ,  ava i t  seu -
l e  l e  d ro i t  d ' i ; i l i ge i -  Aes  pe ines  a f f l i c t i ves .  E11e  p rend ra  p lus  t a rd
le nom de "Fehmqer i -htu,  de " t r ibunal  de la  Sainte-Vehme" '  Occasion
pàu"  f l 6sÀ"  d ' ex i i i que r  i ' o r i g i ne .pa r fa i t emen t  l éga le  de  ce t te  i ns t i -
iu t . ion tant  agci . iee dont  i l  just i f iera 1 'espr i t  dans_ les lanta ' -s ies
iàirtotiq,r"t (pPh lU , 50 t Eine kurze llaehrich"t uon àen 'ses=iài".sc:"2-.

Fneiger ichten.  (HKA \ / l I ,  p .  162 sq.) .
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I i gnes  de  l a  pensée  po l i t i que  de  r r i ôse r  e t  r es  p r . i nc ipaux  thèmes  qu ' i 1
reprendra et développera dans les Fantaisies patriot.taues. La pensée
française sera présente dans les ar t ic les du publ ic is te dans Ia mesure
où  e l l e  es t  p résen te  dans  l ' oeuv re -ma l t resse  de  I ' h i s to r i en .  L ,h i s to . i r e
de  1 'an t i qu i t é  ge rman ique  e t ,  b i en  p lus  enco re ,  ce i l e  de  l , an t i qu i t é
saxonne semblent  êt re b ien é lo ignées des préoccupat ions des auteurs
f rançais.  Les textes qui  ja lonnent  la  genèse de 1 'Histo i ,e  c tosnabzzrck
et  la  Préface ont  déjà montré qu ' i l  ne fa l la i t  pas t rop se f ier  à cet te
première impression. L'rnttodilction généruLe, dont le contenu vient
d 'êt re résumé, présente,  corrme on l 'aura déjà deviné à la  s imple lecture
de ce résumé, b ien des possib i r i tés de rapprochement avec te l  ou ter  de
nos auteurs.  Mais à la  d i f férence de la  préface,  e l . le  ne donne pas seu_
lement  l ieu à des rapprochements hypothét iques.  cet te fo. is-c i  r1ôser  c i te
des noms et ,  de rnême que dans res revues de jeunesse,  ces noms sont  com-
me la par t ie  v is ib le d 'un iceberg dont  i l  faut  essayer maintenant  de dé-
couvr i r ,  dans la  mesure du possib le,  1a par t . ie  cachée.

Ouant on par' le des sources frança'i ses dans I,,?Tsroinë d.,osncbt-tc::
i l  faut  d 'abord entendre ce terne au sens le  p lus st r ic t .  l4ôser  a ou. isé
un nombre considérable de matér iaux dans les t ravaux d 'h. is to i re et  d,éru_
d i t i on  qu 'on t  réd igés ,  sous  fo rme  de  d i c t i onna i res ,  de  recue i l s  de  docu_
men ts  anc iens  ou  d 'ouv rages  h i s to r i ques ,  des  savan ts  f r ança i s .  Ce lu . i
qu ' i1  consul te le  p lus f réquenment est  du cange,  l ,auteur  d,un cLossar . ) . . " - . .
ad sc?ipto?es nedï-ae et infininae Latinitatis, publ ié pour ra première
fo is  en 1678 et  qui  fa i t  encore autor i té  de nos jours.  I1ôser  ' r  'appei le  de
son  p rem ie r  nom,  du  F resne ,  e t  f a i t  de  i u i  l , au teu r  f r ança i s  qu , i l  c i t e
l e  p lus  abondanmen t  (378 ) .  C ,es t  chez  l u i  qu , i l  t r ouve  l a  dé f . i n i t i on
d 'un cèr ta in nombre de mots et  de not ions employés au haut  moyen âge et
c ' es t  g râce  à  l u i  qu ' i 1  peu t  se  consac re r  à  l , une  de  ses  pass ions  favo r i _
t e s ,  l ' é t y m o l o g i e .  c ' e s t  g r â c e  à  l u i  q u , i l  s a i t  q u e  1 e s  p e i n e s  p é c u n i a i -
res  s ' appe la ien t  des  " compos i t i ones "  ou  des , , compos i t i ones  l ega les , , ,  que

(378) l tôser  s 'est  déjà_serv i  du g lossai re de du cange pour ses t ravauxhistoriques de 1755 pubriéi dans re osnabmick'iches ,loii"àt. up0sséda i t  dans  sa_b ib r  i o rhèque  l es  s r ' x . vo lumes - iÀ - t 'Ëà ï i i ôn  . euuee_t augme_ntée du Gl9ssaire (paris, 1733), en menè-temps iué te-'--
GLossaytum ed sez'iptores mediae et infinae Graecitatis (LVon, 16gg).



l e  t i t r e  de  , 'D ros t "  v i en t  de . " t r us t i s " ,  comme le  f r ança i s  "an t rus t i on " '

emp loyé  pa r  Mon tesqu ieu ,  qu ' i l  peu t  rapp roche r  l es  t e rmes  "A r imann i " '

"Heermanni ' ,  e t  "Germani" ,  que " t je ichbi ld"  a le  même sens que les "cruces"

qu i  marqua . i en t  I es  I im i t es  d ' une  co rmune ,  qu ' i l  peu t  t r ouve r ,  sous  l a

rubr ique " l i tus,"  les d i f férentes sor tes d 'honmes- l iges et  de leudes et

qu , i 1  peu t  d i s t i ngue r  ceux -c i  des  vassaux  de  I ' époque  féoda le ,  qu ' i l  dé -

couv re ,  sous  l a  rub r . i que "sa la "  I es  o r i g i nes  de  l a "obe rsa l  e " ,  ce t t e

cour de just ice suprême du "missus"  qui  deviendra la  sainte-vehme. Du

cange  l u i  f ou rn i t  éga lenen t  dans  te l  ou  t e l  a r t i c l e  que lques  cap i t u l a i res

carol ingiens qui  pemettent ,  par  exemple,  de prouver  que char lemagne a

pr is  le  p lus grand soin des anciens paysans saxons indépendants.  l la is

Môser ne perd pâs son espr i t  cr i t ique et  i1  
' lu i  

arr ive d 'opposer des d0-

cuments osnabrucko' is  aux expi icat ' ionS de du Cange'  pour  prouver '  par

exemp le ,que  ce lu i - c i ,  n ' a  pas  compn is  l es  moda l i t és  de  pa iemen t  de  1a

dlme (379).  I ' l  faudrai t  écr i re un ouvrage pour fa i re le  b i lan de tout  ce

oue  | ' h i s to r i en  a l l emand  a  p r i s  à  I ' é rud i t  f r ança i s .  Sans  l e  concou rs  du

GLossaire b ien des problèmes n 'aura ient  pas t rouvé de solut ion.

Pou r  t ou t  ce  qu . i  conce rne  l ' h i s to i re  ecc lés ias t i que  sous  cha r ' l e -

magne, l lôser  consul te de préférence les t ravaux d 'Et ienne Baluze'  le

b ib l i o théca i re  de  Co lbe r t  qu i  a  pub l  i é  des  éd i t i ons  d ' au teu rs  ecc ' l és ias -

t iques et  des recuei ls  de textes.  I l  t rouve chez lu i  des renseignements

sur  les pouvo. i rs  des évêques,  sur  les rapports  de ces derniers avec les

ducs  e t  l es  comtes ,  su r ' l es  compé tences  de  l ' avoué ,  su r  l ' o rgan i sa t i on

de la dîme et  même une let t re de char ' lemagne qui  déf in i t  les rapports

en t re  l e  , ,m issus , ,e t  l es  nob les .  Dom l ' l a r t i n  Bouque t ,  un  bénéd i c t i n  de

saint -Maur,  qui  a entrepr is  en 1728 une col lect ion deS his tor iens de la

Gaule et  de la  France,  lu i  a  fourn i  une foui 'e  d ' in format ions sur  les

guerres qui  ont  opposé les saxons aux Francs et  i l  lu i  ser t  même à réfu-

te r  Dubos  su r  l es  d ro i t s  des  ro i s  en  ma t i è re  d ' impô t .  Ce la  ne  l ' empêche

oas  de  re ieve r  que  1 'é rud i t  bénéd i c t i n  "  a  ém is  d i ve rses  hypo thèses  peu

sûres qui  ne sont  d 'aucun secours"  (380) .  I1  connaî t  également  André

[)uchesne,  d i t  "Chesneus" ou "Quercetanus",  h is tor ien f rançais de la  pre-

( 3 7 9 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  P .  2 5 1  '  n o t e  f .

( 380 )  f t i d . ,  p .  238 ,  no te  c .
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m iè re  mo i t i é  du  xv l l e  s i èc le  qu i  f u t  h i s to r i og raphe  du  ro . i  e t  qu i  f u t
su rno rmé  1e  "pè re  de  l ' h i s to i re  de  F rance " .  ce t  au teu r  l u i  f ou rn i t  en -
co re  ma in t s  dé ta i l s  su r  l ' époque  ca ro l i ng ienne ,  en  pa r t . i cu i i e r  au  su je t
des contes qui  pouvaient  êt re d 'or ig ine rotur ière.  l4ôser  ne pouvai t  Das
par ler  des envoyés de l 'empereur  sans se référer  à cet  ouvrage fondamen-
tal qu'est le De missis dorninicis, eomtn offi,çio et wtestaÉ_e-de FranÇois
de Roye,  son contemporain.  I l  est ,  cer tes,  tout  f ier  de re lever  que oe
Roye  n 'a  pas  su  d i s t i ngue r  en t re  I e  "m ' i ssus "  c i v i l  qu i  é ta i t  l . i eu tenan t
géné ra l  de  1a  p rov ince  e t  l e  "m issus  supe r  exe rc i t um cons t . i t u tus , ' qu i
é ta i t  l i eu tenan t  géné ra l  à  l ' a rmée  (381 ) .  Ma . i s  c ' es t  dans  ce t  ouv rage
f rança i s  qu ' i l  app rend  que  l e  , ,m issus , ,  ava . i t  pouvo i r  de  con t rô le  su r
1 'évêque  don t  i l  pouva i t  au  beso in  s ' assu re r  de  l a  pe rsonne  e t  que
seu l  1 ' empereu r  e t  l a  d iè te  impér ia ie  ava ien t  l e  d ro . i t  de  j uge r  un  p r i n -
ce  de  I 'Eg i i se .  Tou t  ce  qu i  conce rne  1es  pouvo i r s  du  , ,m issus ' ,  eE  oes  as -
sernblées qu ' i l  prés idai t  semble avoi r  sa source chez de Roye.  sur  1es
Francs à 1 'époque caro l ing ' ienne Môser consul te par fo is  un contemporaln
de  cha r l emagne ,  l ' h i s to r i en  pau l  D iac re ,  qu i  es t  d ,o r i g i ne  i t a l i enne ,
ma is  qu i  a  vécu  à  Me tz .  Lo rsqu ' i l  se  demande  pou r  que l l es  ra i sons  l es
saxons ne se sounet tent  jamais après avoi r  essuyé quelque défa i te,  c 'est
D iac re  qu i  1u i  f ou rn i t  une  réponse  :  j usqu 'à  I ' i n te rven t i on  de  cha r l ema-
gne ,  l es  gue r res  n ' on t  pas  é té  menées  pa r  1e  ban  e t  l , a r r i è re -ban  des
mi l i c i ens  paysans ,  ma . i s  pa r ' l es  nob les  e t  l eu rs  c l . i en tè les ,  souven t  as_
sez puissantes pour pouvoir  af f ronter  seules les armées f ranques (3gz) .
0 r ' l es  paysans  ne  se  sen ta ien t  pas  conce rnés  pa r  l es  v i c to i res  ou  res
défa i tes des nobles qui  se bat ta ient  pour  leur  propre compte.

I l  é ta i t  tentant  également  de consul ter  quelques h is tor iens moder-
nes '  moins érud ' i ts  que de Roye ou les Bénédict ins,  mais qui  avarent  donné
une  vue  d 'ensemb le  de  l ' h i s to i re  a l ' l emande .  Dans  ce  doma ine  Môse r  ne  fa i t
guè re  con f i ance  aux  F rança i s  e t  i l  l e  f a i t  b i en  vo i r  1o rsqu , . i 1  rep roche ,
pa r  exemp le  à  Joseph  Ba r re ,  l e  chance l i e r  de  l , un . i ve rs . i t é  de  pa r i s ,  de  n ,a -
voi r  pas su apprécier  à sa juste valeur ,  dans son l l ie to i re génër:Le ie  . , ; . - -
Lenagne ,  l egén iem i l i t a i r e  d 'Ann in ius  qu i  a  su  a t t i r e r  hab i l emen t  l es  l é -

( 3 8 1 )  I b i d . ,  p . 2 4 5 ,  n o t e  b .

(382 )  I b i d . ,  p .  21C ,  no te  g .
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g ions  de  Va rus  su r  un  te r ra in  qu i  ne leu ré ta i t  pas  f avo rab le  (383 ) .

Môse r  v i sa i t  assez  j us te ,  en  l ' occu r rence  :  l a  c r i t i que  f ranÇa ise ,  en

part iCui ier  le  JoumaL des saoants,  a accusé Barre de par t ia l i té  nat io-

na le .  Dé ta i l  p i quan t :  ce t  au teu r  a  i nsé ré  dans  ce r ta ines  pa r t i es  de

son ouvrage beaucoup de fa i ts  et  de d iscours pr is  mot  pour  mot  dans

1'Histoire de ChatLes lÆI de Voltaire. l ' Îôser fait feu de tout bois'

Oans une note où i l  ind ique que " t lehr"  peut  avoi r  le  sens de "caput" '

de  "pe rsonne  i u r i d i que " ,  i l  s i gna le  qu 'un  ce r ta in  Pe l l e t i e r  emp lo ie

dans  l e  mêne  sens  l e  mo t  "ba r "  ( 384 ) .0n  es t  t en té  d ' i den t i f i e r  ce t  au -

teu r  avec  Ambro i se  Pe l l e t i e r ,  bénéd i c t i n  de  Sa in t -Vanne  qu i  a  pub l i é

à Nancy, en 1758, un NobiLiaire ou arTnotial génétaL àe La Lorv'aine z=

& t  Ba tvo i s .  Ma iS  l a  no te  renvO ie  à  un  d i c t i onna i re .  En  consu l t an t  l e  ca ta -

ToguÉde_la b ib l io thèque de Môser,  on n 'est  pas peu surpr is  d 'y  t rouver  un

dict ionnaire qui  a ef fect ' ivement  été publ ié  en 1v5? par  un autre béné-

dic t ' in ,  Lou' is  le  Pel tet ier .  Mais i ]  s 'agi t  d 'un Dict ionnaire ie  La Lcn-

gue bretonne I  La passion de 1 'étymologie condui t  l1ôser  sur  des sent iers

inat tendus.  0n sera un peu moins Surpr is  de le  voi r  consul ter  Ie  Dict ic-

naire étymoLogi4te de La Langue française de l4énage dans l 'édition de
, | 750  qu i  l u i  donne ,  pa r  exemp le , l ' i dée  de  rapp roche r  I ' a l l emanc  "Ko t te "
, , chaumiè re , , ,  du  f r ança i s  " co t t e r i e "  e t  de  déc ide r  que  l es  "Hausgenossen" ,

les hornmes qui  font  par t ie  d 'une même maison,  sont  des "cot terets"  (385) .

0n trouve dans le chapitre deux de 1'Introduction génira1-e les

noms les plus inattendus, un peu COîme dans les Fantaisies PatfiLotiques

avec  l esque l l es  ce  chap i t r e  p résen te  t an t  d ' a f f i n i t és .  I l  ne  s ' ag i t  p l us ,

ce t t e  f o i s - c i ,  de  sou rces  h i s to r i ques ,  ma is  d ' i n fo rma t i ons  su r  
' l a  

s i t ua -

tion contetnporaine qui perfiettent à l4ôser de faire des rapprochements et

des comparaisons entre 1 'Al lemagne et  d 'autres pays '  un exerc ice dans

leque l  i l  se  comp la l t  au  mo ins  au tan t  que  dans  l ' é t ymo log ie .  c ' es t  a i ns i

ou, i l  va chercher dans le  rest@nent  du card inaL Alberoni  que l 'aventu-

(383)  Ib id. ,  p .  180,  note e.

(384)  tu id. ,  p .  81 ,  note f  .

( 385 )  h id . ,  p .  50 ,  no te  b .
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r ier  Jean Henr i  l4aubert  de Gouvert  a publ ié  en 1753 un exemple cre rxr-
g ra t i on  sa i sonn iè re  qu i  r essemb le  à  ce lu i  que  p ra t i quen t  ses  co r i l pa r r l o -
t es  qu i  von t  en  Ho l l ande  :  ce  son t  l es  v . i ng t  m i l l e  F rança . i s  qu i  von t
chaque année fa i re les moissons en Espagne et  ramènent  chacun hui t  p is-
t o l es  (386 ) .  L ' exemp le  do i t  se rv . i r  à  p rouve r  qu ,en  F rance  comme à  osnô -
b ruck  I ' opé ra t i on  es t  r en tab le  pou r  l es . i n té ressés  e t  pou r  I 'E ta t .  I . l ôse r
connai t  b ien le  marquis v ic tor  R' iquet i  de l l i rabeau,  le  père du célèbre
orateur de la constituante et l 'auteur de 1,Ani ces honmes at lraitâ d.e
La populat ioz,  un ouvrage qui  a contr ibué à fa i re connal t re les ic lées
des physiocrates.  I l  avai t  déjà fa i t  a l lus ion aux théor . ies dércgraphi-
ques de cet  auteur  dans la  Défense d,ArLequin (397) .  C 'est  encore à pro-
pos  des  ouv r i e r s  sa i sonn ie rs  qu ' i 1  l e  c i t e  une  nouve l l e  f o i s  pou r  1e  ré -
futer .  Mirabeau prétend que 1es fabr iques enlèvent  t rop de bras à I ,a_
gr icu l ture.  " l4a is  sans fabr iques.  remarque i , ' rôser ,  1e paysan labourera i t
mo ins  e t  i l  au ra i t  mo ins  de  p rodu i t s  à  vend re , ,  ( 3gg ) .  pu i s  i l  exp l i que
que  depu i s  l ' i n t roduc t i on  de  l a  monna ie  e t  des  impô ts  1 'E ta t  a  p lus  d , i n -
t é rê t  qu ' i l  ne  veu t  b ien  l ' avoue r  à  déve loppe r  l e  marché  en  favo r r san t
l ' 'essor  démographique.  S ' i ls  gagnent  peu,  les domest iques hési tent  à se
mar ie r ,  l a  na ta l i t é  d i rn inue  e t  I 'E ta t  es t  l e  p rem. ie r  à  en  pâ t i r .  La
:r igrat ion saisonnière en Hol lande n 'entra ine pas de per te de populat ion
pou r  I 'Evêché .  E l  l e  cons t i t ue  une  so r te  de  vo lan t  de  sécu r . i t é  Qu i  oe r -
me t  de  l im i t e r  l ' ém ig ra t i on  dé f i n i t i ve ,  e l l e  f a i t  mon te r  l e  p r i x  de  l a
ma in -d 'oeuv re ,  acc ro î t  1e  pouvo i r  d ' acha t  e t  s t imu le  a . i ns i  i nd i recEemenr
la  consonmat ion .  Môse r  é tab l i t  a i ns i  un  rappo r t . i nnnéd ia t  en t re  l a  démo-
g raph ie '  l es  sa la i res  e t  I ' expans ion  éconon ique .  l l ême  s ' i l  r é fu te  l 4 i r a -
beau'  i1  par t ic ipe au débat  que susci tent  les idées des physiocrates
qu ' i 1  con tes te  su r . ce r ta ins  po ' i n t s ,  p l us  pa r  réa l i sme  que  pa r  conv . i c -

(386 )  rb id . ,  p .  r 5 l ,  no te  a .

(387)  c7.  chapi t re V,  note , |36.

(388 )  oG l ,  HKA X I I ,  p .  , | 57 ,  no te  c .
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t i o n  ( 3 9 0 ) .  C ' e s t  e n c o r e  à  u n  d i s c i p l e  d e s  p h y s i o c r a t e s  q u ' i l  f a i t  a p -

pel ,  au marquis Louis de Turbi l ly ,  auteur  d 'un ) !énotre aur  
- 'es:é j ' t^ - : ; 'a-

nents publ ié  en 1760,  pour  iust i f ier  l 'écobuage oue les paysans osna-

b rucko i s  p ra t i qua ien t  dans  l a  l ande  ma lg ré  l es  i n te rd i c t i ons  o f f i c i e l -

l es .  De  Tu rb i l l y  a f f i rme  que  | ' écobuage  es t  I e  me ' i l l eu r  rnoyen  de  rend re

fer t i les des terra ins sablonneux et  marécageux.  L 'av is  de I 'agronome

français v ient  conf inner  sur  ce point  1 'expér ience sécul ière des paysans

qui  ont  b ien ra ison de passer  outre aux ordonnances édictées par  des

fonct ionnaires dépourvus de tout  bon sens (391) .  Pour êt re complet '  on

ci tera enf in  le  natura l is te Royer de 1a Sauvager ie qui  fourn i t  à  Môser

que lques  exp l i ca t i ons  su r  l es  o r i g i nes  des  coqu i i l ages  mar i t imes  que

l ' on  t r ouve  dans  l e  so l  osnab rucko i s  (392 ) .  La  men t i on  es t  t ou t  à  f a i t

accesso i re ,  ma ' i s  e l l e  p rouve  à  que l  po in t  no t re  au teu r  é ta i t  à  I ' a f f û t

de  tou t  ce  qu ' i  se  f a i sa i t  e t  s ' éc r i va i t  en  F rance ,même dans  des  domatnes

qu i  on t  peu  de  rappo r t s  avec  1 ' h i s to i re ,  l a  po l i t i que  e t  l a  l i t t é ra tu re .

(390)  Le débat  sur  le  phys ' iocrat isme sera poursuiv i  dans les iantc is ies
Patriotiques. En PPh I1 ,25, was nag die erste So1'ge 1ut-tsete')et-
emtng e i ies lnndes sein ? (HKA V,  p.  114 sq.) ,  lu lôser  évalue les
avaniages et  les inconvénients du mercant i l isme et  du physiocrat is-
me ,  do i t  i I  c i t e  l es  che fs  de  f i l e ,  Co lbe r t  e t  l t l i r abeau ,  e t  i l  op te
pour une solut ion moyenne qui  favor ise à la  fo is  le  développement
bu conmerce et  ce lu i  de 1 'agr icu l ture.  Au début  des années soixante-
d i x ,  une  d i se t t e  l , amène  a  È la iAe r  en  faveu r  de  l a  l i b re  c i r cu la t i on
des gra ins et  i l  se réfère expl ic i tement  aux mesures que Turgot  a - - .
o r i sés  en  ce  sens  à  l a  même éboque  en  F rance  (pp l t  t t ,  3 ,  HKA,u ,p ' 77 ) '
ïoujours à ce même sujet , i l  c i te  dans un autre ar t ic le  deux auteurs
al lémands qui  sont  connus pour êt re des d isc ip les des physiocrates :
l l ûnchhausen  e t  Sch le t twe in  (wn  I I ,  7 ,  HKA V ,  p .  46 ) .  B ien  qu ' i 1  ne
so i t  pas  auss i  exc lus i vemen t  f avo rab le  que  l es -phys ioc ra tes  à  1 ' a -
g r i cu i t u re  e t  qu ' i 1  c r i t i que  l eu rs  p ro je t s  en  faveu r ,de  l ' émanc ipa -
l ion des ser fs ,  Môser est  convaincu comne eux que l 'économie agr ico-
Ie const i tue la  vra ie r ichesse d 'un Etat  (pph I ,  ?8,  ! t 'cst2: r i : - tâe
bei  den zunelanenden l langel  des GeLCes'  HKA IV,  p.  144 sq.) .  Ce qui
fa i t  d i re à Di l they que 1 'auteur  des Fanta is ies Pavr ' )c t iq- ies est ,
oa r  I ' imoo r tance  q t ' i l  acco rde  au  fac teu r  économique ,  1 ' éga l  des
grands physiocrates (l ' , l . Dilthey, Das 78. Jahrhuniert tni à"Je
iesehr:cht i t :che WeLt ,  op.  e i t . ,  p .  250) .  Sur  l ' lôser  et  le  physiocra-
ti sme, on pourra également consulter Joachim Runge, !-ustus ::58ers
Geuerbetheorie und GeuerbqoLitik, op. cit. '  9P- 

,146 sq.

( 3 9 1 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  1 4 3 ,  n o t e  c .

,3 '92)  
Ib id. ,  p .  139,  note e.  l r lôser  semble avoi r  t rouvé 1es expl  icat ions de
Royer de la  Sauvager ie dans une revue angla ise '  Tke Cen: lenan's
i4agazin '  Mai  1764.



Tous les auteurs qui  v iennent  d,êt re c i tés ne touchent  pas à
' I ' essen t i e l .  

Les  h i s to r i ens  f ou rn i ssén t  à  Môse r  des  ma té r i aux ,  des  do -
cuments '  des in format ions par fo is  importantes,  vo i re indispensables.
Mais,  mis à par t  peut-êt re du Cange,  i ls  sont  un peu noyés dans la  mas-
se des autres sources,  en major i té  a l iemandes,  que l ,auteur  de l ' , -o--
toire d'?snabmtck exploite pour rédiger son ouvrage. Quant aux l ivres
f rança i s  qu i  n ' on t  pas  d i rec temen t  t r a i t  à  l , h . i s to i re ,  i 1s  ne  se rven t
qu 'à  i l l us t re r  ou  à  j us t i f i e r  des  po in t s  de  dé ta i l .  Seu le  l a  ré fé rence
à Mirabeau concerne un thème important ,  mais qui  n 'est  guère développé
dans l 'H ieto i re dt )snab"uck.  0n touche en revanche à I 'essent ie l  lors-
qu 'on aborde des auteurs corme Rousseau et  l . , tontesquieu et  qu 'on essaie
de mesurer  la  p lace qu ' i1s occupent  dans I ' rn t roduet ion génér 'a le.  ce
n 'es t  p i us  su r  des  po in t s  de  dé ta i l  que  po r te  l eu r  i n f l uence ,  ma is  t ou -
te I 'or ientat ion de la  pensée h is tor . ique de l ' lôser  dépend p lus ou morns
de la manière dont  i l  a  ass imi lé et  in terprété les théor ies de ces deux
auteurs.

A première vue" r ien ne semble êt re p lus ét ranger à la  pensée
histor ique et  pol i t ique de l , lôser  que les idées que Rousseau expose dans
Ses écr i ts  pOl i t iqueS, en par t iCul ier  danS 1e Discouns sur  Ltor ig ine et
Les fondenents de L'inégaLité parni Les hontnes et dans 1e contrat scei:j,.
La Lettne au Vicaire sauogatd a déjà révélé toute la profondeur du dé-
sacco rd  qu i  sépa re  l es  deux  au teu rs  l , un  de  I ' au t re .  L ' un ,  i déa l i s te ,
proc lame que 1 'homme peut  accéder avec l 'a ide de sa seule ra ison et  en
écoutant  la  voix  de sa conscience que r ien ne saurai t  corrompre à une
re l i g i on  na tu re l  l e  e t  un i ve rse l l e  l i bé rée  de  tou te  con t i ngence  h i s to r i -
que 0u socia le.  L 'autre,  réal is te et  pragmat is te,  af f i rme que seule une
rel ig ion pos ' i t ive et  révé1ée,  exc lus ive de toutes les autres,  peut  con-
t ra ind re  I ' honme,  peu  enc l i n  au  b ien  pa r  na tu re ,  à  se  p l i e r  aux  ex igen -
ces de l 'ordre social qui seul irnporte. Encore 1a Lettne au -y'"iccire ré-
vé la i t - e l  l e  une  sympa th ie  pe rsonne l l e  p lus  ou  mo ins  avouée  oou r  ce t t e
re l  i g i on  na tu re l i e  qu i  é ta i t  mo . i ns  con tes tée  dans  ses  p r . i nc ipes  qu ,e l l e
n 'é ta i t  condamnée  pou r  son  manque  d 'e f f i cac i t é  po1  i t i que .  su r  1e  p lan
pol i t ique une sympathie de cet te sor te semble ét re tota lement  exc lue.
Le passage de la Préface dans leque]  Môser reproche au phi losophisme de
fa i re cause comnune avec le  chr is t ian isme en confondant  I 'homme et  le
c i t oyen  1e  p rouve  b ien . .0n  a  vu  que  ce  passage  v i sa i t  essen t i e l l emen t



Rousseau ,  un  Rousseau  qu i ,  dans  sa  géné ros i t é  u top ique ,  ne  fa i t  aucun

cas des s i tuat ions h is tor iques concrètes et  veut  fa i re,  au nom du pr in-

c i pe  de  ] ' éga l i t é ,  de  t ou t  homme Un  c i t oyen .  Le  second  d i scou rs  ] , a f -

f i rme  sans  amb igu î té  aucune :  l ' i néga l i t é  es t  l a  sou rce  de  tous  l es  maux

dont  souf f re l ,humani té.  Le contyat  sociaL fa i t  de l 'égal i té  et  de la

l iber té les deux pr inc ipes fondamentaux de toute société pol i t ique d igne

de ce nom. L ' inégal i té  entra lne nécessai rement  la  per te de la  l iber té '

ca r  l e  p lus  r i che  e t  l e  p lus  pu i ssan t  f i n i ssen t  t ou jou rs  pa r  asse rv i r  1e

m o i n s  r i c h e  e t  l e  p l u s  f a i b l e . 0 r  l a  s e r v i t u d e  e s t  1 a  n é g a t i o n  d e  l a  d i -

gni té humaine qu. i  ex ige que personne ne dépende d 'autru i .  La seule forrne

de soumiss ion qu 'admette Rousseau est  ce l le  qui  est  consent ie l ibrement

p a r c h a c u n l o r s q u . i ] ' . m e t e n c o m l u n s a p e r s o n n e e t t o u t e s a p u i s s a n c e

sous  l a  sup rême  d i rec t i on  de  l a  vo lon té  géné ra1e"  (393 ) .  Ma is  l e  pac te

soc ia l  d ,où  émane  l a  vo lon té  géné ra le  ex ige  que  " chacun  s ' un i ssan t  à

tous  n ' obé i sse  pou r tan t  qu 'à  l u i -même e t  res te  auss i  l  i b re  qu 'aupa ra -

vant"  (394) .  Qu'un seul  horme soi t  pr ivé in iustement  de sa l iber té ou

qu , i 1  ne  so i t  pas  t r a i t é  à  1 ' é9a1  des  au t res  e t  c ' es t  t ou t  I e  pac te  s0 -

c ia l  qui  est  remis en cause !  Pour Rousseau,  " renoncer à Sa l iber té '

c ' es t  r enonce r  à  sa  qua l i t é  d ' homme"  (395 ) .  Môse | i gno re  ce t te  qua l i t é

ou,  p l  u tôt ,  i l  ne 
' l  'accorde qu 'à ceux qul  peuuent  êt re l ibres parce

qu ' i l s  on t  l es  moyens  de  1 'ê t re .  oans  l a  soc ié té  ge rman ique  ce  son t  l es

propr iéta i res fonciers qui  sont  l ibres et  indépendants et  qui  sont  donc

vra iment  hoûmes et  c i toyens.  Tous ceux qui  ne font  pas par t ie  du "c lub"

des propr iéta. i res se t rouvent  dans un état  de dépendance à 1 'égard de

ces derniers. cette dépendance admet des degrés selon les contrats que
' ' les 

non-Dossédants ont  passés indiv iduel lement  ou,  de préférence,  co l -

l ec t i vemen t  avec  l es  possédan ts .  Ma is  e l l e  peu t  a ' l ] e r  i usqu 'à  l a  se rv i -

t ude  to ta le ,  é ta t  p ré fé rab le  enco re  à  l a ' l i be r té  t o ta le  qu i  n ' engage  à

r i en  e t  qu i  ne  donne  r i en .  L ' homme l i b re  se lon  Rousseau  n 'ex i s te  chez

l4ôser  que dans l 'é tat  de nature.  l4a is  l 'homme nature l  égaré dans la  so-

(393) contrat sociaL, êd.

(394 )  I b i d . ,  p .  360 .

(395)  rb id. ,  p .  356.

d e  ] a  P ] é i a d e ,  P .  3 6 1 .
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c ié té  c i v i l e  es t  p l us  p roche  de  ra  bê te  que  de  l ' ê t re  huma in  e t  i r  es t
t r a i t é  comme te l .  R ien  n ' es t  p i us  é lo igné  de  l a  pensée  de  Rousseau  que
ce t te  concep t i on  d ' une  soc ié té  i néga l i t a i r e  à  I ' i n té r i eu re  de  l aque l . l e
i l  y  a une société par t ' ier le  qui  a tous res dro i ts  et  où tous ceux qu.r
son t  exc lus  de  l ' assoc ia t i on  des  p rop r i é ta i res  n ,on t  que  des  d ro i t s
res t re in t s  ou  pas  de  d ro i t s  du  tou t .  I ' l  es t  i nconcevab le  pou r ' l , au teu r
du contmt soeia l  qu 'un horrne doive,  pour  avoi r  re dro i t  de v ivre,  de
posséder et  d 'hér i ter ,  se soumett re à un maî t re ou à un protecteur .  La
société patr iarcale,  h iérarchique et  corporat . ive de l r lôser  est  aux ant i -
podes de la  société républ ica ine et  égal i ta i re de Rousseau.  I . l  esr  rnu-
t i le  de préciser  que ce dernier  ne saurai t  admett re un système socia l
f ondé  su r  I ' honneu r ,  c ' es t -à -d i re  su r  l e  p r i nc ipe  de  l a  d i s t i nc t . i on  e t
de la  d i f férence.  I r  ne saurai t  pas davantage admett re un système judi -
c ia i re dans lequel  chaque groupe sociar  a ses ro. is  par t . icur . ières et  où
le sor t  ou ]e cornbat  ser t  à t rancher les problèmes pour ' lesquels les
dro i ts  coutumiers n 'ont  pas de réponse.  pour  Rousseau,  la  lo i ,  expres-
s ion  de  l a  vo lon té  géné ra le ,es t  l a  même pou r  t ous  ou  e l l e  n ,es t  oas  e t
i l  e x i s t e  u n  d r o i t , ' r é e l , , q u i  s e  c o n f o r m e ,  a u t a n t  q u , i l  e s t  p o s s i b l e ,  à
"une  j us t i ce  un i ve rse l l e ,  émanée  de  l a  ra i son  seu le , ,  ( 395 ) .  Quan t  aux
comba ts  pa r t i cu l i e r s ,  aux  due l s  e t  aux  gue r res  p r i vées , , , ce  son t  des
abus du gouvernement  féodal ,  système absurde s, i l  en fut  jamais,  con_
t ra i re  au  p r i nc ipe  du  d ro i t  na tu re l ,  à  t ou te  bonne  po l i t i e , , ( 397 ) .  Aban_
oonner aux armes le soin de décider  de ce qui  est  juste,  c ,est  encore
asse rv i r  l e  p lus  f a i b le  au  p lus  pu i ssan t "

.  Môser a eu par fa i tement  conscience de l ' incompat ib i r i té  qui  se
mani festa i t  entre son système pol i t ique et  ce lu i  de Rousseau et  r ,on
peu t  d i re  que  l e  comba t  qu ' i 1  mène  con t re r . res  i dées  soc ia res  e t  oo l i t i -
ques du phi losophisrne depuis l 'H is to i 'e  d, t lsnabmtek est  presque ent ière-

(35 t1  1644 . ,  p .  357 .

(396)  nbid. ,  p .  378.  Rousseau admet,  cer tes,  que cet te just ice universe. l_l e  n ' es t  qu ,un  i déa l  e t  qu , i 1  f au t  adàp te r  t es  i o i i - a r r -pà rp iespou r  ' l esque l s  
e l l es  son t  f a i t es  ( c f .  t bu . ,  p .  ggZ i . -ùa t i - cnez  unmême peuple ra ro i  est  varabre poui  tous et  ne souf f re pas o.excep-t i o n .
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men t  d i r i gé  con t re ' l ' au teu r  du  ccn t ra t  soc iaL  (398 ) .  Ma is  comme i l  a r -

r ive souvent ,  la  lu t te crée une cer ta ine connivence entre les adver-

sa. i res.  Pour mieux se combat t re i ls  sont  aussi  obl igés de m' ieux se con-

nal t re.  I l  est  for t  probable que l , lôser  est  un des rares auteurs a l le-

mands à avoi r  lu  de près 1e contrat  socia l  avant  Kant ,  F ichte et  Hegel

e t  à  avo i r  u t i l i sé '  ne  se ra i t - ce  que  pou r  l es  ré fu te r '  l es  no t i ons  c l e

son adversai re,  à comnencer par  cel le  de contrat  socia l  e i le-même qui

est, certes, rarement mentionnée dans 1'Histoite d'Osnabntck' mais qui

l , es t  d ,au tan t  p lus  f r équemmen t  dans  l es  a r t i c l es  du  pub l i c i s te  (399 ) .

Il est vrai également que Rousseau n'est que très rarement norTmé dans

1 'ouv rage  d ,h i s to i re .  Son  nom n 'appa ra î t  que  deux  fo i s  e t  dans  l ' un  des

deux cas,  1a référence n 'est .pas t rès per t ' inente.  Dans le second chapi-

t re de 1 ' fn f i .oduct ion générale,  Môser par le du g ib ier  que 1 'on t rouve à

o s n a b r u c k , d e s d o r n m a g e s q u e l a c h a s s e a u l o u p a c a u s é s a u t r e f o i S a u x
paysans .  Pa r  bonheu r ,  r emarque - t - i l '  ce  n ' es t  p l us  1e  cas '  depu i s  que

' la  forêt  a perdu du terra in et  que le g ib ier  est  moins protégé.  En note

i  l  a joute :

"La protect ion du g ib ier  représente un grand malheur

pour les suiets ;  e t  Rousseau aurai t  dû savoi r  gré

aux  sc iences  d 'avo i r  m is  un  f re in  au  nob le  p la i s i r  de

, .  . 6655s , ,  ( 400 ) .

(399 )  f t ôse r  y  u t i l i se  l es  t emes  de  "Kon t rak t " ,  " o r i g i na l kon t rak t "  e t ''  
ap rès  i 780 ,  ce lu i  de  "Soz ia ' l kon t rak t " .

( 4oo )  oc  1 ,  HKA X I I ,  ' l  
,  p .  147 ,  no te  d .

f f i m e n t . R o u s s e a u d a n s . l e s a r t i c l e s d e s F a n t a i s i e s P c -' - - - '  
t i+àtq"es qui  ÀUà"Oent  les problèmes sociaux et  pol i t iques.  I l  ne

ià i i - iôutef , j i r  pà i  de doute iu ' i l  1e v ise indi rèctement  chaque fo is
qù; i l  

"ep.ocne 
iui ph'i1 osophes contemporains. de confond!:-l:!9-T"

dt  te  c i toyen.  Presque tous ses ar t ic les contre-rév6lut l .nnal res
sont  d i r igès contre Rousseau,  comme s i  ce dernier  éta i t  l 'un ique
inso . i r a teù r  de  l a  Révo lu t i on  f r anÇa ise .  Dans  un  a r t i c l e  de  ce t te
àpàirâ-àt - i t -àetÀna les dro i ts  des premiers occupanrs contre les

ihéô" ie i  egaf i tà i ràs,  i l  notme l 'au ieur  du Cont t 'a t  sociat  (HKA iX '

i . - i go i  c i l  J .  Hoes , , ,Un  adve rsa i re  de  l a  Révo lu t i on  F ranca i se  :

iustus l i lôser"  ,  op.  e i t .  '  pp.  32-101.



L 'a l i us ion  n ' es t  pas  t rès  c l a i r e .  E ' l l e  conce rne  man i fes temen t  l e  - - : - . _
cou?s su? Les seienees et  Les ar , ts .  Les sc iences dont  i l  est  quest lon
ic i  sont  probablement  cel les qui ,  en favor isant  le  développement de
I ' ag r i cu l t u re ,  p rovoquen t  l e  débo i semen t  i n tens i f  e t  en t ra înen t  l a  ra -
réfact ion du g ib ier  s i  pré judic iabre à ces sujets dont  Rousseau ' rend
volont iers la  défense.  Non sans i ronie l lôser  se p la i t  à  met t re l .aureur
du premier  d iscours en contradic t ion avec lu i -même. c ,est  un oeu de cet-
te manière- là qu ' i l  re  t ra i tera dans la  préface d 'Az,Lequin de i777.  r4ais
i ]  faut  b ien reconnaî t re que de te l les remarques ont  peu de rapport  avec
ies thèmes essent ie ls  de l ,His to i re d. , Isnabmtck.

La seconde référence est  beaucoup p lus importante.  El le  concerne
]es  saxons  e t  l eu r  re l i g i on  qu i  cons t i t ue  l e  c imen t  de  I 'E ta t .  A  ce  su je t
Môser remarque en note :

"Dans son Conttat sociaL Rousseau reproche à 
.la 

reli-
g ion chrét ienne de t rop négl iger  cet  aspect .  l la is  le

,  Chr is t  est  auss. i  le  seul  de tous les fondateurs de
re l i g i on  qu i  n ,a i t  pas  vou . l u  cons t ru i re  de  royaume en
ce  monde ' ,  ( 40 , | ) .

cet te note a au moins déjà l 'avantage de prouver  d 'une manière i r réfuta-
b le que Môser a 1u le  Contrc. t  soc iaL avant  17O6 et  qu, i l  connai t  for t
b i en  I ' avan t -de rn ie r  chap i t r e  de  1 ' ouv rage ,  ce lu i  qu i  t r a . i t e  de  l a  re l i -
g ion c iv i le  et  qui  a susci té tant  de réact . ions,  en généra1 défavorables,
tant  en Al lernagne qu'en France et  à Genève (402) .  L,or ig inai i té  de r , rôser
es t  qu ' i l  abonde  p lu tô t  dans  l e  sens  de  Rousseau  e t  qu , i 1  man i fes te ,
corrne ce dernier ,  une cer ta ine sympathie pour  la  re l ig ion par t icu l ière
des premiers peuples,  ce l le  qui  est  appelée dans le  Cont"at  socie|  1a
"Re l i g i on  du  c i t oyen "  e t  qu i ,  " i nsc r i t e  dans  un  seu l  pays ,  l u i  oonne
ses  D ieux ,  ses  Pa t rons  p rop res  e t  t u té la i res  :  e l l e  a  ses  dogmes ,  ses

(401 )  I b i d . ,  p .  150 ,  no te  a .

(402)  c f , . l ' in t roduct ion de Robert  Derathé au cont îat  socia l ,  éd.  de IaPlé iade,  p.  cx l  sq.  pour  tout  ce qui  concerne le ccnt?ct  scc ia lon  consu l t e ra  ce t t e  i n t roduc t i on  e t  l , ouv rage  p tus  com l ie i  du  mêrneauteur  i  J .J .  Roussecu 2t  La sc ience goLi i icue ce son;snrs.  par is ,
1  9 5 0 .
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r i t e s ,  s o n  c u l t e  e x t é r i e u r  o r e s c r i t  p a r ' l e s  l o i x  ;  h o r s  l a  s e u l e  N a -

t i on  qu i  l a  su i t ,  t ou t  es t  pou r  e l l e  i n f i dè le '  é t range r '  ba rba re  ;

e l I e  n ' é tend  l es  devo i r s  e t  I es  d ro i t s  de  I ' ho r rne  qu 'auss i  l o i n  que

s e s  a u t e l s '  ( 4 0 3 ) .  C ' e s t  b i e n  l à  1 a  r e l  i g i o n  q u e  p r a t i q u a i t  l a  n a t i o n

saxonne.  I l  est  exact  que Rousseau se r 'nontre assez sévère pour la

, 'Re1 . i g . i on  6s  l ,Honme, ,ou  l e  ch r i s t i an i sme  évangé1 ique  qu ' i l  d i s t i ngue

soigneusement du chr is t ian isme romain,  
' la  

"Rel ig ion du Prêtre" ,  la

o lus néfaste de toutes parce qu 'e l le  sounet  I 'homne à un double pou-

vo i r :  l e  oouvo i r  t empore l  qu i  es t  l oca l  e t  i e  pouvo i r  sp i r i t ue l  qu i

se  veu t  un i ve rse l .  La  re l i g i on  de  I ' homme rné r i t e  p lus  d ' éga rds  :  e l l e

est  sa inte,  subl ime,  vérr ' tab le et  fa i t  de tous les hornmes des f rères

en les fa isant  enfants d 'un même Dieu.  Mais Rousseau lu i  a t t r ibue à peu

p rès  tes  dé fau ts  que  l 4ôse r  rep rocha i t  à  l a  re l i g i on  na tu re l l e  du  V i ca i -

r e  s a v o y a r d :

"Ce t te  re1 ig ion  n ' ayan t  nu l l e  re la t i on  pa r t i cu l i è re

avec  l e  co rps  po l i t i que  l a i sse  aux  l o i x  l a  seu le  f o r -

ce  qu 'e l l es  t i r en t  d ' e l l es -mêmes  sans  l eu r  en  a jou te r

aucune  au t re ,  e t  pa r ' l à  un  des  g rands  l i ens  de  l a  so -

c ' i é té  pa r t i cu l i è re  res te  sans  e f f e t .  B ien  p lus  ;  l o i n

d 'a t t ache r  l es  coeu rs  des  c i t oyens  à  l 'E ta t '  e l l e  l es

en détache conme de toutes les choses de la  terre :

i e  ne  conno i s  r i en  de  p lus  con t ra i re  à  1 ' esp r i t  so -

c i a l "  ( 4 0 4 ) .

L,apparente réserve que trlôser formule dans la seconde phrase de sa note

ne fa i t  donc en réal i té  que conf i rmer le  jugement  de Rousseau :  le

ch r i s t i an i sme  n ,es t  pas  fa i t  pou r  ] a  c i t é  t e r res t re .  su r  ce  po in t ' l ' au -

teur  de 1 'Histo ine d 'Osnabruek s 'écar te quelque oeu des thèses qu ' i l  a

défendues dans la Lett?e au rl ieaire saooyard et Se raoproche de celles

de  I ' au teu r  du  con t r v t  soc ia l .  I l  ne  l u i  r es te  qu 'un  pas  à  f r anch i r  pou r

acceDte r  I ' i dée  d 'une  " re l ' i g i on  c ' i v i l e " .  I l  l e  f r anch i ra  e f f ec t i vemen t '

(403)  cont ra t  soc iaL ,  éd .  de  la  P lé iade,  p .  464.

( 4 0 4 )  r b i d . ,  p .  4 5 5 .
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mais beaucoup p lus tard,  dans les Let tz 'es sun La to\ .étanee:été:"2- : -e
qu' i1  publ iera dans la  Bez,L in ische :4onatsschr i f t  de l7g7 à 17g9 (405) .
En at tendant ,  i I  s 'en t ient  dans l 'H is to i re dt \snabtack à la  , ' re l ig ion

du  c i t oyen "  qu ' i l  cons idè re  con rne  l a  me i r l eu re  pou r  res  saxons  e t  qu , i 1
déf in i t  de la  même manière que Rousseau.  cet te re l ig . ion est  remplacée
sous char lemagne par  le  chr is t ian isme. Mais ce changement n 'est  guère
apprécié,  puisque 1a rer ig ion chrét ienne est  jugée incompat ibre avec' | ' honneu r  

qu i  f o rma i t  l e  p r i nc ipe  de  I 'E ta t  saxon  e t  qu ,e l l e  i n t rodu i t
un ferment  de d issolut ion dans le  bel  édi f ice pr imi t i f .

En-dehors des deux passages qui  v iennent  d 'êt re indiqués,  r , Îôser
ne par le p lus de Rousseau dans I ' rn t roùtct ion générale.  I la is  i l  enrp lo ie
au  mo ins  deux  fo i s  1 ' exp ress ion  de  "e rs te4p lage  de r  Na tu r , , ,  de  , , p rem iè_

re  d ' i spos i t i on  de  l a  na tu re " .  Dans  l e  p rem ie r  cas  e l l e  s ' app l i que  aux
fennes iso lées des premiers habi tants du pays (405) .  Dans le second,
e l l e  se  rappo r te  à  l a  s i t ua t i on  du  che f  de  fam i i l e  qu i  n ,a  pas  enco re
conclu de pacte avec ses vois ins et  qui  est  prêt re et  ro i  dans sa mai-
son (407) .  La référence à l 'é tat  de nature selon Rousseau est  probable.
11  s ' ag i t ,  en  t ou t  cas ,  d ' une  s i t ua t i on  p r im i t i ve  qu i  es t  con fo rme  à  l a
na tu re .  Ma is  ce  n ' es t  p l us  I ' é ta t  p r im i t . i f  qu i  es t  déc r . i t  dans  l e  t i s -
cou?s su! L,ozlgine de LtinégaLité. Môser ne conçoit pas les premiers
ho rmes  v i van t  d i spe rsés  dans ]es  bo i s ,  ma is  i l  en  f a i t  des  paysans  qu r
possèdent  une maison et  des terres et  qui  ont  déjà accédé au staoe pa-
t r i a r ca l .  L ' é ta t  qu ' i l  déc r i t  co r respond  à  peu  p rès  chez  Rousseau  à  ce

(405) tjben die alLgeneine T1rt?1anz. Byiefe aus virginien. st/ v, p. 236 sq.t l ôse r  imag ine  une  soc ié té  de  co lon i  qu . i  s , i nË ta l l en t -àn  ù i rg in ie  e tqu i ,  n ' é tan t  l i és_pa r  aucun  passé ,  peuven t  se  donne r  des  i ns t i t u -
t i ons  nouve l l es .  Tous  ceux  qu i  veu làn t  ob ten i r  l es  d ro i t s  c i v i quesdoivent  admett re un fond commun min. imar d,ar t icrÀi  J . - ià i  qui  r iep r é j u g e  p a s  d e  r e u r  r e r i g i o n  p e r s o n n e i l e : . ; e i t - ù i À n  i à ' r e r i g r o n
c i v i i e  de  Rousseau .  L ' un  des  pe rsonnages  qu i  pa r t i c i f e  i  t ' o r l an i -
S a t i o n c o m n u n e s ' a p p e l ] e d ' a i l . l e u r s J é a n . j a c q U e s

( 4 0 6 )  o c  l ,  H K A  x I I ,  1 ,  g .  5 0 .

(407 )  rb id . ,  D .  61 .
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s t a d e  d e  I ' é v o l u t i o n  d e  I ' , h u m a n i t é  q u i  n ' e s t  p l u s  l ' é t a t  p r i n i t i f  m a i s

qu i  n ,es t  pas  enco re  l ' é ta t  c i v ' i l  :  c ' es t  l ' âge  pa t r i a r ca l  oÈ r  l ' homme

sa i t  dé jà  cons t ru i re  des  ab r i s  e t  où  l es  f am i l l es  se  son t  dé jà  g rou -

pées .  , , ce  f u t  I à ,  éc r i t  Rousseau ,  1 ' époque  d 'une  p rem iè re  révo lu t i on

ou i  f o rma  l ' é tab ' l i s semen t  e t  I a  d i s t i nc t i on  des  fam i l  I es ,  e t  i n t rodu i -

s i t  une sor te de propr iété;  d 'où peut-êt re naquirent  déjà b ien des

querel les et  des combats"  (408) .  Les deux auteurs sont  d 'accord pour

considérer  que ce stade ne re lève pas de 1a pure hypothèse,  mais qu ' i l

a  rée l l emen t  ex i s té .  Pou r  Môse r ,  c ' es t  l ' âge  d 'o r .  Pou r  Rousseau  c ' es t
' Ia  , ,vér i table jeunesse du monde'  (409) ,  un état  de "société cornmencée"

( 4 1 0 )  à  l a q u e l  l e  I ' h i s t o i r e  a u r a i t  d û  s ' a r r ê t e r ,  p a r c e  q u ' a u - d e l à ,  c ' e s t

la  décrépi tude qui  comrence.  t tôser  est  à peu près du même avis .  I l  est

à remarquer que toutes les inst i tu t ' ions que se sont  données les saxons'

on t  pou r  seu l  bu t  d ' assu re r ' l ' ex i s tence  e t  l a  sécu r i t é  de  ce t te  p rem iè -

re  ce l l u l e  pa t r i a r ca le  (411 ) .  Au -de là  de  ce  s tade ,  dès  que  1es  paysans

indépendants sont  obl igés d 'a l iéner  leur  indépendance et  de se soumett re

à des mal t res,  c ,est  égalenent  la  décrépi tude q 'u i  conurence,  ce l le  qui

about i ra f ina lement  au despot isme de la souveraineté terr i tor ia le.  I \ {ôser

par tage 1e pessimisme his tor ique de Rousseau.  Pour les deux auteurs cet-

te société patr iarcale est  conforne aux lo is  de la  nature.  0n a vu que

l l ôse r  pa r l a i t  à  son  su ie t  de  "p rem iè re  d i spos i t i on  de  l a  na tu re " -  Rous -

seau écr i t  dans le  contrat  socia l  que " la  p lus ancienne de toutes les

soc ié tés  e t  La  seuLe  na tu reL le  es t  ce l l e  de  Ia  f am i l I e "  (412 ) '  Tous  deux

font  de la  cel lu le fam' i l ia le un pet i t  Etat  autonome. l lôser  conÇo' i t  son

che f  de  fam i l l e  d ,ap rès  l e  modè le  du  "pa te r fam i I i as "  roma in .  I l  en  f a i t

]e  orêt re et  le  ro i  dans son domaine et  lu i  donne le dro i t  de d isposer

(408) Discou?s su? Ltonig ine de Ltégal i té ,1ewsres cotryLètes de J '  J '
R o u s s e a u .  é d .  d e  1 a  P ' l é i a d e ,  t .  I I I '  p .  1 6 7 .

(409 \  I b i d . ,  p .  17 '1 .

(410 \  t u i d . ,  p .  170 .

(411 )  t l ôSe r  éc r i t  exp ressémen t ,  en  pa r ' l an t  de  l a  ce l l u l e  pa t r i a r ca le '  que'  
l e  "d ro i t  pub l i c  n ' es t  venu ,  com le  i l  es t  i us te ,  que  pou r  sou ten i r
] e  d ro i t  domes t i que "  (oc  |  ,  HKA X I I ,  1  ,  p .  61  )  .

(41?)  Contrat  socia l ,  éd.  de la  Plé iade'  p.  352.
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en  j uge  souve ra in  de  l a  v i e  e t  de  l a  mor t  de  tous  ceux  qu i  v i ven t  sous
son t0 i t .  Rousseau établ i t  également  une correspondance exacte enrre
I ' t t a t  e t  l a  f am i ' l l e  pa t r i a r ca le  :

"La  fam i l l e  es t  donc  s i  I ' on  veu t  l e  p rem ie r  modè , l e  des
soc ié tés  po l . i t i ques  ;  l e  che f  es t  I ' image  du  pè re ,  1e
peuple est  f  image des enfants.  (4. |3) .

I l  ne faut  toutefo is  pas pousser  t rop lo in l 'analogie.  pour  l lôser ,  les
rapports  entre le  chef  de fami l le  et  les s iens est  avant  tout  un rapport
d ' au to r i t é  e t  l es  en fan ts  res ten t  sous  sa  dépendance  tan t  qu , i 1s  ne  qu r t -
t en t  pas  l a  ma ison .  I ' l s  ne  dev iend ron t  v ra imen t  i ndépendan ts  que  s ' i 1s
t rouvent  encore assez de terre pour  s 'é tabl i r  eux-mêmes,  perspect ive peu
p robab le ,  pu i sque  tou t  l e  so l  es t  dé jà  pa r tagé .  Rousseau  i ns . i s te  au  con -
t ra i re  su r  l es  l i ens  d ' a f f ec t i on ,  su r  l , amour  con juga l  e t  su r  I ' amour  pa_
te rne l ,  e t  i l  ne  f a i t  dépend re ' l es  en fan ts  du  pè re  qu 'auss . i  l ong temps
q u ' i l s  o n t  b e s o i n  d e  i u i  :

'S j t ô t  que  ce  beso in  cesse ,  l e  l i en  na tu re , l  se  d i ssou t .
LeS  en fan ts ,  exempts  de  l ,Obé . iSSance  qu , i lS  do i ven t  au
pè re ,  l e  pè re  exempt  des  so ins  qu ' i l  devo i t  aux  en fan ts .
rentrent  tous égaiement  dans f  indépendance, ,  (414) .

Ma is  l a  d i f f é rence  essen t i e l l e  en t re  l es  deux  au teu rs  es t  que  pou r  1 ,un' l 'é tat  
patr iarcal  est  déjà une "révolut ion"  qui  modi f ie  sens. ib lemenr

l 'é tat  de nature,  iandis que pour |autre i l  est  un début  que r ien ne
précède,  une "prem' ière d ispos. i t ion de la  nature ' , .  S, i l  ne la  n. ie  oas
fo rme l l emen t ,  Môse r  n ' env i sage  nu l l e  pa r t  I ' hypo thèse  d 'un  é ta t  de  na tu -
re .  Pou r  l u i ,  dès  gu ' i 1  y  a  eu  des  honmes , , i l s  on t  occupé  des  te r res  e t
i l s  se  son t  assoc iés  pou r  cons t i t ue r  au  mo ins  des  ce l l u l es  f am i l i a l es .
I l  pense comme Rousseau que le régime patr iarcal  marque le début  de
I ' h i s to i re .  Ce  qu i  a  pu  se  passe r  avan t  ce  débu t  n ' es t  que  pu re  hyoo thè_

(413) rb id.

(4t+) 76a4.
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se  e t  ne  l ' i n té resse  pas .  L ' hon rne  p réh i s to r i que  n 'es t  pas  v ra lmen t

I ' h o n m e .  L ' é t a t  c i v i l  e s t  i n d i s s o c i a b l e  d e  c e l u i  d ' h u m a n i t é .  S ' i l  y  a

un état  de nature,  i l  -ex is te encore auiourd 'hui  comme autrefo is  et  i l

se  man i fes te  chaque  fo i s  qu 'un  i nd i v i du  re fuse  de  se  p l i e r  aux  règ1es

co r fmunes  qu i  décou len t  de  l a  v i e  en  soc ié té .  Ma is  ce t  i nd i v i du  n ' es t

p lus vra iment  un horTme :  i l  se ravale au-rang d-e- la bête et  ne connaî t

d ' au t re  l o i  que  ce l l e  de  l a  j ung le .  I l  ne  ressemb le  pas  à  I ' honme na tu -

re l  de Rousseau qu' i  n 'est  n i  bon n i  nréchant ,  mais i l  est  p lus proche de

celu i  de Hobbes qui  v ' i t  en état  de guerre cont inuel  avec ses semblables.

E n  d e h o r s  d e  I ' h ' i s t o i r e  i 1  n ' y  a  r i e n  e t  i l  n ' y  a  p a s  d ' h i s t o i r e  s a n s

soc ié té .  A lo rs  que  pou r  Rousseau  I ' h i s to i re  marque  l e  débu t  de  l a  "déna -

tu ra t i on "  avec  ce  qu 'e l1e  peu t  compor te r  d ' avan tages  e t  d ' i nconvén ien ts '

l . lôser  ré int rodui t  la  nature dans 
' l  'h is to i re et  cons ' i  dère le  processus

h i s to r i que  comme un  p rocessus  na tu re l .  C 'es t  a i ns i  que  l ' hab i t a t  d i spe r -

sé et  la  société patr iarcale peuvent  correspondre à 1a "première d ispo-

s i t i on  de  l a  na tu re " ,  gUê  1a  p rop r i é té  dev ien t  une  l o i  de  l a  na tu re ,  que

leS  anc iens  SaxOns  on t  Su i v ' i  I e  "p lan  de  l a  na tu re "  en  c réan t  l eu rs  i nS -

t i t u t i ons  po l i t i ques  e t  que  I ' h i s to i re  se  rédu i t  pou r  l ' essen t i e l  à  une

"h i s to ' i r e  na tu re l  l e  des  i ns t i t u t i ons  po l i t i ques "  (a15 ) .  Ce  qu i  es t  na tu -

re l  pour  Môser ne l 'est  pas pour ROusseau et  ce que ce dernier  considère

comrne nature l  est  p lutôt  contra i re à la  nature pour le  premier .

Lo rsqu ' i l  conc lu t  son  p rem ie r  chap i t r e  su r  
' l es  

i ns t i t u t i ons  I es

o lus  anc iennes  des  Saxons ,  Môse r  éc r i t :

"Nobles et honmes du comnun ont subi de grands change-

men ts  e t  pou r  b ien  l es  sa i s i r  j ' a i  conÇu  l eu r  é ta t  se -
' l on  

l a  na tu re "  (416 ) .

(415 )  Môse r  emp lo ie  1e  te rme  de  " l l a tu rgesch i ch te "  dans  l e  sens  d " ' h i s to i re
sys téma t i que  des  évo lu t i ons "  e t  con fè re  a ins i  à  ses  t r avaux  h i s to r i -
ques ce caractère "génét ique" qu 'a re ievé t '1 .  9 i1they._Le terme ap-
paraî t  sans doute pour 1a première fo is  chez lu i  en 1773 en HKA V''p .  

14 (" l la turgeschichte der  Staatsver fassungen") .  c ,o '  également '
avec des compiéments de nom divers,  mais ayant  touiours t ra i t  à  la
p o l i t i q u e  e t  a u x  i n s t i t u t i o n s  :  H K A  V I ,  p .  ? 5 7  e t  p .  9 6 , - H K A  V I I '
b .  tS :  e t  p .  255 ,  oc  ? ,  HY .J .  x I I ,  2 ,  p .  45  e t  3 r ' i e fe ,  p .  321  9 t  P .  322 .
La not ion de " l la turgeschichte"  chez I ' lôser  a été étudiée par  P.  Schmidt
Studien ùber J. l!ô'eer als Histov'ike", oc. eit. '  p. 135 sq.

( 4 1 6 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  1 ? 9 .
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c ' e s t  u n  a v e u  e t  i l  e s t  s i g n i f i c a t i f .  L ' h i s t o r i e n  r e c o n n a î t  q u e  l e s
fa i t s  que  l u i  a  f ou rn i  I ' h i s to i re ,  ceux  qu ' i l  t r ouve  chez  Tac . i t e ,  pa r
exemple,  ne suf f isent  pas à décr i re et  à expl iquer  la  genèse et  les
ins t i t u t i ons  des  p rem iè res  soc ié tés .  Le  tab leau  qu , i l  donne  des  i ns t i -
tu t ions saxonnes est  une construct ion é laborée a poster ior i  ;  c ,est ,
pour  une par t  du moins,  une hypothèse de t ravai l  qu i  permet de f ixer
les normes à par t i r  desquel les peuvent  se mesurer  ' les.écar ts .  

c .est
exacteflEnt ce que fait Rousseau quand i1 parle dans le Discours sut,
L 'o* ig ine de L ' inégaLi té del 'honne dans l 'é tat  de nature.  I l  se f ie  à
son intu i t ion et  à sa ra ison pour décr i re la  condi t ion et  le  comporte-
ment  de cet  homne sur  lequel  aucun document  ne peut  le  rense. igner  et  i l
imag' ine a ins i  un modèle nor îat i f  possib le qui  lu . i  permett ra de mesurer
l es  va r i a t i ons  néga t i ves  ou  pa r fo i s  pos i t i ves  qu ,en t ra îne ra  1e  p rocessus
h i s t o r i q u e  ( 4 1 7 ) .  M ô s e r  a p p l i q u e  d o n c  à  1 a  p r e m i è r e  p é r i o d e  d e , t , h i s t o i _
re la  méthode que Rousseau appl iquai t  à  cet te pér iode préhistor ique
qu 'es t  ce  t r ès  hypo thé t i que  é ta t ' de  na tu re .  Au t remen t  d i t ,  s , i l  ex i s te
un état  de nature chez lu i  c 'est  cet  état  re lat ivement  hypothét ique
qu ' i l  déc r i t  conme I ' âge  d 'o r  des  p rop r i é ta i res  i ndépendan ts  saxons .
Ma is  i l  l u i  a t t r i bue  un  ca rac tè re  h i s to r i que  e t  n ' en  exc lu t  pas  ce r ta i -
nes fonnes p lus ou moins é laborées de sociabi l i té .  Auss. i  pourra i t -on af -
f i r ne r  que  chez  t ' l ôse r ' l ' é ta t  de  na tu re  es t  dé jà  un  é ta t  c i v i l ,  ma i s  un
é ta t  c i v i l  qu i  es t  p l us  na tu re l  que  ceux  qu i  1u i  succède ron t  pa rce  qu ' i 1
est  conforme aux "premières d ispos. i t ions de la  nature, , .

ce la est  vra i  du contrat  socia l  qu 'ont  conclu res premiers occu-
pants du sol ,  ces chefs de fami i le  qui  formaient  au départ  autant  de pe-
t i ts  Etats indépendants qu ' i l  y  avai t  de fermes iso lées les unes cres au-
t res.  0n a déjà re levé que Môser n 'emplo ie pas le  tenne de, 'contrar  so-
c ia l  "  dans 1 'Eis to i re dt1snabtuck.  t1  par le s . implernent  d, ' ,associat ions"
qu' i l  qual  i f ie  de "Fr ieden, ' ,  de ' ,pa. ix , ,  au sens ancien de ' ,convent . i  on, ,

(417)  11.  est  s igni f icat i f  que Rousseau et  Môser emplo ient  tous deux pour
déc r i r e  l e_compor temen t  e t  l ' évo lu t i on  de  l ' i . r omme dans  l 'È ta t  oe
nature et  I 'h is to i re gennan, ique des tournures gui  re lèvent  du ra i -
sonnemen t  hypo thé t i que  :  " i I  es t  v ra i semb lab le ' i ,  ' , i  l  es t  nécessa i -
re " ,  " i I  ne  f a i t  pas  de  dou te , , ,  e t c .
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q u e d e s i n d i v i d u s o u d e s g r o u p e s é ] a b o r e n t d . u n a c c o r d c o m m u n p o u r f i x e r
' l es  

règ les  de  l a  coex i s tence  pac i f i que .  une  fo i s  cependan t  i l  t r ah i t  l a

sou rce  de  son  i dée  d 'assoc ia t i on ,  l o r squ ' i l  emp lo ie  dans  une  no te  qu l

a déjà été c i tée le  terme de "ursprÛngl iche Kontrahenten",  de "premiers

contractants"  qu ' i l  oppose aux suiets soumis à un souverain terr i tor ia l

(418) .  La forme "Kontrahenten" est  dér ivée du f ranÇais "contractants"

et , 'contrat , , .  11 est  tout  à fa i t  possib le que Môser songe au contrat  s0-

c ia l  de  Rousseau .  L ' hypo thèse  qu ' i l  S ' es t  i nsp i ré  du  modè le  rousseau i s te

pour concevoir  sa propre théor ie du contrat  socia l  est  admise par  la  p1u-

pa r t  des  c r i t i ques  (419 ) .  E l l e  se ra  co r robo rée  pa r ' l ' au teu r  l u i -même qu i

ernplo iera couramlent ,  comne on l 'a  vu,  le  terme de "sozia lkontrakt"  dans

ses ar t ic les contre-révoiut ionnaires où i l  se réfère expl ic i tement  à

Rousseau .  Ma is  e l l e  es t  con f i rmée  su r tou t  pa r  1a  man iè re  don t  j 1  conÇo i t

dans 1 'Histo i re d, lsnabmtck le  contrat  socia l  e t  dont  i1  décr i t  les ins-

t ' i t u t i ons  qu i  en  dé r i ven t .  L ' ana log ie  n ' es t  pas  év iden te  à  p rem iè re  vue

parce qu 'e l1e f rappe moins que les d i f férences.  La première de ces d i f -

férences por te sur  la  réal i té  h is tor ique du contrat  socia l .  Pour Rousseau'

qu i  n ' éc r i t  pas  un  ouv rage  d 'h i s to i re  ma is  un  l i v re  de  sc ience  po l i t i que '

le  contrat  Soc ' ia l  est  une théor ie qui  n 'a encore été appl iquée r igoureu-

sement  par  aucun peuple de l 'h is to i re.  l ' tême les Etats ant iques,comme ce-

]u i  des Romains et  les c i tés grecques,ou des Etats modernes 'comme la ré-

p u b i i q u e d e G e n è v e , q u i r e p r é s e n t e n t l e s m o d è l e s l e s p l u s p r o c h e s d e

I ' i déa l  ne  Son t  pas  é tab l i s  su r  un  pac te  h i s to r i que .  Pou r :  l 1ôse r '  au  con -

t ra. i re,  les anciens saxons ont  fondé leur  associat ion sur  une "paix"  qui

const i tue un fa i t  h is tor ique.  Sauf  pour  les communautés rura ' les qui  ex is-

tent encore de son tenps, l 'auteur de l ' ,Histoit 'e dtosnabntck ne peut tou--

tefo is  t rouver  n i  chez Taci te n i  chez quelque autre écnivain 1a preuve
'de  

I ' h i s to r i c i t é  de  ces  pac tes .  11  peu t  t ou t  au  p lus  en  cons ta te r  l es

conséquences dans les d i f férentes inst i tu t ions dont  I 'ex is tence est  ef -

fect ivement  prouvée.  I l  est  vra i  que pour donner p lus de vra isemblance

h i s to r i que  à  ce  con t ra t  o r i g i na l  i l  l e  dému l t i p l i e  pou r  a ins i  d i r e  en

( 4 1 8 )  o c  1 ,  H K A  x I I ,  1 ,  p .  7 6 ,  n o t e  c .

(419)  En par t i cu l ie r  par  P .  Schmid t ,  J .  i l o ' ser  aLs  H is tonnJkev ' ,

o. 122 sq.
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imaginant  t ro is  formes d 'associat ions :  
' les 

comrnunautés rura les qur  re-
posent  e l les-mêmes sur  autant  de contrats qu, i1  y  a de communautés,
I ' assoc ia t i on  des  "mann ies "  des t i née  a  assu re r  l a  dé fense  des  b iens  e t
des personnes et  les confédérat ions qui  unissent  p lus ieurs peup. les en
une nat ion.  ce sont  ces d i f férents contrats qui  forment  ensemble]e pac-
te socia l  qui  d i f fère donc encore sur  ce point  de celu i  de Rousseau.
Pou r  ce  de rn ie r ]e  con t ra t  qu i  f onde  l a  soc ié té  c i v i l e  es t  un  acEe  cons -
c ient  et  so lennel ,  conclu à un moment préc is  en bonne et  due forme.  chez
Môser,  les d i f férents accords sont  probablement  tac i tes et  ne sont  que
I ' e f f e t  d ' une  vo lon té  d ' un ion  p lus  ou  mo ins  consc ien te  (420 ) .  En  ou t re ,
i ls  créent  moins des l  iens personnels,  des ' ,personalverbânde, '  que oes
i i ens  " rée l s " ,  des  "Rea l ve rbà 'nde ' ,  :  i l s  un i ssen t  des  b iens  p lus  qu , i l s
n ' un i ssen t  des  honmes .  c ' es t  l a  t e r re  qu i  a  é té  m ise  en  commun  e t  c ,es t
d ' e l l e  que  1e  p rop r i é ta i re  t i en t  son  d ro . i t  d ' ê t re  membre  de  I ' assoc ia -
t i on  (421 ) .  chez  Rousseau ,  au  con t ra i re ,  1es  r i ens  en t re  con t rac tan ts
sont  personnels,  l 'associat ion se fa i t  entre hommes qu. i  sont  égaux en
digni té sans que soi t  tenu compte ce leurs b iens et  de ieur  for tune.
L 'acqu i s i t i on  ou  l a  pe r te  d ' une  p rop r i é té  ne  change  r i en  à  l a  qua l i t é  de
ci toyen.  De là découle la  d i f férence essent ie l le  entre les théor ies de
nos deux auteurs.  Les contractants sont  chez i4ôser  des propr iéta i res
fonciers qui  exc luent  de leur  associat ion tous ceux qui  ne possèdent
r ien ou qui  ne possèdent  pas suf f isanment  de b iens pour contr ibuer  aux
cnarges cormunes.  Chez Rousseau,  en revanche,  le  contrat  inc lut  néces-
sai rement  le  peuple tout  ent ier ,  sans considérat ion des b. iens ou des
personnes et  i l  fa i t  de tous les membres du peuple des c. i toyens en ver_
tu  de  l eu r  s imp le  qua l i t é  d ' ho rme"  L ' assoc ia t i on  é tan t  l im i t éê  cnez
Môser à une catégor ie par t icu l ière d 'homnes,  i l  faut  résoudre le  cas de
tous  ceux  qu i  son t  exc lus .  Dans  l e  cas  de  Ia  ce i l u l e  f am i l i a l e  l a  so lu -
t i on  es t  assez  s imp le  :  c ' es t  l e  che f  de  fam i l l e  qu . i  r ep résen te  l es  s i ens
e t  qu i  se  po r te  ga ran t  pou r  eux  tan t  qu ' i l s  son t  sous  sa  dépendance .

(420) Cf. F. lr leinecke, Die Entstehung des Histoz.i",mts, co. eit., g. 343 sc.
(421)  cet te d i f férence entre "personalverband' ,  e t  , ,Realverband, '  chez t4ôser

est  par t icu l . ièrement  sou1.r 'gnée par  K.  Brandi ,  " r .  :Or"n,  Cesei ise lc_.=
und  s taa t ,  op .  c i t . ,  p .  XX l l I .
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Quan t  aux  au t res ,  i l s  ne  pou r ron t  béné f i c i e r  qu ' i nd i rec temen t  des  avan -

tages  de  l , assoc ia t i on  en  se  me t tan t ,  i nd i v i due l l emen t  s ' i l s  son t  se r f s ,

c o l I e c t i v e m e n t  e t  p a r ' l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n e  g u i 1 d e  s ' i I s  s o n t  l i b r e s '

s o u s l a p r o t e c t i o n d . u n m a l t r e q u i e s t c i t o y e n d e p l e i n d r o i t . I l s s o n t

donc nécessai rement  dans une re lat ion de dépendance dont  les tennes sont

f ixés par  de nouveaux contrats.  cet te d i f férence de t ra i tenent  suppose

un double contrat  socia l  que Môser admet impl ic i tement  dans 1 ' , Ïn t rcà: ic-

t i on  géné rc ,Le  e t  qu ' i l  ne  dé f i n ' i r a  exp l  i c i t emen t  qu 'en  1791  dans  l ' un

de ses ar t ic les contre-révolut ionnaires (4?2) '  Le premier  contrat  est

celu i  que les premiers occupants du sol  ont  conclu entre eux,  le  second'

ce lu i  qu ' i l s  on t ' , concédé ' .  à  l eu rs  descendan ts  e t  à  t ous  ceux  qu i  son t

venus  s , i ns ta l l e r  dans  l eu r  vo i s i nage  ou  su r  l eu rs  t e r res  pa r  l a  su ' i t e .

I l  es t . i nu t i ' l e  de  p réc i se r  que  Rousseau  ne  sau ra i t  adme t t re  ce  doub le

con t ra t  soc ia l .  S ' i l  r econna î t ,  sous  ce r ta ines  cond i t i ons '  l e  d ro i t  du

premier  occupant  (423) ,  i1  re iet te catégor iquement  une procédure qui

consacre f  inégal i té  et  qui  met  une catégor ie du peuple dans la  Cépen-

dance  de  l ' au t re  e t  qu i  es t  donc  en  con t rad i c t i on  f o rme l l e  avec  l es  p r i n -

c i pes  d ,éga1 i t é  e t  de  l i be r té  su r  l esque l s  repose  I ' assoc ia t i on  i ssue

du contrat  socia l  (424) .

I l  n ,en demeure pas moins que malgré ces d i f férences le  pacte

q u e f o n t e n t r e e u x l e s p r e m j e r s o c c u p a n t s r e s s e m b . l e à s . y r n é p r e n d r e a u

contrat  socia l  de Rousseau et  que l4ôser  s 'est  mani festement  inspi ré de

ce  de rn ie r  ma is  qu ' i l  s ' es t  con ten té  d ' app l i que r  aux  p rop r i é ta i res  i ndé -

pendants une not ion que son inspi rateur  appl iquai t  au peuple tout  ent ier .

C'est  p lus préc isément  le  second contrat  d 'associat ion qui  se rapproche

de p lus près du contrat  te l  que le conçoi t  Rousseau'  La prem' ière condi-

t . ion pour que le contrat  so i t  va lable est  que les contractants soient

(422)  Hl(A IX,  p.  180 où Môser emplo ie le-  terme de "doppel ter  Sozia lkontra l " t
sur ce passage, cf . J. Moe!,_Uz aduersaire de La P.éxoLu.iior. iz.c':- ' : '--
se :  J .  I4o 'ser ,  oP.  e i t . ,  P.  74 '

(4?3)  Du cont?at  soeiaL,  éd.  de la  Plé iade,  p '  365 sq '

(424)  Rousseau fa i t  a l lus ion à la  théor ie du double contrat '  à  propos
'  -  '  

a ;ùn -pèup le  qu i  sÀ -soumet  à  un  ro i ,  i b i d " ,  p '  359 '  c j '  - b i d '  '  p '  1443 '

ia  nole be R.  Derathé qui  ind ique que cet te théor ie du double contrat
(pacie d 'associàt ion e i  pacte d-e soumiss ion)  est  exposée par  Pufendor:

ààns te Droi t  de La natute et  ies gens,  L '  VI I ,  chap'  I I '
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l i b res  e t  égaux  en t re  eux .  Or  c ,es t  l e  cas  pou r  l es  paysans  i ndépen -
dants :  ce sont  des honmes l ibres qui  ne dépendent  de personne et  qui
sont  égaux entre eux,  s inon par  I ' importance des b. iens qu. i  peut  var . ier
q u e l q u e  p e u  d ' u n  m e m b r e  à  l ' a u t r e ,  d u  m o i n s  p a r  l e u r  q u a i i t é :  i l s  s o n t
tous propr iéta i res en ver tu du dro i t  du premier  occupant  et  leur  for tu-
ne foncière est  suf f isante pour leur  permett re de supporter  les cnarges
cormunes. Leur association a pour but de défendre et de protéger
( "Re t tung  und  E rha l t ung " )  I es  pe rsonnes  e t  l es  b iens  ( , , Le ib  und  E rbe , ' ) .
0r pour Rousseau le but du pacte est également de "trouver une forrne
d'association qui défende et p?otège de toute la force commune La cer-
sonne et  Les b iens de chaque associé ' ,  (425) .  La sui te de la  formule
trahi t  un souci  que par tage également  Môser :

" ( t r ouve r  une  fo rme  d 'assoc ia t i on )  pa r  l aque l ' l e  chacun
s 'un i ssan t  à  t ous  n ' obé i sse  pou r tan t  qu 'à  l u i -même e t
res te  auss i  l . i b re  qu ,aupa ravan t ' ,  ( 426 ) .

Les  deux  au teu rs  on t  l a  même pass ion  de  l a  l i be r té  qu ' i l s  ne  conco i ven t
pas corme le dro i t  de fa i re ce que I 'on veut  mais comne celu i  de ne dé-
pend re  de  pe rsonne  e t  de  n ' avo i r  à  obé i r  qu 'à  so i -même.  I l s  posen t  donc
1e problème de la même façon:  comnent  t rouver  une formule d 'associat ion
qui  n 'a l iène pas la  l iber té des contractants,  ou pour par ler  comme l , lôser ,
qui  n 'obl ige pas les contractants à se soumett re à un jugement  qu. i  por-
tera i t  a t te inte à leur  personne,  à leur  honneur et  à leurs b iens ? I . l
est  év ident '  en ef fet ,  que l 'autor i té  qui  sera chargée d 'assurer  la  sé-
cur i té  des personnes et  des b iens deyra d isposer des moyens d ' imposer
les lo is  ou les règles nécessai res à la  défense et  à la  protect ion et  de
sanct ionner ' les 

dél inquants ou les contrevenants.  0r  qui  d i t  autor . i té ,
d i t  dépendance ,  su jé t i on  e t  soun i ss ion ,  donc  a l i éna t i on  de  l a  l i be r té .
E t  qu i  d i t  sanc t i on  d i t  pe r te  de  b iens ,  pe ine  pécun ia i re  ou  pe ine  a f f l i c -
t i ve '  0n  sa i t  que  su r  ce  po in t  l ' l ôse r  va  p lus  l o i n  que  Rousseau .  A lo rs

(425 )  I b i d . ,  p .  360 .

(426) rbid.



o u e ] e s e c o n d r e c o n n a î t à . 1 ' E t a t l e d r o i t d e v . i e e t d e m o r t , l e p r e m i e r

voudrai t  que même la personne et  les b iens du cr iminel  restent  ina l ié-

nab les  e t  que  l es  dé l i nquan ts  ne  so ien t  soumis  qu 'aux  pe ines  pécun ia i -

r e s . c , e s t e n c e S e n s q u . i . l i n t e r p r è t e ] e s y s t è m e d u , . l . l e r g e l d , ' . l ' i a i s

dans le  pr inc ipe,  la  solut ion retenue par  les deux auteurs est  la  même :

l a  I i be r té  n ' es t  pas  a t i énée lo rsque  tous les  c i t oyens  son t  égaux  de -

van t . l es  l o i s  qu . i ] s  se  son t  données  d .un  co tnnun  acco rd ,  l o r sque  chacun

, ,se donnant  à tous ne se donne à personne en par t icu l ièr"  et  qu" ' i ' l  n 'y  a

oas  un  assoc ié  su r  l eque l  on  n ' acqu iè re  l e  même d ro i t  qu 'on  l u i  cède  su r

, 0 1 " ( 4 2 7 ) . R o u s s e a u a p p e l . l e c e t ê t r e c o ] . l e c t i f q u . i é m a n e d e , l . a c c o r d d e
t o u s e t q u i s e u l a a u t o r i t é s u r c h a c u n l a ' . v o l o n t é g é n é r a l e ' . . l t l ô s e r n e

l u . i d o n n e p a s d e n o m , m a i s i . l e s t c l a i r q u e l ' a u t o r i t é s o u v e r a i n e q u . i
p e u t i m p o s e r à c h a c u n c e q u e t o u s o n t d é c i d é n e p e u t ê t r e q u e ] a v o l o n -

t é g é n é r a l e . L e d é l i n q u a n t q u i d o i t p a y e r u n e a m e n d e r e s t e l i b r e p a r c e

o u , e l l e n e l u i e s t p a s i m p o s é e p a r l ' a r b i t r a i r e d , u n j u g e , m a i s p a r c e
qu, i ' l  en a f ixé d 'avance lu i -même la sorrne en accord avec tous ses pai rs '

Rousseau ra isonne Oe la même manière pour iust i f ier  la  peine de mort  :

' , L e t r a i t é s o c i a l a p o u r f i n ] a c o n s e r v a t i o n d e s c o n -

rractants. . .  Qui  veut  conserver  sa v ie aux dépends des

auEres '  do i t  l a  donne r  auss i  pou r  eux  quand  i l  f au t " '

l a  pe ine  de  mor t  i n f l i gée  aux  c r im ine l s  peu t  ê t re  en -

v isagée à peu près du même point  de vue'  C'est  pour

n 'ê t re  pas  v i c t ime  d 'un  assass in  que  l ' on  consen t  à

mour i r  s i  on  l e  dev ien t "  ( 428 ) '

A ins i  mênre  l , assass in  es t  l i b re  pu i squ ' i l  a  l u ' i -même consen t i  aux  pe ines

qui  le  f rappent .  Mais Rousseau a ioute que le mal fa i teur  qui  at taque le

d ro i t  soc ia l  dev ien t  rebe l l e  e t  t r a l t r e  de  l a  pa t r i e  e t  cesse  d 'en  ê t re

membre  en  v io lan t  ses lo i s .  ce t t e  éven tua l i t é  n ' es t  pas  exc lue  pa r  l i ôse r

pu i sque  1edé l i nquan t  qu i  se  re fuse  à  paye r  I ' amende  es t  exc lu  de  l ' asso -

c i a t i o n :  i l  a  v i o l é  l e s  l o i s  e t  i l  n e  p e u t  p l u s  e n  b é n é f i c i e r '

( a 7 )  f t i d . ,  p .  3 6 1 .

(428)  Ib id. ,  P.  376.
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L e  c r i m e  n ' e s t  d ' a i l l e u r s  p a s  l e  s e u l  c a s  o ù  r ' i n d i v . i d u  e s t  o b l i g é
d 'a l i éne r  une  pa r t i e  de  ses  b iens ,  ou  éven tue l l emen t ,  chez  Rousseau ,  sa  l i _
be r té  e t  sa  v i e .  chez  ce  de rn ie r  l e  pac te  soc ia l  a  pou r  conséquence  ' , r , a r . i é -
nat ion tota le de chaque associé avec tous ses dro. i ts  à toute ra communauté, ,
(429) '  a l iér tat ion qui  n 'est  supportabie que parce que ra condi t ion est
éga le  pou r  t ous .  Ma is  l a  comnrnau té  rend  auss i t ô t  à  chacun  ce  qu ,e l l e
l u i  p rend  en  p r i nc ipe ,  de  te l l e  so r te  qu , i l  t i en t  de  l ,E ta t ,  c .es t -à -d i re
de  tous ,  ce  qu ' i l  possède ,  l u i  en  assu ran t  a ins i  l a  l ég i t ime  possess ron .
Mais la  comunauté se réserve le  dro i t  de prendre sur  res b iens de ses
membres ce qui  est  nécessai re s i  r ' in térêt  de tous |ex ige.  Rousseau est
moins host i le  à ra propr iété que ne pourra i t  re fa i re cro i re le  Discc-- , rs
sur  L ' ,or 'ùg ine de L ' inégal i té .  Mais i ' l  ne fa i t  pas de doute que l 'on peut
donner du l ivre du contrat  sociaL une interprétat ion cor lect iv is te :  re vé-
r i t ab le  p rop r i é ta i re  es t  l a  con rnunau té ,  c ,es t_à_d i re  I ,E ta t .  I . l  semb le
qu' i I  en soi t  autrement  chez Môser,  du moins dans , l  ,His to ine C,osnaby, , , ic<,
puisque les propr iéta i res s 'associent  préc isément  pour  sauvegarder  . leurs

biens propres. La défense de la conrnunauté peut néanmoins les amener à
fa i re  de  g ros  sac r i f i ces .  Les  i ns t i t u t i ons  m i l i t a i r es  des  saxons  fon t
des paysans indépendants des mi l ic iens qui  sont  prêts à donner leur  v ie
pour leur  patr ie  et  qui  servent  sans solde.  I ls  se bat tent  pour  défendre
les leurs et  leurs b iens,  ma. is  en échange ce sont  ces b. iens qui  leur  oer_
me t ten t  de  s ' équ ipe r  à -  reu rs  f r a i s  e t  d ,év i t e r  a i ns i  r es  . i nconvén ien ts
du mercenar iat  ou du statut  de c l ient  qui  est  déjà proche du servage.
l 4ôse r  n ' exc lu t  pas '  en  réa r i t é ,  une  fo rme  co l rec t i v i s te  de  Ia  p rop r i é té .
S i  l es  Saxons  i n te rd i sen t  l e  morce l . l emen t  de  l a  p rop r i é té ,  c ,es t  qu , i l s
veulent  que 1e propr iéta i re soi t  tou jours en mesure de verser  les amen-
des pour tous ceux dont  i l  se por te garant  et  de s 'équiper  ou de fourn i r
les équipements qu 'ex ' ige la  défense coni lmune.  En ce sens, i l  ne drspose
déjà p lus ent ièrement  de sa propr iété et  la  conmunauté. lu i  impose des
règ les  de  bonne  ges t i on .  A  pa r t i r  des  ca ro i i ng . i ens , l es  p rop r i é tés  i ndé -
pendantes deviendront  des "manses" imoér iares qui  appart iendront  en fa i t
à  l 'E ta t  e t  don t  l e  p rop r i é ta i re  pa r t ' i cu r i e r  ne  se ra  p rus  que  l e  gé ran t .

(4?9 )  rb i c . ,  p .  360 .



-  t l c '

M a i s i l y a p ] u s . D a n s . l , l n t n o à l c t i o n g é n é r , a l e e l . l e . m ê m e M ô s e r d é .

cr i t  cet te const i tu t ion suève qui  ne connaî t  pas de propr iété et  prévoi t

u n p a r t a g e a n n u e ] d e s t e r r e s q u e . l e s c i t o y e n s p e u v e n t c u l t . i v e r q u a n c l
. i ls  ne sont  pas ob1. igés de se bat t re.  Môser d i t  b ien que cet te prat lque

n , e s t o a s c o n f o m e à l a n a t u r e e t q u ' e l ] e e s t . l ' o e u v r e d e . | ' . . a r t . . . I ]

n . 'en reste pas moins qu 'e l ]e  est  imposée par  les "c i rconstances" qui

obl . igent  tous les c i toyens à se fa i re combat tants permanents et  qui  ré-

S e r v e n t à 1 ' E t a t u n d r o . i t e x c . l u s i f d e p r o p r . i é t é . 0 n s e s o u v i e n t e n f i n
que dans une note Môser évoque le cas de ces paysans qui  sont  obl igés

d,entreteni r  des d igues pour se protéger contre une inondat ion '  I l  é tu-

d i e d e p . | u s p r è s c e c a s d a n s u n a r t i c l e d e s F a n t a i s i e s P a i t , i o t i l " l e s i n -

t i tu lé Brèue h is to i re d,es fernes,  paru en lTTg (a30) '  l l  y  conte l 'h is-

t o i r e d e s p a y s a n s f r i s o n s q u i s o n t o b l i g é s d e s e d é f e n d r e c o n t r e . l a m e r '

Au départ ,ces hommes éta ient  des paysans absolument  l ibres qui  ne payalent

d e r e d e v a n c e à p e r s o n n e . M a i s l e d a n g e r c o f l n u n l e s a o b l i g é s à s ' u n . i r

oour  constru i re c les d igues.  I l  leur  fa l la ' i t  non seulement  fourn i r  les

m a t é r i a u x , m a i s i l s d e v a i e n t a u s s i f a i r e e u x . m ê m e s l e t r a v a i l q u ' o n n e
pouvai t  conf ier  à des mercenaires et  ce t ravai l  ex igea' i t  une d isponib i -

' t i t é  de  tous  l es  i ns tan ts .  En  échange ,  l e  se rv i ce  des  d igues  é ta i t  cons i -

d é r é c o n r n e u n h o n n e u r r é s e r v é a u x p r o p r i é t a i r e s , c o m m e l e s e r v . i c e m i l i -

t a i r e  dans la  m i ' l i ce  des  paysans  saxons .  I l s  on t  dû ,  en  ou t re ,  con f i e r

la  d. i rect ion des t ravaux à un horme compétent ,  à  un ingénieur  des d igues

o u i e s t d e v e n u . l e u r c h e f e t q u . i . | a f a l l u r é m u n é r e r . B r e f , c e s p a y s a n s

on t  d r l  a l i éne r  l eu r  l i be r té  e t  l eu rs  b iens  dans  I ' i n té rê t  de  l a  connu -

n a u t é e t r e m p l a c e r u n e c o n s t i t u t i o n q u i é t a i t s e m b l a b l e à c e l . l e d e s S a .

xons par  une "Amtsver fassung",  une const i tu t ion qui  n 'éta i t  p lus fondée

su r ' l a  l i be r té ,  ma is  su r  l ' au to r i t é .  E t  Môse r  de  conc lu re  son  réc i t  pa r

cette remarque étonnante :

"La  te r re  su r  l aque l l e  nous  t rava i l l ons  appa r t i en t  à

1  , 9 1 3 t ' ,  ( 4 3 1 ) .

(430) PPh I, 55 : Iturze Geschichte det fuuenhôfe,HKA

( $ 1 )  r b i d . ,  9 .  ? 7 6 .

t V ,  p .  2 6 9  s q .
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si  ies pôysans saxons sembrent  avoi r  ignoré ce régime extrême, reurs
successeurs sous res caro l ing iens ont  assez rapidement  connu re même
sort  que les cul t ivateurs f r isons et  ont  été soumis à des autor i tés oui
d i sposa ien t  des  ho rmes  e t  des  te r res  se lon  res  beso ins  de  l ,E ta t .  L ,op -
pos i t i on  en t re  l a  cons t i t u t i on  l i bé ra le  des  paysans  saxons  e t  ce i re ,
p lus  co l l ec t i v i s te ,  des  paysans  f r i sons  i | r us t re  l a  doub re  a t t i t ude  que
I ' tôser  adopte à 1 'égard de l 'Etat  et  qui  se ret rouve dans toute son oeu-
v re  de  ma tu r i t é .  E ] l e  se  t r adu i t ,  d ,une  pa r t ,  pa r  l a  t endance  qu ,on t  l es
indiv idus ou les pet i ts  groupes corporat i fs  à af f i rmer reur  autonomie à
I ' i n té r i eu r  de  I 'E ta t  e t ,  d ' au t re  pa r t ,  pa r  l a  t endance  tou t  auss i  mar -
quée qu 'a la  société à "état ' iser"  res ressources communes.  ce sont  res
deux pôles de la  pensée por ' i t ique de Môser qui  déterminent  sa concept ion
du  p rocessus  h i s to r . i que  (432 ) .0n  re t rouve  ces  deux  pô les  dans  l a  pensée
de Rousseau. La preuve en est qu'on a pu donner du ccntrct socia-r une
in te rp ré ta t i on  l i bé ra le  e t  une  i n te rp ré ta t i on  co l l ec t i v i s te ,  vo i re  t o ta -
I  i t a i r e  (433 ) .

Partant  de ra même concept ion du contrat  socia l  que Rousseau,
à  ce t te  d i f f é rence  p rès  qu ' i r  n ' en  f a i t  béné f i c i e r  qu ,un  g roupe  soc . i a r
déterminé,  Môser en t i re  souvent  les mêmes conséquences en ce qui  concer-
ne  I ' o rgan i sa t i on  conc rè te  de  l a  v i e  pub l i que .  I 1  es t ,  ce r tes ,  imposs i_
ble de savoi r  s i  res ident i tés de vue que 1es deux auteurs mani festent
sur  ce point  prov iennent  d 'emprunts conscients ou s i  i \ lôser  est  parvenu
aux mêmes conclus ions que I 'auteur  du Contrat  eoei .a,L par  1e s imple jeu
de la logique interne du système. r ' ra is  les analog. ies sont  souvent  f rao-
pantes.  c 'est  a ins i  que l 'auteur  de 1 'Histo i re.  d. 'osnabmtek a la  même
concept ion de ra souveraineté popula i re que son inspi rateur .  I1  pense
comne celu i -c i  que cet te souveraineté est  ina i iénable et  ind iv is ib le.
Rousseau délègue la puissance exécutr ice à un gouvernement  qui ,  n ,étant
pas  souve ra in ,  ne  peu t  qu 'app l i que r  l es  déc i s i ons  que  l u . i  d i c te  l a  vo_
lon té  géné ra le  e t  qu i ,  n ,ayan t  aucune  ex i s tence  p rop re ,  peu t  ê t re  d i s_
sou t  ou  mod i f i é  quand  l e  souve ra in ,  c ' es t -à -d . i r e  l e  peup le ,  . r e  

veu t .

(432)  Cet te_po lar i té  es t  sou l ignée par  p .  K lassen,  J .  ) .6ser , ,  cc .  e i_u . ,o . 2 7 0 .

(433)  C | .^R. -Dera thé ,  In t roduc t ion  au  Cont ra t  soc iaL ,  éd .  de  la  p lé iade,
p .  C X I I I  s q .
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11 d is t ingue t ro is  formes pr inc ipales de gouvernement  :  la  démocrat te '

l , a r . i s t oc ra t i e  e t  l a  monarch ie ,  ma is ,  à  l a  d i f f é rence  de  ce  qu i  se  pas -

se chez l i lontesquieu,  ces t ro is  fonnes sont  toutes compat ib les avec la

r é p u b l i q u e , p u . i s q u e c ' e s t l a v o l o n t é g é n é r a l e q u i d é t . i e n t d a n s t o u s l e S

cas  1e  vé r i t ab ie  pouvo i r  e t  qu i  vo te  l es  l o i s .  Pou r  Rousseau  tou t  E ta t

est  fondamentalement  républ ica in ou i l  n 'est  pas.  La démocrat ie  d i recte

est  une forme extrêrne où le  pouvoir  exécut ' i f  est  io int  au 1égis lat i f

( 4 3 4 ) . I . | s e m b . l e à p r e m i è r e v u e q u e c e s o i t ] a m e i l . l e u r e c o n s t i t u t . i o n

poss ib le .  Ma is  Rousseau  pense  qu 'e l1e  n ' a  j ama is  ex i s té  e t  qu 'e1  l e

n , e x i s t e r a  j a m a i s  p a r c e  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  l ' a p p l i q u e r  d a n s  1 a  p r a -

t i que  e t  pa rce  qu 'e l l e  p résen te  de  sé r i eux  i nconvén ien ts  :  i l  n ' es t  pas

b o n ,  e n  e f f e t ,  q u e , , c e l u i  q u i  f a i t  l e s  l o i s l e s  e x é c u t e ,  n i  q u e  l e  c o r p s

du peuple détourne son at tent ion des vues générales '  pour  la  donner aux

objets par t icu l isp5, '  (435) .  Aussi  Rousseau accOrde-t - i1  ses préférences

à u n e f o r n e m i x t e d e g o u v e r n e m e n t q u i e s t à m i . c h e m i n e n t r e ] ' a r i s t o c r a .

t i e e t . | a d é n p c r a t i e e t d a n s l e q u e t . l e p e u p ] e d é 1 è g u e l e p o u v o i r e X é c U .

t i f  à  un nombre restre int  de c i toyens qui  sont  é lus ou t i rés au ssr t ,

pour  un temps l imi té.  Le pouvoir  lég is lat i f  reste pour tant  au peuple

tout  ent ier  qui  ne saurai t  en déléguer la  moindre parcel le  à des repré-

sentants.  Rousseau est  un adversai re déterminé du ré9ime par lementai re

qu i  f avo r i se  l a  dém. i ss ion  des  c i t oyens  e t  l e  déc l i n  de  l ' esp r i t  c i v i que .

Le  vo te  des  l o i s  ne  peu t  ê t re  l ' a f f a i r e  que  du  peup le  t ou t  en t i e r  qu i  se

rassemble selon des rnodal i tés prat iques qui  restent  à détermtner '

La const . i tu t iOn Saxonne de Môser est  ca lquée sur ' le  modèle de la

démocrat ie  mixte de Rousseau.  A vra i  d i re,  i l  n 'y  a pas de vér i table gou-

vefnement  n i  de vra i  pouvoir  exécut i f  chez les Saxons'  I ' l  s 'ag i i  p lutôt

d ,un  pouvo i r  j ud i c i a i r e  qu i  es t  cha rgé  d 'a rb i t r e r  l es  con f ' l i t s  qu i  na i ssen t

entre ' les indiv idus ou entre les groupes,  "mannies"  ou comlunautés rura ' les '

ce pouvoir  est  conf ié à des juges assis tés par  des échevins qui  sont  tous

é lus  à  t emps  e t  qu i  exe rcen t  dans  l es  i n te rva l l es  qu i  sépa ren t  l es  ses -

s . i ons  de  I ' assemb lée  popu la i re .  Ces  j uges  n 'on t  pas  de  pouvo i r  de  déc i -

s i on  p rop re  :  i l s  ne  fon t  qu 'app l i que r  l es  déc i s i ons  du  peup le '  qu i  ne

(4341 Du Contgt  Soeia l ,  L .  I I I ,  chap.  4,  éd '  de la  P]é iade'  p '  404 sq '

(435)  rb id- '  p .  404'
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son t  pas  v ra imen t  des  l o i s ,  ma is  p lu tô t  des  règ les  cou tum iè res ,  comme
les  ta r i f s  f i xés  pou r  res  pe ines  pécun ia i res .  Le  j uge  se  con ten re  oe
demander  au  peup re  ce  qu ' i r  do i t  f a i r e  e t  c ' es t  à  ce  de rn . i e r  qu .es t
réservé le  pr iv i lège de d i re le  dro i t .  Les Saxons ont  aussi  des chefs
de guerre et  des ro ' is .  Mais re chef  est  éru pour re temps que dure ]a
guerre et  son pouvoir  est  purement  mi l i ta i re.  Quant  au ro i ,  i1  est  éga-
l emen t  é lu ,  i ' l  n ' a  aucune  au to r i t é  pu i squ ' i l  n ,a  pas  reçu  ] , onc t i on  e t
i l  ne d ispose d 'aucun pouvoir  exécut i f .  sa seule fonct ion est  cre repré-
senter  la  nat ion face aux Etats ét rangers,  en par t icu i ier  face à la
puissance romaine qui  a besoin d 'un in ter locuteur  unique pour régler  ses
af fa i res avec res peuples saxons.  Le seur  personnage qui  so i t  fonct ion-
nai re pennanent  et  qui  d ispose de quelque autonomie est  re prêt re na-
t ' i ona l .  I l  es t  pou r  a ins i  d i r e  l e  rep résen tan t  de  D ieu ,  i l  es t  au -dessus
des  pa r t i s '  i l  consac re  l es  déc i s i ons  p r i ses  pa r  I e  peup le  de  te l l e  so r_
te  que  ce lu i  qu i  r es  v i o re , v i o re  l a  t r êve  de  D ieu  e t  come t  un  sac r i r è -
ge  ;  i l  es t  I ' a rb i t r e  sup rême  e t  p rés . i de  à  ce  t i t r e  l , assemb iée  na t i ona_
1e ,  ma is  i l  n ' a  aucun  pouvo i r  su r  l . o r j an i sa t i on  i n te rne  des  ce r . l u res
fam i l i a l es ,  des  conmunau tés  ru ra les  ou  des , ,mann ies , , .  c ' es i  p réc i sémen t
pour préserver ' leur  indépendancer pour  n,avoi r  à se soumett re à aucune
autor i té  humaine,  que les saxons acceptent  de se soumett re en cer tarns
cas  b ien  dé f i n i s  à  D ieu  pa r  re  t r uchemen t  du  p rê t re .  L ' équ i va ren r  oe  ce
prêtre n 'ex is te év idenment  pas chez Rousseau.  11 rapper le,  mais de t rès
lo in ,  l e  l ég i s ra teu r ,  ce  pe rsonnage  quas i  d i v i n  qu i  es t  éga remen t  au -
dessus des par t is  et  qui  donne au peuple ses inst i tu t ions.  Dans le con_
tnat  soeia l  le  prêt re est  remplacé par  1a re i ig ion c iv i re qui  sacrar ise
]a  v i e  pub l i que  e t  ga ran t i t  l a  f i dé l i t é  des  c i t oyens  aux  l o i s  e t  aux  en -
gagements.  Mis à par t  le  prêt re chez Môser,  et ,chez Rousseau,  le  lég is-
la teur  qui  n ' in terv ient  qu 'avant  que 1a démocrat ie  ne fonct ionne,  c ,est
l e  peup ie  qu i  dé t i en t  l e  pouvo i r  I ég i s ra t i f  e t  qu i  r , exe rce  d i rec remenr
dans ses assembiées.  Le gouvernement  ou. les juges n,exerçant  leur  pou-
vo i r  que  pa r  dé léga t i on ,  i l  es t  é tab l i  qu , , , à  l , i ns tan t  que  l e  peup . l e  es t
légi t imement assemblé en corps Souverain,  toute jur . id ic t ion du gouverne_
ment cesse,  la  pu. issance exécut ive est  suspendue,  et  la  personne du der-
n ier  c i toyen est  aussi  sacrée et  inv io lable que cei le  du premier  i lag is-
t r a t "  ( 436 ) .  B ien  que  Môse r  so i t  n r c i ns  exp l i c i t e  su r  ce  po in t  que  Rous_

(436 )  I b iC . ,  p .  428  sc .
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seau ,  i l  es t  év iden t  que  dans  l es  assemb lées  tou t  dépend  du  peup le

qu i  é ]  i t  l es  mag . i  s t ra t s ,  qu i  d . i  t  l e  d ro i t  e t  exécu te  ] u i .même. l  es

sentences (437) .  Tout  repose sur  un accord et  chaque membre sans d is-

t i nc t . i on  peu t  i n te rven i r ,  s ' i l  sa i t  s ' impose r  pa r ' l a  cons idé ra t i on

qu ' i l  s ' es t  acqu i se  ou  pa r  son  hab i l e té  (438 ) '  Pas  p lus  que  chez

Rousseau,  "14 souveraineté ne peut  êt re représentée,  par  la  même ra i -

son qu,e l le  ne peut  êt re a l iénée" (439) .  Les Saxons ignorent  toute for-

me de démocrat ie  par lementai re.  Lorsque char lemagne leur  propose de

s , i n tég re r  dans  son  emp i re ,  une  de  l eu r  p r i nc ipa le  ob jec t i on  es t  que

dans un grand Etat  la  réunion d 'une assemblée générale du peuple est

p ra t . i que rnen t  imposs ' i b l e  (440 ) .  L ' i dée  qu ' i l s  pou r ra ien t  y  envoye r  des

représentants ne les ef f leure même pas.  I ls  refusent  de même l ' inst i tu-

t ion de juges royaux pennanents nornmés par  le  pouvoir  centra l  e t  qui  ne

dev ra ien t  p lus  répond re  de  l eu r  ges t i on  devan t  l eu r  assemb lée  (441 ) '

Pour que la souveraineté popula i re puisse se mainteni r  contre les em-

p. iétements du gouvernement  ou des magist rats  é ius,  i l  faut  qu" 'outre

les assemblées extraord inai res que des cas imprévus peuvent  e.x iger ,  i1

y  en  a i t  de  f i xes  e t  de  pé r i od iques  que  r i en  ne  pu i sse  abo l i r  n i  p ro ro -

ger ,  te l lement  qu 'au jour  marqué Te peuple soi t  1égi t imement convo-

qué  pa r  l a  l o i ,  sans  qu ' i l  so i t  beso in  pou r  ce la  d ' aucune  au t re  c0nv0 -

cat ion fonne]1e" (442) .  Pour ' les mêmes ra isons les Saxons de l4ôser  ap-

p ] i quen t  l e  même p r i nc ipe  de  1a  pé r ' i od i c i t é  régu l i è re  :  i l s  on t  l eu rs

assemb lées  annue l ' l es ,  f i xées  pa r  l a  l o i  ( 443 ) .  La  seu le  au to r i t é  qu i

(437 )  oc  1 ,  HKA X I I ,  1 ;  P .  82 .

(438 )  rb id . ,  p .  100 .

(439)  ùu cont?at  soeiaL,  éd.  de la  Plé iade,  p.  429.

(440)  0c 1,  HKA xI I ,  1 ,  p.  230.  0n ret rouve aussi  chez Î ' lôser  cet te pré-' tèrence 
que Rôusieâu marquai t  pour  les Etats de moyenne d imension

qui se Drêtent mieux à la démocratie que les grands (cÎ. ccntrc-.
è o e i a l , ' é d .  d e  l a  P l é i a d e ,  P .  2 3 0 ) .

(441 )  f o i d . ,  p .  ?31 .

(442)  Du Contrat  soeiaL,  éd.  de la  Plé iade'  o.  426.

( 4 4 3 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  l ,  p .  8 0 .



pu isse  l eve r  l ' assemb lée  l o r squ 'e l l e  es t ime  que  l a  f ou le  pou r ra i t
I ' empor te r  à  t o r t  su r  ra  sagesse  de  l a  m . i no r i t é  es t  l e  p rê t re  qu i  i n -
voque dans ce cas la  décis ion des augures.  personne ne se sent . i ra  ré-
sé  dans  sa  l i be r té  pa r  1a  vo lon té  de  D ieu  (444 ) .  Rousseau ,  qu i  ne  p ré -
voi t  pas de prêtre pour  prés ider  ' l 'assemblée,  

évoque pourtant  avec ao_
mi ra t i on  l a  règ le  qu i  vou la i t  que  1es  comices  des  Roma ins  ne  s ,assem-
blent  que s i  les augures éta ient  favorabres.  par  cet te prat . ique,  d i t - . i r
" le  Sénat  tenoi t  en br ide un peuple f ier  et  remuant ,  et  tempéroi t  à
p ropos  l ' a rdeu r  des  T r i buns  séd i t i eux , '  ( 445 ) .0n  vo i t  que  l es  deux  au -
teurs interprètent dans le même sens le recours aux augures.

I ls  sont  également  host i les à toute rémunérat ion des magist rats
élus.  Serv i r  la  conrnunauté est  un honneur et  cet  honneur est  le  sa. la i re du
se rv i ce .  c ' es t  peu t -ê t re  pou r  ce t t e  ra i son  que  Môse r ,  p l us  réa1 i s te ,  ex ige
que les c i toyens qui  seront  tous appelés un jour  ou l ,autre à abandonner
leurs occupat ions quot id iennes pour êt re mi l ic iens on pour rempl . i r  des
charges de juge ou d 'échevin soient  des propr iéta i res assez for tunés
pour pouvoir  renoncer à toute- indemni té.  Quiconque se fa i t  payer  dépend
du payeur et  n 'est  p lus un honrne l ibre.  I l  est  vra i  que Rousseau demeu_
re  mue t  su r  ce  dé l i ca t  p rob lème  e t  qu ' i 1  se  con ten te  d ,a f f i rmer  que ,
tous étant  également  appelés à consent i r  les mêmes sacr . i f ices,  personne
n 'a  l e  d ro i t  de  se  p la ind re  d ' avo i r  eu  à  sac r i f i e r  p l us  que  son  vo i s i n .
Au  fond ,  i l  n ' es t  peu t -ê t re  pas  l o i n .de  pense r  que  ra  qua r i t é  de  c i t oyen
suppose la possession de quelque b ien,  à condi t ion que 1es for tunes ne
so ien t  pas  t rop  i néga les .  I l  ne  l e  d i t  pas  cepenc ran t  des  i ns t i t u t i ons
qu ' i 1  p ropose ,  ma is  i 1  ne  désapp rouve  pas  1e  l ég i s ra teu r  roma in  d ,avo . i r
exc lu  l a  de rn iè re  c l asse  des  c i t oyens  du  se rv i ce  m i l i t a i r e  :

"0 i l  n ' acco rda i t  po in t  à  l a  popu lace  don t  e l . l e  é to i t
conposée l 'honneur de por ter  les annes pour la  patr ie  ;
i l  f a l o i t  avo i r  des  foye rs  pou r  ob ten . i r  l e  d ro i t  de
les défendre,  et  de ces innombrables t roupes de queux

( + + + 1  7 6 i a . ,  p .  1 o t .

(445) Du Cont?at sociaL, éd .  de  l a  P lé iade ,  o .  449 .
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don t  b r i l l en t  au jou rd 'hu i  l es  a rmées  des  Ro is '  i 1

n ' y  en  a  pas  un ,  peu t -ê t re ,  qu i  n ' eû t  é té  chassé  avec

d é d a i n d ' u n e c o h o r t e r o m a i n e , c l u a n d l e s s o l d a t s é t o i e n t

l es  dé fenseu rs  de  l u  116 "119"  (446 ) '

s i  l , on  n ' en  conna i ssa i t  l ' au teu r ,  on  pou r ra i t  c ro i re  que  ce  passage  es t

s i gné  de  Môse r  I  Ce lu i - c i  a  dû  l e  l i r e  en  tou t  cas  avec  dé lec ta t i on .  0n

constate que l 'égal i tar isrne de Rousseau connaissai t  égalenent  des 1 imi-

t es .

I1 y  a donc entre son contrat  socia l  e t  ce lu i  de Môser une d i f fé-

rence de degrés p lutôt  que de nature.  L 'auteur  de l ' ,His to i re d 'csncbr ' 'c<

concoi t  un prem. ier  contrat  qui  fonde 1 'égal i té  et  qui  est  en tout  point

semb lab le  à  ce lu i  de  Rousseau .  t { a i s  i l  n ' en  f a i t  béné f i c i e r  qu 'un  nombre

re la t i ven rgn t  res t re in t  de  p rop r i é ta i res  :  c ' es t  1a  d i f f é rence  essen t i e l -
' l e .  

La  seconde  d i f f é rence  es t  qu ' i l  f a i t  su i v re  ce  p rem ie r  con t ra t  d ' un

second  qu i  f onde  l ' i né9a1 i t é ,  pu i squ ' i l  soumet  t ous  ceux  qu i  son t  exc lus

du pacte in i t ia l  à  I 'autor i té  des premiers occupants du sol .  B ien qu ' i ' l

app rouve  l e  l ég i s l a teu r  roma in  d ' avo i r  exc lu  des  cha rges  pub l , i ques  l a

de rn iè re  c l asse ,  ce l l e  de  l a  popu lace ,  Rousseau  ne  sau ra i t  adme t t re  un

ac te  o f f i c i e l  qu i  f onde  I ' i néga l i t é  e t  qu i  r eme t t ra ' i t  a i ns i  r ad i ca lemen t

en cause tout  son système fondé sur  1 'égal i té  et  la  l iber té '

B ien  ou ' i l  so i t  r éso lumen t  hos t i l e  aux  i dées  po l i t i ques  de

Rousseau,  Môser emprunte à ce dernier  au moins t ro is  not ions fondamenta-

l es  :  ce l I e  de  " re l i g i on  du  c i t oyen " ,  ce l l e  d " ' é ta t  de  na tu re "  e t  ce l l e

de ' ,contrat  socia l , , .  l . ' la is  i l  modi f ie  profondément la  seconde :  au 1 ieu

de  1 'app l i que r  à  l a  cond i t i on  de  l ' hoc rne  te l  qu ' i I  au ra i t  vécu  avan t  l es

débu ts  de  l ' h i s to i rg ,  i 1  s ' en  se r t  pou r  dés igne r ' l es  f o rnes  qu 'on t  p r i -

ses les premièrès sociétés germaniques.  L 'état  de nature correspond a lors

au  s tade  p r im . i t i f  de  | , évo lu t ' i on  h i s to r i que ,  à  ce lu i  qu i  es t  l e  p lus

con fo rme  au , ,p lan  de  l a  na tu re " .  Quan t  au  pac te  soc ia l  qu 'on t  conc lu  l es

p re rn ie rs  paysans  saxons ,  i l  p résen te  d ' é tonnan tes  ana log ies  avec  ce lu i

de  Rousseau .  l 4a i s , l im i t an t  l e  doma ine  d 'app l i ca t i on  de  ce  con t ra t  à  une

catégo1ie par t icu l ière d 'honrnes,  c 'est -à-d i re aux propl ié ta i res fonciers '

(446)  rb iC. ,  P.  448.
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Môser en t ransforme radicalement  le  sens et  1a por tée :  dans une socié-
té  i néga l  i t a i r e ,  1 ' éga l  i t é  avec  tous  l es  d ro i t s  qu ,e l l e  suppose ,  dev ien t
l e  p r i v i l ège  des  m ieux  nan t i s .

De  te l  l es  con t rad i c t i ons  en t re  l ' apo roba t i on  e t  r e  re fus  n .ao -
paraissent  guère lorsqu'on examine la p lace que | tontesquieu occupe dans
1' rnt ro&tct ion généruLe.  Les résul tats  qu,ont  déjà fourn is  I 'examen de
la genèse de l 'Eistoire d'1snabtwck et celui de la préface permettent
de prévoi r  que cet te p lace est  importante.  Hais Môser ne modi f ie  oas
substant ie l  lement  I 'a t t i tude qu ' i l  a  adoptée à |  ,égard de 

, l  ,auteur  oe
1'Esp*it des Lois dans ses lettres à Abbt. Les passages relat.ivement
nombreux  qu ' i l  l u i  consac re  dans ]es  no tes  mon t ren t  qu ' i i  I ' a  l u  a t t en_
t i vemen t  e t  qu ' i 1  l e  t r a i t e  en  i n te r l ocu teu r  p r . i v i l ég ié .  r l a i s  i l  se  ga r -
de  b ien  de  reconna î t re  t r op  ouve r temen t  ce  qu , i 1  l u i  do i t  e t  d i ss imu le .
selon son habi tude,  son adm. i rat ion sous des réserves dont , le  nomore et
I ' impo r tance  faussen t  l es  rappo r t s  rée l s .  S i  l , on  s ,en  tena i t  à  ces  no -
tes '  on sera i t  por té à cro i re que Môser doi t  assez peu de choses à
Montesquieu et  qu ' i l  le  considère s implemenr corûne un auteur  in téressant
qui  a t ra i té  le  même sujet  que lu i ,ma. is  avec moins de r igueur et  de com_
pétence.  La réal i té  est ,  on s 'en doute,  querque peu d i f férente,  comme
l'ont déjà prouvé les fragments sur L,A,t chez Les anciens AlLenanis :
c ' es t  t ou te  sa  concep t i on  de ' l ' an t i qu i t é  ge rman ique  e t  l , i dée  même que
cet te ant igui té const i tue un modèle pour le  lég is lateur  moderne qui  sont
d i rectement  dér ' ivées de l 'Esp* i t  d .es Lois.  I l  faut  1e répéter  :  sans cer
ouv rage  Môse r  n ' au ra i t  j ama is  pu  deven i r  l e  f onda teu r  de , l ' éco le  h i s to r i -
que a l lernande.

Au . i sque  d 'ê t re  que lque  peu  décu  e t  d ' abou t i r  à  des  résu . l t a t s
incomplets,  i l  faut  commencer par  examiner  res références expl ic i tes à
f'fontesquieu que l 'on trouve dâns res notes de l,rntroàtetion généraLe.
E l l es  son t  au  nombre  de  c inq .  c ' es t  peu ,  s ' ag i ssan t  d ,un  au teu r  qu i  a
exe rcé  une  i n f ' l uence  déc i s i ve  su r  t ou t  l ' ouv rage ,  ma is  c ,es t  beaucoup  en
regard des autres auteurs ment ionnés qui ,  mis à par t  ies lex. icographes,
comqne du cange,  ou les col recteurs de documents,  comme Baluze,  sont  beau-
coup moins généreusement  t ra i tés.  La première ment ion se t rouve dans le
paragraphe où Môser par le de la  nécessi té de f ixer  d 'avance le tar i f  des
amendes  pou r  l es  compos i t i ons .  c ' es t  r e  me i  l l eu r  moyen ,  p réc i se - t - i 1  ,
d ' empêche r  I ' a rb i t r a i r e  des  j uges  e t  d ,év i t e r  l es  codes  éc r i t s  don t  l , au_
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to r i t é  se  se r t  pou r  sape r  l es  f ondemen ts  de  l a  pu i ssance  1ég i s l a t i ve

popula i re.  En note i1  a joute que les peuples germaniques qui  ont  qui t -

té  leur  patr . ie  pour  conquér i r  1 'Europe ont  renoncé à ce sage pninc ipe

e t  on t  l a i ssé  l eu rs  gouve rnan ts  asseo i r  l eu r  pu i ssance  à  I ' a i de  c l e  l o i s

éc r i t es .  Seu l s  l es  Ang lo -Saxons  on t  ga rdé  l es  v i e i l I es  cou tumes .  I l s  ne

permettaient même pas à leurs évêques de fixer eux-mêmes les amendes

pour leS péni tenceS et  leur  imposaient  des tar i fs  préc is .  l ' |ôser  conclut

"Et  Montesquieu remarque à iuste t i t re  dans 1 'Espr"

des Lois,  XI ,  5  que les Anglo-saxons avaient  pr is  cet

esp r i t  de  l i be r té  dans  l es  f o rê t s  a l l emandes "  (447 ) '

L ,a ] l us ion  po r te  su r  1e  passage  qu i  se  t r ouve  à  l a  f i n  du  chap i t r e  consa -

c ré  à  l a  cons t i t u t i on  b r i t ann ique  e t  où  i l  es t  d i t  que  c ' es t  des  Germa ins

te l s  que  l es  déc r i t  Tac i t e  que  l es  Ang la i s  on t  t i r é  I ' i dée  de  l eu r  gou -

vernement polit. ique et que ce "beau système a été trouvé dans les

bois, ' .  i4ôser  a donc lu  at tent ivement  ce chapi t re s ix  du l ivre onze qui

es t  un  des  p lus  impor tan ts  e t  des  p lus  déc i s i f s  de  tou t  1 ' ouv rage .  11  ne

s ,a t t ache  pas ,  ce r tes ,  à  l a  cons t i t u t i on  ang la i se  con tempora ine  e t  se

contente d 'évoquer ' leS cOutumes an91o-saxOnnes d 'autrefo is .  l4a is  en c i -

tant  Montesqu. ieu,  i1  admet que ce sont  les Angla is  qui  ont  su le  mieux

conse rve r  l ' eSp r i t  deS  anc ' i ennes  l i be r tés  Saxonnes  e t  i l  f a i t  dé r i ve r '

corrne I 'auteur  f rançaiS,  la  démocrat ie  moderne de 1 'ant iqui té germanique.

11 par tage donc les vues de l r lontesquieu sur  un point  qui  est  capi ta l .

La seconde mention concerne un problème moins important mais qui

n ,es t  pas  sans  i n té rê t  pou r  l 4ôse r ,  pu i squ ' i 1  s ' ag i t  de  l a  p lace  qu 'occu -

pe ' l a  nob lesse  dans  1 'E ta t .  A  p ropos  des  c l i en tè les  I ' au teu r  a l l emand

note que 1es p lus puissants parmi  les nobles se sont  préoccupés t rès tôt

d,accroî t re leur  puissance et  leur  prest ige en se connant  une sui te

br i l lante et  nombreuse.  I l  est ime toutefo is  nécessai re de c i ter  un pas-

sage du chapi t re v ingt  c inq de \a Gernanie où Taci te d i t  que les af f ran-

ch i s  n ' é ta ien t  guè re  au -deSsus  des  esc laves ,  Sau f  cheZ  l es  na t i onS  sou -

( 4 4 7 )  o c  1 ,  H M  X I I ,  1 ,  p .  7 8 ,  n o t e  d .
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m ises  à  des  ro i s .  Là  i l s  mon ta ien t  au -dessus  des  honmes  l i b res  eE  oes
nob les .  Dans  l e  con tex te , l a  ré fé rence  à  l , h . i s to r . i en  roma in  es t  un  peu
' inat tendue.  Mais e l  le  n 'est  qu 'un prétexte qui  fourn i t  à  l , rôser  ' r  ,occa-

s ion  de  fa i re  que lques  ré f l ex ions  su r  l a  s i t ua t i on  ac tue l l e  qu . i  n .es r
guère favorable aux nobles.  I l  a joute,  en ef fet  :

"Entretenps Montesquieu a b ien sent i  que la noblesse
cons t i t ue  l e  p i l i e r  de  l a  monarch ie ,  b i en  qu ' i l  n ,en
ai t  pas découvert  la  cause qui  rés ide en ceci  que . la

nob lesse  s ' es t  l a i ssé  a t t i r e r  dans  l es  c l i en tè les  e t
a contr ibué à l ,oppression des paysans indépendants.
Un  ro i  qu i  n ' au ra i t  donc  pas  ve i l l é  à  l a  nob lesse ,  à' l ' éc la t  

e t  à  l a  va leu r  de  sa  su i t e  au ra i t  ag i  con t re
son  p rop re  i n té rê t  e t  n ,au ra i t  pas  m is  l es  nob . l es  de
son  cô té .  Ce  qu 'a  f a i t  au t re fo i s  l a  c l . i en tè le ,  c ,es t
le  n i les petpetut is  qui  le  fa i t  aujourd,hui  et  c 'est
la  ra ison pour laquel le  on se pennet  maintenant  en
France de fa i re des pro jets  pour  I 'abol i t ion tota. le
de  l a  nob lesse .  La  monarch ie  n ,a  déso rma is  p lus  t e l _' I  
emen t  beso in  de  ce  p i l  i e r  qu ,es t  l a  nob lesse .  I . l  I u i

su f f i t  de  f avo r i se r  l ' é ta t  m i l i t a i r e  comme e l l e  a  f a -
vo r i sé  au t re fo i s  l a  nob lesse , ,  ( 449 ) .

Non  sans  que lque  i r on ie  Môse r  c r i t i que  l a  nob lesse  d ,au t re fo i s  e t  d ,au -
jourd 'hui .qui ,  au l ieu de préserver  son indépendance et  de rester  dans
son rô le t radi t ionnel  de servantE, ,  de la  nat ion,  s 'est  mise au serv ice
des ro is  et  les a a idés à oppr innr  la  r iber té du peuple.  Mauvais carcul  l
car  aujourd 'hui  les années de rnét ier ,  que Môser,  nous le  savons,  ne
t ient  pas en haute est ime,  remplacement  avantageusement res c l ientères
nob ies ,  déso r rna i s  i nu t i l es .  La  nob lesse  ne  se r t  p l us  à  r i en  e t  ce r ta ins
en  F rance ,  en  t i r en t  dé jà  1es  conséquences .  La  c r i t i que  sembre  éga re -
men t  v i se r  l ' l on tesqu ieu  qu i  f a i t  de  l a  nob lesse  1e  p i l i e r  de  l a  monarch . i e ,
s a n s  a v o i r  c o m p r i s  p o u r  q u e l l e  r a i s o n  e l t e ' l , é t a i t .  l 4 ô s e r  f a i t  d e  l , a u _

(448 )  I b i d . ,  p .  97  sq . ,  no te  b .
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teu r  de  1 'Esp t i t  des  Lo i s  un  a l l i é  ob iec t i f  du  pouvo i r  cen t ra l  e t  l u i

en fa i t  reproche.  I l  se veut  p lus démocrat ique que son inter ' locuteur

f r a n ç a i s .  E n  r é a l i t é ,  c ' e s t  l u i  q u i  n e  s e m b l e  p a s  a v o i r  c o m p r i s  I ' i n -

t en t i on  du  Se igneu r  de  l a  B rède  qu i  vo i t  dans  l a  nob lesse  un  pouvo i r

i n te r réd ia i re  suscep t i b l e  de  modére r  I ' abso lu t i sme  monarch ique .  P lus

tard, i l  comprendra mieux la  pensée de Hontesquieu et  ins is tera sur  le

rô le  i nd i spensab le  de  ce  pouvo i r  i n tennéd ia i re  (449 ) .  Ces  ré f l ex ions

montrent  du moins à quel  point  1 'h is to i re débouche chez Môser sur  les

p rob lèmes  po l i t i ques  l es  p lus  ac tue l s .  En  I ' cb l i gean t  à  réag i r '  même

négat ivement ,  Montesquieu lu i  permet ic i  de fa i re le  l ien entre 1e pas-

sé et  1e présent .

La t ro is ième ment ion a t ra i t  au problème des lo is  dans 1e rap-

po r t  qu 'e l l es  on t  avec  l a  na tu re  du  te r ra ' i n .0n  se  rappe l l e  qu 'au  débu t

du second chapitre de 1'Intro&tction généraZe l*lôser veut montrer qu'une

bonne connaissance de la nature physique d 'un pays est  ind ispensable

pour étud ' ier  son h is to i re.  Les inst i tu t ions d 'un pays dépendent ,  en ef -

fet ,  t rès ét ro i tement  de la  nature du sol  et  de la  s i tuat ion géographi-

que.  Ce sont  tà  des facteurs q i l i  déterminent  les besoins des hommes et

qu i  con t r i buen t  à  l es  sa t ' i s f a i r e .  Les  moeurs ,  l es  l o i s  e t  1a  re l i g ' i on

do i ven t  donc  s ' adaDte r  à  ces  beso ins .  Les  d ro i t s  qu i  r èg len t  l ' exp lo i -

ta t ion des terra ins comnunaux,  par  exemple,  changent  avec les sols ,  les

réglements de pol ice avec la  fer t i l i té  et  les r loeurs avec la  s i tuat ion

géog raph ique .  La  re l i g i on  d ' un  m ineu r  n ' es t  pas  ce l l e  d ' un  pas teu r ,  1e

laboureur  a des moeurs moins guerr ières que le chasseur.  I l  faut  donc

que 1e légis lateur  soi t  a t tent i f  à  tous ces é léments.  l4ontesquieu est

c i té  à propos des moeurs qui  changent  avec la  s i tuat ' ion :

( 449 )  En  PPh  Iu ,53  (pub l i é  en  1778 )  t l ôse r  c ra in t  que  l e  d ro i t  r oma in ,
qu ' i  favor ise le  rnorcel lement  des propr iétés nobles,  ne permette
p ius  à  l a  nob lesse  d 'ê t re  "un  deg ré  i n te rméd ia i re  béné f i que  en t re
ie  ma i t re  e t  l es  su ie t s "  (HKA V I I ,  p .  199 ) .  En  ?Ph  IV '  57  (pub l i é
e n  1 7 8 0 ) ,  i l  j u s t i f i e  e n c o r e  l e  r ô ] e  d e  l a  n o b l e s s e  d a n s  I ' E t a t
monarch ique .  S i  on  l a  supp r ime  ou  s i  on  déva lue  l es  t i t r es ,  e11e
perd sa ver tu de corps in terrnédia i re et  l 'on about i t  au n ive ' l le-
men t  soc ia l  qu i  ca rac té r i se  l es  E ta t s  despo t i ques .  (HKA V I I '  p .2?1 ) .
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"Les habi tants des côtes sont  su jets à des tentat . ions,
des  dé fau ts  e t  des  v i ces  qu , i gno ren t  l es  hab i t an t s  de
' I  ' in tér ieur .  (su i t  une c i ta t . ion t . i  rée de 1a j . , ,er te

des GaLtLes de César). c.f. également l lontesq. , lsty,.:.=
des  Lo i s  XV I I I ,  4 "  (450 ) .

Le passage de référence chez Montesquieu d i t  cec i  :

"La stér i l i té  des terres rend les homnes industr ieux,
sob res ,  endu rc i s  au  t rava i l ,  cou rageux ,  p rop res  à  l a
gue r re ;  i 1  f au t  b ien  qu , i ' l s  se  p rocu ren t  ce  que  l e
te r ra in  l eu r  re fuse .  La  fe r t i l i t é  d ,un  pays  donne ,
avec  l ' a i sance ,  l a  mo l l esse  e t  un  ce r ta in  amour  oou r
l a  conse rva t i on  de  1a  v ie ' ,  ( 451 ) .

Ma is  i l  es t  b i en  év iden t  que  Mser  ne  s ' es t  pas  seu lemen t  i nsp i ré  de  ce
seu l  chap i t r e .  Le  t i t r e  du  l i v re  xv l I I ,  "Des  Io . i s  dans  l e  rappo r t  qu 'e11es
ont  avec la  nature du terra in" ,  est  déjà suf f isarment  suggest i f .  Le ter-
me de "besoins" ,  dans Ie sens que 1ui  donne f , lôser ,  rev ient  souvent  dans
ce  l i v re .  L ' i dée  que  l es  l o i s  va r i en t  se lon  l a  na tu re  du  te r ra in  es t  i l -
l us t rée  p lus ieu rs  f o i s  (452 ) .  r r r ôse r  a  dû  ê t re  sens ib le  à  l , exemp le  que
Mon tesqu ieu  donne  au  chap i t r e  qua t re  de  I ' i n f l uence  du  so l  su r ' l es
moeurs :

( 4 5 0 )  o c  1 ,  H K A  x l l ,  l ,  p .  l 3 g ,  n o t e  c .

(451 )  Esp rz t  des  Lo ia ,  éd .  R .  Ca i11o i s ,  p .  533 .

(452)  c f .  ib id-  chap- I I ,  p .  532 sq.  :  le  gouvernement  d 'un seur  convient
aux pays fer t i les et  le  gouvernement  de p lus ieurs dans les auEres.
Les habi tants des montagnes.ont  un gouvernement  l ibre mais modéré,
c le  même,que . l es_Ho i l anda i s  ( chap"  V I ,  p .  534 ) .  c . r .  auss i  t ou t  l e
chap .  V I I I  ( p .  536 )  :  i l  f au t  un  code  àe  l o i s  p lus  é tendu  aux  peu_
p les  qu i  s ' a t t achen t  au  commerce  e t  à  l a  mer  e t  un  code  mo ins  è ten -
!u  aux  ag r i cu l t eu rs  qu i  on t ,  à  l eu r  t ou r ,  p l us  de  l o i s  que  l es  chas -seurs.
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"0n  a  rena rqué  que  1es  t roupes  d 'A l l emagne ,  l evées  dans

des l ieux où les paysans sont  r iches '  comme en Sàxe'

n e  s o n t  p a s  s i  b o n n e s  q u e  1 e s  a u t r e s  ; ' l e s  I o i s  m i I i -

ta i res pourront  pourvoi r  à cet  inconvénient  par  une

p lus  sévè re  d i sc iP l  i ne "  (453 ) .

N'est- i l  pas d i t  un peu p lus lo in dans 1 ' rnt toû ' rc t ion génétaLe què les

habi tants du terr i to i re d 'osnabruck font  de mauvais soldats s ' i  on les

paie au tar i f  nonnal  ? (454)  r . . lêrne I ' idée que les peuples de chasseurs '

nomades moins at tachés à la  terre,  ont  des moeurs p ius bel l iqueuses que

les  peup les  d ,ag r . i cu l t eu rs  se  t r ouve  dans  l e  l i v re  XV I I I  de  l ' Zso t ' " J t

des  Lo i s  (455 ) .  En f i n  l a  conc lus ion  qu i  i nv i t e  l e  1ég i s l a teu r  à  t en ' i r

compte de ces facteurs est  tout  à fa i t  dans la  1 igne du "pragmat isme"

de l4ontesquieu.  EI le  corr ige quelque peu cet te image d 'un l1ôser  h is to-

r ic is te qui  aura i t  refusé de suivre ses prédécesseurs du s ièc le des Lu-

mières sur  cet te voie du pragrnat isme dont  l " lachiavel  avai t  donné I 'exem-

pte (456) .  0n se souvient  que dans une de ses le t t res à Abbt  et  dans le

compte  rendu  de  1 'a r t i c l e  de  BÛ lau  su r  1 ' esp r i t  na t i ona l  a l I emand  i ' Î ôse r

ava i t  dé jà  acco rdé  que lque  i n té rê t  à  l a  t héo r i e  des  c l ima ts  e t  qu ' i l

ava i t  a i ns i  f a i t  p reuve  d 'o r i g i na l i t é  dans  1a  répub l i que  des  l e t t r es  a l -
' Iemandes,  

en général  t rès réservée sur  ce point .  B ien qu ' i l  ne soi t  pas

quest ion du c l imat  dans l ' In t roduct ion générale,  mais du sol ,  l4ôser  per-

s i s te  dans  son  o r i g i na l i t é .

L a q u a t r i è n e m e n t i o n n o u s r a m è n e a u p a s s é g e r m a n i q u e e t n o u s

élo igne considérablernent  du problème qui  v ient  d 'êt re évoqué.  I l  s 'agi t

cet te fo is-c. i  és d i f férentes catégor ies socia les chez les Francs.  A la

(453) rb id. ,  p .  534.

( 4 5 4 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  1 5 7 .

( 4 5 5 )  E s p r i t  d e s  L o i s ,  é d .  R .  C a i l l o i s ,  L .  X V I I I ,  c h a p '  X I I '  p '  5 3 8 '

(456) C'est F. Me'ineele, Die Entstehung Ces Historïsmts,. op' cit ' , qui.'  -  '  
i ns i s te  l e  p lus  f à r t emen t  su r  I ' h i s to r i c i sme  de  Môse r  pa r  oppos i -
t ion au pragmat isme de ses devanciers,  sur tout  f rancais '
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f in  du t ro is ième chapi t re de I rntz ,oc iuct ion généraze,  char lemagne pro-
me t  aux  saxons ,  qu ' i 1  veu t  i n tég re r  dans  son  royaume,  qu ' i r s  béné f i c i e -
ront  des mêmes composi t ions que les Francs.  En note î4ôser  exp ' r ique les
r a i s o n s  p o u r ' l e s q u e l l e s  u n  n o b l e  s a x o n  é t a i t  m i s  s u r ] e  m ê m e  p l a n  q u , u n
s imp le  ro tu r i e r  f r anc .  11  en  p ro f i t e  pou r  c r i t i que r  I ' abbé  Oubos  qu i  dé -
du i t  de  ce t te  ass im i ra t i on  qu ' i l  n ' y  ava i t  qu ,une  c lasse  chez  res
Francs :

"Accessoi rement  je  rappel le  la  conséquence que Dubos
c ro i t  pouvo i r  en  dédu i re  dans  l , h i s t .  c r i t . ,  t .  I I I ,
L .  V I ,  p .  3 1 6  e n  a f f i r m a n t  q u , i l  n , y  a v a i t  q u , u n e  c l a s -
se  chez  l es  F rancs ,  une  thèse  à  l aque l l e  Mon tesq .  ; s_
pt l t  des Loiæ XXX, 25 s,oppose avec tant  d,énergie et
j e  t i ens  que  tous  deux  t i r en t  des  conc rus ions  fausses .
I l  es t  v ra i ,  ce r tes ,  qu , i l  n , y  ava i t  à  ce t t e  époque  l r

'  populo Franeotwn qu'une c lasse de rotur iers,  en consé_
quence également in populoseito une seule composition
pour tous.  Ma. is  la  nob. l  esse avai t  déjà sacr . i f ié  son
honneur au ro i ,  Ou,  pour  par ler  danS la manière oe cet_
te époque, honoris eoruln ?et donatos habebat (c;.. j::-.:.
ad Francos et Aquitanos chez Baluze, t. II, p. g7) ;
a . i ns i  sa  compos . i t i on  ne  pouva i t  p l us  ê t re  f i xée  l éga le_
ment ln popuLoscito mais iz cum)a regis et ;..Lne curic_
Le"  (4571 .

cet te note por te apparerment  iur  un problème secondaire.  l4a is  e i le  orou_
ve déjà que Môser avait consulté l 'Histoire erit ique d.e L,étcbLissenen,
de La nonarehie fnançaise dans Les Gaules et |Esprit d.es Lois sur une
ques t i on  qu i . ne  l u i  é ta i t  en  réa l i t é  pas  i nd i f f é ren te ,  à  savo i r  I o rga -
n i sa t i on  de  l a  soc ié té  ge rman ique .  rand i s  qu ' i r  s ,a t t ache  à  ce t te  ques -
t i on  pou r  p réc i se r  l es  rappo r t s  en t re  l es ' , communs , ,e t  l es  nob . l es  e t' leurs 

rapports  avec 1e pouvoir  monarchique,  les deux auteurs f ranca. is

(457 )  oG t ,  HKA X I I ,  , |  
,  p .  22g ,  no te  b .
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poursuivent  des buts un peu d i f férents :  Dubos veut  démontrer  que la

nob lesse  f ranCa ise  n ' es t  nu l  l emen t  1 ' éga le  du  ro ' i  pu i squ 'e l l e  descend

de s imples rotur iers f rancs qui  éta ient  in fér ieurs aux nobles romains

ins ta l  l és  dans  l es  Gau les ,  a l o r s  que  l l on tesqu ieu  veu t  p rouve r  qu 'e l l e

a eu,  tout  co] Ime nos ro is ,  une or ig ine noble.  For t  habi lement  l ' lôser

renvoie leS deux auteurs dos à dos en démontrant  qu ' i ]s  ont  tor t  tous

deux :  contre Dubos i ]  a f f i rme qu' i1  y  a b ien eu autrefo is  chez le  peu-

p1e f ranc deux c lasses qui  avaient  des composi t ions d i f férentes,  les

rotur iers et  les nobles ;  contre Montesquieu,  i l  démontre que les nobles

ne formaient  p lus à l 'époque de char lemagne un état  à par t  dans le  corps

de  l a  na t i on ,  pa rce  qu ' i ] s  ava ien t  renoncé  à  l eu r  l i be r té  en  se  me t tan t

au serv. ice du ro i  e t  en se condamnant  a ins i  à subi r  le  dro i t  de cur ie

au  l i eu  de  béné f i c i e r  des  l o i s  qu i  é ta ien t  rése rvées  aux  hommes  l i b res .

0n reconnaî t  donc ic i  les idées fondamenta ' les de i4ôser :  les nobles sont

devenus les serv i teurs du pouvoir  centra l  e t  les rotur iers,  restés l i -

bres,  sont  les seuls vra is  membres de la  nat ion.  Le débat  révèle la  d i f -

férence fOndarnentale enire I 'Histoite d'1snabmrck danS sa première ver-

s ion et  1 'Espr i t  des Lois:  les deux ouvrages ont  un caractère polérn ique

e t  son t  d i r i gés  con t re  l ' abso lu t i sme  monarch ique  ;  ma is  t and i s  que  l e

premier  défend la cause de 1a paysanner ie l ibre,  le  second veut  restau-

re r l es  p ré roga t i ves  de  l a  nob lesse .0n  remarque ra ,  en f i n ,  que  pou r  ré -

futer  les deux auteurs f rançais,  l ' lôser  fa i t  appel  à un t ro is ièrne f ran-

ça i s ,  à  Ba luze ,  qu i  l u i  f ou rn i t  l e  documen t  d ' où  i l  t i r e  ses  a rgumen ts .

C'est  encore le  s tatut  iur id ique des d i f férentes catégor ies so-

c ia les  chez  | es  F rancs  qu i  f a i t ' l ' ob ie t  de  l a  c i nqu ième  men t i on .  En  é tu -

d iant  
' l 'évolut ion de 1a légis lat ion sous Char ' lemagne,  Môser rappel le

qu'au départ  les propr iéta i res paysans n 'éta ient  pas soumis aux mêmes '
' lo is  que les hormes qui  ne possédaient  pas de b iens fonciers ou qui

n 'avaient  qu 'une for tune en argent .  Les premiers,  dont  la  " taxe" pou-

vai t  ê t re fac i lement  évaluée,  bénéf ic ia ' ient  du système des composi t ions

e t  ne  conna i ssa ien t  que  l es  pe ines  pécun ia i res ,  t and i s  que  l es  seconds '

qui  n 'avaient  pas de caut ion à of f r i r  ou dont  la  for tune échappai t  à

tout  contrô le,  subissaient  des peines af f l ic t ives.  Au chapi t re deux du
' l iv re 

v ingt-hui t ,  l ' lontesquieu constate également  qu ' i l  y  avai t  des sta-

tu t s  j u r i d i ques  d i f f é ren ts  chez  l es  peup les  ba rba res .  I l  n ' exp l i que  ce -

pendan t  pas  ces  d i f f é rences  pa r ' l a  s i t ua t i on  soc ia le  des  i nd i v i dus ,  ma is
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pa r ' l eu r  o r i g i ne  na t i ona le .  Les  l o i s  des  ba rba res  n ' é ta ien t  pas  aE ta -
chées  à  un  te rn i t o i r e  dé te rm iné :  dans  l es  pays  conqu i s ,  1e  F ranc  é ta i t
j ugé  pa r  l a ' l o i  des  F rancs ,  l ,A l l emand  pa r  l a  l o i  des  A l l emands ,  l e
Bourguignon par  la  lo i  des Bourguignons,  le  Romain par  la  lo . i  des Ro-
mains.  Les lo is  des barbares éta ient  donc toutes personnei les et  le
peuple conquérant  ne se fa isa i t  pas le  lég is lateur  du peuple vaincu.
Montesquieu expl ique cet te par t icu lar i té  par . les moeurs des peuples ger-
mains.  I ls  v iva ient  séparés par  les forêts,  les lacs et  les monragnes
et  se réuni rent  seulement  par  cra inte des Romains.  Mais chacun cont i -
nuai t  à  êt re jugé selon les usages et  les coutumes de sa propre nat ion
e t  dans ' l ' un ion  chaque  peup le  ga rda  son  i ndépendance .  L ' esp r . i t  des  l o i s
personnel les ex is ta i t  donc avant  que ces peuples ne sor t issent  de chez
eux et  i Is  Ie  por tèrent  dans Ieur  conquête.  l . lontesquieu c i te  des formu-
les ,  des  codes ,  des  déc re t s  des  ro i s  mérov ing iens  e t  des  cap . i t u l a i r es
ca ro ï i ng iens  :  l es  en fan ts  su i va ien t  l a  l o i  de  l eu r  pè re ,  l es  f enmes
ce l l e  de  l eu r  mar i ,  l es  veuves  re t rouva ien t  l eu r  l o i  d ,o r i g i ne  e t  l es
a f f ranch i s  ava ien t  ce l l e  de  l eu r  pa t ron .  g ' i en  p lus  :  chacun  pouva i t
p rend re  l a  l o i  qu ' i l  vou la i t ,  à  cond i t i on  que  son  cho i x  f û t  r enou  ou -
bl  ic .  L ' in tent ion profonde de Montesquieu est  de montrer  que 1 ,uni formi-

té jur id ' ique imposée par  la  monarch ' ie  absolut is te est  contra i re à la
t rad i t i on  anc ienne  hé r i t ée  de  "nos  pè res ,  l es  Germa . i ns , , e t  qu 'e l l e  abo -' l i t  

ce t t e  be l l e  d i ve rs i t é  des  l o i s  c i v i l es  qu i  é ta i t  ga ran te  de  l i be r -
t é .  B ien  que  ce  p la idoye r  en  faveu r  de  l a  d i ve rs i t é  e t  de  l a  l i be r té  ne
dût  pas le  la isser  insensib le,  l lôser  conteste v. igoureusement  Ia thèse
se ion  l aque l l e  i es  l o i s  des  ba rba res  au ra ien t  é té  t ou tes  pe rsonne l l es .
Dans une note dont  1a longueur tout  à fa i t  except ionnel le  montre déjà
que le problème lu i  t ient  à coeur et  qu ' i1  a p le inement  conscience de' I 'audience 

de \ 'Espr i t  des Lois,  i l  s 'en prend non sans querque i ronie
à l " 'é t range idée" que "Monsieur  de Montesquieu" se fa i t  des ro is  oes
ba rba res  (458 ) .  I l  es t  v ra i  que  l es  l o i s  des  Germa ins  é ta ien t , ,De rson -

(458) ry iC. ,  p .  280,  note f  .  Cet te note manque dans l 'éd i t . ion de l7g0.
Mgsgr a probablement  est imé que ce débat  re levai t  p lutôt  à, rn a"-
t ic le  à par t .  peut-êt re cra ignai t - i1  égarement  que'cÀ ÀÀ iot  t .opque de consacrer  p lus d 'une page à i lontesquieu et  d,avouer a ins i
imp l  i c i t emen t  I  , i n té rê t  qu ' i l  i u i  acco rda i t .
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nel les,"  mais F lonsieur  de Montesquieu a t i ré  de cet te constatat ion des

conclus ions qui  Sont  fausses.  Les propr iéta i res qui  avaient  des fermes

sur leSquel1es repoSaient  
' leur  honneur et  leurs garant ies formaient  le

corDs de la  nat ign.  Conrnent  aura ient- i lS pu t ransmett re ou accorder ' les

mêmes  d ro i t s  aux  peup les  conqu i s ,  à  des  i ou rna l i e r s ,  à  de  pe t i t s  cu l t i -

va teu rs ,  à  des  a r t i sans ,  à  des  bou t i qu ie rs '  à  des  v i i l ageo i s ,  c ' es t -à -

d ' i re  à des "v i ' la ins"  ? Sous les Francs,  un Romain,  un Burgonde ou un

Al lemand ne pouvai t  ê t re qu 'un horme soumis '  un "dedi t ius" .  Lorsqu'un

Rorna in  accéda i t  à  I ' au then t i que  p rop r i é té  pa r  a l l i ance ,  i l  devena i t

Franc et  membre de1a nat ion.  Avant  que 1 'on ne met te au même rang

l ' homme qu i  ava i t  de  I ' a rgen t  e t  ce lu i  qu i  ava i t  des  t e r res ,  i l  au ra i t

f a l  l u  que  l es  cha rges  m i  l  i t a i r es ,  I  " ' onus  de fens ion i s " ,  so ien t  t r ans -

fo rmées ,de  i edevance  qu 'e l l es  é ta ien t ,en  a rgen t  e t  que  l es  ob l i ga t i ons

du  c i t oyen  dev iennen t  des  ob l i ga t i ons  de  l ' honme.  C 'es t  su r  ce t t e  f â -

cheuse  ass im i l a t i on  de  l , ho rme  au  c i t oyen  que  repose  I ' ex tens ion  u l t é -

r ieure du dro i t  c iv i ' l  romain.  Conrnent  " l ' lons ieur  de Montesquieu" peut- i l

a lors af f i rneague 1es lo is  des barbares ont  été personnel les,  a lors

qu'e l les dépendaient  au contra ' i re  de la  ferme et  de la  terre d 'un cha-

cun  ?  Un  F ranc  ava i t  D lus  d ' honneu r ,  ma is  un  P .oma in  ava i t  sous  l a  domi -

nat ion f ranque un cer ta in nombre d 'avantages.  I ' l  ne faut  donc pas s 'é-

tonner que tous les c i toyens a ient  adopté les lo is  romaines.  l ' lontesquieu

trouve étonnant  que les Francs ne se soient  pas donné la peine d ' imposer
' l eu rs  

l o i s  aux  peup les  qu ' i l s  ava ien t  soumis .  Au tan t  d i re  que  l e  f e rm ie r

de p le in dro i t  aura i t  dû accorder  à tous ses iournal iers et  subordonnés

ses dro i ts  de propr iéta i re.  Conment ces gens- là aura ient- i ls  pu suppor-

ter1e ooids d 'un te l  honneur sans posséder en même temps la ferme ?

Montesquieu a eu le  tor t  d 'appl iquer .  aux lo is  barbares la  not ion moder-

ne de "sujet"  que les anciens ignoraient  to ta lement  et  avec laquel le  on

provoque un beau chaos en mettant tout le monde au même rang. I l est

assez curieux de constater que t1ôser met lt lontesquieu au même ré9ime que

Rousseau ,  e t  qu ' i 1  en  fa i t ,  co rme  de  ce  de rn ie r ,  un  de  ces  ph i l osophes

qui  confondent  l 'horme et  1e c i toyen et  qui  ignorent  cet te indispensable

re lat ion entre l 'honneur et  la  charge,  entre la  charge et  Ia  propr iété

sans  l aque l l e  l a  c i t oyenne té  n ' es t  pas  poss ib le .  I l  semb le  oub l i e r  que

Montesquieu savai t  for t  b ' ien que sous les Francs le  serv ice mi l i ta i re

des  hon rnes  l i b res  é ta i t  l i é  à  l a  possess ion  d ' une  te r re  l i b re  e t  que  l es
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p rop r i é ta i res  deva ien t  con t r i bue r  à  l a  dé fense  pou r  l eu r  a l l eu  (459 ) .
I ' l  est  vra i  que l 'auteur  de l 'Espr i t  des Lois ne dédui t  pas de cer te
re la t i on  en t re  cha rge  m i l i t a i r e  e t  possess ion  d ,une  te r re  une  ph i i oso -
ph ie  po l i t i que  géné ra re  e t  que  1 , i dée  que  l es  l o i s  pu i ssen t  ê t re  pe r -
sonnel les et  méme interchangeables ne le  gêne pas outre mesure.  Sur  ce
point  i l  est  ef fect ivement  p lus "moderne, ,  e t  p lus indiv idual is te que
l ' lôser .  Mais on peut  se demander s i  ce dernier  ne do. i t  pas précisément
à Montesquieu cet te d is t inct ion entre lo i  personnel le ,  c ,est -à-d i re at tachée
à  l a  pe rsonne ,  e t  l o i  r ée l l e ,  c ,es t -à -d i re  a t t achée  à  l a  chose .  Les  no -
t ions opposées de "personnel"  et  de " réel"  appara. issent  en ef fet  p lu-
s ieu rs  f o i s  dans  1 'Esgn i t  des  Lo i s  (a60 )  où  l , au teu r  de  I 'H i s to i t e  = ,Cs -
nabm.rck et des Fantdisies patr.iotiques a pu les prendre pour les adapter
ensui te à son propre système.

Le b i lan de ces c inq références à r4ontesquieu peut  paraî t re re-' lativement 
modeste. En deux cas seulement i\ôser abonde dans le sens oe

1 'au teu r  f r ança i s ,  une  fo i s  l o r squ ' i l  a t t r i bue  aux  anc iens  Germa ins  l , o -
r i g i ne  des  l i be r tés  po l i t i ques  modernes  e t  qu ' i l  r econna i t  aux  Ang la i s
l e  mér i t e  d ' avo i r  su  re  m ieux  conse rve r  l . esp r i t  de  ce t te  t r ad i t i on  an -
t i que ,  I ' au t re  f o i s  l o r squ ' i l  é tab l i t  un  rappo r t  é t ro i t  en t re  l es  l o i s
e t  l a  na tu re  du  te r ra in ,  sans  fa i re  t ou te fo i s  d ' a l . l us ion  à  l a  t héo r . i e
des  c l ima ts .  Dans  l es  au t res  cas  l es  réac t i ons  son t  p lu tô t  néga t i ves  e t
l lontesquieu y apparaî t  b ien p lus cornme l 'h is tor ien peu r igoureux,  vo i re
comne  l e  ph i l osophe  qu ' i 1  f au t  r é fu te r  que  comme le  modè le  qu ' i 1  f au t
suivre.  L 'auteur  de 1 'Espr i t  des Lois est  par fo is  mis sur  le  même plan
que l 'abbé Dubos qui  n 'est  en généra1 guère mieux t ra i té .  Môser a lu  de
près 1'Fistoire eritique de L,établis,ement d,e 7.a, monarehie ftançaise
dans Les tuulee et  i1  y  t rouve autant  d ' ' inexact i tudes h is tor iques que

(459 )  Esp r - t t  des  Lo i s  L .  XXX,  3 ,  éd .  Ca i l l o i s ,  p .  g99  e t  L .  XX I ,  25 ,p . 9 7 9  s g .  c f .  a u s s i  p .  4 0 6  :  , , p o u r  q u e - c à l u i  q u i . i à . r l à  n e  p u r s s epas  opp r imer '  i l  f au t  que  l es  a rnées  qu 'on  ru . i ' con f i e  so ien t  pe r -p l e ,  e t  a i e n t  l e . m ê m e  e s p r i t  q u e  l e  p i u p l e  t . . . j .  E t ,  p à r "  q u e  c e t .so i t  a ins i ,  i l  n 'y  a que deux 'moyens'  I  ou qae cei , . r  aue 1,on ent j .o- ,edans Ltatnés aisns,,assez <ie bien pouz, r,épondre èe Làur .";;";;i';;
autres citogens.. .

( 460 )  rb id . ' _ l . - 198  (ge rv i t ude  rée l l e  e t  se rv i t ude  pe rsonne l l e ) ,  p .  293( l o i s  pensonne l l es  des  ba rba res ) ,  p .979  (bénè f i ces  pe rsonnà1s  e tbénéf ices réel  s  )
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dans  I 'Espn i t  des  Lo i s .  Dubos  n 'a  pas  m ieux  compr i s  que  son  adve rsa t re

1e système socia l  e t  iur id ' ique des Francs.  I l  a  en outre prétendu à

tor t  que les horrnes l ibres payaient  un cens au ro i ,  une thèse que

Bouquet a contestée à iuste t ' i tre dans son DToit public ie La ?v'atce

(461).  I l  ar r ive même que Môser accorde p lus de crédi t  à  Dubos qu 'à

l l on tesqu . i eu .  c ,es t  a i ns i  qu ' i 1  rep rend  l a  t hèse  de  l ' abbé  su r  1e  pou -

voi r  que les empereurs ronains auraient  délégué aux Francs pour expl i -

quer  que c lov, is  s ,est  cru autor isé par  son t i t re  de consul  à reconst i -

tuer  la  grande préfecture gaulo ise et  à s 'at t r ibuer  toute I 'A l lemagne

suoér ieure à t i t re  de réun' ion (a62) .  En fa isant  s ienne cet te thèse'

M6ser admet que 1es Francs ne sont  pas venus en Gaule en conquérants

ma. is  à l ,appel  des Romains et  i1  prend du même coup posi t ion contre les

thèses fondamentales de Montesquieu et  de Boula inv i l l iers  qui  font  des

Francs des conquérants l ibres et  indépendants de tout  pouvoir  ét ranger.

S ' i l  n ' hés i t e  pas  à  p rend re  ses  d i s tances  pa r  rappo r t  à  1 ' au teu r  de

1'Esp" i t  des Lois,  tout  come i l  l 'avai t  déià fa i t  dans ses le t t res à

Abbt ,  i l  1e prend toutefo is  t rès au sér ieux,  conne le prouve le nombre

e t  l , impo r tance  des  no tes  qu ' i l  l u i  consac re .  B ien  qu ' i l  l e  ré fu te  sou -

ven t ,  ou  p réc ' i sémen t  pa rce  qu ' i l  l e  ré fu te  avec  tan t  de  so in ,  i l  f a i t  de

l4ontesquieu un in ter locuteur  pr iv i lég ié qui  a abordé les mêmes thènes

que  l u i ,  t e l s  que  l es  anc iennes  l o i s  ge rman iques  ou  l e  s ta tu t  de  l a  no -

b lesse  dans  l 'E ta t ,  e t  don t  l es  t hèses  mér i t en t  d ' ê t re  examinées  de  t rès

p rès .

Les fragments sur 
' l  'Art ehez Les aneiens ALLenands nous ont ré-

vélé que 1a cr i t igue et  les réserves n 'exc luaient  pas une adm' i rat ion pro-

fonde pour ' l  'auteur  de 1 'Espr ië des Lois,  mais que l ' lôser  répugnai t  à  fa i -

re étalage de cette admiration. I l se trouve toutefois dans 1'fn-t?oàue-

tion génénaLe un certain nombre de signes qui ne trompent pas et qui nous

inv i t en t  à  ne  pas  nous  en  ten i r  aux  c inq  men t i ons  exp l i c i t es  qu i  v i ennen t

d,êt re examinées.  ces s ignes sont  en général  des formules qui  sont  t rès

( 4 6 1 \  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  P .  2 3 8 '  n o t e  c .

(462 \  I b i d . ,  p .  205 ,  no te  e .  Dubos  n 'es t  pas  c i t é ,  ma is  Môse r  rep rend  sa'  
i hèse -su r  l e  pouvo i r  que  1es  Roma ins  au ra ien t  dé légué  aux  F iancs .
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probab lemen t  emprun tées  à  l l on tesqu ieu .  c ' es t  a i ns i ,  pa r  exemp le ,  qu ,en
expl iquant  qu 'un horune étranger à la  comnunauté rura le ne pouvai t  pas
bénéf ic ier  des avantages du pacte conciu entre les rnembres de la  com-
munau té  n i  des  pe ines  f i xées  d ' un  con rnun  acco rd ,  ma is  qu ' i l  é ta i t  l i v ré
à  l a  merc i  de  ce lu i  qu ' i l  ava i t  l ésé .  Môse r  remarque  en  f rança i s ,  que
c 'é ta i t  1à  1 " ' esp r i t  de  l o i ' ,  ( 463 ) .  L ,emprun t  ne  se  l im i t e  en  réa l i t é
pas  à  l a  f o rmu le ,  ma is  e l l e  imp l i que  l ' adop t i on  d ,une  mé thode  qu i  con -
s i s te  à  exp l i que r  une  l o i  en  dégagean t  son  esp r . i t ,  c ,es t -à -d i re  l es  ra i -
sons  qu i  l a  j us t i f i en t .  s i  " l es  l o i s ,  dans  l eu r  s i gn i f i ca t . i on  l a  p lus
étendue,  sont  les rapports  nécessai res qui  dér . ivent  de la  nature oes
choses "  (464 ) '  sg  qu i ,  dans  un  sys tème  j u r i d i que  donné  appa ra î t  au  p r i -
me abord conme absurde ne |est  en réal i té  pas,  pour  peu qu 'on sache en
retrouver  1 'espr i t .  f ' !ôser  appr ique à ses ancêtres germaniques ce que
Mon tesqu ieu  d i t  des  hommes  en  géné ra l ,  à  savo i r  que ' , dans  l , i n f i n i e  d i -
ve rs ' i t é  des  l o i s  e t  des  moeurs ,  i l s  n ' é to ien t  pas  un iquemen t  condu i t s
pa r  l eu rs  f an ta i s i es "  (465 ) .  En  conséquence ,  un  de  ses  exe rc i ces  f avo r i s
consiste à prendre I 'exempià de lo is  ou de coutumes qu. i  choquent  tout
par t icu l ièrernent  Ia ra ison de ses contempora. ins éc la i rés et  à démontrer
que  l e  mo ins  ra i sonnab le  n ' es t  pas  ce lu i  que  l ' on  pense .  c ,es t  un  exe r -
c ice qu ' i l  prat ique f réquemment dans I 'His to i re d. ,osnabrtck et  sur tout
dans  1 ' rn tno&rc t i on  géné raLe  qu i  es t ,  pou r ' l ' essen t i e l ,  consac rée  à  l , a -
po log ie  des  moeurs  e t  des  i ns t i t u t i ons  de  ces  Saxons  que  l e  s i èc le  éc la i -
ré  t i en t  pou r  des  ba rba res .0n  dev ine  un  ce r ta in  p la i s i r  de  p rovoque r
dans cet te volonté de prendre le  contre-p ied des op. in ions courantes.  ce
pla is i r  n 'est  pas ét ranger à Montesquieu.  l l ,est -ce pas de la  provocat . ion
que  de  pa r l e r ,  co rme  s i  ce la  a ra i t  de  so i ,  de  "nos  pè res ,  r es  Germa ins , ,
ou de c lore le  développement sur  la  const i tu t ion angla ise en af f i rmant
que  " ce  beau  sys tème  a  é té  t r ouvé  dans  l es  bo i s , , ?  0n  en  f i n i r a i t  pas
d'énumérer  les exemples qui  i l lust rent  chez Môser cet te manière de just i -
f i e r ' l ' absu rde  pa r  1a  reche rche  de  I ' esp r . i t ,  esp r i t  t r ès  sage  e t  t r ès  l o -

(463 )  I b i d . ,  p .  56 ,  no te  f .

(464) gsont des Lois, éd. R.

( 4 6 5 )  I b i d . ,  e . 2 ? 9 .

C a i l l o i s ,  p .  2 3 2 .
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g i q u e ,  d e  I a  I o . i .  L , i d é e  q u ' u n  é t r a n g e r  p u i s s e  ê t r e  m o i n s  b i e n  t r a i t é ,

oue  l es  membres  de  l a  communau té  ru ra le  ou  na t i ona le  ou  qu ' i l  pu i sse

même ê t re  ma l t ra . i t é  choque  no t re  sens  de  1 'éga l i t é  e t  de  I a  d ign i t é

humaine.  Mais l t !ôser  cro i t  pouvoi r  démontrer  qu ' i i  est  tout  à fa i t  nor-

mal  qu 'un indiv idu qui  ne par t ic ipe pas aux charges communes et  qul

n,of f re pas de garant . ies dans un système où tout  le  monde est  sous le

couvert  d 'une caut ion ne soi t  pas t ra i té  sur ]e même pied que 1es mem-

b res  de  l a  con rnunau té ' l oca le  ou  na t i ona le .  La  Io i  n ' es t  d ' a i l l eu rs

c rue l l e  que  dans  son  p r i nc ipe  pu i sque  dans  Ia  p ra t i que  l ' auba in  béné f i -

c i e  d e s  l o i s  d e  l ' h o s p i t a l i t é  e t  q u ' i l  e s t  p r o t é g é  p a r  l ' E t a t  s ' i l  c o n -

sen t  à  l u i  l a i sse r  son  hé r i t age .  N 'es t - i 1  pas  absu rde ,  pou r  p rend re  un

au t re  exemp le ,  de  ne  pas  l a i sse r  au  j uge  l e  so in  de  dédu i re  de  l ' amende

qu i  a  é té  f . i xée  pou r  une  b lessu re  au  p ied  d ro i t  l a  somme qu ' i l  do i t  de -

mander  pou r ]e  p ied  gauche  ?  0u  d 'exc lu re  t ou te  cons idé ra t i on  mora le  de
' l ' éva lua t i on  des  amendes  ?  "0n  r i t  au jou rd 'hu i ,  éc r i t  l l ôse r  en  pa r l an t

de  l ' é tonnan te  p réc i s i on  avec  l aque l l e  I ' amende  é ta i t  f i xée  pou r  l a  mo in -

dre par t ie  du corps,  de ces v ie i l les lo is  et  on accepte en échange de se

la i sse r  péna l i se r  pa r  l a  mo ind re  au to r i t é  co rane  l e  de rn ie r  des  va le t s "

(466 ) .  La  sagesse  es t  donc  du  cô té  deS  anC iens  qu i  ne  l a i ssa ien t  aucune

p lace  à  l , a rb i t r a i r e  du  j uge .  c ' es t  l e  même souc i  de  l a  l i be r té  qu i  l es

a  amenés  à  éca r te r ]es  cons idé ra t i ons  mora les .  "0n  vo i t ,  éc r i t  l ï ôse r ,

que  c ' es t  un  gén ie  qu . i  a  i nven té  l e  "we rge ]d " ,  e t  i l  se ra i t  f aux  de  con -

s idérer  les anc. iens comme des gens t rès stupides sous prétexte qu ' i ls

n ,au ra ien t  pas  connu  l a  "quan t i t a ten  ac t iOnum mOra l  i um" ,  Seu lemen t ,  i lS

n,en tenaient  guère compte dans leurs actes de just ice,  car  i ls  ont  pres-

sen t i  l e  dange r  qu i  pou r ra i t  menace r ]a  l i be r té  s i  l ' on  l a i ssa i t  t r op  de

champ au l ibre arb i t re du juge" (467) .  Et  que d i re des augures que lê

p rê t re  i nvoqua i t  pou r  pouvo i r  l eve r  
' l ' a ssemb lée  quand  i l  I ' es t ima i t  né -

cessa i re  ?  C 'é ta i t ,  ce r tes ,  un  moyen  assez  g ross ie r ,  l e  seu l ,  pou r tan t ,

qui  pût  convenir  à ces hommes farouchement indépendants qui  refusaient

tou te  au to r i t é  huma ine ,  ma is  qu i  se  p l i a i en t  vo lon t i e r s  aux  sen tences

d i v i nes .  C 'é ta i t  l à  l a  man iè re  de  pense r  des  anc iens .

( 4 6 6 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  P .  7 8 '  n o t e  a .

(467)  Ib id. ,  note c.
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Ce t te  exp ress ion ,  , ,man iè re  de  pense r , , ,  es t  éga lemen t  i ssue  en  o ro r -
t e  l i gne  de  l tEsp r i t  des  Lo i s .  Môse r  I ' emp lo . i e  pa r  exemp ie  l o r squ ' i l  a f f i r -
me  que  l ' échu te  du  c l i en t  r evena i t  au  pa t ron .  , , c ' é ta i t ,  r emarque - t - i l ,  1a
manière de penser en ce ternps- là"  (469)  et  ce la excuse b ien des cnoses,
puisque les lo is  doivent  toujours s 'adapter  aux moeurs qur  ne se la . issent
pas s i  fac i lement  bafouer.  De.pême, la  nécess. i té  de se chercher un protec-
teur  correspond à une "manière de penser qui  s ,est  répandue autrefo is  à
t ravers toute l 'Europe" (469) ,  preuve,  aux yeux du réal . is te qu,est  Môser,
qu 'une obl igat ion aussi  répandue répondai t  à  un besoin profond.

c 'est  encore par ler  corrne Montesquieu que d 'écr i re que Ion t rouve
dans " la  forrne de gouvernement"  des saxons s i  peu d" 'espr . i t  de conquête, ,et
que  s ' i 1s  é ta ien t  venus  dans  l e  pays  qu , i l s  occup .en t  en  conqué ran ts ,  i l s
au ra ien t  eu  nécessa i remen t  "d ,au t res  l o i s  e t  d ' au t res  d ro i t s "  ( 470 ) .  com_
ment Môser aura i t - i l  pu par ler  de la  par t  que les s imples paysans ava. ient
au  "pouvo i r ' l ég i s l a t i f "  sous  Char lemagne ,  s ' i l  n ,ava i t  pas  t r ouvé  ce  te rme
de "pouvoir  1égis lat i f "  chez l 'auteur  de I 'Espr4t  d.es Lois qui  en est  pro-
bablement  l ' inventeur  ? (471) .  I l  est  encore quest ion dans le  même oas_
sage  de  " l ' esp r i t  de  l a  cons t i t u t i on , ' ca ro l i ng ienne  qu i  s ,es t  pe rdu  sous
les successeurs du grand empereur ,  not ion d, importance cap. i ta le qui  ne
peut  prendre son sens que s ' i  l 'on se réfère à l ,ouvrage de Montesquieu
qu i  es t  l e  p rem ie r  à  avo i r  mon t ré  qu ,une  cons t i t u t i on  pouva i t  avo i r  un
"esp r i t " ,  c ' es t -à -d i re  ê t re  dé te rm iné  pa r  un  p r i nc ipe  fondamen ta r .  En
I ' occu r rence ,  ce  p r i nc ipe  es t ,  comme dans  l a  cons t i t u t . i on  ang la i se ,  ce lu i
de  l a  l i be r té  ou ,  pou r  pa r l e r  co r rne  Môse r ,  ce lu i  de  l , honneu r ,  un  honneu r
qu i '  pa r  ce r ta ins  cô tés ,  r appe l l e  l a  ve r tu  des  répub l i ques  an t i ques  p lu -
tôt  que l 'honneur des monarchies modernes.0n ret rouve enco"e imp. l ic i te-
ment  dans une note jo inte à ce même paragraphe l , lae"  du dépôt  des lo . is

(468 )  I b i d . ,  p .  94 ,  no te  f .

( 469 )  rb id . ,  p .  127 .

(470 )  rb id . ,  p .  175 ,  no te  a .

(471 )  rb id . ,  p .  277 .
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chè re  à  f qon tesqu ieu .  l 4ôse r  ass im i l e  l a  répa r t i t i on  des  pouvo i r s  en t re

I ' au to r i t é  sup rême  e t  l es  échev ins  sous  cha r ' l emagne  à  ce l l e  qu i  s ' é ta -

b l i t  entre le  souverain et  ses états terr i tor iaux à l 'époque contempo-

ra ine .  c ,es t  l , au to r i t é  qu i  l é9 i f è re ,  ma is  l es  échev ins  au t re fo i s  e t

l es  é ta t s  au jou rd ,hu i  donnen t  l eu r  av i s  qu i  a  une  te l l e  f o r ce  que  1e

souve ra in  ne  peu t  guè re  s ' y  oppose r '  b i en  qu ' i l  ne  so i t  pas  ob l i gé  de

1e suivre en tout  occasion.  S ' i1  y  a désaccord,  on en reste au statu

quo.  Môser songe probablement  à cer ta ins précédents locaux,  par  exemple

aux  con f l i t s  qu ' i  on t  opposé  au  débu t  du  s ièc le  l es  é ta t s  à  l ' évêque

Ernes t -Augus te  I I .  Ma is  l ' exemp le  qu ' i l  c i t e  i c i  es t  ce lu i  du  pa r l emen t

f rançais qu. i ]  ass imi . le  aux états terr i tor iaux.  I . l  c i te  une , , remontran.

i e "  que  1e  pa r l emen t  f r anÇa is ,  sans  d i re  l eque l ,  a  ad ressée  au  ro i  l e

18  mars  1756  :  "Le  pouvo i r  1ég ' i s l a t i f  r és ide  dans  
' l a  pe rsonne  du  souve -

ra in sans dépendance et  sans par tage ;  mais te l  est  cependant  l 'usage

économe du Gouvernement  f rançais,  qu 'avant  que 1a lo i  a i t  reçu sa der-

n iè re  f o rme ,  é t  qu ,e l l e  pu i sse  ê t re  exécu tée ,  e l l e  do ' i t  ê t re  vé r i f i ée  au

par]ement , ,  (472) .  Môser en conciut  que le ro i  ne peut  r ien changer sans

que le par lement  ne l 'a i t  au préalable examiné et  t rouvé conforme à la

l o i . L a r e m o n t r a n c e n ' e s t p a s d e M o n t e s q u i e u , m a i s i l s e p o u r r a . i t f o r t

b ien que ces par lementai res a ient  lu  1 'Esor i t  des Lc is  et  y  a lent  t rou-

vé  que lques  i dées  su r ' l eu r  rô le  dans  I 'E ta t  conme ga rd iens  du  dépô t  des
' l o i s .  

E t  Môse r ,  qu i  app l i que  à  l a  s i t ua t i on  ac tue l l e  l e  p rob lème  de  l ' é -

qu i l i b re  des  pouvo i r s  sous  l es  Ca ro l i ng ' i ens '  s ' empresse  de  t ' i r e r  p ro f i t

de  l a  l eçon .

I . | f a u t c i t e r e n f i n u n a u t r e t e n n e e m p r u n t é à M o n t e s q u i e u e t
que l ,auteur  de1'Eieto i te d, lsnabnæk a déià employé dans la  Préface

pour déf in i r  la  t ransformat ' ion progressive des of f ic iers de la  Couronne

en  souve ra ins  t e r r i t o r i aux  :  c ' es t  ce lu i  de  "m i t t l e re  Gewa l t " ,  de  "pou -

vo i r  i n te rméd ia i re " .  cons ta tan t  que  1 'h i s to i re  d 'A l l enagne  au ra i t  p r i s

un  au t re  t ou r  s i  l es  ro tu r i e r s  l i b res  ava ien t  conse rvé  l e  d ro i t  d ' é l i r e

leurs juges et  de les envoyer en qual i té  de députés aux assemblées impé-

r i a l es ,  i ]  a j ou te  en  no te  :  " c ' es t  ce  qu i  se  passe  en  Suède  e t  en  Po lo -

gne ;  et  i l  en sera i t  de même au Danemark,  s i  les rotur iers l ibres '  lors-

(472)  rb id. ,  p .  278,  note g.
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qu ' i l s  on t  f a i t  sau te r  l e  ve r rou  du  pouvo i r  i n te rméd . i a i r e  e t  qu , i l s  on t
t rans fé ré  l a  souve ra ine té  à  l eu r  ro i ,  ava ien t  eu  1e  temps  de  s ,o rgan i_
ser"  (473) .  I l  a  for t  b ien comp. is  que dans une monarch. ie  par lementarre
te i l e  que  l ' l on tesqu ieu  l a  déc r i t  dans  son  chap i t r e  su r  l a  cons t i t u t i on
ang la i se  i l  n ' y  a  p lus  de  p lace  pou r  ce  pouvo i r . i n te rméd ia i re  que  cons -
t ' i tue la  noblesse.  routes ces fonnules et  tous ces termes que 1,on t rou-
ve dans 1 'Histot re d '1snabraek sont  autant  de t races qu,a la issées la
lecture de 1'Esp?it des Lois. ce ne sont pas forcément des emprunts cons-
c ients,  mais on peut  au mo' ins y voi r  la  preuve que r r , lôser  s ,est  te i lement
imprégné de I 'ouvrage de r4ontesquieu qu ' i l  en adopte spontanément le  vo-
cabula i re et  du même coup un cer ta in nombre des idées que ce vocabula i re
ser t  à exDr imer.

s i  I ' on  veu t  t r ouve r  enco re  d ' au t res  po in t s  de  conve rgence  d r i -
ment  at testés '  i i  suf f i t  de remonter  aux sources communes dont  se sont
inspi rés Môser et  Montesguieu.  pour  tout  ce qu. i  concerne I 'ant iqui té
gennanique,  i ls  ont  dû nécessai renent  recour i r  à  ta Gernanie de rac i te
et '  accessoi renent ,  à la  Guer*e des fuules de césar .  La référence à Taci -
t e  n ' es t ,  ce r tes ,  pas  fo r cémen t  pe r t i nen te ,  pu i sque  l ' h i s to r i en  l a t i n
const i tue un point  de passage obl igé pour tous res auteurs qui  se sont
penchés  su r ]es  p rem ie rs  s i èc les  de  l , h i s to i re  a l l emande .  Le  recou rs  à
cet te source comnunê et  quasiment  unique ne s igni f . ie  donc pas nécessai_
rement  ident i té  de vues :  la  Gernanie peut  s ' in terpréter  de d iverses fa-
çons  e t  chacun  a  t endance  à  I ' exp lo i t e r  dans  l e  sens  qu i  1u i  conv ren ! .
11 n 'y  a donc ident i té  de vue que s i  deux ou p lus ieurs auteurs t . i rent
des conséquences à peu près ident iques de leur  iecture de Tac. i te .  c 'est
ce qui  arr ive le  p lus souvent  chez Môser et  r4ontesquieu.  Le nombre des
références à l 'auteur  ' la t in  

est  déjà é loquent  en soi -même. l4ontesquieu
ci te Taci te au moins v ingt-c inq fo is  dans I 'Espr i t  d .es Lois et  i r lôser  b ien
plus souvent  encore dans I ' rn t ,oduct ion généraLe.  cet te s i rnple indicat ion
quan t i t a t i ve  mon t re  dé jà  t ou t  l ' i n té rê t  qu , i l s  acco rden t  l , un  e t  I ' au t re
à  I ' a n t i q u i t é  g e r m a n i q u e ,  l ' u n  p o u r  i a  b o n n e  r a i s o n  q u ' i l  e n  f a i t  l , o b -
jet même de son rntroduetion généraLe et |autre parce qu,ir se sert de

(473 )  I b i d . ,  p .  l 3Z ,  no te  d .
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1'ant iqui té germanique comme nonîe de référence pour son étude des lo is

chez  l es  na t i ons  eu ropéennes  depu i s  1e  passé  1e  p lus  anc ien  i usqu 'à  son

époque.0n notera ensui te que tous deux "corr igent"  un peu la 1ev-at- ' :

de  Ï ac ' i t e ,  1e  p rem ie r  en  app l i quan t  aux  Saxons  ce  que  I ' h i s to r i en  l a t i n

écr i t  des Gennains en générai  et  le  second en opérant  un t ransfer t  ana-

l ogue  au  p ro f i t  des  F rancs .  0n  ne  s ' é tonne ra  pas ,  en f i n ,  de  l es  vo i r

concentrer  
' l 'un 

et  l 'aut re leur  at tent ion sur  1es développements qu i

sont  consacrés dans la  Germanie à Ia v ie publ ique et  à la  v ie pr ivée des

Germains.  Tout  ce qui  concerne la terre et  1e peuple ou les descr ipt ions

des d i f férentes peuplades germaniques les in téresse beaucoup moins.

C 'es t  d ' abo rd  I a  v i e  pub l i que  qu i  f a i t  1 ' ob je t  de  tou te  l eu r  a t -

tent ion.  LeS inst i tu t ions des Germains sont  détenninées par  un Sens t rès

v i f  de  l ' honneu r  qu i  conmande  tou t .  Pou r  exp l i que r  1e  comba t  j ud i c i a i r e

dont  la  coutume éta i t  for t  répandue en France au haut  moyen âge'  l lontes '

quieu fa i t  quelques réf ' lex ' ions sur  le  point  d 'honneur chez les Germains

et  i l  c i te  un passage du chapi t re s ix  de la  Gernanie t

"C 'é to i t  chez  l es  Germa ins ,  d i t  Tac i t e ,  une  g rande  i n -

famie d 'avoi r  abandonné son boucl  ier  dans le  combat '

e t  p l us ieu rs ,  ap rès  ce  ma lheu r '  s ' é to ien t  donné  l a

mor t "  ( 474 ) .

0n  sa i t  que  chez  t4ôse r  l ' honneu r  es t  l e  p r i nc ipa l  r esso r t  de  l a  v i e  pu -

b l ique chez les saxons.  c 'est  I 'honneur qui  les amène à se donner des

inst i tu t . ions qui  les préserve de toute dépendance à 1régard d 'une auto-

r i t é  q u e l l e  q u ' e l 1 e  s o i t ,  à  r e f u s e r ] e s  p e i n e s  a f f l i c t i v e s ,  à  r e j e t e r
' l e  

ch r i s t i an i sne ,  à  t en i r ' l a  pa ro le  donnée  pou r  sac rée .  "L ' opp rob re  e t

l 'honneur,  préc ise l4ôser ,  éta ient  leurs seules ressources et  I 'on spécu-

l a i t  mo ins  su r ' l es  châ t imen ts  e t  l es  récompenses  fu tu res "  (475 ) .  Pou r

i l l us t re r  ce t t e  impor tance  du  sen t imen t  de  l ' honneu r  i l  c i t e  en  no te ,

corme Montesquieu,  un passage du chapi t re s ix  de la  Germanie:

(474) e6p?i,t  des Lois, éd.

( 4 7 5 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  I ,  p .

C a i l l o i s ,  p .  8 ? 1 .

r  07 .
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"Nec  au t  sac r i s  adesse  au t  cons i l . i um in i re  i gnomin ioso
f a s "  ( 4 7 5 ) .

ce  n ' es t  pas  l a  même ph rase  que  cho i s i ssen t  res  deux  au teu rs ,  mars
c ' e s t  I ' e s p r i t  d e  c e  c h a p i t r e  s i x  q u ' i l s  o n t  r e t e n u  l , u n  e t  I ' a u r r e .  L e
chapi t re suivant  fourn i t ,  entre autre,des renseignements sur  le  pouvotr
que 1es Germains accordaient  à leurs ro is ,  à leurs chefs et  aux Drêtres.
I l  pennet  donc à nos deux auteurs d 'examiner  le  t rès. important  problème
de I 'autor i té  chez ieurs ancêtres.  pour  soul igner  

' le  
caractère démocra-

t ique des assenblées de la  nat ion,  l r iontesquieu remarque que les Francs
ne  donna ien t  à ' l eu rs  ro i s  e t  à  l eu rs  che fs  qu ,un  pouvo i r  t r ès  moc lé ré  e t
i l  c i t e  à  l ' appu i  de  sa  thèse  Tac i t e  :

"Nec  reg ibus  l i be ra  au t  i n f . i n i t a  po tes tas .  Coe te rum
neque an. imadvertere,  neque v inc i re,  neque verberare, ,

( 4 7 7 ) .

I l  reprend la seconde phrase en la  complétant  dans un autre passage où
i l  es t  ques t i on  de  I ' au to r i t é  des  p rê t res  dans  l , assemb lée  ou  dans  l es
camos :

" . . .  n i s i  sace rdo t i bus  es t  pem issun  ;  non  quas i  i n
poenam, nec d lc is  jussu,  sed velut  Deo imperante,  quem
adesse  be l l a to r i bus  c redun t , ,  ( 479 ) .

For t  cur ieusement  Môser ne songe jamais à explo i ter  la  première pnrase
sur le  pouvoir  des ro is .  Mais i l  reprend deux fo is  la  seconde,  pour  prou-
ver  que les hormes l ibres n 'éta ient  pas soumis à des peines af f l ic t ives

(476 )  "L ' ass i t ance  aux  cé rémon ies ,  1 ' accès  de  I ' assemb lée  es t  i n te rd i t  à
l 'homrne f rappé de cet te in famie ' ,  (Trad.  perret ,  p .  Z+j .

( 477 )  Es .p r t t . des  Lo i s ;  p "  554 . - 'Ma is  l e  pouvo i r  des  ro i s  n ' es t  pas  i l l i -
m i t é  n i  a r b i t r a i r e .  D ' a i l l e u r s  n u l  n ' a  l e  d r o i t  d e  m e t t r e ' à  m o r t ,
d ' encha îne r ,  de  f r appe r  même. . . ' ,  (T rad .  pe r re t ,  p .  74 .  Le  passage
est  abrégé chez l ' lontesqu. ieu) .

( 4 7 8 )  . b i d . 1 . F .  5 5 5 :  i . l , n o r m i s ^ l e s  p r ê t r e s ,  n o n  p a s  à  t i t r e  d e  p e r n e  n isu r  l ' i n j onc t i on  d ' un  che f ,  ma is  commé s i  l ' o rd re  vènà . i i - ou  o ieuqu ' i 1s  c ro ien t  p résen t  aux  cô tés  des  comba t tan ts , ,  ( r r à0 .  Èe r re t ,  o .
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e t  q u ' i l s  n e  l e s  t o l é r a i e n t  q u e  d e ] a  p a r t  d e s  p r ê t r e s  d a n s  1 e s  c a m p s

comne un chât iment  voulu d i rectement  par  Dieu (479) .  Le contexte est

donc un oeu d. i f férent ,  mais l ' in tent ion profonde reste ident ique :  i l

s ' ag i t  de  sou l i gne r  I ' esp r i t  d ' i ndépendance  des  Germa ins .  Une  fo i s  pou r -

tant  Môser fa i t  a l lus ion,  comf le Montesquieu,  à l 'autor i té  des ro ls  et

des chefs,  en se référant  comne lu i  au début  du chapi t re sept :

"Reges ex nobi l i ta te,  duces ex v i r tu te sumunt"  (480) '

MOnteSOuieu a beSOin de cet te référence p6ur nontrer  que cheZ les Francs '

corme chez les Germains,  leS ro is  mérOvingienS éta ient  é1us parmi  Ies no-

b les  t and i s  que  l es  ma i res  du  pa la i s ,  descendan ts  des  anc iens  che fs ,

é ta . i en t  cho i s i s  Dou r  l eu r  ve r tu ,  c ' es t -à -d i re  pou r  l eu r  cou rage .  Môse r

veu t  s imp lemen t  dé f i n i r ] e  mode  de  cho i x  des  che fs  e t  i nd ique r  que  l eu rs

fonct ions prenaient  f in  avec la  guerre.  Mais dans les deux cas i l  importe

de  sou l i gne r  que ' l ' au to r i t é  des  ro i s  ou  des  che fs  é ta i t  l im i t ée .

Le chaoi t re onze de la  Geznanie cormence par  la  phrase capi ta le

qui  a serv i  d ,argument  à tous les auteurs qui  ont  voulu démontrer  le  ca-

ractère démocrat ique des inst i tu t ions germaniques et  qui  a déjà été c i té

o l u s i e u r s  f o i s :

"De  m ino r i bus  rebus  p r i nc ipes  consu l t an t ,  Oe  ma io r iOus

omnes ; ita tamen ut ea quoque penes plebem arbitrium

est '  apud pr inc ipes per t ractentur"  (481) .

l . lontesquieu c i te  cet te phrase deux fo is ,1a prem' ière lorsqu' i l  remarque,

à  l a  f i n  du  chap i t r e  consac ré  à  l a  cons t ' i t u t i on  ang la i se ,  que  c ' es t  des

Genna ins  que  l es  Ang la i s  on t  t i r é  I ' i dée  de  l eu r  gouve rnemen t  po l i t i que

e t ,  l a  seconde  fo i s ,  l o r squ ' i l  pa r ' l e  au  chap i t r e  t r en te  du  l i v re  d i x -

( 4 7 9 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  l ,  p .  7 1 ,  n o t e  a  e t  p .  8 8 '  n o t e  b .

(480 )  Esp r - i t  des  Lo i s ,  p .  946  e t  oG  1 ,  HKA X I I ,  l ,  p . -101  no te  h '  " 0n'  
cn -o i s ' i t  l es  ro i s  d ' ap rès  l eu r  nob lesse ,  l es  che fs  d ' ap rès  l eu r  cou -
rage" .  (T rad .  Pe r re t ,  p .  74 ) .

(481 )  Ed .  Pe r re t ,  p .77 .  c f .  l a  no te  315  de  ce  s i x i ène  chap i t r e .
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h u i t i è m e  d e s  a s s e m b l é e s  d e  l a  n a t i o n  c h e z  l e s  F r a n c s  ( a g 2 ) . 0 n  s a l r  q u e
Môser  se  ré fè re  exp l i c i t emen t  à  l a  f . i n  du  chap i t r e  su r  l es  l i be r tés  an -
g la i ses  pou r  rappe le r  que  ce  son t  l es  Ang ro -saxons  qu i  on t  su  re  m ieux
conse rve r  ' l es  

t r ad i t i ons  l i bé ra les  de  l eu rs  ancê t res  ge rman iques .  s ' i . l
ne c i te  pas à cet te occasion le  début  du chapi t re onze de 1a cemanze,
' i1  le  reprend impl ic i tement  en fa isant  référence au passage où Montes-
quieu 1e donne en note. Quant au paragraphe de l,rnt"ociuction générc..e
où  i l  es t  ques t i on  de  I ' assemb lée  na t i ona le  des  saxons ,  . i l  cons t . i t ue  l e
pendant  exact  du chapi t re où Montesquieu décr i t  les assemblées de la  na-
t i on  chez  l es  F rancs .  I l  n ' es t  donc  pas  é tonnan t  qu 'on  y  t r ouve  éga ie -
ment  la  phrase de Taci te (483) .  Après avoi r  rappelé dans re texre que
les paysans l ibres formaient  le  vra i  corps de la  nat ion,  r1ôser  Drécise
e n  n o t e  q u ' i i s  s o n t  n o r r n é s  c h e z  l e s  é c r i v a i n s ' , p 1 e b s " ,  , , v u l g u s , ' ,  , , m u i t i _
tudo",  " turba",  i l  donne 1a phrase de Taci te et  y  a joute même un f rag_
ment  de phrase qui  se t rouve à l ' in tér ieur  du chapi t re onze :  ' ,u t  turbae
p lacu i t ,  cons idun t  anna t i " . 0n  se  souv ien t  qu ' i l  n ' hés . i t e  pas  à  t r onque r
sa  sou rce  pou r  accen tue r  l e  pouvo i r  de  l a , , p l èbe "  au  dé t r imen t  oes  no_
bles et  des chefs.  En ce sens i l  donne du chap. i t re onze une interpréta-
t ion qui  est  p lus démocrat ique encore que cel le  de r . rontesquieu.  ce der-
n ie r ,  s ' en  t enan t  à  l a  l e t t r e  du  tex te ,  sou l i gne  l , équ i l i b re  qu i  s ,é ta_
b l i t  en t re  l e  pouvo i r  du  peup le  e t  ce lu i  des  che fs ,  t and i s  que  l , au teu r
a l l emand  fa i t  penche r  l a  ba lance  en  faveu r  du  peup le .  L ,exp lo i t a t i on  de
la source la t ine est  donc sur  ce point  décis i f  tout  à fa i t  conforme aux
thèses respect ives des deux auteurs :  tous deux contestent  I 'absolut isme
monarchique,  mais Montesquieu t ient  à défendre 1es prérogat ives de la
nob lesse ,  t and i s  que  Môse r  se  f a i t  p l u tô t  l , avoca t  de  i a  paysanne r i e . l i -
bre.  comn'e personne dans l 'assemblée de la  nat ion ne peut  imposer son
au to r i t é  à  ses  pa i r s ,  i l  f au t  b i en  qu , i l  y  a i t  que lqu 'un  qu j  p rés . i de  l es
déba ts  e t  qu i  f asse  régne r  1 ' o rd re ,  sans  que  l a  l i be r té  en  pâ t i sse .  t e
régulateur  ne peut  êt re que le prêt re.  Les deux auteurs,  qui  ont  déjà
re levé I ' importance du pouvoir  sacerdota l  en mat ière péna1e,  t rouvent

(482) Espmt des Lois, p.

( 4 8 3 )  o c  1 ,  H K A  x I I ,  l ,  p .

555 où l4ontesquieu c i te  le  passage en f ranÇais.

1 0 0 ,  n o t e  a .
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encore dans le  chapi t re onze de \a Geûnanie la  preuve de ce pouvoir

d a n s  l ' a s s e m b l é e :

" s i l en t i um pe r  sace rdo tes ,  qu ibus  e t  coe rcend i  j us

es t , ' impe ra tu r "  ( 484 ) .

Souc ieux  d ' exp l i que r  1es  o r i g i nes  de  l a  nob lesse  e t  de  p réc i se r

sa p lace dans le  corps nat ional '  Môser consacre p lus ieurs paragraphes à

déc r i r e  l es  c l i en tè les  nob les  e t  l eu r  o rgan i sa t i on  chez  l es  Saxons .  I l

y  su i t  d 'assez près le  tableau que Tac ' i te  donne du "comitatus" ,  du

"compagnonnage",  dans 1es chapi t res t re ize,  quatorze et  quinze de son

ouv rage .  Pou r  p rouve r  qu ' i 1  y  ava i t  une  nob lesse  chez  l es  Saxons ,  i 1

ex t ra i t  du  chap i t r e  t r e i ze  I a  f onnu le  " i ns ign i s  nob i l  i t as "  (485 ) .  Pou r

oa r ' l e r  des  c l i en tè les  ou  de  l a  o lus  anc ienne  nob lesse  de  se rv i ce ,  i l  r en -

voie au "comitatus.  nobi l ium" de Taci te en fa isant  référence à l 'ensem-

ble des chapi t res t re ize,  quatorze et  quinze et  i l  en c i te  quelques ex-

t ra i ts  qui  ont  t ra i t  aux moeurs des "compagnons",  au prest ige que con-

fè re  au  che f  une  c l i en tè le  nombreuse  e t  b r i l l an te ,  à  l ' humeur  aven tu reu -

se de ces guerr iers,  à leur  courage et  au dévouement dont  i1s font  preu-

ve  à  l ' éga rd  de  l eu rs  che fs ,  en f i n  aux  con t r i bu t i ons  vo lon ta i res  e t  i n -

d i v i due l l es  que  l es  v i I l es  f on t  à  ces  che fs .  I l  c i t e  enco re  un  passage

du chapi t re t re ize pour conf inner  que même les f i ls  de ro is  ou de pr in '

ces passaient  par  1 'école du compagnonnage pour apprendre le  mét ier  des

annes. l4ontesquieu se réfère aux mêmes chapitres de 1a Gernanie dont i1

donne de larges extra i ts  pour  expl iquer  les or ig ines du vasselage (486)

ou pour déf in i r  les leudes et  les vassaux (487) .  I ' l  est  le  premier  à t ra-

(484)  Espr"ùt  des Lois,  p.  555.  "Le s i lence est  cornmandé par  1es.prêtres
q u i ,  p o u r ] a  c i r c o n s t a n c e ,  o n t  a u s s i  I e  d r o i t  d e  p u n i r " .  ( T r a d .
Pe r re t ,  p .77 ) .  t l ôse r  c i t e  l es  t r o i s  p rem ie rs  mo ts  de  l a  ph rase ,
o C  1 ,  H K A  X I I ,  l ,  p .  1 0 0 ,  n o t e  g .

( 4 8 5 )  0 6 . , | ,  n r n  x I I ,  1 ,  p .  9 8 .

(486) Esprit des Lois, p. 885.

(487 )  I b i d . ,  p .  905 .
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du i re  " com i tes "  pa r  " compagnons " .  En  s ' a t t achan t  à  ce t t e  i ns t . i t u t ron  du
compagnonnage,  les deux auteurs poursuivent  à peu près les mêmes buts :
i l s  veu len t  remon te r  à  l a  sou rce  des  l o i s  f éoda les  e t  s i t ue r ' l a  nob les -
se par  rapport  aux homnes l ibres et  aux ser fs .  l4a is  une fo is  de p lus,
l4ontesquieu songe sur tout  à préc iser  1es or ig ines de la  noblesse f ran-
çaise et  à rappeler  ses dro i ts  hérédi ta i res,  a lors que l4ôser  soul . igne ce
qui  d is t ingue les nobles des honmes l ibres,  montre gue ceux-c i  ne dépen-
dent  pas de ceux- là et  veut  év i ter  la  confusion,  assez courante à son
époque'  entre les t roupes des chefs nobles et  la  mi ] ice de la  paysanne-
r i e  l i b re .  I ' l  es t  t r ès  exp l i c i t e  su r  ce  de rn ie r  po in t  qu i  l u i  impo r te  e t
t ient  à fa i re remarquer que rac i te ne par le des ct ientè les qu 'après avo. i r
déc r i t  l a  m i l i ce  na t i ona le  régu l i è re  du  chap i t r e  c i nq  au  chap i t r e  t r e i ze .
c ' es t  ce t t e  m i l i ce  qu i  I ' i n té resse  au  p rem ie r  che f  a lo rs  que  l , l àn tesqu reu
en par le peu et  accorde tous ses soins aux compagnons et  à leurs hér i -
t i e r s ,  l es  l eudes  e t  l es  vassaux .

La  v ie  p r i vée  des  Germa ins ,  t e l l e  que  Îac i t e  l a  déc r i t  à  pa r t i r
du  chap i t r e  se i ze  n ' a  pas  l a i ssé  i nd i f f é ren ts  4os  deux  h i s to r i ens .  c ,es t
év ide r rnen t  d ' abo rd  l ' hab i t a t  e t  1e  rég ime  de  l a  p rop r i é té  qu i  so l l i c i -
tent  leur  at tent ion.  A propos de la  lo i  sa l ique,  l r lontesquieu rappel le  au
chap i t r e  v i ng t -deux  du  l i v re  d i x -hu i t i ème  que  " sa l i que , ,  v i en t  de  ' , sa la ' ,

qu i  s i gn i f i e  "ma ison " ,  pu i s  i l  c i t e  e t  t r adu i t  l e  passage  du  chap i t r e
seize de la  cernanie qui  concerne l ,habi tat  :

" 0n  sa i t  du  res te  que  l es  peup les  des  Germa ins  n ' hab i -
t en t  po in t  dans  des  v i l l es ,  qu , i l s  ne  suppo r ten t  même
pas  des  demeures  con t i guës  :  i l s  v i ven t  i so lés ,  sépa -
rés ,  se lon  qu 'une  sou rce ,  un  champ,  un  bo i s  l eu r  a  o lu .
( . . . )  chacun  en tou re  sa  ma . i son  d ,un  espace  l i b re , ,  ( 4gg ) .

I ï  p réc i se  même :  "espace  qu i  es t  c l os  e t  f e rmé , , .  I 1  a jou te  en f . i n  :

"Tac i t e  pa r l o i t  exac temen t .  Ca r  p lus ieu rs  l o i s  des  co -
des barbares ont  des d isposi t ions d i f férentes contre

(488 )  l r ad .  Pe r re t ,  p .  80 .
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ceux qui  renversoient  cet te enceinte;  et  ceux qul  pe-

nétro ient  dans 
' la  maison même" (489) .

Môser c i te  le  même passage en deux fo is .  La première moi t ié  lu i  ser t  à

con f i r ne r  que  l es  Germa ins  ne  to ié ra ien t  n i  v i l Tes  n i  v i l l ages '  une
. idée à laquel le  i l  accorde beaucoup p lus d ' importance que l4ontesquieu '

b ien  que  ce lu i - c i  ne  I ' i gno re  pas  to ta le rnen t  (490 ) .  La  seconde  mo i t i é
' | u i  

v i en t  à  p ropos  pou | i 1 l us t re r  I a  t hèse  que  I ' hab i t a t  d i spe rsé  co r -

respond aux "premières d isposi t ions de la  nature" ,  et  que chaque chef

de  fam i l l e  a  p r i s  au  dépa r t  t ou t  ce  qu ' i ]  a  pu  de  te r re  e t  se lon  l e  l i eu

qu i  l u . i  p l a i sa i t  ( 491 ) .  Les  deux  au teu rs  su i ven t  donc  l a  l e t t r e  du  tex te
' l a t i n ,  ma is  . i 1s  1 ' exp lo ' i  t en t  à  des  f i ns  que lque  peu  d i f f é ren tes .  F lôse r

soul igne f  indépendance des paysans saxons et  vante les avantages de
' I ' hab i t a t  d i spe rsé  qu i  es t ' con fonne  au  "p lan  de  l a  na tu re " '  S ' i 1  n ' es t

pas tota lement  ind i f férent  à cet  aspect ,  Montesquieu se ser t  de Taci te

pour déf in . i r  1e régime de 1a propr iété chez les Germains et  pour  expl i -

que r  l es  sub t i l i t és  de  l a  l o i  sa l i que .  sa  démons t ra t i on  se  s i t ue  dans  l e

l i v re  où  i t  é tud ie  l es  l o i s  dans  l e  rappo r t  qu 'e1 les  on t  avec ' l a  na tu re

du terra in.  Le contexte est  donc un peu d i f férent .  L 'auteur  a l lemand dé-

c r i t  un  sys tème  po l i t ' i que  e t  soc ia l ,  t and i s  que  l ' au teu r  f r anÇa is  se  l i -

mi te,  dans ce cas préc. is ,  à  des considérat ions jur id iques et  géographi-

ques .  11  es t  t ou te fo i s  un  po in t  su r  l eque l  l a  d i ve rgence  es t  sens ib le .

l lontesquieu restre int  considérablement  le  dro i t  de propr iété chez les

Gennains.  oans la  sui te du chapi t re v ' ingt-deux,  i I  écr i t ,  en ef fet  :

"Nous savons,  par  Taci te et  par  César,  que Îes terres

que les Germains cul t ivo ient  ne Ieur  éto ient  données

que pour un an ;  après quoi  e l les redevenoient  publ i -

oues .  I l s  n ' avo ien t  de  pa t r imo ine  que  l a  ma ison ,  e t  un

morceau de terre dans I 'enceinte autour  de Ia maison"
(49? ) .

(489) Esprtt des Loie, P. 544.

( 4 9 0 )  0 c . 1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  4 9 ,  n o t e  a .

(491 )  rb id . ,  p .  50 .

(492) Esprvt des Lois, P. 544.
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Môser n ' ignore pas les passage de Tac ' i te  et  de césar  auxquels r {ontes-
qu ieu  fa i t  a l l us ion .  Ma is  on  sa i t  co f l nen t  i l  r éuss i t  à  é lude r ' l a  d . i f -
f i cu l t é :  i a  co l l ec t i v i t é  des  te r res  ne  conce rne  pas  1es  saxons ,  mars
les peuples guerr . iers,  comme les Suèves.  Sur  ce point  i , l  ne sui t  oas
ùtontesquieu qui  respecte à la  le t t re les indicat . ions fourn ies par  rac i te
et  i l  invente de toute p ièce un régime de propr iété p lus ' l ibéra l  pour' les 

anciens habi tants de sa province.  l . lontesquieu n 'a aucune ra ison de
fa i re une except ion pour ' les Saxons qu ' i1  considère,au même t i t re  que' les 

autres peuples german' iques,  comme un peuple guerr ier  peu souc. ieux
de  s ' adonne r  à  1 ' ag r i cu l t u re .  s ' i I  s ' en  é ta i t  t enu  aux  i nd . i ca t . i ons  f ou r -
n ies par  Taci te,  Môser n 'aura i t  pas pu é laborer  sa théor ie fondanrenta le
des propr iéta i res paysans indépendants et  i ' l  aura i t  remis en cause tout
son  sys tème  po l  i t i que ,  vo i re  t ou te  sa  v i s i on  de  I  , h i s to i re  a l  l emande .

.Auss i  p ré fè re - t - i l ,  à  I ' i nve rse  de  l l on tesqu ieu ,  i n te rp ré te r  p lus  l i b re -
ment  ses sources la t ines en just i f iant  son inf idél i té  par  le  recours à
un argument  d 'expér ience :  1a paysanner ie saxonne,  qui  v i t  encore auJour-
d ' hu i ' con rne  au t re fo i s ,  a  conse rvé ,  avec  l a  cou tume  de  i , hab i t a t  d i spe rsé ,
l e  sens  de  l a  p rop r i é té .

L ' hosp i t a l i t é  é ta i t  soumise  chez  l es  Germa ins  à  des  règ les  s t r . i c -
t es .  Mon tesqu ieu  s ' en  souv ien t  quand  i l  exan ine  l es  e f f e t s  de  I , " eso r i t
de commerce" sur  les moeurs des peuples au chapi t re deux du l ivre
v ingt ième. La pr ivat ' ion tota le de I 'espr i t  oe coûrnerce,  remarque-t - i1 ,
produi t  le  br igandage qui  n 'exc lut  pour tant  pas cer ta ines ver tus morales,
corme l 'hospi ta l i té ,  t rès rare dans les pays de conmerce,  mais couram-
ment  prat iquée parmi  les peuples br igands.  Les Germains en sont  un bon
exemple :

"C 'es t  un  sac r i l ège ,  d i t  f ac i t e ,  de  f enne r  sa  ma ison  à
que lque  homrne  que  ce  so i t ,  connu  ou  i nconnu .  Ce lu i  qu i
a  exe rcé  I ' hosp i t a l i t é  enve rs  un  é t range r ,  va  l u i  mon_
trer  une autre maison où on I 'exerce encore,  et  i l  y
est  reÇu avec la  même humani té, '  (493) .

(493)  Ib id. ,  p .  s86.
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Ce sens  de  1 'hosp i t a l i t é  es t  con f i rmé  pa r  Tac i t e  dans  l e  chap i t r e  v l ng t

et  un dont  Montesquieu c i te  la  passage suivant  :

"Et  qui  modo hospes fuerat ,  monstrator  hosp' i t i i '  (494) '

l , la is  lorsque 
' les 

Gernains eurent  fondé des royaumes'  cet te hospi ta l i té
' leur  

devint  à charge,  conne le prouve cet te lo i  du code des Bourguignons

qui  ex ige que celu i  qui  recevra un ét ranger sera dédommagé par  les ha-

b i tants,  chacun pour sa guote-par t .  Môser c i te  le  même passage de Taci te

e t  i l  l e  c i t e  pa r t i e l l emen t ,  ma is  p lus  exac temen t ,  en  l e  me t tan t  au  p1u -

r ie l  :  ( , ,monstratores proximi  hosp. i  t i . i  e t  comites") .  Mais on sai t  que

Môser  se  f a i t  une  tou te  au t re  i dée  de  1 'hosp i t a l i t é  des  Germa ins  e t

qu , i 1  f , i n te rp rè te  dans  son  sys tème ,  qu i  ne  sou f f re  guè re  1es  é t range rs '

dans  un  sens  p lus  res t r i c t i f .  Comme l ' é t range r  é ta i t  sous  l a  cau t i on  de

la  co rmunau té ,  i l  f a l l a i t  l im i t e r ' l es  r i sques  e t  chacun  ne  pouva i t  ga r -

der  son hôte chez soi  que pendant  t ro is  iours au p lus,  puis  i l  devai t
' l ,accompagner chez un vois in,  autant  pour  ie  survei l ler  que pour le  pro-

téger .

"Ce t te  l o i  a  eu  un  e f f e t  cu r i eux  su r  1 ' hosp i t a l i t é  des

A l l emands .  Lo rsqu 'un  hô te  I es  qu i t t a i t ,  i l s  devena ien t

"mons t ra to res  p rox im i  hosp i t i i  e t  com i tes '  Tac '  C '  21 '

Ca r  s i  l ' é t range r  ava i t  comn is  que lque  dé l i t  su r  l e

chenin qui  le  menai t  à  son prochain gî te,  1e premier

hôte aurai t  d t  payer  pour  lu i "  (495) '

S ' i ls  ne Sont  pas p lus que cheZ Montesquieu un peuple comnerçant ,  les

Germains ne sont  pas davantage chez Môser un peuple de br igands.  I ls

t iennent  à leurs b iens et  prennent  des précaut ions.  Le code des Bourgui -

gnons ,  que  l , au teu r  a l l emand  a  peu t -ê t re  méd i té  en  l i san t  1 ' , ! sev " ' t ; es

(494 )  "L ,hô te  de  naguè re  i nd ique  un  au t re  t o i t  hosp i t a l i e r  e t  s ' y  rend
l u i  a u s s i "  ( T i a d .  P e r r e t ,  P . 8 3 ) .

( 4 9 5 )  o c  t ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  7 5 '  n o t e  b .
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7 :o i s '  l eu r  conv ien t  m ieux  que  1es  règ ies  de  I ' hosp i t a l i t é  géné reuse  e r
gratu i  te .

Le chapi t re v ingt  et  un de la  Gemnanie est  aussi  ce lu i  où Tac. i te
pa r l e ,  à  sa  man iè re ,  qu i  es t  b rève  e t  e r l i p t i que ,  des  sa t . i s fac t i ons  en
na tu re  qu i  penne t ta ien t  de  rég le r  l es  con f l i t s  qu i  su rvena ien t  en t re . l es
fam i l l es .  L ' au teu r  i a t . i n  éc r i t  à  ce  su je t  :

" 0n  es t  t enu  d 'embrasse r  l es  i n im i t i ées  so . i t  d ' un  pè re ,
so i t  d ' un  p roche ,  auss i  b i en  que  ses  am i t i és  :  ma is
e l l es  ne  se  p ro longen t  pas ,  imp lacab les ,  ca r  même
I 'homic ide se rachète par  un cer ta in nombre de têtes
de gros et  de pet . i t  béta i l  e t  la  maison ent ière acceDte
c e t t e  s a t i s f a c t i o n ,  à  I ' a v a n t a g e  d e  I ' E t a t ,  c a r  i 1  y  a
p lus  de  pé r i 1s  aux  i n im i t i és  dans  l a  l i be r té , ,  ( 496 ) .

c 'est  à par t i r  de ce passage que Montesquieu et  lqôser  ont  é laboré toute
leu r  t héo r i e  des  compos i t i ons  e t  du ' , l { e rge ld , , chez  l es  Germa ins  ou  chez
les  Saxons .  11s  on t ,  ce r tes ,  u t i l i sé  d ,au t res  sou rces  enco re ,  ma is  e l l es
sont  rnoins anciennes et  concernent  l 'époque des grandes invasions ou
l ' è re  ca ro l i ng ienne .  Mon tesqu ieu  pa r l e  p lus ieu rs  f o i s  des  compos i t i ons
chez  l es  Germa ins  e t  i 1  y  f a i t  a l l us ion  impr i c i t e rnen t  dans  tous  l es  pas -
sages où i l  t ra i te  des peines pécunia i res.  Mais i l  consacre à ce thème
un  chap i t r e  en t i e r ,  l e  d i x -neuv ième  du . l i v re  t r en te ,  qu . i  es t . i n t i t u l é
expressément  "Des composi t ions chez res peuples barbares, , .  son propos
est  de décr i re le  système judic ia i re chez les Francs dans re rapport
qu ' i 1  a  avec  l ' é tab l i ssemen t  de ' l a  monarch ie  f r anca i se .  Le  chap . i t r e  su i_
vant  par le des just ices seigneur ia les et  i l  est  quest ion ensu. i te  de la
j us t i ce  t e r r i t o r i a l e  des  ég l i ses .  L ' i n ten t . i on  . imp l i c i t e  es t  t ou jou rs  . l a

même :  i l  convient  de démontrer  qu 'à ses débuts la  monarchie n,éta i t  pas
seu le  dé ten t r i ce  du  pouvo i r  j ud i c i a i r e ,  pa rce  qu ' i 1  y  ava i t  au tan t  de
fo rnes  de  j us t i ce  qu , i l  y  ava i t  de  t e r r i t o i r es ,  de  se igneu rs ,  d ,ég1 i ses .

( 4 9 6 )  T r a d .  P e r r e t ,  p . 8 3 .



-  1 0 0 6  -

Tou tes  ces  i us t i ces  s ' i nsp i ra ien t  p lus  ou  mo ins  du  modè le  ge rman ique

qu i  l a i ssa i t  peu  de  p lace  aux  mag is t ra t s  dé1égués  pa r  l e  pouvo i r  cen -

t ra l .  Dans  l e  chap i t r e  su r ' l es  compos i t i ons ,  Mon tesqu ieu  éc r i t  donc  :

"11  pa ro î t  pa r  Tac i t e  que  1es  Germa ins  ne  conno i sso ien t

que deux cr imes capi taux :  i1s pendoient  les t raî t res '

e t  noyo ien t  l es  po l t r ons  :  c ' é to ien t  chez  eux  l es  seu l s

.  c r imes  qu i  f ussen t  pub l i cs .  Lo rsqu 'un  ho rme  avo i t  f a i t

quelque tor t  à  un autre,  les parents de la  personne of-

f ensée  ou  l ésée  en t ro ien t  dans  l a  que re l l e  ;  e t  l a  ha i -

ne  s ' apa i so i t  pa r  une  sa t i s fac t i on .  Ce t te  sa t i s fac t i on

rega rdo i t  ce lu i  qu i  avo i t  é té  o f f ensé ,  s ' i l  pouvo i t  l a

r e c e v o i r ;  e t  l e s  p a r e n t s ,  s i  I ' i n i u r e  o u  l e  t o r t  l e u r

é to i t  co r rnun ,  ou  s i ,  pa r  l a  mor t  de  ce lu i  qu i  avo i t  é té

o f fensé  ou  l ésé ,  l a  sa t i s fac t i on  l eu r  é to i t  dévo lue .

De la manière dont  par1.e Taci te,  ces sat is fact ions

se fa iso ient  par  une convent ion réc iproque entre les

pa r t i es  :  auss i ,  dans  l es  codes  des  peup les  ba rba res ,

ces  sa t ' i s f ac t i ons  s ' appe l l en t -e l  l es  des  compos i t i ons "
( 4 e 7 ) .

A  1 'appu i  de  ses  exp l i ca t i ons  Mon tesqu ieu  c i t e  t ou t  l e  passage  qu i  es t

consacré à ce thème dans le chapi t re v ingt  et  un de Id Ger*ar ; ie .  I l  est

superflu de rappeler que Môser interprète exactement dans le même sens

1e témoignage de I 'h is tor ien romain et  qur i l  enrprunte à du Cange'  pour

désigner  les sat is fact ions,  les termes lat ins de "composi t iones"  et

"composi t iones iegales" .  Les composi t ions occupent  dans son système une

p lace  p lus  impor tan te  enco re  que  dans  ce lu i  de  Mon tesqu ieu ,  pu i squ 'e l l es

sont  la  c lef  de vot te du second pacte socia l  qui  permet de défendre les

Dersonnes  e t  l es  b iens  des  p rop r i é ta i res  e t  des  l eu rs  sans  que ' l eu r ' l i -

be r té  ne  so i t  a l i énée .  0n  sa i t  que  l ' l ôse r  imag ine  une  cau t i on  co l l ec t i ve

qui  engage tout  le  c lan lorsque l 'un de ses membres se rend coupable

(497) Espmt des Lois,  P.  913.
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d 'un  dé l i t .  En  re tou r ,  ce  son t  1es  p roches  qu i  pe rço i ven t  I ' amende  s . l
' l  'un des Ieurs est  tué.

"Quant  au l /ergeld d,un homme qu. i  avai t  é té tué,  écr i t
Môse r ,  i l  r evena i t  à  ses  p roches  pa ren ts ,  s i  1a  v i c -
t ime  n 'appa r tena i t  à  aucun  se igneu r , ,  ( 499 ) .

En note,  i l  c i te  tout  le  passage du chapi t re v ingt  et  un de la  Geynanle
auquel  se réfère également  Montesquieu.  I1  en reprend une phrase ( ' ,1u i -
tur  en ' im et iam hom' ic id ium cer to arnentorun ac pecorum numero")  pour
conf i rmer que tout  dél inquant  et  même un meurt r ier  pouvai t  se soustra. r re
aux  pe ines  a f f l i c t i ves  e t  à  l a  pe ine  cap i t a l e  en  payan t  i a  co rnpos i t i on
(499 ) .  I l  en  donne  en f i n  enco re  l e  débu t ,  en  I ' ab régean t  ( l n im ic . i t . i as
susc ipe re  necesse  ès t " ) ,  pou r  mon t re r  que  1a  pa r t i e  l ésée  é ta . i t  t enue
de déposer p la inte,  puisque 1a lo i  gennanique ignorai t  toute procédure
d'accusat ion publ ique.  Môser et  Montesquieu in terprètent  donc de la  même
manière les indicat ions fourn ies par  Taci te sur  les composi t ions,  b ien
qu ' i 1s  l eu r  con fè ren t  une  s ign i f i ca t i on  un  peu  d i f f é ren te  dans  l , ensem-
ble de leur  démonstrat ion.  I ls  par tagent  tous deux la  même admirat ion
pou r  un  sys tème  don t  l e  l i bé ra l i sme  es t  censé  sa t . i s fa i re  à  l a  f o i s  l e
coupable et  sa v ic t ime ou ses proches.  Montesquieu rev ient  encore une
fo is  sur  1e début  du chapi t re v ingt  et  un de la  Germanie à propos des
' l o i s  

de  l a  re l i g i on  qu i  co r r i gen t  l es  i nconvén ien ts  de  l a  cons t . i t u t i on
po l i t i que .  11  remarque  que  l o r squ ' i 1  y  a  beaucoup  de  su je t s  de  ha rne
dans.un Etat '  i l  faut  que ]a re l ig ' ion donne beaucoup de moyens de récon-

(498 )  oc  1 . ,  HK4  X I I ,  1 ,  p .  75 .  Dans  l a  no te  qu i  es t  j o i n te  à  ce  passage
e t  d a n s  l a g u e l l e  i l  c i t e  l e  t e x t e  d e  T a c i t e ,  t 4 ô s e r  t r a d u i t ' , s a t j s -
fact ionem" par  "Wer ige1dum".

( 4 9 9 )  r b i d . ,  p . 7 1 ,  n o t e  c .  M o n t e s q u i e u  p r é c i s e ,  à  l a  s u i t e  d e  T a c r t e ,
que  l es  Saxons  app réc ia ien t  l , a rgen t  des  sa t i s fac t . i ons  en  den rées
e t  en  bé ta i1 .  (Esp? i t  des  Lo i s ,7 t . 652 ) .  Ce  passage ,  l , un  des  ra -
res  où  i l  pa r l e  d i rec temen t  des  i ns t i t u t i ons  saxonnes ,  p rouve  qu , i 1
pense ,  comne  Môse r ,  que  1es  Saxons  i gno ra ien t  l , usage  de  l , a rgen t .
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c i l i a t ' i on .  Chez  l es  Germa ins ,  pa r  exemp le ,  on  hé r i t a i t  des  ha ines  e t

d e s  i n i m i t i é s  d e  s e s  p r o c h e s  ;  m a i s  I a  r e l i g i o n  f a i s a i t  q u ' e 1 1 e s  n ' é -

ta ient  oas éternel les :

"0n  exp io i t  I ' hon i c i de ,  en  donnan t  une  ce r ta ine  quan t i -

té  de béta i l  ;  e t  to t i t  la  fami l le  recevo' i t  la  sat is fac-

t i on  :  " chose  t rès  u t i l e ,  d ' i t  Tac i t e ,  pa rce  que  1es

in im i t i és  son t  p lus  dange reuses  chez  un  peup le  l i b re " .

Je  c ro i s  b ien ,  a iou te  Mon tesqu ieu ,  que  l es  rn in i s t res

de  l a  re l  i g i on ,  qu i  avo ien t  t an t  de  c réd i t  pa rm i  eux '

en t ro ien t  dans  ces  réconc i l  i a t i ons "  (500 ) .

Môse r  n ' exp lo i t e  j ama is  exp l i c i t emen t  l a  pa r t i e  du  passage  de  Tac i t e  que
' l ' au teu r  

f r ança i s  c i t e  i c i .  Ma is  i l  abou t ' i t  aux  mêmes  conc lus ions  :  l e

pac te  soc ia l  a  pou r  bu t  d ' apa i se r  des  con f l i t s  qu i  son t  p ré iud i c i ab les  à

1a  l i be r té .  Auss i  donne - t - i l  à  ce  pac te  qu i  é tab l i t  l a  p rocédu re  des

composi t ' ions le  nom de "paix" ,  de "Fr iede".  11 emplo ie même Ie terme
' |at in  

de " f redum" pour le  désigner  (501) ,  terme que l4ontesquieu emplo ie

p lus ieu rs  f o i s  en  pa r l an t  des  compos i t i ons ,  p lus  pa r t ' i cu l i è remen t  pou r

dé f i n i r  1a  pa r t  de  1a  compos i t i on  qu i  r evena i t  à  I ' au to r i t é ,  j uge ,  ro i

ou  p rê t re ,  qu i  é ta i t  cha rgée  de  p ro tége r ' l ' o f f enseu r  con t re  l e  d ro i t  de

vengeance  de  I ' o f f ensé  (502 ) .  Sans  1 'appe le r  pa r  ce  t enne ,  Môse r  conna î t ce t

te oar t  de]a caut ' ion que perçoivent  en cer ta ins l ieux la  communauté et ,

en  d ' au t res ,  l e  ro i  ( 503 ) .  I l  semb le  exc lu re  l e  p rê t re '  ma is  on  sa i t

qu ' i 1  l u i  con f i e  un  rô le  de  régu la teu r  e t  de  conc i l i a teu r ,  du  mo ins  au

n i v e a u  l e  p l u s  é l e v é ,  q u i  e s t  c e l u i  d e  l ' a s s e m b l é e  d e  l a  n a t i o n ,  e t  q u ' i l

le  fa i t  in terveni r  p lus spécia lement  pour  régl i r  les conf l i ts  qui  oppo-

sen t  l es  nob les .

(500) Esprùt des Lois, P. 727 .

( 5 0 1 )  0 c  1 ,  H l ( A  X I I , 1 ,  p . 7 0 ,  n o t e  a .

(5Q?) Espr i t  des Lois,  P.  917 sq.

( 5 0 3 )  o c  1 ,  H K A  X I I , 1 ,  p . 7 3 .
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I l  es t  enco re  d ' au t res  passages  de  1a  5e r r : cma  auxque l s  se  ré -
fè ren t  Môse r  e t  Mon tesqu ieu .  Ma is  i l s  n ' on t  pas  l a  pe r t ' i nence  de  ceux
qu i  v i ennen t  d ' ê t re  c i t és .0n  ne  sau ra i t  dédu i re  du  recou rs  à  ce t t e
source commune qu'est  fac i te que l i lôser  se conforme invar iablement  aux

choix de Montesquieu.  I l  a  pu for t  b ien puiser  d i rectement  à la  source
' la t ine 

sans fa i re le  détour  par  1 'Espni t  des l ,o is ,  corrne le  prouvent  les
nombreux passages de Taci te qu ' i l  c i te  et  qu 'on ne ret rouve pas dans
l ' ouv rage  f rança i s .  0n  a  pu  cons ta te r  éga lemen t  qu ' i 1  n ' i n te rp ré ta i t  pas

toujours le  témoignage de l 'auteur1at in dans le  même sens que Montesquieu

e t  qu ' i ' l  1 ' adap te  à  son  sys tème  de  pensée  qu i  n ' es t  pas  tou t  à  f a i t  ce -
1u i  de  l ' au teu r  f r ança i s .  I l  f a i t  donc  p reuve  d 'une  au tonomie  e t  d ' une
or ig inal i té  incontestables.  Mais la  convergence de vues que mani festent
' les 

deux auteurs est  au moins aussi  f rappante que les d ivergences.  Leur
cof imun intérêt  pour  1 'ant iqui té germanique les amène à puiser  abondam-
{nent dans la Gernanie de Tacite., i ls s'arrêtent aux mêmes passages et
i l s  en  donnen t ,  pou r  l ' essen t i e l ,  une  i n te rp ré ta t i on  sens ib iemen t  i den -
t i que ,  su r tou t  quand  i l s  abo rden t  des  thèmes  auss i  déc i s i f s  que .ce lu i  de
1 'o rgan i sa t i on  démocra t i que  de  l a  soc ié té  ge rman ique ,  de  l ' o r i g i ne  de  l a
nob lesse  e t  du  sys tème  des  compos i t i ons .  S ' i l  n ' a  pas  tou jou rs  l u  Tac i t e
comne  Mon tesqu ieu ,  l 4ôse r  l ' a  l u  à  t r ave rs  l u i ,  so i t  en  adop tan t  un  po in t

de vue ident ique,  so i t  en t rouvant  dans la  lecture que lu i  proposai t

I ' au teu r  f r ança i s  un  s t imu lan t ,  des  ape rçus  sugges t i f s  ou  une  i nv i t a t i on
à  a l l e r  de  I ' avan t  e t  à  exp lo i t e r  

' l a  
sou r : ce  l a t i ne  d ' une  man iè re  p lus  ac -

t i ve  e t  p l us  pe rsonne l I e .

I l  es t  une  ques t i on  à  l aque l l e  i l  a  dé jà  é té  f a i t  p l us ieu rs  f o i s
a l lus ion dans le  développernent  précédent  et  sur  laquel le  Môser et  l4ontes-
qu ieu  on t  po r té  t ou te  l ëu r  a t t en t i on ,  c ' es t  ce l l e  de  l ' o rgan ' i sa t i on  j u -

d i c i a i r e ,  p l us  p réc i sémen t . . ce l ' l e  de  l a  p rocédu re  j ud i c i a i r e  chez  l es
Gennains.  Ce n 'est  pas une quest ion accessoi r :e pour  deux auteurs dont  la
p réoccupa t i on  p r i nc ipa le  es t  d ' é l abo re r  un  sys tème  j u r i d i que  qu i  ga ran -

t i sse  l a  l i be r té  i nd ' i v i due l i e  des  c i t oyens .  Le  fa i t  qu ' i l s  donnen t  un
sens  p ius  ou  mo ins  res t r i c t i f  à  l a  no t i on  de  c i t oyenne té  ne  d im inue  en
r i en  I ' i n té rê t  de  ce  déba t  su r  1a  j us t i ce  e t  su r  l a  p rocédu re .  Auss i  ne
s 'étonnera- t -on pas de voi r  Montesquieu accorder  dans le  l iv re douzième
qu i  é tud ie  l a  l i be r té  po l i t i gue  dans  son  rappo r t  avec  l e  c i t oyen  une  im-
po r tance  tou te  pa r t i cu l i è re  aux  ga ran t i es  j ud i c i a i r es ,  consac re r  une  pa r -
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t i e  cons idé rab le  de  son  chap i t r e  su r  l a  cons t i t u t i on  ang la i se  à  ces

ga ran t i es  e t  f a i r e  de  l a  p iocédu re  i ud i c i a i r e  1 ' ob je t  p r i nc ipa l  c l u

l i v re  v i ng t -hu i t i ème  qu i  t r a i t e  de  1 ' o r i g i ne  e t  des  révo iu t i ons  des
' l o i s  

c i v i l es  chez  l es  F rança i s .  Dans  ce  de rn ie r  cas ,  I ' examen  de  l ' o -

r i g i ne  des  l o i s  c i v i l es  amène  no t re  au teu r  à  se  penche r  su r  l es  cou tu -

mes judic ia i res germaniques d 'où est  dér ' ivé une bonne par t ie  du dro i t

c i v i l  f r ança i s .  0n  re t rouve  l e  même in té rê t  pou r  l e  d ro i t  c i v i l  e t  pou r

la procédure judic ia i re chez Môser.  Une importante par t ie  des Far- tc i -

sies Patniotiques est*consacrée à ce problème. Dans Ia oremière par-

t i e  de  1 'H i s to i re  d tOsnab?uck , ' l ' é tude  des  anc iennes  i ns t i t u t i ons  ge r -

man iques  po r te  essen t i e l l emen t  su r  deux  po in t s  :  l ' o rgan i sa t i on  j ud i -

c i a i r e  e t  I ' o rgan i sa t i on  m i l i t a i r e .  Le  p rem ie r  pac te ,  qu i  i ns tau re  l es

cornnunautés rura les,  et  le  second,  qui  règle 1e problème de la sécur i té

des  pe rsonnes  e t  des  b iens  dans  Ies  "mann ies " ,  on t  essen t i e l l emen t  pou r

objet  de déf in i r  1es procédures qui  permettent  de sanct ionner ' les dél i ts

e t  de  rég le r ]es  con f l i t s  de  p rop r i é té .  Même le  t r o i s i ème  pac te  qu i  c rée

les  con fédé ra t i ons  n ' es t  pas  à  f i na l  i t é  exc lus i vemen t  m i l  i t a i r e  :  I  ' as -

semb lée  de  l a  na t i on  a  auss i  pou r  m iss ion  d ' a rb i t r e r  l es  con f l i t s  qu i

n ' on t  pas  t rouvé  de  so lu t i on  au  n i veau  i n fé r i eu r .  I l  es t  s i gn i f i ca t i f

que 1es seules autor i tés que to lèrent  les Saxons,  so ient ,en dehors des

che fs  de  gue r re  e t  des  ro i s ,  qu i  n ' on t  qu 'une  fonc t i on  rep résen ta t i ve '

des  j uges  e t  des  échev ins .  11  es t  s ' i gn i f i ca t i f  enco re  que  l a  p lupa r t  de

ces  i ns t i t u t i ons  re lèven t  mo ins  du  d ro i t  pub l i c  ou  po l i t i que  que  du

droi t  c iv i l .  Tandis que Môser af f i rme que dans les permiers temps " tout

é ta i t  dé l i t  p r i vé "  (504 ) ,  Mon tesqu ieu  no te  que  chez  l es  peup les  ge rma-

n i q u e s  " l a  d i s p o s i t i o n  d e  l a  l o i  c i v i l e  f o r ç a  l a ' l o i  p o l i t i q u e "  ( 5 0 5 ) .
' '  

Pour  étudier  l 'organisat ion de la  just ice et  la  procédure judi -

ciaire cheZ leS GermainS leS deux auteurs restent encore, Corme 0n a pu

le  cons ta te r ,  t r i bu ta i res  de  Tac i t e .  Tou t  ce  qu ' i l s . d i sen t  des  compos i -

t ions dans les oremiers temps leur  est ,  en ef fet ,  fourn i  par  cet  auteur .

0 r ' l es  compos i t i ons  cons t i t uen t  un  é ' l émen t  cap i t a l  de  ces  i ns t i t u t i ons  j u '

( 504 \  b id ,  p .  85 ,  no te  d .

(505) espmt des Lois, P. 549.
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d i c i a i r e s  p r i m i t ' i v e s .  M a i s  e l l e s  n ' e n  s o n t  p a s  l ' é l é m e n t  u n i q u e .  A u s s i
l e s  d e u x  é c r i v a i n s  o n t - i l s  é t é  o b l i g é s ,  p o u r  p o u s s e r  p l u s  l o i n  l e u r  e n -
quê te ,  so i t  de  so l l i c i t e r ' l eu r  sou rce  l a t i ne  e t  d ' en  t . i r e r  ce r ta rnes
conséquences  imp l i c i t es ,  so i t  de  recou r i r  à  des  sou rces  p lus  t a rd i ves ,
qu i  ne  manquen t  pas .  S ' i l  n ' u t i l i se  guè re  1e  g lossa i re  de  du  Cange ,
Montesquieu est  un lecteur  aussi  at tent i f  que Môser des anciens
recuei ls  de codes et  de fornru les,  des capi tu ia i res caro l ing. iens et  de
ceux qui ,  conne Baluze,  Bouquet  et  du Chesne,  les ont  rassemblés.  0n ne
reviendra pas sur  1a prern ière caractér is t . ique du dro i t  germanique qui
es t  de  remp lace r ]a  sanc t i on  péna le  pa r  des  pe ines  pécun ia i res ,  au t re -
ment  d i t  par  des composi t ions.  0n sai t  que les deux auteurs accoroenf ,
une grande importance à ce système qui  permet à tout  homme l ibre d 'échap-
pe r  aux  pe ines  co rpo re l l es  cons idé rées  comme in faman tes  e t  i nu t i l es  l o r s -
qu 'e l1es  peuven t  ê t re  remp lacées  pa r  des  p rocédés  tou t  auss i  d i ssuas . i f s .
0n  sa i t  enco re  qu ' i 1s  donnen t  de  ce  sys tème  l a  même exp l i ca t i on .  Un  sen -
t imen t  t r ès  v i f  de  l ' honneu r  i n te rd i sa i t  aux  Germa ins ,  peup les  l i b res  e t
indépendants,  qui  considéra ient  le  dro i t  de vengeance comme une sor te de
droi t  nature ' l  (506) ,  de se soumett re aux sentences d,un juge qui  aura i t
eu le  dro i t  de prononcer des peines af f l ic t ives.  La composi t ion éta. i t  un
moyen d 'éte indre la  haine sans por ter  pré judice à I 'honneur des par t ies
e t  sans  p ro longe r  des  gue r res  p r i vées  qu i  eussen té té  nu i s i b i es  à  l a  l i -
be r té  de  tous .  Ma is  c ' es t  su r tou t  l a  pe ine  a f f l i c t i ve  e l l e -même qu i  o f -
f ensa i t  l e  sens  de  l ' honneu r  de  ces  peup les  gue r r i e r s .  Mon tesqu ieu  l e
di t  exol ' ic i tement  :

J 'Nos pères,  les Germains,  n 'admetto ient  guère que oes
peines pécunia i res.  Ces honrnes guerr iers et  l . ibres
est imoient  que leur  sang ne devoi t  ê t re versé que les
annes  à  l a  ma in "  (507 ) .

(506 )  Pou r  Môse r ,  l e  d ro i t  de  vengeance  es t  l i é  à  ce lu i  du  p rem ie r  occu -
p a n t .  I l s  s o n t  I ' u n  e t  I ' a u t r e  i n h é r e n t s  à ' l ' é t a t  d e  n a t u r e ,  c ' e s t -
à -d i re  au  s tade  pa t r i a r ca l .  C 'es t  pa r  un  , , con t ra t  o r . i g i na l ' ,  ( , ,O r i -
g i na l kon t rak t " )  que  l es  p rem ie rs  oôcupan ts  on t  con f i é -à  l a  soc ié té
ou  à  l ' au ton i t é  qu i  1a  rep résen te  l e  so in  d ' exe rce r  ce  d ro i t  de  ven -
geance selon la  lo i  du ta l ion.  (C! .  pptr  IV,  34,  'ùebey,  d.Je ! :àes=-, .2-
f e n ,  H K A  V I I ,  p .  1 1 1  s q . ) .

(507)  Espnnt  des Lois,  p.  329 sq.



-  1 0 1 2  -

Bien  qu ' i l  so i t  un  peu  mo ins  exp l i c i t e  su r  ce  po ' i n t ,  Môse r  f a i t  de
' I ' honneu r  

l e  p r i nc ipe  de  tou te  l es  i ns t i t u t i ons  saxonnes  e t  i l  d i t

exp ressémen t ,  à  p ropos  du  second  pac te ,qu ' i l  au ra i t  pa ru  i nadmiss ib le

aux  Saxons  qu 'un  vo i s i n  pu i sse  en  condamner  un  au t re  à  mor t  ou  l u i  i n -

f l i ge r  des  pe ines  co rpo re l l es  e t  qù ' i l  ne  va la i t  pas  l a  pe ine  de  con -

c lure une paix pour  perdre v ie,  honneur et  b ien par  1a sentence d 'un

juge  (508 ) .  La  conséquence  es t  l e  re fus  de  tou t  appa re i l  j ud i c i a i r e  i n -

dépendant .  Le iuge n 'est  pas un magist rat  nonmé par  l 'autor i té '  mais un

horrne é lu par  ses pai rs  et  ass is té par  des échevins qui  font  à la  fo is

fonc t i on  de  j u rés  e t  de  témo ins .  Comme ju rés ,  i l s  cons ta ten t  l e  dé l i t

e t  corme témoins,  i ls  vér i f ient  que la procédure soi t  b ien respectée et

que les amendes soient  b ien appl iquées.  Le jugement  par  pai rs  est  un

pr inc ipe fondamental  du dro i t  c iv i l  chez Môser et  chez Montesquieu.  Chez

le premier ,  les propr iéta i res ne peuvent  êt re jugés que par  des propr ié-

t a i res  pu i sq r j eux  seu l s  conna i ssen t  l es  c l auses  du  con t ra t  qu ' i l s  on t

conc lu  en t re  eux  e t  qu ' i l  se ra i t  i n rpensab le  qu 'un  homme l i b re  se  soumet -

te  à  l a  sen tence  d 'un  ho rme  qu i  ne  I ' es t  pas  (509 ) .  Mon tesqu ieu  songe

mo ins  à  l a  p rem iè re  ra i son ,  ma is  i l  sou l i gne  d 'au tan t  p lus  1a  seconde

dans  l e  chap i t r e  su r  l a  cons t i t u t i on  ang la i se  :

.  " I ' l  f i iu t  même que les iuges soient  de la  condi t ion de

l ' a c c u s é ,  o u  s e s  p a i r s ,  p o u r  q u ' i l  n e  p u i s s e  p a s  s e

met t re  dans  I ' esp r i t  qu ' i l  so i t  t ombé  en t re  I es  ma ins

de  gens  po r tés  à  l u i  f a i r e  v i o l ence "  (510 ) .

I 1  f au t  ensu i t e .que  l e  pouvo i r  du  j uge  so i t  r es t re in t .  0n  se  souv ien t

que  Môse r  ne  l u i ' l a i sse  aucune  i n i t i a t i ve  e t ' l im i t e  son  rô le  à  f o rmu le r

ou rappeler ]e dro i t  qu 'ont  f ixé dans leur  pacte les membres égaux de

( 5 0 8 )  o c  1 ,  H K A  x l I ,  1 ,  p . 7 0 .

(509)  Môser résume le pr inc ipe du dro i t  pour  tout  homme d 'êt re jugé par
ses pai rs  en une formule ' imagée et  suggest ' ive :  "La sagesse du chat
ne peut  janais prononcer une sentence valable contre les sour is  ;
ma is  l es  sou r i s  do i ven t  ê t re  i ugées  pa r  1es  sou r i s  e t  I es  cha ts  pa r
l es  cha ts "  .  ( pp l t  t ,  51 ,  HKA IV ,  p .  251  ) .

(510)  Espni t  d .es Lois,  p.  399.
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l a  co rnmunau té .  I l  es t  l e  s imp le  exécu teu r  de  l a  vo lon té  géné ra le .0n
re t rouve  l a  même mé f i ance  à  l ' éga rd  de  l ' a rb i t r a i r e  des  j uges  chez
Mon tesqu ieu .  S ' i l s  on t  t r op  d ' i n i t i a t i ve  ou  s i  l eu r  pouvo . i r  n ,es t  pas
sépa ré  du  pouvo ' i r  l ég i s l a t ' i f ,  " ( i l s )  peuven t  dé t ru i re  chaque  c i t oyen
pa r  (1eu rs )  vo lon tés  pa r t i cu l i è res "  (5 , | 1 ) .  La  sépa ra t i on  des  pouvo i r s
est  une des condi t ions pr i -mordia les.de ia  l iber té.  Aux débuts de la
monarchie f rançaise"  lorsque le dro i t  é ta i t  encore calqué sur  celu i  des
Gerna ' i ns ,  on  j ugea i t  se lon  l es  l i eux  pa r  pa i r s  ou  oa r  ba i l l i s .  Dans  l e
p rem ie r  cas ,  l es  pa i r s  j ugea ien t  se lon  1 ' usage  de  l eu r  j u r . i d i c t i on ,  dans
le  second  " c ' é to ien t  des  p rud 'ho rnes  ou  v ie i l l a rds  qu i  i nd . i quo ien t  au
ba i l l i  l e  même usage"  (512 ) .  Ce  p rocédé  suppose  que  1e  d ro i t  d i f f è re  se -
l on  l es  j u r i d i c t i ons .  Pou r  Môse r ,  i l  y  a  au tan t  de  d rd i t s  e t  de  cou tumes
qu' i1  y  a de communautés rura les ou de "mannies, , .  Un code généra1 eût
été mal  adapté aux ex igences locales et  aura i t  pu por ter  pré judice à la
l i be r té .  L ' au teu r  a l l emand  es t  t ou t  auss i  hos t i l e  aux  codes  un i f o rmes
que  I ' au teu r  f r ança i s  (513 ) .  I l  ne  su f f i t  pas  que  ' l es  

codes  so ien t  adap -
tés  aux  l i eux ,  ma is  i l  f au t  enco re  qu ' i l s  f i xen t  pou r  chaque  dé l i t ,  pou r
chaque  b lessu re ,  l es  amendes  avec  l a  p lus  g rande  p réc i s i on  a f i n  d ' év i t e r
que  l es  p la ignan ts  ne  su réva luen t  l es  i ndemn i tés  qu , i l s  r éc lamenr  e r ,
su r tou t ,  a f i n  que  r i en  ne  so i t  I a i ssé  à  l a  l i b re  app réc ia t . i on ,  c ,es t -à -
d i re à I 'arb i t ra i re du juge.  Les amendes doivent  êt re prévues jusque
dans le moindre déta i l  par  les membres de la  comnunauté.  Montesquieu in-
s is te autant  sur  ce point  que Môser.

"S i  l es  t r i bunaux  ne  do i ven t  pas  ê t re  f i xes ,  éc r i t - i l
dans  Je  chap i t r e  su r  

' l a  
cons t i t u t i on  ang la i se ,  1es  j u -

gemen ts  do i ven t  l ' ê t re  à  un  te l  po in t ,  qu ' i l s  ne  so ien t
j a n a i s  q u ' u n  t e x t e  p r é c i s  d e  l o i .  S ' i l s  é t o i e n t  u n e

( 5 1 1 )  I b i d . ,  p . 3 9 8 .

(512 )  rb id . ,  p .  859 .

(513)  0n se souvient  que Môser a rédigé pour les Fantaïs ies ?2t" ic i . : i : tes
un ar t ic le  in t i tu lé :  La tenda,nee act teLLe à ia i rc  ies i -c le e= : :s
ordonnanees génértLes est dangereuse cour 7-a 

-7.ibev.té 
tt,-b,ic;,r-e (p7'.-

I I  , 2 ,  p .  ?2  sq . )  e t  que  l t l on tàsqu ieu  t ra i t e  dans  Ie  mème esp r i t
Ces idées d 'uni forn i té dans l 'gsonzt  ies Lois ,  L XXX, 18,  p.  882.
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op in ion  pa r t i cu l  i è re  du  i uge ,  on  v i v ro i t  dans  l a  so -

c iété sans savoi r  préc isément  les engagements que

1 ' o n  y  c o n t r a c t e "  ( 5 1 4 ) .

Dans l 'évolut ion des amendes,  i l  est  b i r jn  près de re ieter ,  comne Môser,

toute considérat ion morale :

"C 'es t  l e  t r i omphe  de  l a  I i be r té ,  l o r sque  l es  I o i s  c r i -

m ine l l es  t i r en t  chaque  pe ine  de  l a  na tu re  pa r t i cu l i è re

ou  c r ime .  Tou t  l ' a rb i t r a i r e  cesse  ;  l a  pe ine  ne  des -

cend  po in t  du  cap r i ce  du  l ég i s ' l a teu r ,  ma is  de  l a  na tu -

re  de  Ia  chose  ;  e t  ce  n ' es t  po in t  I ' homme qu i  f a i t

v i o l ence  à  I ' honn re "  (5 , l 5 ) .

Môser s ' inspi re probablement  de ce passage lorsqu' i l  a f f i rme que chez
' les 

Saxons chaque b iessure éta i t  évaluée selon sa gravi té,  toutes les

par t ies du corps comptées avec le  p lus grand soin et  chacune d 'entre

e l I es  asso r t i es  d ' une  taxe  p réc i se .  "Le  i uge ,  a iou te - t - i l ,  n ' ava i t  même

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

f a l l a i t  déc ide r  pou r  1 ' o r t e i l  gauche . . .  Pa r  
' l eu r  pass ion  obs t i née  de  l a

' l iber té,  ( tes Saxons)  re jeta ient  toutes considérat ions morales,  parce

que  l ' imag ina t i on  e t  l ' humeur  y  au ra ien t  eu  une  t rop  g rande  pa r t "  ( 516 ) .

I l  s 'en t ient  donc également  aux pe ' ines qui  "descendent  de la  nature de

la  chose" .  Dans  l e  même passage ,  i l  
' l oue  

éga lemen t  l es  anc iens  d ' avo i r

re fusé  l es  codes  éc r i t s  qu i  son t  l e  f a i t  d ' au to r i t és  dés i reuses  d 'éb ran -

l e r  l a  pu i ssance  l ég i s l a t i ve  du  peup le .  Sa  mé f i ance  à  l ' éga rd  des  l o i s

(514)  Espr i t  des Lois,  p.  399.  I l  est  in téressant  de noter  que Montesquieu
fa i t  a l l us ion  dans  ce  passage  au  con t ra t  soc ia l .

(515)  Ib id. ,  p .  433.

( 5 1 6 )  0 c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p . 7 7 .
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éc r i t es  es t  cons tan te  e t  e l l e  es t  I ' un  des  " l e i tmo t i ve "  des  a r t ' i c l es
des Fantaisies Patniotiques oit sont abordés les probièmes du droit
( 517 ) .  Mon tesqu ieu  i ns i s te  mo ins ' su r  ce  po in t ,  ma is  i l  r emarque ,  avec
une  nuance  d 'admi ra t i on  qu 'au t re fo i s  l a  p rocédu re  ex igea i t  de  1a  pa r t

de ceux qui  jugeaient  peu de compétence et  qu" 'on décidoi t  les af fa i res
dans  chaque  l i eu , , e t  su i van t  que lques  cou tumes  s imp les ,  qu i  se  recevo ien t
de  l a  t r ad i t i on "  (5 , | 8 ) .  Ce t te  remarque  imp l i que  que  l e  d ro i t  cou tum ie r
n 'é ta i t  pas  ëc r i t  e t  que  c ' é ta i t  b i en  m ieux  a ins i .  L ' absence  de  l o i s

écr i tes est  d 'a i l leurs conf i rmée par  ce que Montesquieu appel le  1a "pro-
cédure par  recot{ r r .  L ' ignorance de l 'écr i ture in terd isai t  les procédures

sec rè tes  e t  ex igea i t  que  1es  p rocès  so ien t  pub l i cs .  Ca r  " l ' usage  de  1 'é -

c r i t u re  a r rê te  l es  i dées ,  e t  peu t  f a i r e  é tab l i r ] e  sec re t  ;  ma is  quand

on  n 'a  po in t  ce t  usage ,  i l  n ' y  a  que  l a  pub l i c i t é  de  l a  p rocédu re  qu i
pu i sse  f i xe r  ces  mêmes  i dées .  E t  comme i1  ne  pouvo i t  y  avo i r  de  I ' i nce r -
t i tude sur  ce qui  avai t  é té jugé par  hormes,  ou p la idé devant  hommes,  on
pouvo i t  en  rappe le r ' l a  mémo i re  t ou tes  l es  f o i s  qu 'on  teno i t  l a  cou r ,  pa r

ce qui  s 'appelo i t  la  procédure pan *ecord "  (5191.  En note Montesquieu
p r é c i s e :

"0n  p rouvo i t  pa r  t émo ins  ce  qu i  s ' é to i t  dé jà  passé ,

d i t ,  ou  o rdonné  en  j us t i ce "  (520 ) .

Môser résume ia procédure "par record" en une formule :

"Les archives des lois étaient dans la mémoire des hom-
mes"  (521  )

Cet te procédure "par  record 'n est  encore une garant ie pour  la  l iber té
dans  l a  mesu re  où  e l l ed i spense le  j uge  de  consu ' l t e r  l es  l i v res  de  code

(517) Cf. en part icul ier, PPh I,  51 : ueber âie Ant unC i leise, :n-e ,r,ere
Vonfahren die Prozesse abgekr,irzt haben (HKA IV, p. 245 sq.)

(518)  Espnt  des  Lo is ,  p .  859.

( 5 1 9 )  I b i d . ,  p .  8 4 5 .

(520) rbid.

( 5 2 1 )  o G  t ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  7 8 .
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ou des jur . is tes ét rangers à la  comnunauté.  c 'est  en ce sens que les

échev. ins rempl issent  leur  rô le de tÉro ins. :  leur  témoignage ne por te pas

su r ]es  f a i t s  i nc r im inés  ma is  su r  l es  i ugemen ts  passés  qu ' i 1  f au t  r ap -

pe le r  ou  su r ' l a  Sen tence  p réSen te  qu ' i 1S  ga rden t  danS  l eu r  mémo i re  pou r

empêcher que les par t ies ne puissent  contester  le  jugement  ou se préva-

lo i r  de quelque prescr iPt ion.

U n s y s t è m e j u d i c i a . i r e q u i n e p r é v o i t q u e d e s p e i n e s p é c u n i a i r e s

ignore toute fonne d 'accusat ion publ ique.  Montesquieu expl  ique t rès c la i -

rement  I 'absence de par t ie  publ ique chez les Germains :

"Con lne ,  pa r  l es  l o i s  sa l  i ques  e t  r i pua i res ,  pa r  1es  au -

t res lo is  des peuples barbares 1es peines des cr imes

é to ien t  pécun ia i res ,  i 1  n ' y  avo i t  po in t  pou r  l o r s ,  com-

me auiourd 'hui  parmi  nous,  de par t ie  publ ique qui  fu t

chargée de la poursui te des cr imes'  En ef fet '  tout  se ré-

duisoi t  en réparat ion des donrmages ;  toute poursui te

é to i t ,  en  que lque  façon ,  c i v i l e ,  e t  chaque  pa r t i cu l i e r

p o u v o i t  l e  f a i r e "  ( 5 2 2 ) .

Môse r  con f i rme  ce  po in t  lO rsqu ' i l  éc r i t  qu 'on  ne  conna i ssa i t  paS  de  c r i -

mes  oub l i cs  chez  l es  Saxons  e t  enco re  mo ins  d ' accusa teu r  pub l i c  (523 ) .

A  ses  yeux ,ce t te  pa r t i cu la r i t é  es t  une  p reuve  supp lémen ta i re  de  I ' esp r i t

de l iber té qu. i  inspi re toute la  procédure iudic ia i re saxonne.  Tant  que

tou te  a f f a i r e  res te  dé l i t  p r i vé ,  i l  n ' es t  pas  beso in  de  fa i re  appe l  à

une autor i té  publ ique indépendante qui  se charge de I ' inst ruct ion et  sou-

rnet  I ' inculpé à une enquête qui  sera i t  pré judic iable à son honneur et  à

sa l iber té.  Dans un Etat  moderne qui  a at te int  la  per fect ion de 1a puis-

sance et  qui  la isse peu de marge à la  l iber té des par t icu l iers '  tout  est

cons . i dé ré  conme v io la t i on  de  1a  pa i x  pub l i que  e t  comme "de l i c tu rn  pub l i -

cum' ,  et  f ina lement  comme ' ,cr imen laesae majestat . is"  (524) .  laa is  I 'absence

(522) Esprit des Lois, P. 847 sq.

(523 )  oc  1 ,  HKA X l I ,  1 ,  p .  84 .

(524 )  I b i d . ,  p .85 ,  no te  d .  Môse r  rep rend . l a  d i s t i nc t i on  en t re  "p rocès' - ' O l a c c u s à t i o n i  
e t  " p r o c è s  d ' i n q u i s i t i o n "  e n  P P r z  I I I , 2 3 ,  H K A  V I '

p . 7 6  s q . ,  i l  y  s o i . r l i g n e  q u e ' l  ' a b s e n c e  d e  m i n i s t è r e  p u b l i c  e s t  u n
pr inc ' ipe que les Angla is  ont  repr is  aux anciens Saxons'
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de  pa r t ' i e ,pub l i que  ob l i ge  l a  pa r t i e  l ésée  à  dépose r  p la in te  e t  à  accep -
ter  le  combat  jud ic ia i re.  Le procès germanique te l  que le concorvent
l ' ' lontesquieu et  Môser ne connai t ,  en ef fet  que les "preuves négat ives, ' .
co rme  i l  n ' y  a  pas  de  m in i s tè re  pub l i c  qu i  pu i sse  p rocéde r  à  l , i ns t ruc -
t i on  e t  é tab l i r  l a  réa l i t é  des  fa i t s ,  i l  ne  res te  que  deux  so lu t i ons  :
ou b ien la  par t ie  accusée reconnaî t  ses tor ts  et  e l le  paie I 'amende f ixée
ou b ien e l le  dénie par  ser î rent  I 'accusat ion.  connne le sens de I ,honneur
ne pennet  pas aux 'Gennains de douter  de 1a parole d 'un homme, i l  ne res-
te p lus qu 'à recour i r  à  la  preuve de Dieu ou au combat  jud. ic ia. i re pour
régler  le  conf l i t .  La dénégat ion sous serment  est  cet te preuve négat ive
qu i  d i spense  de  tou te  i ns t ruc t ' i on  j ud i c i a i r e  e t  qu i  ne  l a . i sse  d ,au t re
ressource '  dès lors que l 'on admet que les deux par t ies sont  de bonne
fo i ,  que le recours au hasard ou aux armes.  Montesquieu consacre p lu-
s ieurs chapi t res au combat  jud ic ia i re et  aux preuves de Oieu dans le
l ivre v ingt-hui t  de \ 'Espr ' i t  des Lois.  son intent ion est  de montrer  que
ces coutumes,  qui  para issent  barbares aux espr . i ts  rnodernes et  qui  sont
object ivernent  déra isonnables,  s ,expl iquent  et  se just i f ient  par  ' les

moeurs et  les manières de penser de 1 'époque où e l les éta. ient  Drat iouées.
Pour étayer  son expl icat ion,  i l  remonte aux inst i tu t ions germaniques et
i nd ique  exp ressémen t  pa rm i  l es  l o i s  qu ' i l  c i t e  ce l l es  des  saxons .  I l  y
découvre que " la  lo i  du combat  éta i t  une sui te nature l le  et  le  remède
de  l a  l o i  qu i  é tab l i ssa i t  1es  p reuves  néga t i ves ' ,  ( 525 ) .  Lo rsque  l e  p la i_
gnant  voyai t ,  en ef fet ,  que sa p la inte a l la i t  ê t re in jsuternent  é ludée
par un serment ,  i l  ne lu i  resta i t  qu,à fa i re appel  au combat ,  sur tout
s ' i l  é ta i tguerr ier ,  pourdemander ra ison du tor t  gu 'on lu i  fa isa. i t .  ces
règ les  son t  " t i r ées  de  l a  na tu re  de  l a  chose , ' ( 526 )  :

" I l  f a l  l o i t ,  se lon  l e  l angage  des  l o i s  des  ba rba res ,
ôter  le  serment  des mains d,un homne qui  en voulo i t
a b u s e r "  ( 5 2 7 ) .

(525) Esprt-t des Lois, p. 809.
l . ^ . \  - r  .  .

\ J 1 O  )  t D L d .

(527) rbid.
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Coutumes barbares cer tes I  Montesquieu reconnal^ t  que 1 'on pourra êt re

étonné que "nos pères f issent  dépendre l 'honneur,  la  for tune et  la  v ie

des c i toyens,  de choses qui  éto ient  moins du ressor t  de 1a ra ison que

du hasard ;  qu ' i ls  employassent  sans cesse des preuves qui  ne prouvoient

po in t ,  e t  qu i  n ' é to ien t  l i ées  n i  avec  f  i nnocence ,  n i  avec  l e  c r ime"  (528 )

11 expl ' ique la  coutume du combat  conne Môser expl ique le "Faustrecht"  :

pour des hormes conrne les Germains qui vivaient dans une indépendance

extrême et  qui  avaient  l 'habi tude de se fa i re just ' ice eux-mêmes en se

fa isant  1a ! ;uerre,  sans jarnais recour i r  à  un t r ibunal ,  la  seule manière

de  l im i t e r  l es  e f f e t s  désas t reux  des  con f l i t s  de  c lans  cons i s ta i t  à  me t -

t re les guerres sous règie.  E ' l Ies se fa isa ient  donc selon des règles pré-

c i ses  e t  sous  l es  yeux  d 'un  mag is t ra t .  Dans  un  sys tème  i ud i c i a i r e  qu i  ne

connaî t  que les preuves négat ives et  qui  ignore tout  dro i t  obiect i f ,  1a

jus t i ce  se  rédu i t  à  1a  p rocédu re .  Le  comba t  t i en t  l i eu  de  p rocès  e t  l ' es -

sen t i e l  es t  qu ' i l  se  f asse  se lon  l es  règ les .  Son  i ssue  déc ide  de  l a  j us -

tesse de la  cause :  les Germains considéra ient  en ef fet ,  "1 'événement

du  comba t  pou r  un  a r rê t  de  l a  P rov idence ,  t ou iou rs  a t t en t i ve  à  pun i r ' l e .

c r im ine l  ou  l ' usu rpa teu r "  (529 ) . Î e l l e  é ta i t  l a  man iè re  de  pense r  de  "nos

Dères " .  Auss i  ces  l o i s  é ta ien t -e l l es  en  un  te l  acco rd  avec  1es  moeurs ,

que  " ces  l o i s  p rodu i s i r en t  mo ins  d ' i n j us t ' i ces  qu 'e11es  ne  fu ren t  i n j us -

tes "  (530 ) .  Môse r  s ' a t t a rde  mo ins  l onguemen t  su r  l e  comba t  i ud i c i a i r e  e t

les preuves de Dieu dans l 'H is to i re d '1snabnuck que Montesquieu dans

1 'Esp? i t  des  Lo i s .  Ma is  ce  qu ' i l  en  d i t  r évè le  qu ' i 1  exp l i que  e t  i us t i -
f ie  ces procédés come l 'auteur  f rançais :

"Dans les af fa ' i res,  écr i t - i l  qu i  ne pouvaient  pas êt re

é luc idées  ou  déc idées  oa r  l ' assemb lée  o rd ina i re  ou  ex -

t rao rd ina i re  n i  pa r  l es  échev ins ,  i l s  ( l es  anc iens )

avaient  recours à la  preuve de Dieu ou au jugement  de

D ieu  (  . . .  ) .  Leu r  sens  de  l a  I  i be r té  se  man i fes ta i t  éga -

( 5 ? 8 )  r b i d . ,  p .  8 1 1 .

(529 )  I b i d . ,  p .  811  sq .

(530 )  rb id . ,  p .  813 .
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l emen t  en  cec i  qu ' i l s  p ré fé ra ien t  t r anche r  
' l es  

a f -
f a i r es  dou teuses  pa r ' l e  so r t ,  pa r ' l es  henn i ssemen ts
d 'un  cheva l  e t  l es  c r i s  des  o i seaux  p lu tô t  que  de
s ' e n  r e m e t t r e  à  l a  p u i s s a n c e  e t  à  l , a r b i t r a i r e , '  ( 5 3 1  ) .

Pu i s  i l  pa r l e  dans  l e  même con tex te  de  I ' absence  de  pa r t i e  pub l . i que  e t
de  I ' ob l i ga t i on  pou r  l a  pa r t i e  l ésée ,  de  dépose r  p la in te  e t  d ' accep re r
' I  
e  combat ,  ce qui  prouve b ien qu, i l  ' l  

ie  également  1e pr inc. i  pe du juge-
ment  de Dieu et  ce lu i  de 1a preuve négat ive.

Il sera beaucoup plus explicite dans les Fantaisies patriocia",es,

en  pa r t i cu l i e r  dans  son  a r t i c l e  su r  l e  "Faus t rech t ' ,  qu , i l  i n t i t u l e  d ,une
man iè re  t r ès  sugges t i ve  "Du  g rand  s t y l e  de  I ' a r t  chez  l es  A l l emands , ' ( 532 ) .
11  y  f e ra  1 ' apo log ie  du  cou rage ,  du  sens  de  l ' honneu r  e t  de  l a  l i be r té  des
anc iens  A l l enands  qu i  n ' hés i t a i en t  pas  à  recou r i r  aux  a rmes  pou r  se  f a i re
just ice eux-nÉmes.  I ' l  est  nature l ,  d i ra- t - i l ,  que l 'homme se serve de sa
fo rce  pou r  se  venge r  de  l ' adve rsa i re  qu i  l ' a  o f f ensé .  Les  anc iens  ava ien t
l a  sagesse  de  ne  pas  rép r imer  ce  "d ro i t  i nné " .  Ma is  i l s  on t  su  f a i r e  p reu -
ve  de  sagesse  en  l im i t an t  l es  e f f e t s  ma lheu reux  du  d ro i t  i na l i énab le  de
se  fa i re  l a  gue r re .  I l s  on t  a ins i  i nven té  l e  "Faus t rech t "  qu i  soumet -
ta i t  le  combat  à des règles t rès st r ic tes.  Conme chez l r {ontesquieu le
procès se rédui t  à  une procédure et  l , issue du combat  est  in terorétée
comme un jugement  de Dieu (533) .  Ains i  I 'un des textes les p lus fameux
de  Môse r ,  ce lu i  qu i  a  l e  p lus  sédu i t  l es  j eunes  gén ies  pa r  ses  accen ts
patr io t iques et  son exal tat ion de la  force et  qui  est  à la  source ou
Gôtz oon turltbhingen de Goethe est-i l directement inspiré de I '9sr:z' l i

des Lois I  11 y a pour tant  une d i f férence considérabie entre Môser et

I

/

( 5 3 1 )  o G  1 ,  H K A  x I I ,  l ,  p .  8 4 .

(53?) PPh I, 54 : Der hohe StiL der lhtnst unte? èen Detttsci,ez (HKA IV,
p .  263  sq .  )  .

( 533 )  I b i d " "  p .  ?66 .  l 4ôse r  p réc i seque ' , 1e  "Faus t rech t "  é ta i t  I e  d ro i t  de
mener des guerres pr ivées sous les yeux du juge chargé de vei l ler
à  1a  pa i x  dans  l e  t e r r i t o i r e , , .  0n  a  vu  que  chèz  Mon tésqu ieu  l e  com-
ba t  j ud i c i a i r e  se  f a i sa i t  sous  1es  yeux  du  mag is t ra t .  dans  un  a r t i -
cle au t ' i tre suggestif (gi, DenknaL der 4e,ttsiien !teiie:=s1,-)zba
P P h  l V , 4 1 ,  H K A  V I I ,  p .  1 3 3  s q . ) ,  M ô s e r  l o u e  I ' e m p e r e u r  0 t t o n  l e
9 fg !O .O 'avo i r . p roposé  l e  comba t  j ud i c i a i r e  pou r  résoud re  un  con f l i t
d ' hé r i t age  qu i  opposa i t  deux  famr ' l l es  a r . i s toc ra t i ques .
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Montesqu ieu :  a lo rs  que  l e  second ,  ma lg ré  t ou te  l ' adm i ra t i on  que  l u i

inspi rent  "nos pères,  les Germa' ins" ,  reste un homne des Lumières en re-

conna. issant  que les coutumes judic ia i res des anciens éta ient  obiect i -

vement  déra isonnables,  le  premier  a tendance à est imer que ces prat i -

ques mér i tent  encore quelque considérat ion de son temps.  I l  est ,  cer-

tes,  suf f isanment  réal is te et  suf f isamment honme des Lumières,  lu i  aus-

s i ,  pour  adrnet t re qu 'on ne peut  p ' lus recour i r  de son temps au combat

j ud i c i a i r e  ou  aux  p reuves  pa r  l e  f eu  e t  pa r  1 ' eau  bou i l l an te .  l 4a i s  i l

n 'hési te pas à af f i rmer que tout  homne qui  s 'est ime lésé dans son bon

droi t  oeut  encore fa i re appel  de la  décis ion du iuge en recourant  aux

a rmes  (534 ) .  Comb le  d ' i r on ie  :  pou r  appuye r  ce t t e  concep t i on  s i  peu

ph i l osoph . i que ,  i l  p rend  à  t émo in  l e  mo ins  be l l i queux  des  ph i l osophes ,

Jean-Jacques Rousseau,qui  af f i rme ef fect ivement  dans une note d ' ! - i i -e

qu , i l  es t  des  cas  où  un  homre  a  l e  d ro i t  de  répa re r  l u i -même l ' o f f ense

qu ' i l  a  sub ie  !  ( 535 ) .  A i l ' l  eu rs ,  i l  r a i sonne  su r  l e  due l  co rnme  i ' l  r a i -

sonne sur  le  "Faustrec6l"  (536) .  I l  approuve cet te prat ique comme un

(534 )  HKA IV ,  p .  268  (dans  1 'a r t i c l e  su r  l e  "Faus t rech t " ) .  l ' 1a i s  Môse r
a jou te  auss i t ô t ,  avec  une  po in te  d ' humour ,  que  l ' exe rc i ce  de  ce
d ro i t  es t  devenu  d i f f i c i l e ,  ma in tenan t  que  1e  p lus  f o r t  es t  t ou -
jours du côté du juge.

(535 )  f bnd . ,  p .265 .  Au  L i v re  I \  d 'Em i l e ,  Rousseau  consac re  e f f ec t i vemen t
une  1ônôue  no te  à  ce  p rob lème .  I l  éc r i t  en  pa r t i cu l i e r - :  "Un  sou f -
f ' le t  ou-un dément i  receu et  enduré ont  des ef fets  c iv i ls  que nul le
sagesse ne peut  prévenir  et  dont  nul  t r ibunal  ne peut  venger 1 'of -
f ensé .  L ' i nsu f f i sance  des  l o i x  l u i  r end  donc  en  ce la  son  i ndépen -
dance ;  ' i l  est  a lors seul  magist rat ,  seul  juge entre l 'o f fenseur
e t  I u i .  11  es t  seu l  i n te rp rè te  e t  m in i s t re  de  1a  l o i  na tu re l l e ,  i I
se  do i t  j us t i ce  e t  peu t  seu l  se  l a  rend re ,  e t  i l  n ' y .a  su r  t e r re
nul  qouvèrnenent  assés insensé pour le  puni r  de se I 'ê t re fa i te  en
o a r e i l  c a s " .  ( é d . 1 a  P l é i a d e ,  t .  I V ,  p .  5 4 5 ) . 0 n  v o i t  à  c e t  e x e m -
p le  que  t ' l ôse r  a  l u  a t t en t i venen t  En i l e  e t  que  s ' i I  ne . s ' i nsp i ra i t
bas  t ou jou rs  de  l ' essen t i e ' l ,  i 1  sava i t  t r ouve r  

' l a  ma t i è re  qu i  l u i
convenai t  dans les notes.

(536) pph IV, 35 : ALeo soLLte nan den Zueikæ.tpfen nur eine bessere !ci-
geben (HKA VI I ,  p .  115 sq.) .  La formu' la t ion du t ' i t re  prouve déjà
ôue Môser ne considère pas le  duel  corrne une prat ique révolue.
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moindre mal  qui  permet de régler  par  une procédure formel le et  so len-
nel le  ce besoin impérat i f  qu 'éprouve tout  homne de réparer  son honneur.
c ' es t  que  I ' honneu r  res te  pou r  Môse r ,  au jou rd 'hu i  comne  au t re fo i s ,  su r -
tout  chez 1es peuples gerrnan' iques,  une passion qui  est  b ien p lus for te
que ce besoin de se d is t inguer des autres dont  F lontesquieu fa i t  le  res-
sort du gouvernernent rnonarchique.

Mais I 'auteur de 1'Eistoire d'1snabmtcl< et des Fantaisies ?e*i:-
t iqr ' res a une autre ra ison encore d 'accorder  quelque crédi t  à  des prat i -
ques judic ia i res qui  font  p lus de p lace au sor t  ou au hasard des annes
qu 'à  I ' app réc ia t i on  ob jec t ' i ve  d ' un  dé l i t  dûmen t  cons ta té  :  i l  es t  con -
va incu  que  1 'ob jec t i v i t é  es t  imposs ib le  pa rce  que  l a  ra i son  huma ine  n ,es t
pas  en  mesu re  d ' accéde r  à  l a  conna i ssance  de  ce  qu ' i l  appe l l e  l e  d ro i t
" r é e 1 " ,  c ' e s t - à - d i r e  u n  d r o i t  q u i  e s t  1 ' e x p r e s s i o n  d e  l a  j u s t i c e  p a r f a i -
t e .  son  scep t i c i sme  I ' amène  à  d i s t i ngue r  l e  d ro i t  " f o rme l "  du  d ro i t
" réel"  et  à accorder  sa préférence au premier  (5:Zy.  11 en est  du c l ro i t
" r ée l " ,  qu i  n ' es t  au t re  chose  que  1e  d ro i t  na tu re l ,  comme de  1a  re l . i g i on
n a t u r e l l e :  d è s  l o r s  q u ' o n  l a i s s e  à  I ' h o n m e  l a  l i b e r t é  d e  f i x e r  l a  v é r . i -
t é  se lon  sa  ra i son ,  i l  y  au ra  au tan t  de  vé r i t és  qu , i l  y  au ra  d ' homnes
qui  prétendent  ra isonner.  La vér i té  qui  se donne pour object ive ne sera
en  fa i t ,  qu 'une  vé r ' i t é  sub jec t i ve .  De  l a  sub jec t i v i t é  à  l , a rb i t r a i r e ,
' i 1  n ' y  a  qu 'un  pas  que  ce r ta ins ,  su r tou t  s ' i l s  dé t i ennen t  que lque  pou_
vo i r ,  n ' hés i t e ron t  pas  à  f r anch i r .  Môse r  ne  con tes te  pas  p rus  qu , i 1  y
a i t  un  d ro i t  " r ée l ' ,  qu , i I  ne  con tes te  qu , i l  y  a i t  une  re l i g i on
nature l le .  Mais,  cof ime ce dro i t  échappe à notre entendement,  ceux qul
prétendent s'y conformer dans leurs jugements se trompent eux-mêmes en
t rompan t  l es  au t res .  Le  seu i  moyen  d 'év i t e r  ' l , ana rch . i e  

ou  I ' a rb i t r a i r e
consistera donc à recour i r  au.  dro i t  " fornel ' ,  qu i  déclare qu,est  vra. i  ou
juste ce qui  a été déclaré conme te l  par  un acte jur id ique solennel .  I . l
devient alors superf' lu de-se demander s' i la sentence est conforme à
l a  j u s t i c e  a b s o l u e  :  l ' e s s e n t i e l  e s t  q u ' e l l e  a i t  é t é  é t a b l i e  s e l o n  l e s

(537) ut iser  développe cet te concept ion des deux dro. i ts  en pph IV,  30 :Von -den,u.i-cht.igen Untetscheide des rnirkLichen uni jitnLiehen
Rech ts  (HKA v I I ,  p .  9g  so . ) .
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f o rmes  o resc l i t es .  C 'es t  a i nS i  que  fa i sa ien t  l es  anc iens  A l l emands  chez

lesquels le  procès éta i t  tout  ent ier  dans la  procédure et  qui  échap-

paient  de la  sor te aux inconvénients d 'un dro i t  prétendument " rée1",

mais en réal i té  t rop souvent  arb i t ra i re.  Chez eux le  dro i t  " formel"

ga ran t i ssa i t  l a  l i be r té  e t  M t i se r  es t  conva incu  qu ' i 1  l e  ga ran t i t  enco -

re  de  son  temps .  I l  es t  une  ques t i on  qu ' i l  n ' abo rde  pas ,  ma is  qu i  n ' a

pas dt  lu i  échapper :  ce dro i t  formel  ne rev ient- i1  pas,  conne tout

d ro i t  pos i t i f  qu i  s ' adap te  à  l a  "na tu re  des  choses "  e t  qu i  f a i t  peu  de

cas  de  l a  j us t . i ce  no rma t i ve ,  à  conso l i de r  l es  s i t ua t i ons  acqu i ses '  pa r

exemp le ,  au t re fo i s ,  
' l es  p r i v i l èges  des  p rop r i é ta i res  ru raux  e t ,  à  l ' é -

ooque moderne,  ceux de noblesse ? Montesquieu est ,  sans doute,  moins
, ' f o r m a l i s t e , , e t  p l u s  i d é a l i s t e  q u e  s o n  d i s c i p l e  a l I e m a n d .  I l  t i e n t  à

af f i rmer,  dans I 'Espr l t  des Lois,  un cer ta in nombre de valeurs univer-

se l l es  qu i  t r ouven t  l eu r  exp ress ion  dans  l e  d ro i t  na tu re l  e t  i l  con f i e

au  l ég j s l a teu r  i e  so in  de  co r r i ge r  au  beso in  I es  e f f e t s  pe rn i c i eux  du

détermin. isme phys. ique ou socia l  (538) .  Mais,  d 'un autre côté,  i l  tend

au  pos i t i v i sme  en  fa i san t  des  l o i s  l e  résu l t a t  de  rappo r t s  d i ve rs  qu i

son t  dans ' , l a  na tu re  des  choses "  e t  qu i  échappen t  au  con t rô le  du  1ég i s -

la teur .  Des leçons de son maî t re.Môser semble avoi r  sur tout  retenu ce

second  aspec t ,  ce  pos i t i v i sme  qu i  exp l i que  sa  p ré fé rence  pou r  l e  d ro i t

f o rme l .

I l  est  b ien d 'autres points de convergence entre f  isct ' " ) t ;es

Lois et  la  prern ière par t ie  de 1 'Histo i ' r 'e  d ' )snabnLe' (  d 'où 1 'on pourra i t

déduire que l ,auteur  du second ouvrage a lu  de t rès près le  premier .

c ,es t  a i ns i  que  I ' on  peu t  se  demander  s i  l ' i dée  du  t ro i s i ème  con t ra t  qu i

fonde 1 'associat ion de caractère défensi f  entre p lus ieurs "mannies"  ne

t . i re  pas son or ig ine du chapi t re premier  du l ivre d ix-neuf  où Montes-

ouieu montre coûment  les républ iques pourvoient  à leur  sécur i té .  La ré-

(538) R. Shackleton (t4ontesauieu, Biographie e?it ';e.ue' c?. ?' ' t. '  p' 193
sq . ) ,  donne  une  l i s t e  des  l o i s  na tu re l l es  que  1 'on  t rouve  dans
\ ;esDr i t  des  Lo i s .  l 4a i s  i l  sou l i gne  que  ce  ne  son t  pas  des  l o i s
na tu re l l es  au  sens  où  l ' en tenden t  Gro t i us ,  Pu fendo r f ,  Bu r l amaqu i
e t  Donna t .  E l l es  son t  p lus  p roches  de  l a  no t i on  sc ' i en t i f i que  d 'une
lo i  de la  nature en tant  que lo i  du mouvement selon Descartes et
selon Montesquieu lu i -même. El les n 'ont  donc p lus pour base c les
abs t rac t i ons  ra t i onne l l es  e t  a  p r i o r i  ma is  e l l es  son t  re l  i ées ,  au -
tan t  que  poss ib le ,  aux  sc iences  na tu re l l es .



- | u(.J

publ ique fédérat ive y est  présentée comme une forme de const i tu t ion
"qui  a tous les avantages in tér ieurs du gouvernement  républ ica in et  la
fo rce  ex té r i eu re  de  l a  monarch . i e .  ( 539 ) .  Mon tesqu ieu  I ' appe ' l l e  , ' asso -

c iat ' ion"  et  donne en exemple cel les que formèrent  1es oeuples germanr-
ques pour se défendre contre la  puissance romaine.  Dans 1 'Histc i re
d '?enabntck"  les pet i tes associat ions de propr iéta i res l ibres sont  de
vér i tables républ iques qui  s 'associent  à leur  tour  en une confédérat ion
nat ionale pour  pourvoi r  à leur  sécur i té  extér ieure.  chacune garde son
autonomie et  conserve a ins i  " tous 1es avantages intér ieurs du gouverne-
ment  républ ica in"  :  aucune "mannie"  ne peut  in terveni r  dans les af fa. i -
res in tér ieures d 'une autre.  Le chef  de la  confédérat ion est  un ror
é lu  e t  sans  onc t i on  qu i  n ' a  aucun  pouvo ' i r  dans  l es  a f f a i r es  i n té r . i eu res ,
ma is  qu i  con fè re  à  I 'E ta t  con fédé ré ,  pa r  sa  p résence ,  l a  cohé rence  o 'une
monarchie pour  tout  ce qui  concerne les af fa i res extér ieures.  i r4 i iser  dé-
f in i t  la  Gennanie,  la  grande, ,Heennannie, , ,  comre une sor te de royaume
dont  les membres sont  appelés des "confédérés" ,  des "Bundesgenossen" (540) ,
et  dont  toutes les inst i tu t ' ions sont  déterminées par  1es impérat i fs  de 1a
gue r re .  0n  sa i t  que  l es  saxons  n 'en  fon t  pas  pa r t i e  e t  qu ' i l s  f o rmen t
des associat ions entre eux,  se lon les besoins.  l " ' tontesquieu af f i rme que
c 'es t  l a  f r ayeu r  qu i  a  poussé  l es  ba rba res  à  s ' assoc ie r  pou r  rés i s te r  à
1a puissance romaine parvenue au combie de sa grandeur.  l4ôser  d. i t  de mê-
me qu'après la  défa i te de Varus dans la  forêt  de Teutoburg,  les Bructè-
res,  les Angr ivar iens et  les chérusques vécurent  dans la  cra inte cons-
tante d 'une vengeance romaine et  f i rent  de grandes associat ions pour se
mettre en état de se défendre contre ce danger.

0n ne s 'étonnera pas de voi r  encone les deux auteurs aborder
l ' époque  ca ro l i ng ienne  sous  un  ang le  qu i  e i t  à  peu  p rès  l e  même,  c ,es t -
à -d i re  sous  ce lu i  des  i ns t i t u t i ons  c i v i l es  e t  m i l i t a i r es ,  du  s ta tu t  des
terres,  f ie fs  ou a l leux,  et  du sor t  des anciennes l . iber tés germaniques.
sur  ces d i f férents po ' in ts  on constatera des analogies qui  peuvent  for t
b i en  s ' exp l i que r ,  comme c 'é ta i t  pa r fo i s  l e  cas  pou r  l a  Ce tm.a - l e  de  Tac i t e .

(5397 gsrr i7  des Lois,  p.  369.

( 5 4 0 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  t 7 o .
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par le  recours aux mêmes sources,  à Baluze,  t r  du Chesne,  aux capi tu-
' |  
a i res caro ' l  ing iens.  i ' la is  Ies sources conrnunes n 'expl  iquent  pas tout ,

E ' l l es  ne  su f f i sen t  pas  à  j us t i f i e r  l ' i n té rê t  commun  pou r  ce r ta ins  t hè -

mes  n i  I ' i den t i t é  des  po in t s  de  vue .  0n  sa i t  pa r  exemp le  que  chez  i \ 4ôse r

l 'occupat ion f ranque entraîne d ' importants changements dans la  const i -

tu t ion saxonne pr imi t ive,  mais qu 'après avoi r  accepté de se convert i r

au chr is t ian isme les Saxons ont  recouvré une par t ie  de leur  autonornie

e t  de  l eu rs  l i be r tés .  Mon tesqu ieu  ne  d i t  pas  au t re  chose  l o r squ ' i l  r e -

marque que Char lemagne a af f ranchi  les Saxons parce qu ' i ls  avaient  em-

b rassé  l e  ch r i s t i an i sme  e t  qu 'en  l eu r  acco rdan t  une  cha r te  d ' i ngénu i t é

i l  les a rétabl is  dans leur  première ' l iber té et  exemptés de payer  le

cens  (541 ) .  Ma is  I ' esp r i t  du  t emps  a  f i n i  pa r ' l ' empor te r  su r  l e  respec t

des  cou tumes  i nd ' i gènes .  Pou r  Môse r ,  c ' es t  l ' esp r i t  du  ch r i s t i an i sme  e t
l e  déve loppemen t  du  commerce  avec  son  co ro l l a i r e ,  1 ' appa r i t i on  de  g ran -

des for tunes mobi l ières,  qui  a provoqué 1a d ispar i t ion progressive du

sys tème  des  compos i t i ons  e t  l ' app l i ca t i on  géné ra l i sée  des  pe ines  a f f l i c -

t ives.  Montesquieu rësume cet te évolut ion ou,  p lutôt  la  coexistence des

deux  sys tèmes  j u r i d i ques ,  l o r squ ' i 1  pa r l e  des  conséquences  de  l a  sou -
miss ' ion des Saxons aux Francs :

"0n  vo i t  ( dans  l es  codes  des  Saxons )  1 ' esp r i t  des  l o i s

des  Germa ins  dans  l es  pe ines  pécun ia i res ,  e t  ce lu i  du

va inqueu r  dans  l es  pe ines  a f f l i c t i ves ' '  ( 542 ) .

Le fa i t  que Môser et  Montesquieu indiquent  la  même hiérarchie c iv i -

l e  e t  m i l i t a i r e  chez  l es  Ca ro l i ng iens ,  "m issus " ,  comte  e t  cen ten ie r ,  ne

prête guère à conséquence :  ce sont  là  des not ions qui  éta ient  fami l ières à

tous  l es  h i s to r i ens  du  temos .  Ma ' i s  on  re lève ra  qu ' i l s  a t t r i buen t ' l ' un

e t  l ' au t re  des  pouvo i r s  m i l i t a i r es  e t  j ud i c i a i r es  au  comte  qu i  é ta i t  à

1a  fo i s  j uge  e t  che f  de  gue r re  (543 ) ,  se lon  l e  p r i nc ipe  "que  ceux  qu i

(541)  Espr i t  des Lois,  p.  909.

( 5 4 2 )  I b i C . ,  p . 7 9 2 .

(543 )  oc  1 ,  HKA X I I ,  t ,  p .  252 .
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é t o i e n t  s o u s ' l a  p u i s s a n c e  m i l i t a i r e  d e  q u e l q u ' u n ,  é t o i e n t  a u s s i  s o u s

s a  j u r i d i c t i o n  c i v i l e "  ( 5 4 4 ) .  I l s  d i s t i n g u e n t  t o u s  d e u x  d e s  j u r i d i c -

t i ons  pa r t i cu l i è res  pou r  l e  ' 'm i ssus " ,  1e  comte  e t  l e  cen ten ie r  qu i

réun i ssen t  l eu rs  cou rs  de  j us t i ce  ou  "p lac i t es "  (Môse r  l es  appe l  I e

"Ger ichtstage" ou "Gôdinge")  à date f ixe (5a5) .  Les comtes ont  des pou-

vo i r s  j ud j c i a i r es  p lus  impor tan ts  que  l es  cen ten ie rs  pu i squ ' i l s  peuven t

condanner à mort ,  juger  de la  l iber té etde la  rest i tu t ion des b iens (546) .

Montesqu' ieu voi t  dans ces d i f férentes jur id ic t ions les or ig ines des jus-

t ices seigneur ia les qui  sont  indépendantes du pouvoir  centra l .  Môser

considère également  la  mul t ip l ic i té  des ressor ts  comne un s igne d ' indé-
pendance .  I l  r econna i t  l ' esp r i t  des  anc iennes  l i be r tés  saxonnes  dans  l a
présence des échevins qui  ass is tent  le  comte dans ses t r ibunaux et  qui

l u i  i nd iquen t  l es  cou tumes  l oca les  auxque l l es  i l  do i t  se  con fo r rne r .
Mon tesqu ieu  n ' i gno re  pas  ces  échev ins  e t  i l  sou l i gne  qu 'aucun  mag is t ra t
ne  j ugea i t  seu l ,  usage ,  d i t - i l  " qu i  t i r o i t  son  o r i g i ne  des  fo rê t s  de  l a
German ie "  (547 ) .

Les deux auteurs d is t inguent  t ro is  c lasses pr inc ipales dans
la société caro l ing ienne :  les nobles,  les honrnes l ibres et  les leudes.
Mais les nobles,  qui  ont  perdu leur  indépendance,  sont  eux-mêmes les
' leudes 

du ro i  qui  les condui t  à  1a guerre,  tandis que les honmes l i -
bres,  c 'est -à-d i re les hormes qui  n 'ont  pas de bénéf ices ou de f ie fs
et  qui  ne sont  pas soumis à la  serv i tude de la  g lèbe,  servent  dans la
mi l ice sous le  comte ou,  au n iveau du bourg,  sous les of f ic iers du
comte,  que Montesquieu désigne du nom de "centeniers ' r  e t  Môser celu i  de
"cap i t a i nes "  ou  de  ba i l l i s  nob les ,de  "Ede l vôg te " .  Chez  | ' au teu r  f r an -

ça i s ,  conune  chez  I ' au teu r  a i l emand ,  l ' homne  l i b re  do i t  con t r i bue r  à  l a

(544) Espni t  des Lois,  p.  910.

(545)  0G 1,  p.  283 et  Espni t  des Lois,  p.  835.

(546)  Espr i t  des Lois,  ib id.  MiSser,qui  ins is te davantage sur  les l iber-
t és  que  l es  Saxons  on t  conse rvées  dans  l a  monarch ie  ca ro l i ng ienne ,
es t  mo i .ns  exp l i c ' i t e  su r  l e  d ro i t  qu 'ava i t  l e  comte  d , i n f l i ge r  l a
pe ine  de  mor t .  I l  r ése rve  ce  d ro i t  à  l a ' ,Obe rsa le , , ,  au  f u tu r  t r i -
bunal  de la  Sainte-Vehme, qJe préside le  "missus" .

(547 )  rb id . ,  p .  912 .
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dé fense  pa rce  qu , i l  es t  p rop r i é ta i re .  Mon tesqu ieu  p réc i se  qu ' i 1  do i t

fourn ' i r  un homne pour quatre manoirs ,  c 'est -à-d i re pour  quatre man-

5s5 (548) .  Môser ne donne pas cet te préc is ion dans 
' l ' ln t i "c i ; tcezcx 

, ;é '

néraLe,  mais i l  a f f i rmera p lus tard,  dans cer ta ins développements h is-

toriques des Fantaisies Patriotiq.uea Ou de ses articles contre-révolu-

t i onna i res ,  qu , i l  f a l l a i t  p l us ieu rs  manses  pou r  équ ipe r  un  homme d 'a r -

mes à cheval  (549) .  I ls  constatent  tous deux que les terres l ibres se

tranSfOrrnent peu à peu en fiefs et les honmes IibreS en vassaux. l '4on-

tesouieu donne les ra isons de cet te évolut ion.  Les hommes l ibres t rou-

vant  avantage à êt re vassaux du ro i  ou d 'un grand seigneur]u i  donnent

leurs a l leux,  les reprennent  sous forme de " f ie f  de repr ise"  en désignant

d ,avance  l eu rs  hé r i t i e r s .  I l  p réc i se  que  ce t te  p rocédu re  a  eu  I i eu  su r -

t ou t  dans  l eS  déso rd reS  de  l ' époque  ca ro l i ng ienne '  SouS  l es  successeu rs

de char lemagne,  où tout  le  monde avai t  besoin d 'un protecteur  et  vou-
' l a i t  

f a i r e  co rps  avec  d 'au t res  se igneu rs .  c ' es t  a i ns i  que  s ' es t  f o rmée

la  monarch ie  f éoda te  (550 ) .0n  se  souv ien t  que  i "1ëse r  a  dé ià  ana l ysé  de

la  même facon  l , évo lu t i on  du  s ta tu t  de  l a  p rop r i é té  l i b re  dans  l a  P ré -

face. I l note dans 1'Intto&,etion généraLe que Char'lemagne a permis à

cer ta ins propr iéta i res l ibres de se " reconmander"  à lu i  pour  se met t re

à  son  se rv i ce  (551 ) .0 r  Mon tesqu ieu  no r rne  é9a1emen t  " recommanda t i on "  l a

procédure par  laquel le  la  propr iété l ibre est  t ransfonnée en f ie f  de re-

p r i se .0n  vo i t  pa r  l à  que  l es  deux  au teu rs  acco rden t  une  g rande ' impor -

tance  au  s ta tu t  de  1a  p rop r i é té  f onc iè re  e t  qu ' i 1s  dé f i n i ssen t  l es  rap -

por ts  qui  s 'é tabl issent  entre les hormes l ibres et  le  comte ou entre les

vassaux et  Ieurs seigneurs corme des . l iens " réels" ,  c 'est -à-d i re comme

des l iens qui  dépendent  moins de la  personne que du régime de ]a propr ié-

té.

(548)  Ib id. ,  P.  979.

(549)  c f .  par  exemPle HKA IX,  P.  189.

(550)  Espr i t  des Lois,  P.  953.

( 5 5 1 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  p . 2 6 6 .



Malg ré  l eu r  év idence ,  1es  ana log ies  qu i  se  dégagen !  de  l , ana -
l yse  que  Môse r  e t  Mon tesqu ieu  fon t  des  s t ruc tu res  soc ia les ,  po l i t i ques
e t  m i l i t a i r es  dans  l ' emp i re  ca ro l i ng ien  ga rden t  un  ca rac tè re  ponc tue l
e t  ne  sau ra . i en t  f a i r e  pe rd re  de  vue  l , essen t . i e l  :  c ,es t  pa r  l eu r  v i -
s i on  de  l t an t i qu i t é  ge rman ique  que  l es  deux  au teu rs  son t  l es  o lus  o ro -
ches  l ' un  de  I ' au t re  e t  c ' es t  dans  l e  doma ine  des  anc . i ennes  l i be r tés
al lemandes que 1 'Histo ine d '1snabz,r tck est  le  p ius ét ro i tement  t r ibuta i -
re de l 'Eeprit des Lois. Les fragrents sur l,Art chez Les anciens aL:e-
mands le confinne : Montesquieu a proposé à Môser une lecture de la
Germanie de Taci te qui  lu i  a  permis de reconst i tuer  ce tableau de l ,âge
d 'o r  des  p rop r i é ta i res  l i b res  saxons  où  l a  l i be r té  e t  l a  p rop r i é té  des
individus s'accordent parfaitement avec. les exigences de l,ordre conrnu-
nauta i re.  C'est  peut-êt re dans la  forme du procès germanique que cet
équ i l i b re  en t re  o rd re  e t  l i be r té  t r ouve  son  i l l us t ra t i on  1a  p lus  é10 -
quen te  e t  c ' es t  dans  ce  doma ine  de  l a  p rocédu re ,  à  l aque l l e  l es  ma î t res
de  l ' éco le  du  d ro i t  h i s to r i que  a l l emand ,  E i chho rn ,  Wa . i t z  e t  de  Sav igny ,
accorderont  toute leur  at tent ion,  que l4ôser  doi t  le  p lus à Montesquieu
(552 ) .  L ' adm i ra t i on  coûmune  qu ' i nsp i re  aux  deux  au teu rs  I ' an t i qu i t é
ge rman ique  marque  l es  l im i t es  de  l eu rs  "h i s to r i c i sme"  (553 ) .  S ' i l  es t
vra i  que leur  posi t iv isme et  leur  tendance à rédui re toutes les valeurs
à  de  s imp les  rappo r t s  qu i  changen t  se lon  l es  l i eux  e t  l es  t emps  abou -
t i ssen t  à  un  ce r ta in  re la t i v i sme  mora l ,  i i  n ' en  demeure  pas  mo ins  qu , i l s
on t  t r ouvé  l ' un  e t  1 ' au t re  dans  l e  passé ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  1e  passé
ge rman ique ,  des  va leu rs ,  conne  l a  l i be r té  e t  l , honneu r ,  auxque l l es  i , l s
accordent  un caractère universel  et  in temporel .  Malgré 1es apparences,
1 'Eis to i re d, )snabntck n 'est  pas p lus une_ oeuvre purement  h is tor ique
que I 'Espr- i t  des Lois.  ce sont  des ouvrages de réf lex ion pol i t ique dans

(552) C'est .Elsa Sjôholm" . -Rechtsgeschichte aLs Hissensckel t  u-n i  ?c1,-J=.- : : . ,
op.  c i t .  qu i  a montré que l lontesquieu éta. i t ,  par  Ie l ruchemenr oe
Môser ,  I ' i nsp i ra teu r  de  l , éco le  du  d ro i t  a l l emand  pou r  t ou t  ce  qu i
concerne f  in terprétat ion et  l 'explo i ta t ion du procès germanique.

(553) F. Meinecke, Die Entst.ehuns ql Historismts compte l4ontesquieu et
Môser '  parm' i .  les p ionniers de.  I  ,h is tor ic isne.  -
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l esque l s  l ' h ' i s t o i r e  f ou rn i t  l es  a rmes  qu i  se rven t  à  l u t t e r  con t re  l es

tendances despot iques de I 'absolut isme monarchique moderne et  à é la-

borer  un rnodèle de société où les ex igences de l 'Etat  moderne,  dont  i l

f au t  b i en  accep te r ]a  réa l i t é ,  s ' acco rden t  au  m ieux  avec  ce l l es  de  l a

l i be r té  i nd i v i due l l e  du  c i t oyen .0n  peu t  se  demander  s i  l es  deux  au -

teurs ne pro iet tent  pas dans 1e passé les valeurs dont  i ls  ont  besoin

pou r  é taye r  l eu rs  t hèses  e t  s ' i l s  ne  me t ten t  pas  I ' h i s to i re  au  se rv i ce

d 'une  po l i t i que  qu i  se  s i t ue  à  m i - chemin  en t re  l e  l i bé ra l i s i ne  e t  l e

conservat isme.  L 'ant iqui té gennanique v ient  à point  pour  just ' i f ier  chez

Montesquieu les prérogat ives de la  noblesse et  chez Môser ce ' l les des

propr iéta i res ruraux.  Mais ce procédé n 'est  pas nouveau :  depuis le

XVIe s ièc le le  passé des peuples nordiques,  germaniques ou saxons a

tou jou rs  é té  exp lo i t é  à  des  f i ns  po l i t i ques  ac tue l l es .

S i  I ' on  excep te  1es  que lques  é lémen ts ,  en  géné ra l  d ' o rd re  p1u -

tôt  formel ,  que Môser a empruntés à Vol ta i re,  on reconnaî t  dans l ' i ' ' is -

toire dt1snabnLck essenliel lement f influence de Montesquieu et de

Rousseau.  Cet te in f luence por te moins sur  ia  mat ' ière h is tor ique propre-

ment  d i te ,  encore que dans ce domaine I 'apport  de Montesquieu ne soi t

pas  nég l i geab le ,  que  su r ]a  pensée  po l i t i que  qu i  dé te rm ine  l a  v i s i on  de

l 'h is to i re.  Des t ro is  auteurs,  c 'est  év ' iderrnent  f ' lôser  qui  est  le  p lus

h i s to r i en  e t ,  en  conséquence ,  l e  p lus  pos i t i v i s te  e t  l e  mo ins  no rma t i f .

Ma is  i l  a  cec i  de  commun  avec  ses  deux  homo logues  f ranca i s  qu ' i 1  s ' es t

ef forcé coûme eux de créer  une sc ience pol i t ique moderne.  Tous t ro is

accordent  la  même importance à l ' idée de l iber té.  Est  l ibre pour  eux
' l ' honme qu i  n ' es t  pas  soumis  à  l ' au to r i t é  a rb i t r a i r e  d ' un  au t re  homme.

Ce  goû t  de  l a  t i be r té  a ins i  dé f i n i e  f a i t  qu ' i 1s  son t  t ous  t ro i s  adve r -

sai res résolus du gouvernement  despot ' ique,  qu ' i ls  condamnent  avec une
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éga le  éne rg ie .  Ma is  aucun  d 'en t re  eux  n ' es t  ana rch i s te  ou  I  i be r ta . i r e .
I ls  admettent  d 'un commun accord 1es ex igences de la  v ie en soc. ié té
e t  reconna i ssen t  à  i 'E ta t ,  qu ' i l s  cons idè ren t  comme l , :  qa ran t  du  b ien
co rmun ,  l e  d ro i t  à  l ' ex i s tence .  S ' i l s  son t  d ' acco rd  pou r  re fuse r  1 ,E -
ta t  despo t i que ,  i l s  l e  son t  mo ins  pou r  dé f i n i r  l a  f o rme  d ,E ta t  qu i
penne t  de  conc i l i e r  l es  ex igences  de  l a  l i be r té  e t  ce l l es  de  l ' . i n té rê t
pub l i c ,  au t remen t  d i t  l es  d ro i t s  des  pa r t i cu l i e r s  e t  ceux  de  I 'E ta t .

Rousseau est ,  des t ro is  auteurs,  1e mo. ins h is tor ien et  1e p lus
normat i f .  11 prend pour point  de départ  les dro i ts  de l ,homme qu, i1 ne
dégage pas de l 'é tude du passé,  mais qu ' i l  f ixe a pr ior i  conrne des va-
' l eu rs  

ra t i onne l i es  e t  un i ve rse l l es .  Pa rm i  ces  d ro i t s ,  l e  p rem ie r  es t
la  l iber té qui  est  le  fondement de 1a d igni té humaine.  Tout  hornme a le
d ro i t  d ' ê t re  l i b re  sans  que  so ien t  p r i s  en  cons idé ra t i on  son  s ta ruE  so -
c ia l  e t  l es  cond i t i ons  conc rè tes  de  son  i nse r t i on  dans  l a  soc ié té  hu -
ma ine .  L ' honme é ta i t  l i b re  dans  l ' é ta t  de  na tu re .  I l  ne  l , es t  p l us  dans
les  soc ié tés  t e l l es  que  l es  a  p rodu i t es  l , h i s to i re .  I t  f au t  donc  i nven -
ter  une société nouvel le  qui  lu i  rendra cet te l iber té perdue et  qui  lu i
assu re ra  so lenne l l emen t  pa r  l a  l o i  ce  qu i  n ' é ta i t  dans  l ' é ta t  de  na tu re
qu 'une  s i t ua t i on  de  fa i t .  En  ce  sens ,  l , é ta t  c i v i l  es t  supé r i eu r  à  l , é -
t a t  de  na tu re .  Dans  l a  soc ié té  qu i  es t  i s sue  du  con t ra t  soc ia l ,  l a  l i -
ber té ex ige une st r ic te égal i té  jur id ique et  économique entre les mem-
bres de la  conmunauté.  Toute inéga1 i té  crée des re lat ions de dépendance
qui  sont  1a négat ion de la  l iberr té.  Les d i f férences de statut  socia l  e t
jur id ique qu ' i  sont  fondées sur ' la  propr iété sont  in just i f iées et  condam-
nab les .  La  seu le  so lu t i on  es t  donc  l e  con t ra t . soc ia l  que  conc lugn t  en t re
eux tous les membres de la  cormunauté sans except ion et  qui  s t ipu le la
souveraineté absolue de la  volonté générale.  sous cet te souveraineté
personne ne dépend de quiconque en par t icu l ier ,  mais chacun se soumet à
' I ' au to r i t é  

de  tous .  La  so lu t i on  p roposée  pa r  Rousseau  es t  l a  p lus  l i bé -
ra le dans la  mesure où e l le  suppnime toute dépendance personnel le  et  où
aucun  c i t oyen  ne  peu t  ê t re  v i c t ime  de ' l ' au to r i t é  a rb i t r a i r e  exe rcée  pa r
u n  i n d i v i d u  o u  p a r  u n  g r o u p e  d ' i n d i v i d u s .  E l l e  e s t  l a  p l u s  t o t a l i t a i r e
dans ia mesure où la  volonté généra1e peut  tout  ex iger  des c i toyens s i
l a  s i t ua t i on  I ' ex ige .  L 'E ta t  r ousseau i s te  es t  r épub l i ca . i n ,  même quand
1e gouvernement  est  ar is tocrat . ique ou monarchique.  Dans la mesure ou
Rousseau  che rche  un  modè le  dans  l ' h i s to i re ,  ce  modè le  ne  peu t  ê t re  que
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' l a  
r épub l i que  roma ine ,  don t  l e  p r i nc ipe  es t  l a  ve r tu .

Mon tesqu ieu  fa i t  éga lemen t  de  l a  l i be r té  l a  va leu r  f ondamen ta le

de son système pol i t ique.  Mais i l  ne la  considère n i  cof in îe une pure réa-

l i t é  mé taphys ' i que  n ' i  co rme  un  d ro i t  na tu re l .  I l  n ' ex i s te  pas  de  l i be r té

e n - d e h o r s  d e  l a 1 o i .  E t r e  l i b r e  c ' e s t  " p o u v o i r  f a i r e  c e  q u e  I ' o n  d o i t

vou lo i r  e t  n ' ê t re  pas  con t ra in t  de  f a i re  ce  que  I ' on  ne  do i t  pas  vou -
' l o i r  

;  c ' es t  avo i r  l e  "d ro i t  de  f a i re  t ou t  ce  que  l es  l o i s  pe rme t ten t " .

Mon tesqu ieu  s ' i n té resse  rno ins  à  l a  na tu re  du  pouvo i r  l ég i s l a t i f  qu 'aux

mécan ismes  cons t i t u t i onne l s  qu i  l e  l im i t en t  e t  qu i  assu ren t  l a  l  i be r té

po l i t i que .  Les  so lu t i ons  qu ' i 1  p ropose  ne  son t  pas  pu remen t  no rma t i ves '

comme chez Rousseau.  El les s ' inspi rent  de modèles qui  ont  ef fect ivement

exis té dans le  passé ou qui  ex is tent  encore dans le  présent .  Le pref l ier

modèle est  la  républ ique romaine que I 'auteur  de 1 'gspr ix  ies ic" is  adni -

re autant que celui du ContTat social. Cette forme de gouvernement repo-

se  su r  l e  p r i nc ipe  de  l a  ve r tu  qu i  es t  l ' amour  de  l a  pa t r i e  e t  qu i  es t

au tan t  une  qua l i t é  po l  i t i que  qu 'une  qua l i t é  mora le .  l t l a i s  l a  ve r tu  a ins i

entendue est  chose f ragi le  et  peu répandue.  Aussi  la  républ ique ant ique

n 'a - t -e l l e  du ré  qu 'un  temps .  t l l e  cons t i t ue  une  so r te  d ' âge  d 'o r  qu i  a

peu de chance de se répéter .  Pour l ' lontesquieu le  seul  système pol i t ique

que Rousseau recorrnandât  appart ient  à un passé déf in i t ivement  révolu.

En  ou t re ,  s ' i l  suppose  une  ce r ta ine  aus té r i t é  des  moeurs  e t  une  ce r ta ine

modéra t i on  dans  l es  f o r t unes ,  l e  rég ime  répub l i ca in  ne  pos tu le  pas  1a

s t r i c te  éga l i t é :  l e  c i t oyen  roma in  es t  l e  qu i r i t e  qu i  possède  des  b iens .

Montesquieu accorde donc moins d ' importance au pr inc ipe de l 'égal i té  que

Rousseau.  Le second modèle dont  i l  s ' ' inspi re est  la  monarchie par lemen-

ta i re angla ise qui  fonct ionne ef fect ivement  à son époque,  mais qu ' i  l

idéal i .se quelque peu pour en dégager un système pol i t ique qui  est '  en

fa i t ,  normat i f .  Hér i t ière des anciennes inst i tu t ions germaniques,  la  mo-

na rch ie  ang la i se  repose  su r  
' l a  

sépa ra t i on  e t  l ' équ i l i b re  des  pouvo i r s

qu i  son t  l e  moyen  d 'assu re r  l a  l i be r té  du  c i t oyen .  Mon tesqu ieu  ne  d i t

pas quel  est  le  pr inc ipe de ce gouvernement .  Peut-êt re aura i t - i1  répon-

du ,  s i  on  l e  l u i  ava i t  demandé ,  que  c ' es t  l ' esp r i t  de  commerce .  E tan t

une fonne mixte qui  t ient  à la  fo is  de la  républ ique et  de la  monarchie

le  sys tème  ang la i s  repose  à  l a  f o i s  su r  l a  ve r tu  e t  su r ' l ' honneu r .  I l

n ' es t  en  aucun  cas  éga l i t a i r e .  L ' équ i l i b re  des  pouvo i r s  ex ige  au  con -

t ra i re f  inégal i té ,  puisque nobles et  cormuns se contrô lent  mutuel le-
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ment  pa r  I ' i n te rméd ia i re  des  deux  chambres  e t  que  l e  pouvo i r  1ég i s l a t i f
qu ' i l s  dé t i ennen t  ensenb le  f r e i ne  l e  pouvo i r  exécu t i f  r oya l  qu r  cons -
t i t ue  l u i -même un  f re in  au  pouvo i r  du  Pa r l emen t .  En  ou t re ,  l a  j us t i ce ,
qui  est  indépendante,  fonct ionne selon le  pr inc ' ipe que chacun a le  dro i t
d ' ê t re  j ugé  pa r  ses  pa i r s .  un  ce r ta in  vocabu la i re  rnode rne  qua l i f i e ra i t
ce  p r i nc ipe  de  " j us t i ce  de  c lasse ' , .  A  I ' opposé  de  ce  qu i  se  passe  chez
Rousseau ,  c ' es t  donc  l  ' ' i néga l  i t é  qu i  ga ran t i t  l a  l i be r té  dans . l e  rég ime
br i tannique te l  que le conçoi t  Montesquieu.  Le t ro is ième modèle que oro-
pose' l 'Espr- i t  dee Lois est  la  monarchie f rancaise.  Mais dans ce type de
gouve rnemen t  l ' éca r t  en t re  l a  réa l i t é  e t  l , i déa l  es t  enco re  p lus  g rand
que dans le cas du système angla is .  Le gouvernement  monarchique f rancais
con tempora in  t end  au  cen t ra l i sme  e t  à  I ' abso lu t i sme ,  c ' es t -à -d i re  au  des -
po t i sme .  11  ne  peu t  deven i r  bon  que  dans  l a  mesu re  où  i l  r ev ien t  à  ses
o r i g i nes  féoda les ,  à  ce  gouve rnemen t  go th ique  qu i  es t  l u i -même hé r i t i e r ,
conme le gouvernement  br i tannique,  quoique d 'une man' ière un Deu d i f fé-
rente,  des anciennes 

' l iber tés 
german. iques.  I ' l  est ,  par  essence,  inéga1i-

t a i r e  e t  r epose  su r  l e  p r i nc ipe  de  l ' honneu r  qu i  suppose  l a  d i f f é rence .
Le  pouvo i r  r oya l ,  qu i  es t  à  l a  f o i s  l ég j s l a t i f  e t  exécu t i f ,  ne  peu t  ê t re
l im i té  que  pa r  des  co rps  i n te rméd ia . i r es ,  v i l l es ,  c l e rgé  e t  su r tou t  no -
b lesse  e t  pa r ' l es  pa r l enen ts  qu i  ve i l l en t  au  respec t  des  l o . i s  f ondamen-
ta les .  Les  l o i s  de  1a  j us t i ce  ne  son t  pas  i ' exp ress ion  d ' une  vo lon té  gé -
né ra le  n i  même de  l a  vo lon té  roya le ,  ma is  de  d ro i t s ,  souven t  cou tum ie rs ,
qui  peuvent  changer selon les l ieux.  l4ontesquieu défend les just ices
se igneu r i a l es  qu i ,  l o i n  d ' ê t re  une  fo rme  su rannée  e t  f avo rab le  à  l ' a r -
b i t ra i re,  const i tuent  une garant ie contre I '  autor i tar isme centra l  isateur
de  l a  monarch ie .  Le  sys tème  po l i t i que  de  Mon tesqu ieu  es t  l i bé ra t ,  ma is
i l  es t  auss i  conse rva teu r :  i i  assu re  su r tou t ' l es  p ré roga t i ves  de  Ia  no -
b lesse  e t  ga ran t i t  l ' o rd re  é tab l i  t e l  qu ' i l  r ésu l t e  du  passé  féoda l .

Tout le système po'l it ique de Môser se résume en une formule :
" l i be r té  e t  p rop r i é té "  qu i  n ' es t  guè re  d i f f é ren te  de  ce l  I e  d " ' honneu r
et  propr iété" .  L 'auteur  de 1 'His io; r ,e d, jsnabnrck emprunte au passé ro-
ma in ,  qu ' i l  adn i re  au tan t  que  Rousseau  e t  que  l 4on tesqu . i eu ,  1e  p r i nc ipe
du "honos et  onus" :  seul  ce lu i  qui  contr ibue aux charges comrnunauta, i -
r es  a  d ro i t  aux  honneu rs ,  c ,es t -à -d i re  à  l a  l i be r té  e t  à  l , i ndépendance
du  c i t oyen  qu i  pa r t i c i pe  à  l ' é l abo ra t i on  de  l a  vo ion té  géné ra le .  l l a i s
seu l s  l es  ho rmes  qu i  peuven t  con t r i bue r  aux  cha rges ,  c ' es t -à -d i re  ceux
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qu i  on t  des  b iens ,  peuven t  ê t re  c i t oyens .  Le  c i t oyen  es t  nécessa i re -

rnent  propr iéta i re.  Le système pol i t ique idéal  est '  pour  Môser,  une

réa l i t é  h i s to r i que  :  c ' es t  ce lu i  des  anc iens  p rop r i é ta i res  saxons  l  i -

bres qui  formaient  entre eux une sor te de républ ique dont  les formes

rappe l l en t  à  l a  f o i s  l a  répub l i que  an t i que  e t  l a  répub l i que  se lon

Rousseau fondée sur ]e contrat  socia l  e t  Ie  pr inc ipe de la  ver tu.  l ' lôser

appel le  cet te ver tu "honneur" ,  mais i l  est  év ident  que cet  honneur n 'est

pas celu i  qui  pousse les hornmes à se d ' is t inguer ' les uns des autres dans

la monarchie :  l 'honneur des propr iéta i res saxons est  une ver tu patr io-

t ique qui  obl  ige ie  c i toyen à consent i r  de grands sacr i f ices à la  com-

munauté en échange du dro i t  d 'ê t re l ibre et  indépendant .  Dans cer ta ins

cas,  
' les 

sacr i f ices demandés peuvent  êt re aussi  importants que chez

Rousseau et  l 'Etat  ant ique peut  prendre chez Môser des formes aussi  to-

ta l i ta i res et  co l lect iv is tes que chez I 'auteur  du Contrax socia i .  Les

Saxons ne semblent  toutefo is  iamais avoi r  été contra ints  à cet te extê-

m i té .  Leu r  con t ra t  soc ia l  s ' es t  f a i t  se lon  l e  p r i nc ipe  de  l a  concess ion

m i n i m a l e .  I ' l s  n ' o n t  a l i é n é  d e ' l e u r ' l i b e r t é  e t  d e  l e u r  p r o p r i é t é  q u e  l a

part qui était strictement nécessaire au bon fonct' ionnement des

inst ' i tu t ions conmunauta i res dont  le  seul  but  éta i t  préc isément  1a pré-

se rva t i on  de  l a  ce l l u l e  pa t r i a r ca le  avec  son  i ndépendance  e t  ses  ass i -

ses  ma té r i e l l es .  La  répub l  i que  des  p rop r i é ta i res  saxons  es t  éga l i t a i r e ,

ma is  I a  soc ' i é té  saxonne  ne  | ' es t  pas .  L ' éga l i t é  res te  I e  p r i v i l ége  des

possédants.  Ceux qui  ne sont  pas propr iéta i res ne sont  pas c i toyens et

ne sont  pas l ibres :  i ls  se t rouvent  nécessai rement  dans une re lat ion

de dépendance à 1 'égard des c i toyens propr iéta i res.  I ls  n 'ont  de dro i ts

que dans la  resure où i ls  leur  sont  coniédés,  moyennant  redevance,  par

léurs protecteurs qui  sont  c i toyens-propr iéta i res.  Sauf  dans le  cas du

ser f  qui  dépend d i rectement  de son mal t re et  du c l ient  qui  est  person-

ne l l emen t  soumis  à  son  che f  nob le ,  l a  p ro tec t i on  n ' es t  j ama is  acco rdée

à  un  i nd i v i du  i so lé ,  ma is  à  un  g roupe  cons t i t ué  en  une  co rpo ra t i on  qu i

d i spose  d 'une  ce r ta ine  au tonomie  j u r i d i que  i n te rne .  Dès  l e  dépa r t  l a  so -

c ié té  po l i t i que  de  Môse r  es t  i néga l i t a i r e  e t  co rpo ra t i s te .  Du  po in t  de

vue h is tor ique,  cet te v is ion de la  société gerrnanique est  contestable.

Le corporat isme est  p lutôt  un t ra i t  par t icu l ier  à la  société médiévale

où l 'honneur des anciens propr iéta ' i res saxons indépendants a été rempla-
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cé  pa r  I ' honneu r  dans  l e  se rv i ce .  La  h ié ra rch . i e  f éoda le  es t  f a i t e
d 'une  cascade  de  dépendances  qu i  va  de  l ,Empereu r  j usqu ,au  paysan ,
en  passan t  pa r  l e  suze ra in  e t  l e  vassa l .  Au  hau t  de  l a  h ié ra rch ie ,
l es  l i ens  son t  pe rsonne l s  e t  conc ré t i sés  pa r  1es  se rv i ces  qu ,on  se
rend  mu tue l l emen t .  La  l i be r té  i nd i v i due l l e  n ,ex i s te  pas .  Le  ro tu r i e r ,
bourgeois ou paysan,  n 'est  l ibre que dans la  mesure où i l  a  quelques
d ro i t s  e t  i ' l  n ' a  de  d ro i t  que  dans  l a  mesu re  où  i l  f a i t  pa r t i e  d ,un
groupe socia l  dont  les modal i tés d 'ex is tence sont  f ixées par  un con-
t ra t .  Le  con t ra t  soc ia l  es t  a i ns i  f r ac t i onné  en  une  mu l t i p l i c i t é  de
contrats subordonnés qui  inst ' i tuent  des groupes h. iérarchisés dont
l 'organisat ion in terne présente un caractère démocrat . ique.

L 'E ta t  t e r r i t o r i a l  a  rem is  en  cause  à  l a  f o i s  l a  répub l i que
des paysans saxons et  la  sociétécorporat is te du moyen âge féoda1.
corrne la  monarchie absolut is te de l4ontesquieu,  i1  tend au despot isme,
En  supp r iman t  l es  anc iennes  h ié ra rch . i es  ga ran tes  de  l a  l . i be r té ,  i l  n i -
ve l I e  l a  soc ié té .  En  face  du  p r i nce  tou t -pu i ssan t ,  i l  n , y  a  p lus  oe
ci toyens,  mais des sujets qui  sont  tous t ra i tés de la  même manière et
restent  seuls en face du pouvoir .  La société absolut is te est  une socié-
té  a tom isée  e t  éga l i t a i r e .  Ma is  ce t t e  éga l i t é  es t  ce l l e  des  E ta t s  des -
pot iques où " le  pr ince est  tout  et  le  reste populace, ,  (554) .  Corrne chez
Montesquieu '  le  pr inc ipe de cet te forrne de gouvernement  est  la  cra inte
qu i  ann ih i l e  l es  vo lon tés  e t  pa ra i yse .1es  éne rg ies .  0n  a  pu  cons ta te r
que  l a  c r i t i que  de  l ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a1 ,  qu i  es t  l , un  des  thèmes
majeurs des Fantaisiee Patniotiques, est déjà largernent amorcée dans
1' ln t roùtct ion généraLe.  Le gouvernement  absolut is te se veut  centra l i -
sateur  et  rat ional is te.  Sans teni r  compte des cont ingences locales,  du
droi t  coutumier ,  qui  est  le  produi t  d ,une évolut . ion organique et  des
contrats par t icu l iers qui  sont  adaptés aux s i tuat , ions concrètes,  i l
1ég i f è re  dans  l ' abs t ra i t  e t  veu t  t ou t  r ég le r  au  moyen  de  l o i s  e t  d ,o r -
donnances  géné ra ]es .  L 'E ta t  moderne  se  p ré tend  éc la i ré  e t  f a i t  cause
coûmune  avec  Ies  ph i l osophes  auxque l s  i l  n ' emprun te  pas  seu lemen t  l eu r

(554)  wh I ,  4 ,  HKA IV,  p.  32 :  ' , ln  desoot ischen Staaten is t  der  Herr
a l l es  und  de r  Res t  Pôbe l " .
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ra t i ona l  i sme ,  ma is  enco re  l eu rs  t héo r i es  éga1  i t a i r es  e t  human i ta i res .

Non  con ten t  d ' avo i r  t r ans fo rmé  l es  anc iens  c i t oyens  en  su ie t s ,  i 1  p ré -

tend accorder  à tout  horrne des dro i ts  qui  devra ient  rester  réservés

aux  c i t oyens .  Au  mépr i s  des  h ié ra rch ies  anc ' i ennes ,  i l  en  c rée  de  nou -

vel les qui  sont  uniquement  fondées sur  la  not ion de serv ice.  Le fonc-

t ionna' i re rét r ibué qui  obéi t  aveuglément  aux ordres du pr ince et  de

ses min is t res prend le pas sur  le  c i toyen indépendant  qui  considéra i t

l a  cha rge  à  l aque l l e  ses  pa i r s  1 ' ava ' i en t  é1u  co r rne  un  honneu r ,  Souven t
' les 

fonct ionnaires subal ternes sont  recrutés dans les couches les moins

"honorables i 'de la  société,  tout  comne les gueux qui  forment  les armées

de  mé t i e r .  A ins i  se  cons t i t ue  une  so r te  d ' a l l ' i ance  de  fa i t  en t re  l e

pr ince et  ies hommes les moins reconmandables qui  éta ient  autrefo is  ex-
c l u s  d e  l a  v i e  c i v i q u e .

Ra t i ona l i sme ,  1ég i s l a t i on  human i ta ' i r e  e t  éga l  i t a i r e '  f onc t i on -

nariat rétribué et arrnées de métier constituent autant de menaces pour
' |es 

anciens c ' i toyens de I 'Etat  corporat is te médiéval ,  qui  est  un pro-

du i t  na tu re l  de  I ' h i s to i re ,  e t  en t ra înen t  l e  déc l i n  de  I ' honneu r  e t  de

la  l i be r té .  Le  n i ve l1emen t  pa r  l e  bas  que  favo r i se  l a  po l i t i que  de
' I 'E ta t  

abso lu t i s te  po r te  su r tou t  a t t e i n te  à  I ' honneu r  des  c lasses  p ro -

duct ives,  paysans,  ar t isans,  comnerÇants,  que la confusion fata le entre

l 'honme et  le  c ' i toyen met  au même rang que les gens qui  ne possèdent

r ien et  ne Droduisent  r ien (555) .  Le sent iment  de déchéance socia le qui

en découle a les mêmes ef fets  que la cra inte dans le  gouvernement  des-

pot ique :  i l  provoque le découragement et  une baisse de la  product iv i té .

L 'uni fonnisat ion et  la  rat ional isat ion des lo is  rendent  caduques les

v ie i ' l Ies coutumes locales,  ce l les des conmunautés rura les,  par  exemple,

et  suppr iment  les l iber tés qui  y  éta ient  at tachées.  Le mépr is  des auto-

nomies locales favor ise la  passiv i té  et  1a rés ignat ion.  Ce' lu i  des con-

t rats  par t icu l iers about i t  à  " la  destruct ion de 1a propr iété pr ivée"

(556 ) .  B re f ,  l e  gouve rnemen t  abso ' l u t i s te  " s ' é l o i gne  du  vé r i t ab le  p lan

(555 )  "Pa r  ce  mé lange  i n fâme  auque l  nous  ass i s tons  au jou rd 'hu i ,  s ' éc r i e
Môser,  nous courons le  r isque de t ransformer tous les hommes en
j o u r n a l i e r s "  ( H K A  I V ,  p .  2 4 3 ) .

( 5 5 6 )  H K A  Y ,  p .  ? 4 .



de la nature"  et  prépare " la  voie qui  mène au despot isme, lequel  pré-
tend tout  ramener arb i t ra i rement  à quelques règ1es et  perd a ins i  la
r i chesse  qu i  es t  dans ' l a  d i ve rs i t é , '  ( 557 ) .  Môse r  app l i que  à  l a  réa l i -
té  socia le et  pol i t ique ses cr i tères esthét iques de toujours et  fa i t
expl ic i tement  a l lus ion à la  monotonie du théâtre c lass ique f rançais
auquel  i l  oppose les produi ts  in f in iment  var iés du génie ar t is t ique
ou pol  i t ique a l lemand.  En bata i  l  tant  contre l  ,absolut isme écla i ré des
pr inces a l lemands,  i ' l  fourb i t  ' les 

annes avec Iesquel Ies i l  s ,acharne-
ra,  à par t i r  de la  f in  des années soixante-d ix ,  contre les idées numa-
ni ta i res des insurgents amér icains (558) ,  puis ,  à par t . i r  de , l290,  con-
t re l 'égal i tar isme des révolut ionnaires f rançais.  Se référant  à Montes-
qu ieu ,  i l  r écuse ra  a lo rs  l es  " i dées  s imp les  e t  un iques , ,qu i  mènen t  d i -
rectement au despotisme dérnocrat' ique tout autant qu,au despotisme mo-
na rch ' i que  (559 ) .  Dans  l es  p r i nc ipes  qu i  i nsp i ren t  l es  révo lu t i onna i res ,
i l  cro i ra reconnaî t re les pr inc ipes égal i ta i res et  humani ta i res oes
"ph i l osophes  à  l a  mode"  e t  de  l eu rs  a l l . i és ,  l es  p r i nces  éc la i rés ,  qu ' i l
combat  depuis les années soixante.  A une concept ion présumée rousseauis-
te  de  l a  l i be r té  e t  de  I ' éga l i t é  i l  oppose ra  une  concep t i on  t r ad i t . i ona -
l is te dont  Ie  fondement quasi  exc lus i f  sera le  dro i t  de propr . ié té.  I l
refusera catégoriquement la théorie des droits de I 'homme au nom de la
théor ie du c i toyen-propr iéta i re.

Ma is  Môse r  es t  r éa l i s te .  I l  es t  l u i -même fonc t i onna i re  d ' un  E ta t
qu i  se . veu t  éc la i ré  e t  moderne  e t  i l  sa i t  qu ' i l  ne  peu t  pas  fa i re  comme
s i  ce t  E ta t  n ' ex i s ta i t  pas  n i  r es tau re r  pu remen t  e t  s imp lemen t  1e  passé
gerrnanique ou féodal .  L 'évolut ion h is tor ique est  i r révers ib le et  i l  faut
b ien  s ' y  rés igne r .  Ma is  i l  n ' y  a  pas  que  de  l . a  rés igna t i on  dans  ce t te
acceptat ion du mouvement de I 'h is to i re et  des st ructures état iques nou-

(SS t1  7644 . ,  p .  25 .

(558 )  Môse r  se  mon t re  assez  d i sc re t  dans  l es  app réc ia t i ons  qu ' i 1  po r te
su r ]e  con f l i t  qu i  oppose  l es  co lons  d ,Amér ique  du  Nord  à  l a  Cou -
ronne  b r i t ann !que .  Sa  s i t ua t . i on  po l i t i que  exp l i que  ce t te  d i sc ré -
t i on . . ( c f .  HKA IX ,  l es  t ex tes  no  t20  e t  121 ,  p .  3Zg  sq .  e t  379  sq . )
l ' l a i s  i I  es t  p l us  exp l i c i t e  dans  sa  c r i t i que  dà  Ia  nouve l l e  cons t i -
t u t . i on  amér i ca ine  (HKA IX ,  t ex te  no  1 , | 3 ,  p .  36g  sq .  e t  n "  1 , l 9 ,
p .  J / /  s q . J .

( 5 s 9 )  H K A  I X ,  p .  1 8 2 .
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ve l I es  qu i  en  décou len t .  Lo rsque  Môse r  éc r i t  dans  Ia  P ré face  de  I ' . ; ' : - ' -

to i re dt )snabntck que la quatr ième pér iode est  ce l Ie de l  " 'heureuse"

souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e ,  i l  ne  f a i t  pas  seu lemen t  p reuve  d ' i r on ie  e t

d 'opportunisme. I l  ne peut ,  cer tes,  pas at taquer de f ront  un système

po l i t i que  qu ' i l  se r t  dans  sa  p ra t i que  quo t i d i enne  (560 ) .  i t i a i s  l ' oppo r -

tunisme et  la  prudence ne suf f isent  pas à expl  iquer  cet te étonnante

d i sc ré t i on .  L ' expé r i ence  a  ense igné  à  M i i se r  que  l 'E ta t  t e r r i t o r i a l  n ' a -

va i t . pas  que  des  i nconvén ien ts .  Lo rsqu ' i l  env i sage  dans  l a  P ré face  Ies

d i f f é ren tes  poss ib i  l  i t és  cons t i t u t i onne l  l es  qu i  s ' o f f r a i en t  à  l '  A l  l ema-

gne au cours de son h ' is to i re,  i l  f in i t  par  admett re que,  1es choses

é tan t  ce  qu 'e l  l es  son t ,  l a  souve ra ine té  t e r r i t o r i a l e  é ta i t  f i na lemen t
' I  
a  moins mauvaise :

" E t  a i n s i  l a  d e r n i è r e  p o s s i b i l i t é  ( c e l l e  d e  l ' E t a t

t e r r i t o r i a l )  où  chaque  souve ra in  t e r r i t o r i a l  cons idè -

re  I es  anc iens  c ' i t oyens  d 'Emp i re  qu i  l u i  on t  é té  con -

f iés corrne les s iens,  où i l  cherche son bonheur dans

le  l eu r  e t  ne  d i l ao ide  oas  tou t  en  une  seu le  f o i s ,  ne

serai t -ce que pour ménager les in térêts de sa dynas-

t i e ,  où  i l  se  heu r te  éven tue l l emen t  à  une  ce r ta ine  ré -

s i s tance  de  l ' au to r i t é  sup rême  impér ia le ,  ce t t e  i ssue

a  c e r t a i n e m e n t  é t é  I a  m e i  l l e u r e . . . "  ( 5 6 1  ) .

Le  pouvo i r  du  souve ra in  n ' es t  donc  pas  i l l i r n i t é :  i l  t r ouve  au  mo ins  un

fre in dans le  bonheur de ses sujets dont  dépend le s ien,  dans f  in térêt

de sa Maison et  dans le  pouvoir  impér ia] .  Môser a en outre de bonnes

ra i sons  d 'a t t r i bue r  à  I 'E ta t  un  rô le  p lus  impor tan t  qu ' i l  ne  i e  f a i t

dans son tab ' leau de I 'ant iqui té gennanique ou du moyen â9e féodal .  [ )e-

puis 1a guerre de Sept  ans,  I 'Evêché d 'Osnabruck se t rouve en état  de

(560 )  0n  peu t  re ieve r  à  ce  su ie t  que  dans  sa  c r i t i que  de  l ' abso lu t i sme
te r r i t o r i a l  Môse r  ne  dés igne  j ama is  un  E ta t  p réc i s  e t  ce lu i  d ' 0s -
nabruck moins oue tout  autre.

( 5 6 1 )  o c  1 ,  H K A  X I I ,  1 ,  p .  4 0 .
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détresse.  Le redressement  moral  et  économique du terr i to i re ne peut  pas
ê t r e  a b a n d o n n é  à  l ' i n i t i a t i v e  d e s  p a r t i c u l i e r s  q u i  n ' o n t  o l u s  l e s  v e r -
tus des anciens c i toyens oropr iéta i res.  La s i tuat ion réc lame un Etat
f o r t  qu i  sache  mob i l i se r  l es  éne rg ies ,  impose r  des  sac r i f i ces ,  soune t -
t r e  l es  i n té rê t s  pa r t i cu l i e r s  à  I ' i n té rê t  géné ra l  e t  con t rô le r  I ' e f f o r t
économique  d 'où  i l  t i r e  ses  ressou rces .  Dans  une  te l l e  s i t ua t i on ,  ce
n 'es t  p l us  l e  pa r t i cu l i e r  ma is  l 'E ta t  qu i  es t  l e  v ra i  p rop r i é ta i re  des
terres,  le  patron des ate l iers et  des manufactures,  le  d i recteur  qes

compagnies de conmerce.  La volonté généraie qu, i1  incarne devient  a lors
aussi  o<igeanteque chez Rousseau et  e l le  est  en dro i t  d ' imposer oes res-
t r i c t i ons  cons idé rab les  à  l a  l i be r té  des  pa r t i cu l  i e r s .  Ma is  ce t t e  l i be r -
té ne doi t  pas êt re tota lement  suppr imée.  El le  est  source d,une énergie
e t  d ' une  v i t a l i t é  don t  l 'E ta t  es t  l e  p rem. ie r  à  t i r e r  p ro f i t .  Môse r  do . i t
donc  a f f r on te r  1e  p rob lème  de  l ' équ i l i b re  en t re  l a  l i be r té  e t  l , au to r i -
té  qu 'ontessayé de résoudre,  quoique de manière d i f férente,  Rousseau et
Montesquieu.  I1  ne peut  cependant  pas ét re quest ion pour 1ui  de repren-
d re  1a ' so lu t i on  rousseau i s te  d ' une  i i be r té  pu remen t  i nd i v i due l l e  opposée
à I 'autor i té  de la  volonté générale.  Cof lme Montesquieu,  . i l  va chercher
dans le passé les st ructures col lect ives qui  créent  cet  esDace de l iber-
t é  où  peuven t  s ' épanou i r  l es  i nd i v i dus .  Ma is  i l  p ropose  une  v i s i on  p lus
corporat is te et  donc p lus conservatr ice de la  société que I 'auteur  f ran-
ça i s .  La  s i t ua t i on  conc rè te  de .  I 'Evêché  d 'Osnab ruck  l u i  pe rme t  d ' env i sa -
ger un effort réformateur qui soit en même tenps un effort de restaura-
t i on  :  l 'E ta t  moderne ,  ra t i ona l i s te  e t  cen t ra l i sa teu r ,  y  a  l a i ssé  sub -
s is ter ,  en ef fet ,  nombre de v ie i l les s t ructures hér i tées du oassé médié-
val ,  vo i re du passé gennanique.  La pr inc ipauté osnabruckoise représente
pour Môser ce que la monarchie frança.ise représente pour Montesquieu :
c 'est  une forme de gouvernement  qui  révè ' le  une tendance fâcheuse à I 'ab-
so lu t i sme  ma is  qu i  a  l ' avan tage  d 'ê t re  enco re  so l i demen t  en rac inée  dans
1e  passé  féoda l .  S i  l e  réa l i sme  e t  l e  bon  sens  i n te rd i sen t  l e  re tou r  pu r
e t  s imp le  au  passé ,  1a  sagesse  po l i t i que  pe rme t  de  rend re  v i e  à  ce r ta r -
nes  i ns t i t u t i ons  anc iennes ,  d ' en  rep rend re  s i non ' l a  l e t t r e ,  du  mo . i ns
1 'esp r i t  e t  de  l es  adap te r  aux  ex igences  de  l a  s i t ua t i on  p résen te .  L ' oeu -
vre de réfonne de Môser n 'est  donc pas une s ' imple restaurat ion,  mais e l le
es t  1e  f ru i t  d ' un  compromis  hab i l e  en t re  l es  s t ruc tu res  anc iennes  e t  mo-
dernes,  entre le  passé et  le  présent .  Du succès de ce comprom. is  dépend



1038 -

' l a  
so lu t i on  du  p rob lème  fondamen ta l ,  ce lu i  de  l ' équ i l i b re  en t re  l a

l i be r té  des  c i t oyens  e t  f  i nd i spensab le  au to r i t é  de  l 'E ta t .  Co rme  on

I 'a  déjà soul igné au début  de ce chapi t re,  cet  ef for t  de réforme sup-

pose une connaissance approfondie du passé qui  fourn i t  les cr i tères

selon lesquels sera jugé et  remodelé le  présent  et  les st ructures qui

permett ront  de corr . iger  
' les 

ef fets  négat i fs  de I 'absolut isme moderne,

L 'Histo i re dt1snabzack const i tue te pré l iminai re indispensable des i rn-

taisies Patriotiques qui prolongent, en 1es adaptant au présent ou à
' l ' aven i r ,  l es  ré f l ex ions  pa r fo i s  f o r t  ac tue l l es  de  l ' h i s to r i en .

Ce  n 'es t  pas  l e  l i eu  de  rep rend re  i c i  l es  concep t i ons  po l i t i -

ques et  sOCialeS qui  sOnt  exposées dans les Fanta is ies Paxr io i ic : res.

Môse r  n ' a  d ' a i l l eu rs  pas  vou lu  f a i r e  un  t ra i t é  de  po1 i t i que  sys téma t i -

que .  Sa  pensée  po l i t i que  s ' é l abo re  au  j ou r  1e  j ou r  dans  ses  a r t i c l es

qui  sont  fa i ts  pour  résoudre des problèmes prat iques et  concrets et  qui

recourent  le  moins souvent  possib le à la  réf lex ion théor ique.  Au lec-

teur  de fa i re l 'e f for t  de synthèse qui  permet de reconst i tuer  a posté-

r ioni  les pr inc ipaux aspects de cet te pensée I  Corme on peut  s 'y  at ten-

dre,  la  société que propose Môser est  monarchiste,  corporat is te et  s t r ic-

tement  h iérarchisée.  L 'Etat  est  comparé à une pyramide dont  1a pointe

es t  occupée  pa r  1e  souve ra in  e t  sa  f am i l l e ,  l a  base  pa r  l es  c l asses  p ro -

duc t i ves ,  paysans  e t  a r t i sans ,  1e  m i1  i eu  pa r  l es  hau ts - fonc t i onna  i r es ,
' I es  

co r rn i s  de  l 'E ta t ,  I ' a rmée ,  l es  i n te l l ec tue l s ,  I a  hau te  e t  1a  moyen -

ne  bou rgeo i s i e  (562 ) .  P lus  I a  base  es t  l a rge ,  p lus  l 'E ta t  es t  p rospè re .

11 importe donc de ne pas t rop favor iser  l 'évasion par  le  haut  :  les

p romo t i ons  soc ia les ,  l o r squ 'e l  l es  son t  poss ib les ,  do i ven t  se  f a i r e  à

l ' i n té r i eu r  des  sphè res  d ' ac t i v i t é  qu i  son t  a t t r i buées  à  chaque  c lasse .

I l  sera i t . ,  en revanche,  souhai table qu ' i1  y  a i t  un mouvement vers le

bas,  que les enfants de bourgeois,  par  exemple,  acceptent  d 'apprendre

un mét ier  manuel  et  de se fa i re paysans ou ar t isans (563) .  Cet te société

est  donc forrnée d 'une mul t i tude de corps in termédia i res qui  vont  de la

(56?\ PPh lI ,  56, HKA V, p.214 sq. i  De? Staat ni i  einer P' lrznice t2?'
gLichen.

(563)  PPf t  I ,4 ,  HKA IV ,  p .  30  sq .  :  Re icher  Leute  K in ie r  ao1-L=ez z ' - t
Hanà, te rk  Lernen.  L ' idée  que les  en fan ts  de  fami l les  fo r tunées  de-
v r a i e n t  a p p r e n d r e  1 a  p r a t i q u e  d ' u n  m é t i e r  m a n u e l  e s t  e x p l i c i t e m e n t
empruntée  â  1 'ùn iLe  de  Rousseau (c : .  ib ' i . . : . ,  p .  39) .
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" sep t i ème  c jasse "  j usgu 'au  t rône  du  p r i nce .  "La  me i l l eu re  cons t i t u t i on
éc r i t  Môse r ,  descend  pa r  pa i i e r s  i nsens ib les  du  t rône  e t  chaque  pa l , i e r
a son degré d 'honneur qui  lu i  est  propre et  le  sept ième a autant  de
d ro i t  à  I ' ex i s tence  que  l e  p rem ie r "  ( 564 ) .  I l  r ep rend  donc  l a  no t i on
des corps in ternédia i res de Montesquieu,  mais i l  la  dénul t ip l ie ,  comme
' i l  a  dûnut t ip l ié  le  contrat  socia l  de Rousseau.

I l  reprend également  à 1 'Espr i t  dee Lois la  not ion d 'honneur.  I l
ne sragi t  p lus tout  à fa i t ,  cet te fo is-c i ,  de l 'honneur des c. i toyens-pro-
pr iéta i res saxons qui  présenta i t  cer ta ines analogies avec la  ver tu républ i -
ca ine,  mais de ce ressor t  de caractère essent ie l lement  psychologique dont
se  se r t  I 'E ta t  pou r  s t imu le r ' l ' a rdeu r  des  pa r t ' i cu l i e r s  en  exp lo i t an t  l eu r
dés i r  de  se  d ' i s t i ngue r1es  uns  des  au t res  e t  de  se  fa i re  va lo i r .  l 4ôse r  ne  se
fa i t  pas  p1  us  d ' i ' l  

' l us ion  
su r ' l  a  va leu r  mora le  de  ce  resso r t  que  l , l on tesqu ieu .

M a i s  i l  p r e n d  I ' h o r m e  t e l  q u ' i l  e s t .  D è s  I o r s  q u e  l a  v e r t u  r é p u b l i c a i n e
re lève  de  1 'u top ie  ou  de  l ' âge  d 'o r  e t  que  l a  c ra in te ,  qu i  es t  l e  res -

sor t  du gouvernement  despot ' ique,  est  exc lue,  i l  ne reste que l 'honneur,

ce "puissant  ressor t  de toutes les act ions humaines"  dont  se ser t  tout
Etat  qui  sa i t  prat iquer  " ' l 'ar t  de conduire 1 'homme" pour f la t ter  ses
su je t s  (565 ) .  Ma is  t and i s  qu ' i l  r es te  chez  l 4on tesqu ieu  une  no t i on  assez
générale dont  les impl icat ions ne sont  pas analysées dans le  déta i l ,
I 'honneur prend chez Môser la  forme plus préc ise d 'un honneur corpora-
t i f ,  d 'une "Standesehre"qui  est  par fa i tement  adaptée à un ordre socia l
i ssu  de  l a  f éoda l i t é  e t ,  p robab lemen t  auss i ,  à  I ' i dée  que  Ies  A l I emands

se  fon t  dans  l ' ensemb le  de  l a  soc ié té .  L ' honneu r  concu  de  l a  so r te  n ' es t
pas  acco rdé  à  l ' i nd i v i du  i so lé ,ma is  au  g roupe  soc ia l  auque l  i l  appa r t i en t .
I I  faut  êt re rnembre dûment_qual i f ié  du groupe ou de lq  corporat ion pour

béné f i c i e r  de  l ' honneu r  qu i  l u i  es t  a t t r i bué .  Chaque  pa l i e r ,  chaque  co rps

(564 )  I b i d . ,  p .  3? .

(565 )  Ces  deux  c i t a t i ons  son t  t i r ées  de  pph  I i ,  11 ,  HKA V ,  9 .63  :  ) - , e
VonteiLe einen aLLgeneinen h,ndesunifor,ne ieklanierz ucn eine-
Bû rge r .  Dans  ce t  a r t ' i c l e ,  qu i  es t  ce lu i  où  i 1  expose  avec  1e  p lus
de  p réc i s i on  sa  concep t i on  de  l a  h ié ra rch ie  soc ia le ,  l 4ôse r  dé fend ,
non  sans  que lque  humour ,  l ' i dée  d 'une  tenue  qu i  t r adu i ra i t  1e  rang
soc ia l  de  ce lu i  qu i  1a  po r te ra i t .  Ce  se ra i t  un  exce l l en t  moyen  de
f l a t t e r  l a  van i t é  des  c i t oyens  e t  de  conc ré t i se r  l eu r  sens  de  l ' hon -
neu  r .
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i n te rméd ia i re  a  d ro i t  à  un  deg ré  d ' honneu r  qu i  l u i  es t  p rop re  e t  qu i

l u i  vau t  un  ce r ta in  nombre  de  p r i v i l èges  e t  de  l i be r tés  en  échange  des

s e r v i c e s  q u ' i l  r e n d  à ' l a  c o l l e c t i v i t é  é t a t i q u e .  A i n s i  p e r s o n n e  n ' e s t -

i l  t e n t é  d ' a l l e r  a i l l e u r s  q u e  l à  o ù  l a  n a t u r e  I ' a  f a i t  n a î t r e .  L e s  c i -

toyens sont  d i f férents par  les fonct ions qu ' i ls  assument ,  mais égaux

pa r ' l ' honneu r  e t  I e  respec t  auxque l s  i l s  on t  d ro i t .  Ce t te  cascade  de

corps in termédia i res const i tue aux yeux de Môser la  mei l leure garant ie

contre le  n ive l lement  et  le  despot isme.

Pour conservatr ice qu 'e l le  soi t ,  cet te v is ion de la  société a des

ef fets  assez révolut ionnaires à une époque oÙ le pouvoir  a tendance à ne

d i s t ' i ngue r  que  l es  o rd res  p r i v i l ég iés ,  l es  m i l i t a i r es  e t  l es  se rv i t eu rs  de
' I 'Etat  

et  à mépr iser  le  pet i t  peuple des ar t isans et  des paysans'  Môser

veu t  au  con t ra i re  réhab i l i t e r  l es  c l asses  p roduc t i ves  en  l eu r  res t i t uan t

ce t  honneu r  auque l  e l ' l es  on t  d ro i t  pou r ' l eu r  f o r t une  e t  l eu r  t r ava i l  d ' o i t
' I 'Etat  

t i re  l 'eSsent ie l  êSa SubsiStance.  PaySanS, ar t isans et  commerÇants

sont  deS a6t iOnnaires de l 'Etat .  Leurs "act ionS" Sont  const i tuéeS par  leurs

biens,  terres Ou f6r tunes en argent ,  qu ' i1S fOnt  f ruct i f ier  par  ' leur  t ravai ! , .

A ins i  la  propr iété reste- t -e l le  come autrefo is  le  fondement de 1a c i toyen-

ne té .  Ma is  e l l e  n ' es t  p l us  rédu i t e  à  l a  seu le  p rop r i é té  f onc iè re  qu i  r es te '

c e r t e s ,  1 a ' r i c h e s s e  p r i n c i p a l e  d e  I ' E t a t ,  m a i s  q u i  s ' é t e n d  d é s o r m a i s  à

l " ' ac t i on  en  a rgen t " ,  acqu i se  pa r  I ' a r t i san  qu i  f ab r i que  ses  p rodu i t s

e t  pa r ' l e  conmerçan t  qu i  l es  vend ,  s i  poss ib le  à  l ' é t range r ,  pou r  f a i r e

rentrer  des devises.  L 'honneur que confèrent  ces "act ions"  ne se rédui t

pas à une d is t inct ion purement  théor ique,  mais fa i t  des bénéf ic ia i res

d 'authent ' iques c i toyens qui  par t ic ipent  à la  v ' ie  pol i t ique du pays.  Les

"ac t i onna i r i s "  on t  I e  d ro i t  d ' é ] i r e  l eu rs  au to r i t és  e t  d ' app rouve r  l es

impô ts ,  de  fa i re  pa r t i e ,  co rme  l es  bana l i s tes  d ' au t re fo i s ,  de  l a  m i l i ce

nat ionale qui  devra i t  renplacer  les armées de mét ier ,  de joui r  de cer-

ta ins pr iv i lèges,  de mani fester  par  cer ta ins s ignes extér ieurs leur  rang

e t  d ' ê t re  é lus  à  ce r ta ines  cha rges  qu i  ne  son t  pas  ré t r i buées  (566 ) .  I 1

ne  s ' ag i t  pas ,  b ien  en tendu ,  d ' une  démocra t i e  d i rec te .  La  p lupa r t  des

p ré roga t i ves  qu i  v i ennen t  d ' ê t re  énumérées  ne  s ' exe rcen t  qu 'à  l ' i n té -

(566)  Ih id. ,  p .  58 sq.



-  1 0 4 1

r ieur  du groupe dont  ces c i toyens font  par t ie .  Les charges auxquel les
peuvent  prétendre 1es bourgeois ne peuvent  êt re,  par  exemple,  que les
mag is t ra tu res  mun ic ipa les .  l r l a i s  en  ma t i è re  f i s ca le ,  l e  con t rô le  des  c i -
t oyens  s ' exe rce  e f f ec t i vemen t  su r ' l es  f i nances  de  I 'E ta t  pa r  1e  t ruche -
ment  des états terr i tor iaux où toutes les c lasses de la  société doivent
etre représentées et que Môser considère déjà dans I 'rntrocucticn géné-

"ale 
coïfig les hérit iers des anciennes assemblées démocratiques des

saxons.  Mais nous somnes lo in de la  démocrat ie  rousseauiste !  ceux qui
n 'ont  pas de b ' iens,  qui  n 'ont  pas de for tune suf f isante pour êt re con-
t r i buab les ,  don t  l a  p roduc t i v i t é  n ' es t  pas  p ro f i t ab le  à  I 'E ta t  n ' on t
n i  honneur n i  dro i t  de c i toyenneté.  sont  exc lus également  ceux que
f rappe  que lque  déshonneu r  :  l es  f a i l l i s ,  pa r  exemp le ,  

' l es  
dé l . i nquan ts

ou  l es  en fan ts  na tu re l s .  L ' honneu r  es t  pa r  dé f i n i t i on  exc lus i f  :  i l
n ' y  a  pas  d ' honneu r  à  f a i r e  pa r t i e  d ,un  g roupe  qu i  adme t  t ou t . l e  monde
en.son se ' in  et  i l  y  en a encore moins à êt re membre d,une corporat . ion
qu i  t o l è re  des  gens  sans  honneu r .  ce la  es t  dé jà  v ra i  de  l a  f am i l l e  qu i
res te ,  co rme  à  l ' époque  pa t r i a r ca le ,  l a  ce l t u l à  de  base  de  Ia  soc ié té .
Donner aux concubins ou aux f i l les-mères les mêmes dro i ts  qu 'aux gens
ma. iés ,  c ' es t  déshono re r  l a  f am i | I e  e t  f avo r i se r  sa  d i sso lu t i on .  L , i n -
dulgence du 1égis lateur  const i tue dans ce cas moins une faute morale
qu 'une  fau te  po l i t i que ,  ca r  l ,E ta t  es t  l e  p rem. ie r  à  p ro f i t e r  de  s t ruc_
tu res  f am i l i a l es  so l i des  (567 ) .  I l  f au t  r econna î t re  à  i r t ôse r  l e  mér i t e
d 'avo i r  r endu  l eu r  d ign i t é  de  c i t oyen  au  pe t i t  peup le  des  paysans  e t  des
ar t isans que les gouvernements éc la i rés et  leurs am. is  les phi losophes
avaient  par fo is  tendance à négl iger .  Mais i l  peut  se montrer  d 'une oure-
té ,  vo i re  d ' une  c ruau té  é tonnan te  à  1 ,éga rd  de  ceux  qu , . i 1  n ,es t ime  pas
dignes de f igurer  dans sa société corporat is te (55g) .

( 5 6 7 )  Ç ' s 5 1  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  1 a  p o l i t i q u e , e t  n o n  d e  c e l u i  d e  l a  m o r a r e ,
que  Môse r  récuse ,  pa r  exemp le ,  l a  c l émence  que  I ' on  man i fes te  à  l , é_
ga rd  des  f i  l  I es -mères  :  ce t t e  c l émence  es t  ' i unpo r  i t i s ch " ,  conEra r re
aux  ex igences  d 'une  sa ine  po l  i t . i que  (?ph  I I  33 ,  HKA V ,  p .  143  :  - . e : : , .
die ueyminderte Schande der Huren und iluz,kinàez.).

( 568 )  0n  q -dé jà  vu  que  Hôse r  re fuse  l es  d ro i t s  c i v i ques  aux  f i l l es -mères  e t
qu ' i l  proteste contre le  décret  impér ia l  de 173, l  qui  admet les en_
fan ts  na tu re l s  dans  l es  co rpo ra t i ons  a r t i sana les .  l l  exc lu t  éga lemen t
de  1a  h ié ra rch ie  soc ia le  l es  ouv r i e r s  e t  l es  j ou rna l i e r s  qu i  i , on t
que  l e  t r ava i l  de  l eu rs  ma ins  à  o f f r i r .  s ' i l  t  a  cen t  m i l l ' e  manoeu-
v r e s ,  i 1  f a u t  a v o i r  l e  c o u r a g e  d ' e n  l a i s s e r  m ô u r i r  c i n q u a n È e  m i 1 1 e
d e  f a i m ,  s i  l ' i n t é r ê t  d e  I ' E t a t  1 , e x i g e .  , , D e  g r a n d e s  f i n s  r é c . l a m e n t
de  g rands  sac r i f i ces "  ,  ( pp l t  n ,  1 ,  HKA V ,  p .  l g ) .
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Le  rô le  de  I 'E ta t  es t  impo r tan t  dans  ce t te  soc ié té  s t r i c temen t

h ié ra rch i sée .  L ' au to r i t é  po l  i t i que ,  rédu i t e  à  sa  p lus  s imp le  exp ress ion

dans  l a  soc ié té  gennan ique ,  dev ien t ,  à  l ' époque  moderne ,  une  va leu r  aus -

s i  impo r tan te  que  l a  l i be r té .  Môse r  n ' hés i t e  pas  à  i nvoque r  l a  ra ' i son

d 'E ta t  pou r  i us t i f i e r ' l es  mesu res  t rès  sévè res  qu ' i 1  env i sage  de  p ren -

dre pour augmenter  les . impôts,  pour  l imi ter  ou d iminuer le  nombre des

journal iers,  pour  exc lure du bénéf ice de l 'honneur tous ceux dont  la

p résence  r i sque  de  menace r  1 ' équ i l i b re  du  co rps  soc ia l .  Dans  I ' app réc ia -

t ion des honrnes et  des choses ce n 'est  pas le  cr i tère mora1,  mais le

c r i t è re  po l i t . i que  qu i  es t  dé tem inan t .  La  pensée  po l i t i que  de  Môse r  n ' es t

t ou te fo i s  pas  to ta l i t a i r e .  L 'E ta t  n ' a  pas  enco re  chez ' l u i  ce t t e  au tono -

m ie  e t  ce  ca rac tè re  abso lu  qu ' i 1  au ra  chez  Hege l .  I j  n ' es t  pas  une  f i n

en soi .  Corrne pour tous les penseurs de son temps,  c 'est  le  b ien commun

qu i  res te  pou r  Môse r  l a  f i na l i t é  sup rême  e t  l e  b ien  com lun  s ign i f i e  1e

plus de bonheur possib le pour  1e p lus grand nombre.

" I l  ne  m 'a  pas  pa ru  su f f i san t ,  éc r i t - i l  dans  l a  p ré fa . ce

de la seconde partie des Fantaisies Pdt"1:otiques,

qu.un pays f t t  gouverné avec puissance et  ordre '  mais

ce grand but  devra i t  ê t re réal isé en tenant  compte é94-

lement  du p lus grand bonheur possib le de tous ceux dans

f  i n té rê t  desque l s  l a  pu i ssance  e t  l ' o rd re  son t  i ns t i -

t ués  ;  l 'E ta t  l e  p lus  impor tan t  e t  l e  p lus  redou tab le

qui  devra i t  s 'a f f i rmer au détr iment  du bonheur généra1

n 'é ta i t  pas  à  mes  yeux  ce  qu ' i 1  dev ra i t  ê t re  se lon
' I  'ordre d iv ' in  et  nature l  "  (  569)  .

La forrnulat ion est  assez subt i le  et  suggère b ' ien cet  équi l ibre qui  doi t

s ,é tab l i r  en t re  ces  pô les  de  1a  pensée  po l i t i que  de  Môse r  que  son t  1 ' au -

to r i t é  e t  l a  l i be r té .  E l l e  rep rend  l a  no t i on  d " ' o rd re  e t  de  l i be r té "  qu i

se t rouve dans le  texte sur  l 'Ar t  chez Les anciens ALLencn4s en y a jou-

tan t  ce l l e  de  pu i ssance  e t  en  remp laÇan t  ce l l e  de  l i be r té  pa r  ce l l e  de
' ,bonheur généra1, ,  ou,  p lus préc. isément ,  de "sat is fact ion générale" ,  de

(569 )  HKA V ,  p .  10 .  11  es t  poss ib le  que  Môse r  v i se  dans  ce  passage  l a
Prus se .
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"a l  l geme ine  Zu f r i edenhe i t " .  0n  re lève ra  éga lemen t  qu '  i l  es t  ques t i on
"de  tous  ceux  dans  I ' i n té rê t  desque l s  1a  pu i ssance  e t  I ' o rd re  son t  . i ns -

t i tués"  :  la  formule a un sens restr ic t . i f  e t  sous-entend que le p lus
grand bonheur possib le ne concerne pas ceux qui  n 'ont  Das de dro i t  de
ci toyenneté dans la  société selon Môser.

Ma is  pou r  ceux  qu i  béné f i c i en t  de  ce  d ro . i t , 1a  p rop r i é té ,  au
sens ]e  p lus  l a rge  du  te rme ,  rep résen te  une  au t re  ga ran t . i e  con t re  l , a r -
b i t ra i re du pouvoir .  Peu importe que le c i toyen t ienne son b ien de
' l 'E ta t ,  qu i  es t  a l o r s  l e  seu i  p rop r i é ta i re ,  ou  que  l e  pa r t i cu l i e r  so , i t
le  vér i table propr iéta i re !  Le sent iment  de Mt iser  a souvent  var ié sur
ce  po in t .  Le  c i t oyen  a  d ro i t  à  au tan t  de  l i be r té  e t  d ' honneu r  qu ' . i l  pos -
sède de terre ou d 'argent .  La propr iété lu i  pernret  d 'êt re ' ,act ionnaire, '
dans  l 'E ta t  e t  ce lu i - c i  n ' a  aucun  i n té rê t  à  a f f a i b l i r  des  "ac t i onna i res , ,
qui  font  f ruct i f ier  à son avantage 1e capi ta l  beaucoup mieux que le fe-
ra ien t  des  su je t s  pass i f s  e t  i nd i f f é ren ts  à  l , i n té rê t  géné ra l .  On  se
souvient  que dans sa le t t re à Easedor du début  des années soixante-d ix
Môse r  ava i t  éc r i t  que  l ' h i s to i re  cons ! , j t ua i t  un  moyen  d 'éduca t i on  c i v i -
que qui  devai t  permett re aux enfants d 'apprendre quels éta ient  leurs
d ro i t s  de  c i t oyens  te l s  qu ' i l s  é ta ien t  s t i pu lés  pa r  l e  " con t ra t  o r i g i -
ne l "  e t  ce  qu ' i 1s  dev ra ien t  sac r i f i e r  un  j ou r  de  l eu r  p rop r i é té  e t  de
leur  l iber té au b ien commun. Tout  manquement à ces devoi rs  devai t  ê t re
considéré cornme le premier  péché pol i t ique et  tout  Çe que l ,autor i té
leur  prendrai t  sans leur  consentement  préalable sera i t  le  premier  cr ime
po l i t i que  (570 ) .  I l  r ep rend ra  ce t te  concep t i on  des  rappo r t s  en t re  l e  c i _
toyen et l 'Etat dans les Fantaisies patriotiqtes, en préc.isant que EouE
Osnabrûckois devra i t  pouvoi r  connaî t re exactement  "1a l igne qu. i  sépare
son domaine par t icu l ier  du domaine ém. inent  de l ,Etat , ,  (571) .  Les raz-

(570)  Bvis1" ,  p.  244.

(571)  PPh I_11,24,  HKA VI ,  p.  85 :  Antùo?t  auf  poLyrena,son lcbcst .  11
es t  f o r t  p robab le  qu 'en  fa i san t  l a  d . i s t i nc t i ôn  en t re  p rop r . i é té
pa r t i cu l i è re  e t  p rop r i é té  de  I 'E ta t  ( , , 0be re igen tum, ' )  Môsà r  s , i ns -
p i re  de  Rousseau  qu i  d i s t i ngue  au  l i v re  c i nq -d ' i n i i - e  1e , ' doma ine
part icu l  ier"  du "domaine éminent , ' .
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ta is ies.  Patr io t iques poursu ' ivent  donc I '  e f for t  d '  éducat ion c iv ique des

ci tOyens amorCé dans l ' i l is to i re CtOsnabru.ck et  1 'enseignement  qu 'e l les

proposent  s ,adresse b ien à des lecteurs qui  peuvent  fa i re valo i r  des

d ro i t s  pa rce  qu ' i l s  son t  p rop r i é ta i res .

Le  t ro i s i ème  f re in  à  I ' au to r i t é  de  l 'E ta t ,  ap rès  l e  b ien  com-

mun  e t  1a  p rop r i é té ,  es t  l ' au tonomie  l oca le .  En t re  l 'E ta t  e t  l a  pe t i t e

en t i t é  po l i t ' i que  l oca le ,  communau té  ru ra le ,  pe t i t e  v i l l e '  co rpo ra t i on '

1es rapports  doivent  êt re de nature fédérat ive.  Le pr ince la isse à la

co l l ec t i v i t é  l oca ' l e  l e  so in  de  s ' adm in i s t re r  e l1e -même pou r  t 6u t  ce  qu l

concerne les af fa i res in tér ieures.  M6ser va jusqu'à af f i rmer que tqute

pe t i t e  v i ' l  l e  dev ra i t  avo i r  ses  p rop res  i ns t i t u t i ons  po l  i t i ques  (572 ) .

L ' idée que la démocrat ie  ne peut  s 'exercer  ef f icacement  que dans des

col Iect iv i tés de d imension modeste est  empruntée à Rousseau.  l t la is  l4ôser
' l a  

comp lè te  pa r  sa  p rop re  concep t i on  des  i nd i v i dua l  i t és  co l l ec t i ves  e t

au tonomes  qu i  assu ren t  à  I ' i n té r i eu r  de  1a  g rande  en t i t é  po l i t i que  que

cons t i t ue  l e  t e r r i t o i r e  i ' i nd i spensab le  va r i é té  qu i  es t  sou rce  d 'éne r -

g ie  e t  d ' i n i t i a t i ve .  L ' au tonomie  l oca le  rep résen te  en  même temps  1e

me i l l eu r  remoar t  con t re  l e  n i ve l I emen t  po l i t i que  e t  con t re  l e  ra t i ona -

l i sme  cen t ra l i sa teu r  qu i  es t  s i  p ré jud i c i ab le  aux  i i be r tés .  E l l e  cons -

t i tue un re la is  ind ispensable entre le  gouvernement  centra l  e t  1es par-

t i cu l  i e r s  e t  assu re  I ' adap ta t i on  ha rmon ieuse  des  i nd i spensab les  d i rec -

t ives générales aux s i tuat ions concrètes que peuvent  seuls apprécier
' les 

adminis t rateurs et  les magist rats  locaux.  Le pouvoir  perd a ins i  son

caractère anonyme et  les l iens entre adminis t rés et  adminis t rateurs

prennent  un tour  p lus personnel .  ce sont  ces pet i tes ent i tés pol i t iques

]ocaleS ou corpOrat ives,  et  non 1es indiv idus d i rectement '  qui  s6nt  re-

présentés aux états prov inc iaux dont  Môser veut  restaufer  
' les pouvoirs ,

comre Montesquieu veut  restaurer  ceux des par lements f ranCais.  Quant  à
' I ,E ta t  

t e r r i t o r i a l ,  i l  f a i t  l u i -mêne  pa r t i e  d ' un  ensemb le  p lus  vas te

qu i  es t  l ,Emp i re  don t  l ' au to r i t é  assume à  I ' i n té r i eu r  du  co rps  a l l emand

cet te fonçt ion régulat r ice que 1e gouvernement  du terr i to i re exerce sur

$72) PPh I I I ,  20,  HKA VI ,  p.  64 sq.  :soLLte nan n icht  ie ien s id i=ger
seine besondere politiache rlerfassung geben ?
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l es  en t i t és  po l i t i ques  qu i  l u i  son t  subo rdonnées .  La  v i s i on  de  i r l ôse r
es t  à  l a  f o i s  p rov inc ia le  e t  na t i ona ie .  I l  sa i t  que  ce r ta ines  mesu res
de redressement ,  sur tout  dans le  domaine économique,  où i l  reste fas_
c iné  pa r  i e  souven i r  de  1a  pu i ssan te  l i gue  hanséa t i que ,  ne  peuven t  ê t re
e f f i caces  que  s i  e l l es  s ' app l i quen t  à  l ' éche lon  de  l a  con fédé ra t . i on  qu i
reg roupe  p lus ieu rs  v i ' l l es ,  p l us ieu rs  t e r r i t o i r es  à  I ' i n té r i eu r  de  I ,Em-
p i re  ou  de  ce t te  subd i v i s i on  admin i s t ra t i ve  impér ia le  qu 'es t  l e  ce rc le .
C 'es t  a i ns i  l e  Sa in t  E rnp i re  t ou t  en t i e r  qu i  dev ien t ,  à  l , image  de  l a
nature,  un bel  ensemble organiquement  agencé où les é léments par t icu-
l i e r s  a s s u r e n t ,  p a r  l e u r  v a r i é t é , 1 a  v i t a l i t é  d u  t o u t  d a n s  I e q u e l  i l s
s '  in tègrent  hannoni  eusement .

I l  se ra i t  i n té ressan t  d ' exan ine r  de  que l l e  man . i è re  Môse r  con -
ço i t  à  l ' i n té r i eu r  de  ce t  éd i f i ce  po l i t i que  l a  res tau ra t . i on  de  l ' écono -
m ie  ru ra le  e t  u rba ine .  Jusque  ve rs  l a  f i n  des  années  so i xan te -d i x ,  l ' é -
conomie const i tue I 'une des préoccupat ions majeures du réformateur  os-
nab rûcko i s ,  souc ieux  à  l a  f o i s  d ' assu re r  l a  p rospé r i t é  des  pa r t i cu l  i e r s
e t  ce l l e  de  I 'E ta t . 0n  ve r ra i t  a l o r s  que  sa  po l i t i que  économique  asso -
c ie  assez  sub t i l emen t ,  comne  on  1 'a  dé jà  suggé ré ,  l es  mé thodes  d i rec t i -
ves  du  mercan t i l i sme  e t  ce l l es ,  p l us  l i bé ra les ,  du  phys ioc ra t i sme .  l ' 1a i s ,
comrne  dans  l e  doma ine  de  l a  po l i t i que ,  l 'E ta t  ga rde ,  dans  ce lu i  de  l ' é -
conomie ,  un  rô le  de  régu la teu r  qu i  ne  do i t  en  aucun  cas  f re ine r  I ' . i n i t i a -
t i v e  d e s  c o l l e c t i v i t é ' l o c a l e s .

0n ret rouverai t  encore le  même souci  d 'équi l ibre entre i 'auto-
r i té  et  la  l iber té,  entre le  pouvoir  centra l  e t  le  pouvoir  local ,  dans
les pro jets  de réfonne judic ia i re.  Dans le domaine de la  just ice,  la
préoccupat ion fondamentale 'de Môser est ,  conne cel le  de Montesqu. ieu,
' la  

sauvegarde des l iber tés acqu. ises,  de l ,honneur et  des pr iv . i Ièges
propres à chaque groupe socia l .  Comre I 'auteur  de l ,Espr i t  des Lois,
celui des Fantaisies pattiatiqtes s'efforce de conserver ce qu,i l peut
des anciennes coutumes germaniques et  féodales.  I l  ne sauraj t ,  cer tes,
p lus  ê t re  ques t i on  de  ré in t rodu i re  en  p le in  s i èc le  éc la i ré  l a  p ra t i que
du conbat  jud ic ia i re qui  ne subsiste que sous la  forme lo lérée,  et  mê-
me encouragée'  du duel .  Mais Môser reste aussi  méf iant  que ses ancê-
t res  à  l ' encon t re  du  p r i nc ipe  d ' un  r î i n i s tè re  pub l i c .  chose  cu r . i euse  :
ce juge d ' inst ruct ion cont inue à préférer  1e "procès d 'accusat ion, '  au
" p r o c è s  d ' i n q u i s i t i o n "  I  L e  p r e m i e r  l a i s s e  a u  p a r t i c u l  i e r  I ' i n i t i a t i v e
de  1 'enquê te  e t  assu re  l ' i ndépendance  du  pouvo i r  j ud i c i a i r e  en  éca r tan t
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t ou te  i n te rven t i on  de  l 'E ta t .  A  pa r t  l e  comba t  i ud i c i a i r e  e t  l e  sys tème

des composi t . ions,  tout  ce que Môser a d i t  du procès germanique reste va-

l ab le  du  p rocès  moderne  :  d ro i t  " f onne l "  p l u tô t  que  d ro i t  " r ée l " ,  d ro i t

cou tum ie r  p lu tô t  que  l ég i s l a t i on  ra t i onne l  l e  e t  un i f o rme  e t  que  d ro i t

éc r i t ,  en f i n  d ro i t  pou r  chaque  i ncu ipé  d ' ê t re  j ugé  pa r  ses  pa i r s .  Ce t te

dernière revendicat ion est  dans la  logique du système corporat i f  dans

lequel  chaque groupe SoCial ,  chaque cOnmunauté lOcale,  conserve son au-

tonomie.  La préférence accordée au dro i t  coutum' ier  iust i f ie '  comme chez

Mon tesqu ieu ,  1e  ma ' i n t i en  des  j us t i ces  se ' i gneu r i a l es  (573 ) .  Su r  ce  po in t

Môser fa i t  encore preuve d 'un remarquable souci  du compromis et  de l 'é-

qu i l i b re .  11  ménage  à  l a  f o i s  1es  p r i v i l èges  de  l a  nob lesse  e t  ceux  de
' l ,Etat  qui  a compétence pour les af fa i res importantes et  fou ' rn i t  au sei -

gneu r  un  appa re i l  j ud i c i a i r e  que  ce lu i - c i  ne  pou r ra ' i t  pas  en t re ten i r  à

sesp rop res  f r a i s .  En  échange ,  c ' es t  l 'E ta t  qu i  enca i sse  l e  mon tan t  de

cer ta ines amendes.  En outre,  Môser fa i t  une d is t inct ion subt i le  entre

"pouvo i r  j ud i c ' i a i r e "  e t  "pu i ssance  pa te rne l l e " .  Ce l l e - c i  es t  I ' apanage

du seigneur en sa qual i té  de maî t re de ses domest ique et  de ses ouvr iers.

E ' l l e  es t  l a  l o i n ta ine  hé r i t i è re  de  1a  pu i ssance  pa t r i a r ca le  du  "pa te r -

f am i l i as "  roma in  ou  ge rman ique .  E ' l l e  s ' exe rce  dans  l es  cas  de  dé l i t s  pu -

rement  domest iques qui  re lèvent  p lus de la  sanct ion paternel le  que de 1a

just ice ou sur  les fermiers temporai res que le maî t re peut  sa is i r  d i rec-

temen t  s ' i l s  ne  pa ien t  pas  l eu r  l oye r  ou  s ' i l s  n ' en t re t ' i ennen t  pas  con -

venablement  la  fenne.  Cet te procédure s impl i f iée permet d 'év i ter  le  re-

cours aux t r ibunaux et  des f ra is  de iust ice dont  le  fermier  aura i t  à  p6-

t i r  autant  que le propr iéta i re.  Mais cet te puissance "paternel le"  con-

nai t  des l imi tes :  les af fa i rçs p lus importantes ne sont  pas de son res-

sor t ,  le  fermier  qui  n 'accepte pas 1a sanct ion seigneur ia le peut  fa i re

appe l  aux  t r i bunaux  o f f i c i e l s  e t  e l l e  ne  s ' app l i que  pas  aux  fe rm ' i e r s  e t

aux ser fs  aui  sont  insta l tés à demeure sur  les terres et  qui  ne peuvent

(573)  Cf .  Montesqu ieu ,  Espr i t  des  Lo is ,  L .  XXX'  20 '  éd .  la  P lé iade ''  
p. 919 sq. '(De ee qr 'on o appeLé depuis La just ice Ces sel7':e" ' ; ls)
e t  M 6 s e r ,  P P h  L V , 4 4 ,  H K A  V I I ,  p .  1 4 1  s q .  :  S c h r e i b e n  e i r ' e s : a e - ' '
ndnnes ohne Cetichtebarkeit an seinen llachbar nit den kr-ei:s-
barkeit.
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p a s  s ' e n  a l l e r  s ' i l s  n e  s o n t  p a s  s a t i s f a i t s  d e  l e u r  m a î t r e .  A i n s i  M ô s e r
c ro i t - i l  pouvo i r  conc i l i e r  l es  i n té rê t s  de  l 'E ta t ,  ceux  du  se igneu r  e t
ceux des fermiers.

Le passé qui  a la issé tant  de t races v ivantes dans l ,Evêché
d'Osnabruck et  qui  révèle sa cohérence,  sa valeur  et  son sens dans la
Préface et dans 1'rntroduetion généraLe est donc partout présent dans
cet te société pol i t ique que Môser s 'ef force de constru i re prudennent ,
au jour  1e jour ,  dans les ar t ic les des Fanta is ies patr io t ia . l res.  L ' image
d'ensenble qui  se dégage de ce pat ient  t ravai l  de construct ion est  ce l -
I e  d ' un  E ta t  co rpo ra t i s te  qu i  r ep résen te  une  vo ie  moyenne  en t re  l ,E ta t
absolut is te moderne et  les formes p lus démocrat iques de l 'ancienne so-
c ié té  saxonne  ou  ce l  l e ,  p l us  a r i s toc ra t i que ,  de  l a  f éoda l  i t é  méd iéva le .
Dans cet te v is ion de la  société é lénpnts l ibéraux et  é léments conserva-
teurs se mêlent  in t imement.  Môser est  l ibéra l  dans la  mesure où i l  s ,ef -
force,  comne Montesquieu,  de restaurer  les anciennes l iber tés germanl-
ques  don t  l a  monarch ie  b r i t ann ique  a  su  l e  m ieux  conse rve r  1 ,esp r i t ,
mais dont  les vest ' iges ne se sont  pas complètement  perdus dans la  mo-
na rch ie  f r ança i se  n i  dans  I 'Emp i re  a l l emand ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  ce r_
ta ins  t e r r i t o i r es  de  l 'A l l emagne  du  Nord ,  comme I 'Evêché  d 'Osnab ruck .
I l  es t  enco re  l i bé ra l  dans  l a  mesu re  où ,  pa r ' l e  j eu  des  au tonomies  Io -
cales et  corporat ives,  i l  conÇo. i t  une mul t . i tude de pet i tes républ iques
qui  sont  conçues à peu près selon le  modèle égal i ta . i re  rousseauiste.
Ma is  Rousseau  ne  conna î t  que  deux  pô les  :  l ' i nd i v i dua l i sme  du  pa r t i cu -
l i e r , d ' une  pa r t ,  é t  l e  co l l ec t i v i sme  de  l a  vo lon té  géné ra le ,  d ' au r re
pa r t .  En t re  ces  deux  pô ' l es ,  i l  n ' y  a  pas  d ' i n te rméd ia i res  e t  I ' assoc ia -
t ion issue du contrat  socia l  repose sur  la  s t r ic te éga1i té de tous les
membres de la  communauté nat ionale.  Môser préfère f ract ionner le  coros
soc ia l  e t  po l i t i que  en  une  mu l t i p l i c i t é  de  co rps  i n te rméd ia i res  qu i
vont ,  par  degrés,  de la  pet i te  comnunauté rura le ou urbaine jusqu,à
l ' empereu r  e t  à  l a  d iè te  impér ' i a l e  en  passan t  pa r  l e  p r i nce  te r r i t o r i a l
e t  l es  é ta t s  p rov inc iaux .  I l  dému l t i p l i e  a ins i  l a  no t i on  de  co ros  . i n -

termédia i res qu ' i i  emprunte à Montesquieu.  Dans ce système hiérarchique
fondé  su r  1 ' honneu r ,  l es  vé r ' i t ab les  i nd i v i dua i  i t és  son t  co l l ec t i ves .
L 'horme est  c ' i toyen dans la  mesure où i l  est  membre d 'un groupe const i -
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tué .  En  tan t  que  c i t oyen ,  i l  exe rce  ses  pouvo i r s  d i rec temen t  à  l ' i n té -

r ieur  du groupe,  ind i rectement  par  f  in termédia i re de ses représentants

à  l a  d . i è te  D rov inc ia le  don t  l e  p r i nce  es t  l u i -même le  rep résen tan t  à

ia d iète impér ' ia1e.  corme chez Montesquieu,  tous ces corps in termédia i -

res,  "subordonnés et  dépendants" ,  mais pour tant  re lat ivement  autongmes,

font  équ. i l ibre au pouvoir  centra l  de l 'Etat  et  créent  cet te var iété qui

empêche  l , un i f o rn i t é  despo t ' i que  e t  f avo r i se  I ' exe rc i ce  de  1a  l i be r té ,

une  l i be r té  s t r i c temen t  con t rô lée  pa r  1a  l o i .  D i sc ip le  occas ionne l  e t

t rès éc lect ique de Rousseau,  Môsero est  avant  tout  d isc ip le de Montes-

qu ieu .  Ma is  i l  es t  l e  d i sc ip le  conse rva teu r  d ' un  ma i t re  don t  l a  pensée ,

d,apparence t rès l ibéra le,  comporte déià de nombreux é léments conserva-

t e u r s .  S i  e l l e  O e r m e t  d ' é v i t e r ' l e s  é c u e i l s  d e  l ' i n d i v i d u a l i s m e  e t  d u

despo t i sme  démocra t i que  qu ' imp l  i que ,  se lon  l ' i n te rp ré ta t i on  que  I ' on  en

donne,  le  système rousseauiste,  1a monarchie tempérée fondée sur  I 'hon-

neur,  à laquel le  Môser et  Montesquieu donnent  leur  préférence,  est  fon-

damentalement  cgnservatr ice et  inégal  i ta i re.  La monarchie corporat is te

de  Môse r ' l , es t  enco re  davan tage .  E l l e  f a i t  assez  peu  de  cas  des  l i be r tés

ind i v i due l  l es ,  f avo r . i se  I  ' i rmob i  l  i sme  soc ia l  ,  1  ' o rd re  é tab l  i  e t  l es  s i  -

t ua t i ons  acqu i ses .  l l a i s  I ' aspec t  l e  p lus  conse rva teu r  de  1a  pensée  po l i -

t i que  de  Môse r  résu l t e  de  l a  d i s t i nc t i on  en t re  I ' ho rme  e t  1e  c i t oyen .

Ce t te  d i s t i nc t i on ,  que  Mon tesqu ieu  ne  to lè re  pas  p lus  que  l a  p lupa r t  de

SeS contemporains éCla i réS,  repgSe sur  une valor isat ion excessive de la

no t i on  de  p rop r i é té .  L ' avo i r  a  p lus  d ' impo r tance  chez  Môse r  que  l ' ê t re ,

que  l a  compé tence  e t ] e  t r ava i l .  A ' i ns i  sa  pensée  po l i t i que  p résen te - t -

e l ' le  la  cur ieuse par t ' icu lar i té  de combiner  cer ta ins é léments 'du système

démocrat ique et  égal i ta i re de Rousseau,  d 'autres,  p lus nombreux et  p lus

impor tan ts ,  qu i  r e l èven t  du  sys tème  i néga l i t a i r e  ma is  re la t i vemen t  l i bé -

ra l  de M6ntesquieU et ,  enf in ,  deS élémentS p lus net tement  conservateurs

qu i  s ' exp l i quen t  essen t i e l  l emen t  pa r  l a  con f i gu ra t i on  l oca le  osnab rucko i -

se .
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CONCLUS ION

It  suf f i t  de comparer  les deux revues de jeunesse à 1 ' l i isxoi re

dt lenabntck pour mesurer  tOut ]e chemin que MôSer a parcouru depuis les

débuts de sa carr ière d 'écr iva in iusqu'à la  f in  des années soixante.

L ' ho f ime  de  l e t t r es  marqué  pa r  l ' esp r i t  mora l i sa teu r  e t  un i ve rsa l i s te  des

Lumières est  devenu un h is tor ien qui  concentre son at tent ion sur  1e pas-

sé  de ' l 'A1 lemagne  e t  de  sa  p rov ince  e t  un  éc r i va in  po l i t i que  qu i  acco rde

la  o r i o r i t é  au  des t i n  de  l 'Evêché  d 'Osnab ruck .  Ce t te  évo lu t i on  es t  con -

f i rmée par  les Eanta is ies Patn iot iques qui  rassemblent  le  mei l leur  des

a r t i c l es  qu 'a  pub l i és  pendan t  p rès  de  v ing t  ans  dans  une  modes te  f eu i l l e
' l oca le  

un  admin i s t ra teu r  souc ieux  d ' a f f enn i r  l es  bases  de  l 'E ta t  osna -

b rucko i s  e t  d ,amé l i o re r  l es  cond i t i ons  de  v ie  de  ses  conc i t oyens .  L ' es -

thét ique,  qui  occupai t  une p lace importante à côté de la  morale dans les

deux revues,  est  to ta lement  absente de 1 'Histo ige CtAsnabvwct .  Lorsqu'e l1e

est  abordée dans l ,oeuvre de matur i té ,  par  exemple dans le  Tra i ' "é z ' . ! . : , ' -

Lequin,  dans cer ta ins ar t ic les deS Fanta is ies Patr io t io .ues ou,  en 1781'

dans le Trqité de l,a Langue et de La Littérature alLenanCes, elle est

subo rdonnée  à  des  f i ns  po l i t i ques  ou  pa t r i o t i ques .  Ce t te  évo lu t i on  de  l a

l i t t é ra tu re  e t  de  l a  mora le  à  I ' h i s to i re  e t  à  l a  po l i t i que  s ' es t  f a i t e

en  p lus ieu rs  é tapes .  La  coupu re  l a  p lus  v i s i b l e  se  s i t ue  au  débu t  des

années soixante,  pendant  la  guerre de Sept  ans,  lorsque les événements

on t  f a i t  de  Môse r  un  homp d 'E ta t  i nves t i  d ' impo r tan tes  responsab i l i t és

pol i t iques.  C'est  a lors que le député des états d 'osnabruck a éprouvé

]e besoin de donner une forme plus préc lse à 1 'expér ience pol i t ' ique ac-

qu i se  dans  l a  p ra t . i que  quo t i d i enne .  L ' é l abo ra t i on  d ' une  pensée  po l i t i que ,

qu i  s ' exp r . ime  d ,abo rd  dans  des  oeuv res  don t  l e  ca rac tè re  po l i t i que  n 'es t

pas év ident  à première vue,  co[me le t ra i té  d 'ArLeqt in,  l ' ! .n i i -c=n: l je  ou

la Let t re au Vicai re sauoyard,  précède de peu l 'é laborat ion d 'une pensée

histor ique qui  about i t ,  en 1768,  à la  première édi t ' ion de 1 ' : r - is ' ia !e : 'Ce-

nab ruck .  ce t  ouv rage  n 'es t  pas  un  pu r  t r ava i l  d ' é rud ' i t i on .  L ' h i s to i re  y

es t  m ise  au  se rv i ce  de  l a  po l i t i que ,  I ' expé r i ence  des  géné ra t i ons  passées

vi ent confi rmer I 'expéri ence personne l I e de I '  horrne d' Etat qui veut com-

p rend re  l e  p résen t  e t  cons t ru i ré  I ' aven i r .  L ' ana l yse  souven t  t r ès  c r i t i -
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que  du  p résen t  e t  l a  cons t ruc t i on  de  l ' aven i r ,  dé jà  abo rdées  dans  I ' ou -
v rage  h i s to r i que ,  f e ron t  l ' ob je t  p r i nc ipa l  des  a r t i c l es  que  l , l ôse r  réd i -
gera pour la  FeuiLLe d 'annonces osnabtuckoise à par t i r  de l 'automne'1266.
Les Fotttaisies Patriotiques prennent ainsi le relais de l,; l istcir.e itC;-
nabntrck achevée dès 1766, à un moment où l., lôser se sent suffisamment sûr
de son pouvoir  et  de son inf luence pour se fa i re l 'éducateur  c iv ique de
ses conci toyens.  La guerre de Sept  ans ne représente pourtant  pas la  seu-
le coupure dans la  carr ière de notre auteur  qui  n 'est  pas passé d 'un seul
coup  de  l a  l i t t é ra tu re  e t  de  l a  mora le  à  I ' h i s to i re  e t  à  1a  po i i t ' i que .
Entre le moment où lt lôser renonce à écrire ses articles pour la specta;r..--
ce a lLemande et  ce lu i  où i l  rédige le  t ra i té  d,Ar leq,u in,  s ,étend uhe vas-
te pér ' iode intermédia i re où i l  découvre la  d imension h is tor ique,  s . ingu-
l ièrement  négl igée dans les revues de jeunesse.  Dans des oeuvres comme
Azrnin ius,  le  t ra i ' té  de théologie de 1749,  la  Let t re à Vol ta i re sur  Luther
et sur la Réfornre et les petits écrits destinés au Jourmal d.,0snabz-,Lck
se  man i fes te  dé jà  l e  souc i  pa t r i o t i que  de  réhab i l i t e r  l e  passé 'na t i ona l
et  local .  Mais la  préoccupat ion pol i t ique est  quasi  absente de ces pre-
m ie rs  essa i s  h i s to r i ques ,  t and i s  que  I ' amb i t i on  l i t t é ra i re  es t  enco re  à
1 'o r i g i ne  de  l a  rédac t i on  de  I ' oeuv re  d rama t i que  consac rée  à  A rm in ius  e t
que la réflex'ion moraie fait un retour en force dans le ?z,aité siæ -;;

ualeur des passions et des inclinations bien équil ibyées. L'absence d'é-
vénements extér ieurs importants qui  pourra ient  êt re comparés à la  guerre
de  sep t  ans  exp l i que  l ' i ndéc i s i on  de  Môse r  pendan t  ce t t e  pé r i ode  i n te r -
méd ia i re .  Le  sen t imen t  qu ' i I  n ' é ta i t  pas  f a i t  pou r  ê t re  hon rne  de  l e t t r es
ou  mora l i s te  e t  sa  p romo t i on  à  1a  cha rge  d 'avoca t  de  l a  pa t r i e  qu i  1 ' en -
gage p lus profondénent  encore dans les af fa i res locales sont  des ra isons
qu i  peuven t  exp l i que r  qu ' i l  se ,  so i t  t ou rné  ve rs  l ' h i s to i re  e t  qu , . i 1  a i t
quelque peu négl igé Ia l i t térature et  la  morale.

La métamorphose assez spectacula i re de l ,homme de let t res er  ou
mora l i s te  en  h i s to r i en  e t  en  éc r i va in  po l i t i que  ne  sau ra i t  pou r tan t  d . i s -
s imuler  la  remarquable cont inui té qui  se mani feste dans la  pensée de
Môser .  ce t t e  con t i nu i t é  s ' exp l i que  pa r  l a  pe rsonna l i t é  d ' un  ho rn i re  qu i  es t
devenu t rès tôt  ce qu ' i l  devai t  ê t re et  qui  a in tér ieurement  assez oeu
évo lué .  E l l e  s ' exp l i que  enco re  pa r  1e  m i l i eu  dans  l eque l  F lôse r  a  vécu .
Toute sa v ie durant  i l  est  resté le  patr ic ien osnabruckois assuré de
trouver  dès le  départ  une s i tuat ion confor table et  suf f isamment heureux
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de  son  so r t  pou r  t r ouve r  que  1a  soc ié té  é ta i t  b i en  fa i t e  ma19ré  ses

inév i t ab les  imper fec t i ons ,  ma lg ré  l es  nob les  qu i  hum i f  i a i en t  l es  bou r -

geo i s  e t  ma lg ré  1es  bou rgeo i s  qu i  mépr i sa ien t  l es  a r t i sans  e t  l es  pay -

sans .  Le  conse rva t i sme  soc ia l  qu i  n ' exc lu t  pas  to ta lemen t  ce r ta ines  fo r -

mes de ' l ibéra l isme et  de réformisme prudent  marque la pensée de | \ Îôser

à toutes les étaoes de son évolut ion.  Le terro i r  osnabruckois est  pré-

sent dès le départ et détenn'ine largement son comportenEnt, son action

et  ses or ientat ions.  I ' l  est  impossib le de par ier  de Môser et  de son oeu-

v re  sans  pa r l e r  d 'Osnab ruck ,  sa  v i I l e  na ta le ,  don t  i ' l  ne  s ' es t  é1o igné

que pendant  les t ro is  années qu 'ont  duré ses études univers i ta i res et

les s ix  mois qu ' i l  a  passés à Londres.  Rares sont  ses oeuvres où ne

sou f f l e  pas  I ' a i r  du  t e r ro i r .  I l  se  f a i t  dé ià  sen t i r  dans  l es  revues  de

jeunesse  qu i  se  veu len t  d ' esp r i t  cosmopo l i t e ,  ma is  où  l ' on  t r ouve  une

é tonnan te  apo log ie  de  1a  Wes tpha l i e  e t  de  ses  cou tumes .  A  I ' au t re  ex t rê -

mi té de l 'évolut ion,  Osnabruck est  le  thème centra l  du maî t re-ouvrage

d'h is to i re et  des Fanta is iee Patr io t iques.  Le terro i r  est  expl ic i tement

désigné dans cer ta ines oeuvres où on l 'a t tendai t  ie  mo' ins,  comme dans

Arm in ius ,  dans  l e ' t r a i t é  de  théo iog ie ,  dans  ce lu i  su r  ] a  va leu r  des  i n -

c l inat ions et  des passions et  même dans le l1ar iage d 'Ar l -eouin.  Par tout

a i l l e u r s  i l  e s t  l à ,  d ' u n e  m a n i è r e  p l u s  d i f f u s e ,  m a i s  b i e n  r é e l l e '  L e

mirac le est  que,  malgré cet te présence obsédante du terro i r ,  Môser a i t

r éuss i  à  dépasse r  l es  l im i t es  du  p rov inc ia l i sme ,  à  se  me t t re  à  l ' écou te

du  monde  e t  à  s ' é l eve r  au  rang  d 'un  éc r i va in  d ' enve rgu re  na t i ona le .

Fondée  su r  ces  bases  fam i l i a l es  e t  l oca les  l a  con t ' i nu i t é  qu i  se

mani feste dans la  pensée de Môser peut  se vér i f ier  dans la  p lupar t  des

doma ines  qu ' i 1  a  abo rdés .  En  se  tou rnan t  ve rs  l ' h i s to i re  e t  ve rs  1a  po -

l i t i que  i l  a  dé la i ssé  1 ' ana l yse  mora le  sans  tou te fo i s  y  renonce r  t o ta le -

rnent. I l loue les vertus des ancêtres saxons dans 1'Histoire C'Csnabr-e.:

et bon nombre des Fantaisiee Patniotiques sont consacrées à la réforme

des  moeurs .  l ' l a i s  l es  ve r tus  des  anc iens  Saxons  son t  essen t i e l l emen t  po l i -

t ' i ques  e t  l a  ré fo rme  des  moeurs  s ' i nsc r i t  dans  un  p ro je t  qu i  v i se  à  1a

res tau ra t i on  de  I 'E ta t  osnab rucko i s  e t  de ' l a  na t i on  a l l emande .  0n  t rouve

toutefois dans les dernières parties des îantaisies ?atrn|otio.rzes des ana-

lyses rnora les d 'où toute arr ière-pensée pol i t ique est  absente et  qui  rap-

pe l l en t  l es  essa i s  de  i eunesse .  I l  es t  s ' i gn i f i ca t i f  que  ce r ta ins  a r t i -

c l es  pa rus  en  1786  a ien t  é té  réd igés  en t re  1746  e t  1748 .  Ma is  ce  qu i  es t
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plus important  c 'est  qu 'en mat ière de rnora le Môser est  toujours reste
réal is te et  qu ' i i  a  constanrnent  réagi  contre le  rat ional isme de son
époque  en  sou l i gnan t  f  impo r tance  des  pass ions .  I ssu  d ,une  fam i l ' l e  de
protestants convaincus,  i l  a  toujours mani festé le  p lus grand intérêt
pour les problèmes re l ig ieux.  La le t t re à Heumann qui  t rahi t  une ln-
contestable sympathie pour  Luther  et  l 'Ode funérai re à la  mémoire oe
son f rère défunt  se s i tuent  tout  au début  de sa carr ière l i t téra i re.  ses
concept ions re l ig ieuses ont ,  cer tes,  quelque peu évolué :  le  proresran-
t isme hér i té  de ses parents fa i t  assez bon ménage avec le  déisme de la
re l ig ion nature l le  dans le  t ra i té  de théologie de 1749 et  dans 1a Lez=re
à voLta i re,  jusqu'à ce que ce déisme soi t  formei lement  condamné dans la
Lettre au vieaive sauogard où I 'on devine une certaine sympathie pour le
cathol ic isme romain.  Plus tard,  dans les Let tv ,es sut ,  La toLéz,anee iéré-
ra le ,  on  reconna i t r a  l ' i n f l uence  de  l a  re l i g i on  c i v i l e  de  Rousseau .  i r l a i s
à t ravers ces var iat ions se dégage un t ra i t  constant  :  sans pré juger  de
ses convict ions in t imes que nous ne pouvons pas connaî t re,  on peut  d i re
que Môser a invar iablement  mis 1a re l ig ion au serv ice de la  c i té  terres-
t re '  du bonheur des hormes ou de I 'ordre établ i .  peu lu i  importa i t ,  à  1a
l i m i t e ,  q u ' e l l e  f û t  v r a i e  o u  f a u s s e  :  l ' e s s e n t i e l  é t a i t  q u ' e l l e  f û t  " u t i -
l e " .  E t  c ' e s t  d e  p l u s  e n  p l u s  I ' u t i l i t é  p o l i t i q u e  d e  l a  r e l . i g i o n  q u , i 1
a  p r i se  en  cons idé ra t i on .  Quan t  à  l , es thé t i que ,  e l l e  n ' occupe  pas  dans
I ' oeuv re  de  ma tu r i t é  1a  p lace  qu i  1u i  r ev ien t  dans  l es  revues  de  j eunes -
se .  Ma is  e l l e  n ' en  es t  pas  absen te .  L ' es thé t i que  d rama t i que  es t  à  l , o rd re
du jour dans Mlequin et dans 1e Maz,iage d,Arleouin. Assez rarement abor-
dée dans les Fantaisies patriotiqueg, sans en être totalement absente,
I '  es thé t i que , -essen t ' i e l  l emen t  l ,  es thé t i que  l  i t t é ra i re ,  f a i  t  l ,  ob je t  ex -
clusif du lYaité de La Langae et de 7n Litté?ahlle allemanies, une oes
oeuvres 1es p lus denses et  les p lus remarquables du v ieux l4ôser ,  une decel -
l es  qu i  on t ' l e  p lus  con t r i bué  à  l u i  con fé re r  sa  s ta tu re  na t i ona le .  Dans
ce domaine des ar ts  et  de la  l i t térature on note également  une cer ta. ine
con t i nu i t é  :  assez  ré t i cen t  dès  i e  dépa r t  à  1 ,éga rd  de  I ' es thé t i que  ra_
t i ona l i s te  de  Go t t sched  avec  l aque l l e  i l  a  rompu  dé f i n i t i vemen t  dans  l e
t ra i té  d 'Az 'Lequin,  r4ôser  a préparé res voies dans lesquelres s 'engageront
l es  j eunes  gén ies  des  années  so i xan te -d i x  sans  a l l e r  j ama is  auss i  l o i n
qu'eux.  corrne la  p lupar t  des honrmes de sa générat ion,  i l  a  su iv i  une voie
moyenne entre le  formai isme got tschédien et  l 'anarchisme du , 's turm uno
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Drang ' , .  son  es thé t i que  es t  f ondée  su r  une  concep t i on  de  l ' im i t a t i on

de  l a  na tu re  qu i  n ,a  j ama is  va r i é  :  im i t e r ' l a  na tu re  i ev ien t  à  rend re

dans  I ' oeuv re  d ' a r t  son  i n f i n i e  va r i é té  e t  é tab l i r  une  re la t i on  ha rno -

nieuse et  organique entre les par t ies et  le  tout .  cet te concept ' ion es-

thé t . i que  s ,app l i que ,  dans ' l ' oeuv re  de  ma tu r i t é ,  au  doma ine  de  l ' h i s to i -

re et  de la  pol i t ique.  L,évolut ' ion h is tor ique est  conçue comme un pro-

cessus nature l  cohérent  et  harmonieux à l ' in tér ieur  duquel  les d i f féren-

tes pér iodes ont  chacune leur  "s ty le"  propre qui  s 'expr ime dans tous les

ohénomènes  de  l a  v ' i e  cu l t u re l l e ,  soc ia le  e t  po l i t i que .  D i ve rs i t é  e t  ha r -

mon ie ,  ca rac té r i sen t  éga lemen t  l a  soc ié té  t e l l e  que  l a  conço i t  Môse r :

I 'E ta t  es t  f o rmé  d 'une  rnu l t i p l i c i t é  d ' i nd i v i dua l  i t és  co l l ec t i ves  au tono -

mes mais Subord6nnées aux ex igences du b ien commun dont  le  souverain est

l e  ga ran t .  A  un  momen t  de  son  évo lu t i on  où  i ' l  s ' es t  dé tou rné  de  l ' es thé -

t i que  pu re ,  Môse r  a  eu  une  v i s i on  essen t i e l l e rnen t  es thé t i que  de  I ' h i s to i -

re et  de |a société.

Si  les thèmes moraux,  esthét iques et  re l ig ieux qui  dominent  l 'oeu-

vre de jeunesse n 'ont  pas complètement  d isparu de l 'oeuvre de matur i té
' I ' inverse 

est  vra i  également  :  les thèrnes maieurs de l 'oeuvre de matur i -

t é ,  l a  po l i t i que  e t  l ' h i s to i re ,  s ' annoncen t  dé ià  dans  I ' oeuv re  de  i eunes -

se.  Dans ces domaines on constate é9a1ement une cer ta ine cont inui té qui

corr . ige l , . impression première d 'un changement spectacula i re après 1747 et

sur tout  au début  des années soixante.  I l  est  vra i  que la d imension h is to-

r ique manque presque tota lement  dans les revues de jeunesse et  qu ' i l  est

b ien  d i f f i c . i l e  de  p révo i r  que  l ' homne  de  l e t t r es  qu i  s ' y  exp r ime  dev ien -

d ra  un  i ou r  l ' un  des  h i s to r i ens  a l l emands  l es  p lus  o r i g i naux  de  son

temps .  Ma is  ce  qu i  es t  p l us  é tonnan t  que  ce t te  imprév i s i b l e .mu ta t i on ,

c 'est  que l 'h is to i re t ienne s i  peu de p lace dans la  FeuiLLà h.ebâcncdci : 'e

et dans la Spectatytee aLlqnande, quand on sait que Môser a subi très tôt
' I ' i n f l u e n c e  d ' u n  p è r e  v e r s é  d a n s  l ' h i s t o i r e  d u  d r o i t  l o c a l ,  q u e  l ' h i s t o i -

re  a  é té ,  avec  l e  d ro i t ,  sa  ma t i è re  p r i nc ipa le  pendan t  ses  é tudes  un i ve r -

s ' i t a i r es ,  qu ' i l  a  songé  à  f a i r e  une  thèse  su r  l es  cou tumes  j u r i d i ques  de

sa province et  que sa charge de secréta i re de la  noblesse I 'o f l ienta i t
' inév i tablement  vers le  passé au moment même où i l  écr iva i t  ses revues '

C ' e s t  d ' a i l l e u r s  d a n s  I ' a r t i c l e  o ù  i l  f a i t  1 ' a p o l o g i e  d e  s a  p r o v i n c e  q u e

1e jeune publ ic is te aborde pour la  première fo is  dans ses écr i ts  le  domai-

n e  d e  I ' h i s t o i r e .  D è s  l e  d é p a r t  l ' i n t é r ê t  p o u r ' l e  p a s s é  e t  c e l u i  p o u r ' l e
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t e r ro i r  son t  i n t imemen t  I i és .  Re fou lée  dans  l es  revues ,  l ' h i s to i re  re -
prend ses dro i ts  dès 1748,  dans Arnin ius et  e l le  reste désormais au ore-
m ie r  p1an .  B ien  qu ' i l  l u i  a ' i t  f a l l u  enco re  p rès  de  qu inze  ans  pou r  é la -
borer  une v is ion cohérente du passé nat ' ional  et  local ,  Môser a néanmoins
mani festé dès 1748 ses préférences pour l ,ant iqui té germanique,  p lus spé-
c ia lerent  pour  cel le  de sa province,  comne le prouvent  la  préface d, . . { : ' -
min ius et  le  t ra i té  de théoiogie de i749 ou encore cer ta ins ar t . ic les pa-
rus dans 1e Jour.naL d'1snabnÆk vers 1755. Dans quelques uns de ces ar-
t i c l es  e t  dans  ses  reche rches  su r ' l es , ,M innes inge r , , se  man i fes te  éga1e -
ment  son intérêt  pour ]e moyen âge et  pour  les st ructures socia les de
1'époque médiévale.  Réd' igée re lat ivement  tard,  l ,  His to i ,e  dt \snabr-Lek
est une oeuvre qui a été longuement mûrie avant de prendre forme et dont
l a  genèse  remon te  j usqu 'à  l a  p r . ime  j eunesse  de  l , au teu r .  Quan t  à  1a  po -
l i t i que ,  e l l e  occupe  une  p lace  auss i  modes te  dans  l es  deux  revues  eue
l ' h i s to i re .  Pa r  son  ca rac tè re  un i ve rsa l i s te  e t  mora l i sa teu r  1e  gen re  des
feui l les morales ne se prêta i t  guère à une réf lex ion pol i t . ique t rès pous-
sée.0n se souvient  pour tant  que Môser prend prétexte d 'une cÉi t ique des
"nouve l l i s t es "  qu ' i  j ugen t  des  a f f a i r es  de  l 'E ta t  sans  avo i r ' l es  compé ten -
ces  requ i ses  pou r  l i v re r  à  ses  l ec teu rs  que lques  ré f l ex ions  su r  I ' a r t  de
gouve rne r  e t  qu ' i l  r évè le  a ins i  un  goû t  p récoce  pou r  une  vé r i t ab le  sc ien -
ce pol i t ique autonorne qui  ne sera i t  p lus soumise à des nornes morales
universel les.  Son conservat isme socia l  s 'a f f i rme déjà dans les passages
où i l  démontre que chacun doi t  rester  à la  p lace où la  prov. idence 1 'a
fa i t  na l t r e  e t  que  dans  une  soc ié té  b ien  fa i t e  i l  do i t  y  avo i r  nécessa i -
rement des riches et des pauvres, des honmes qui cormandent et d'autres
qui  obéissent .  I l  se révèle également  dans son respect  de I ,autor i té
é tab l i e ,  qu i  se  t r adu i t  dans  l es  revues  pa r  un  l oya l i sme  sans  fa i l l es  à
l 'égard de la  couronne br i tannique.  ses sympathies pour I 'absolut . isme
éc la i ré  qu i  s ' exp r ime  dès  1742  dans  1e  poème à  l a  g lo i re  de  F rédé r i c  I I
ne dureront  pas ;  mais i l  a f f i rmera encore dans la  préface à la  première
édi t ion d,e l 'H is to i re d ' )snabtack que la souveraineté terr . i tor ia le n,est
f i na lemen t  pas  l a  p lus  mauva i se  des  so lu t i ons  pou r  I 'A l l emagne  e t  que  l e
pr ince doi t  t rouver  son bonheur en fa isant  ce lu i  de ses sujets,  Le con-
servat isme n 'exc lut  pas cer ta ines audaces,  comme 1e prouve la 1.e; . i te  i r -
dienne dans la FeuiLLe hebdonadaire. cette crit ique encore confuse oe
cer ta ines tares de l 'absolut isme annonce les at taques systémat iques que
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Môser lancera à par t i r .des années sOixante contre les tendances despo-

t . ioues de I  'Etat  terr i tor ia l  rat ional  is te et  centra l  isateur .  i ' la is  le

t ra i t  l e  p lus  cons tan t  de  sa  pensée  po l i t i que  es t  son  pa t r i o t i sme  qu i

s ' exp r ime  dès  Ies  p rem ie rs  ve rs  qu ' i l  a  éc r i t s  pou r l a  Soc ié té  a i l eman-

de de Gôt t ingen et  qui  prend dès te départ  ce tour  anglophi le  et  f ran-

cophobe qu' i l  gardera touiours.  Dès 1745 ce patr io t isme al lemand se dou-

b le  d ' un  pa t r i o t i s rne  l oca l  qu i  ne  se ra  j ama is  ren ié .  Môse r  s ' app l i que ra

à  é tab l i r  un  l i en  é t ro i t  en t re  I ' un  e t  l ' au t re ,  de  te l l e  so r te  que  1 'a -

mour  de  l a , , pa t r i e , ' ,  c ' es t -à -d i re  de  l a  p rov ince  na ta le ,  ne  se ra  t ou iou rs

qu ,une  fo rme  pa r t i cu l i è re  e t  p l us  conc rè te  de  l ' amour  de  l a  na t i on  a l l e -

manoe.

0ans cet te pensée qui  a considérablement  évolué et  qui  présente

en même temps une étonnante cont inui té,  la  cul ture f rancaise ne semble

pas appelée,  au pr inre abord,  à occuper une p lace importante.  Assez nom-

breux sont  les auteurs,  on I 'a  vu,  qui  ont  essayé de démontrer  que l ' lôser

es t  devenu  l u i -même en  se  l i bé ran t  de  l ' i n f ' l uence  f rança i se '  I ssu  d ' un

mi l ieu protesta-nt  p lutôt  t radi t ionnal is te et  enraciné dans un pet i t  ter -

r i tO i re  de  1 'A l l emagne  du  Nord  peu  Ouve r t  aux  i n f l uences  ex té r i eu res '  51

ce  n 'es t  à  ce l ' l es  qu i  vena ien t  d 'Ang le te r re  pa r  l e  b ia i s  du  Hanov re ,
' l ,auteUr 

de 1'Histoire dt1snabruck et des Fantaisies Petriotiaues Sem-

b la i t  peu  fa i t  pou r  se  l a i sse r  sédu i re  pa r  l e  cosmopo l i t i sme  e t  l ' un i ve r -

sa l i sme  de  l a  F rance  de  Lou i s  X IV  ou  de  Vo l t a i r e .  Depu i s  l ' époque  de

Gô t t i ngen  j usqu 'à  ce l l e  de  l a  Révo lu t i on  F rança i se ,  son  hos t i l i t é  à  l ' é -

gard de 1a pol i t ique de nos gouvernants ne s ' 'est  jama' is  dément ' ie .  Les t ra-

ces d 'une vér i table f rancophobie qui  i 'a  amené à voi r  dans notre pays

l 'ennemi hérédi ta i re sont  nombreuses dans ses écr i ts .  Au moment décis i f

de  sa  ca r r i è re  d ' éc r i va in  e t  d ' honsne  po l i t i que  i 1  a  p r i s  pa r t i  sans  am-

b igu i t é  aucune  pou r  l es  a l l i és  ang lo -p russ iens .  Sa  déc i s i on  de  se  me t t re

au  se rv i ce  de  l a  cou ronne  b r i t ann ' i que  à  l a  f i n  de  l a  gue r re  n ' a  pas  con -

t r ibué à at ténuer cet te f rancophobie.  La cr i t ique des moeurs f rançaises

et  la  dénonciat ion deS dangers que représente pour les Al lemands l ' imi-

tAt ign t rOp Serv i le  de ces moeurs ne SOnt paS Seulement  des l ieux corrnuns

t ra i t és  pa r ' l a  p lupa r t  des  au teu rs  de  feu i l l es  mora l i san tes .  Môse r  I es
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reprencl  avec une v igueur et  une ardeur patr io t ique accrues dans ses
ar t ic les de 1a FeuiLLe d 'annonces osnabr"Lckoise.  Dans Ie domaine de la
pensée et  des le t t res,  Môser par le le  p lus souvent  des auteurs f rancais
pour dénoncer]a monotonie et  le  manque de var iété de leurs oeuvres dra-
mat iques,  le  raf f inement  décadent  de leur  espr i t  e t  de leur  s ty le et  sur-
tout  le  manque de réal isme et  d 'ef f icac i té de leurs théor ies t rop rar . ron-
ne l I es  e t  t r op  s ' i r np l i f i ca t r i ces . . ce  son t  essen t i e l l emen t  nos  ph . i l osophes
qu i  son t  v i sés  à  t r ave rs  l a  c r i t i que  de  l ' human i ta r i sme  éga l i t a i r e  qu i
détru i t  les fondenpnts de ce beau produi t  de l ,h is to i re qu 'est  la  socié-
té t radi t ionnel le .  Les souverains absolut . is tes qui  rédu. isent  les anciens
ci toyens au rang de s imples sujets et  dont  le  rat ional isme despot ique et
centra l isateur  bafoue les anciennes l iber tés a l lemandes sont  leurs ct rs-
c i p l es ,  t ou t  comne  l e  se ron t  l es  révo lu t i onna i res  f r ança i s ,  i ns tau ra teu rs
du despot isme démocrat ique et  destructeurs de la  sacro-sainte propr iété.
B re f '  t ou t  ce  qu i  f a i t  l ' i r r éduc t i b l e  o r i g i na l i t é  de  1a  pensée  de  Môse r ,
son patr io t isme,  son sens du concret  et  du par t icu l ier ,  son goût  des évo_
lut ions organiques,  son respect  des h iérarchies,  so!_at tachement  au ter-
ro i r ,  I ' i n té rê t  qu , i l  po r te  à  l a  paysanne r i e ,  t ou t  ce ia  es t  appa re r rnen t
b ien  é t range r  à  1 ' esp r i t  f r ança i s  e t  semb le  ne  r i en  devo i r  à  oue lou ' . i n -
f luence f rançaise que ce soi t .

Et  pour tant  la  pensée et  les le t t res f rançaises sont  présentes
dans  I ' oeuv re  de  Môse r  depu i s  l es  débu ts  j usqu ,à  l a  f i n  de  sa  ca r r i è re
d 'éc r i va in  e t  e l l es  n ' y  son t  pas  seu lemen t  p résen tes  pou r  ê t re  c r i t i quées .
Le mirac ' le  est  que notre cu ' l ture a i t  pénétré jusque dans ce gros v i l lage
qu 'é ta j t  Osnab ruck ,  qu 'e l t e  a i t  t ouché  non  seu lemen t  l es  couches  a r i s to -
crat iques qui  Iu i  é ta ient  acquises par  nature,  mais même ce patr jc ja t
con f i né  dans  ses  v ie i l l es  t r ad i t i ons  a l l emandes .  Le  m. i rac le ,  c ,es t  enco re
que ce soi t  la  mère de Môser,  cet te bonne ménagère westphal ienne,  qut  a i t
in i t ié  son f i ' ls  non seulement  à la  langue f rança. ise et  à des auteurs f ran-
ça i s ,  co rme  Bo i l eau  ou  vo l t a i r e ,  qu i  f a i sa ien t  dé jà  ve rs  1730  pa r t i e  du
bagage  cu l t u re l  de  t ou t  A l l emand  que lque  peu  récep t i f  aux  be l l es - l e t t r es
mais encore à ces auteurs moins f réquentés par  1es contemporains que sont
Saint-Evremond et le l ' larivaux de 1a i l ie de i4az,ianne et du payaan o3,?!2r.)1.
ce t t e  i n i t i a t i on  p récoce  a  éve i l l é  chez  I ' ado lescen t  une  cu r i os . i t é  oou r
l es  choses  de  l a  F rance  qu i  ne  s ' es t  j ama is  démen t i e  pa r  l a  su i t e  e t  qu . l  a
été entretenue pendant  de longues années par  la  f réquentat ion d 'ar is to-
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crates profondément imprégnés de cul ture f ranÇaise comme Johann Fr iedr ich

von dem Bussche ou corme Ludwig von Bar et  sa f i l le ,  Jeanne Fr ider ike.

L ' i n f l uence  de  l a  mère  a  é té  re layée  pa r  ce l l e  de  l ' épouse ,  Rég ina  Ju l i a -

na ,  qu ' i  usa i t  vo lon t ' i e r s  de  no t re  l angue  e t  conna i ssa i t  f o r t  b i en  no t re

l i t t é ra tu re .  Auss i  Môse r  n ' a - t - i 1  guè re  éc r i t  d ' ouv rage  qu i  ne  con t i enne

au  mo ins  que lque  a l l us ion  à  l ' ac tua l i t é  f r ança i se  ou  à  un  ouv rage  f ran -

Ça is .  E t  c ' es t  p réc ' i sémen t  I o r sque  l ' a l  l us ' i on  es t  pa r fa i t emen t  g ra tu i t e

e t  q u ' e l l e  n ' e s t  p a s  i n d i s p e n s a b l e  à  I a  d é m o n s t r a t i o n  q u ' e l I e  e s t  1 a  p l u s

révélat r ice :  Môser éprouve un p la is i r  év ident  à fa i re éta lage de sa

cu l t u re  f r anÇa ise ,  même quand  1e  su je t  ne  I ' y  ob l i ge  pas .  Ce la  es t  pa r t i -

cu l ièrement  vra i  des revues de jeunesse où les innombrab' les références à
' la  

France servent  généralement  à prouver  au lecteur  que 1 'auteur  est  un

honne d 'espr i t  e t  de bonne compagnie.  l4a is  cela êst  vra i  également  des

oeuvres de la maturité, des Fantaisies Patrn)otioues, où ces sortes de

références sont encore fréquentes et n'ont pas toujours forcément un ca-

ractère cr i t ique,  et  mêne dans l ' ,T is to i re d '1snabrack,  où les a l lus ions

aux t ravaux de Maubert  de Gouvert ,  de Mirabeau,  de Turbi l ly ,  de Royer de

1a  Sauvage r i e ,  vo i re  aux  l e t t r es  de  1a  marqu i se  de  Sév igné ,  son t  i n té -

ressan tes  ma is  ne  s ' imposa ien t  pas  abso lumen t .  I l  n ' es t  peu t -ê t re  pas

excess i f  de  d i re  que  l es  réa l i t és  f r ança i ses ,  qu 'e l l es  so ien t  d ' o rd re

cu l t u re l ,  économique  ou  po l i t i que ,  on t  exe rcé  su r  Môse r  une  vé r ' i t ab le

fasc ina t i on  j usque  dans  l es  app réc ia t i ons  c r i t i ques  qu i  t r ah i ssen t  sou -

ven t  du  ressen t imen t  p lus  qu 'une  vé r i t ab le  hos t i l i t é .  0n  I ' a  b ien  vu  à

propos de Vol ta i re que le jeune auteur  des revues ne t ra i te  pas avec

moins d ' i ronie que celu i  des Fanta is ies Patr io t iques,  mais qui  est  resté,

au moins jusqu'à 1 'Ant i -caTrdide,  un modèle souvent  im' i té_pour son espr i t ,

son style et parfois même pour sa pensée. Il en est de même de Rousseau

que Môser n 'a jara is  ménagé parce qu ' i l  incarnai t  à  ses yeux 1e type par-

f a i t  du  ph i l osophe  u top i s te  e t  human i ta r i s te ,  ma is  don t  i l  a  rep r i s  ma in te
' idée et  dont  i l  a  donné en exemple le  s ty le dans 1e Tra icé dei .c  1. :x j ' . ' , ;

e t  de La L i i ; térature aLLenandes et  dans cer ta ins ar t ic les tard i fs  où i l

se révèle également  un lecteur  enthousiaste des Coniessiczs.  D'une ma-

nière générale,  Môser a eu tendance à d iss imuler  son admirat ion pour cer-

t a i ns  au teu rs  f r ança i s  sous  une  a t t i t ude  souven t  c r i t i que  ou  rése rvée .0n
' I 'a  

b ien vu à propos de l " lontesquieu qu ' i1  qual i f ie  de "grand" dans un

f ragmen t  qu ' i l  ne  pub l i e  pas ,  ma is  don t  i l  se  p la î t  à  sou l  i gne r  l es  dé -
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f au t s  dans  ceux  qu ' i l  pub l i e .  Aucun  des  au teu rs  f r ança i s  don t  on  sa r t
d e  m a n i è r e  s û r e  q u ' i l  l e s  a  l u s  a v e c  l ' i n t é r ê t  1 e  p l u s  v i f  p o u r  e n  t i r e r
1e prof i t  que I 'on connal t  n 'a été épargné par  sa cni t ique.  Même r . rar i -
vaux et  Saint -Evremond,  qu ' i l  s ,est  pendant  longtemps abstenu de juger
n 'échappent  pas,  dans la  le t t re à Nicolaî  du lZ décembre 17g5,  au re-
p roche  d 'avo i r  péché  pa r  excès  de  sub t i l i t é  dans  l eu rs  ana l yses  mora les .
I i  est  s igni f icat i f  encore qu ' i l  éprouve f réquemment le  besoin de recou-
r i r  à  des auteurs f rançais pour  réfuter  d 'autres auteurs f rancais.  Le
procédé est  voyant  dans la  Let t re à vol ta i re sur  Luther  où i1  peut  enco-
re  s ' exp l i que r  à  1a  r i gueu r  pa r  l a  na t i ona l i t é  du  des t i na ta i re .  i l a i s  i l
I 'est  tout  autant  dans le  t ra i té  d 'ArLequin où ce sont  sur tout  les écr i -
va ins  f r ança i s  qu i  f ou rn i ssen t  l es  a rgumen ts  e t  l es  exemp les  à  I ' a i de
desque l s  son t  ré fu tés  l es  p r i nc ipes  du  théâ t re  c l ass ique  f ranca i s .  De
même, Montesquieu fourn i t  des armes contre Rousseau dans la Letyre: : "
v ica i re sauoyand et  contre ses d isc ip les démocrates dans les ar t ic les
con t re - révo lu t i onna i res .  Lo rsqu ' i l  s ' i r r i t e  de  vo i r  vo l t a i r e  se  moquer
de  1a  d i spa r i t é  e t  de  I ' absu rd i t é  des  cou tumes  j u r i d i ques ,  c ' es r  enco re
Montesquieu que Môser prend à témoin pour dénoncer, dans 1es Fantaisn-es
Patr io t iques,  les dangers des lo is  et  des ordonnances générates.  on sai t
en f i n  que  no t re  au teu r  es t  passé  ma i t re  dans  l ' a r t  d ,e f f ace r ' l es  t r aces
cle ses empnrnts.  Les références expl ic i tes ne sont  pas toujours per t i -
nentes et  r isquent  par fo is  de t romper le  lecteur  sur  I ' importance réel le
que revêt  te l  ou te l  auteur  pour  Môser.  Mar ivaux n 'est  jamais nommé dans
les revues et  ses deux grands romans ne sont  c i tés qu 'en passant .  Et
pourtant '  que restera i t - i l  de 

' l 'analyse 
morale dans les deux feu. i  I  Ies

sans la  v ie dè Mar ianne ? 0n saurai t  b ien peu de choses sur  l , in f luence
qu'ont  êxercée Rousseau et  Montesquieu sur  sa pensée h is tor ique êt  pot i -
t ' ique dans 1 'Histo ine d '1snabmrck s i  I 'on se contenta. i t  de réper tor . ier
l es  que lques  passages  où  i l s  son t  c i t és ,  e t  p l u tô t  ma l  que  b . i en  t r a i t és .
P lus  Môse r  avance  en  âge ,  en  expé r i ence  e t  en  hab i l e té ,  p l us  i l  a  t endan_
ce  à  d i ss imu le r  ses  emprun ts ,  à  remp lace r  l ' im i t a t i on  pu re  e t  s imp le ,
q u ' i l  n ' a  d ' a i l l e u r s  q u e  t r è s  r a r e m e n t p r a t i q u é e ,  p a r  u n e  a s s i m i r a t i o n
plus or ig inale qui  lu i  pennet  d 'adapter  ses sources à son propre système
de pensée et  aux réal i tés concrètes de son pays et  de son tenps.

I l  se ra i t  va in  de  vo i r  pa r tou t  dans  son  oeuv re  l a  t r ace  d 'au -
teurs f rançais.  I l  faut  reconnaî t re que sur  des points importants i r  reur
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do i t  peu .  Les  rappo r t s  qu ' i 1  a  eus  avec  eux  ne  peuven t  se  dé f i n i r  un i -

quement  en termes d 'emprunts et  d ' in f luence.  La re lat ion,  sur tout  chez

le  Môse r  de  l a  ma tu r i t é ,  es t  en  géné ra l  p i us  sub t i l e  e t  se  t r adu i t  l e

p lus souvent  par  une appropr iat ion act ive qui  t ransforme la source ét ran-

gè re  en  un  b ien  te l l emen t  pe rsonne l  qu ' i l  es t  pa r fo i s  b ien  d i f f i c i l e  de

dist inguer ce qui  rev ient  au prêteur  de ce qui  rev ient  à 1 'enprunteur .

Pour mesurer  1 'or ig inal i té  incontestable de l t lôser  i1  faudrai t  aussi  te-

n i r  compte de ce qu ' i l  do i t  à  ses compatr io tes,  à l^ l inckelmann,  par  exem-

pie,  ou à des auteurs d 'autres pays que la France,  en par t ' icu l ier  aux au-

teu rs  ang la i s .  0n  l ' a  dé ià  d i t  :  un  t r ava i l  su r  Môse r  e t  1 'Ang le te r re

reste à fa i re et  i l  fourn i ra i t  sans nui  doute des renseignements préc ieux.

Sans  pa r l e r  de  l ' i n f l uence  qu 'on t  exe rcée  su r  ses  revues  de  i eunesse  l es

modè les  de  S tee le  e t  d 'Add i son ,  i l  y  au ra i t  beaucoup  à  d i re  su r  l e  p ro f i t

qu ' i1  a pu t i rer  de la  lecture de Pope,  de Hobbes,  de Hume et  même d 'Adam

Smith.  Les af f in i tés que présentent  I 'une avec I 'autre sa pensée contre-

révo lu t i onna i re  e t  ce l l e  d 'Ednpnd  Bu rke  son t  t r oub lan tes ,  b i en  que  1e

nom de I'auteur des RéfLeæions su? 7,a RéooLuiion d.e Frence ne soit iamais

c i t é .  Ma is  ce  n ' es t  peu t -ê t re  pas  t rop  s ' avance r  que  de  d i re  que  f  i n -

f l uence  ang la i se  su r  sa  pensée ,  s i  impo r tan te  so i t - e l l e  e t  s i  na tu re l l e

apparaisse- t -e l le  dans le  contexte osnabruckois,  ne peut  êt re éEa1ée en

impor tance  à  l ' i n f l uence  f ranÇa ise .  S ' i l s  son t  mo ins  ma lmenés  que  1es

nô t res ,  l es_au teu rs  ang la i s  son t  auss i  beaucoup  mo ins  f r équeû Inen t  c i t és .

Pa rce  qu ' i l s  son t  mo ins  ma lmenés  e t  pa rce  que  Môse r  ava i t  mo ins  de  ra i -

sons  d 'a f f i che r  ses  rése rves  à  l ' éga rd  de  1 'Ang le te r re  qu 'à  1 ' éga rd  de

la  F rance ,  i l  es t  pe rm is  de  suppose r  qu ' i 1  s ' es t  auss i  mo ins  app l i qué  à

d i ss imu le r  ce  qu ' i  l  deva i t  aux  Ang la i s .  L ' exp lo ra t i on  sou te r ra ine  des

sources f rancaises cachées s 'avère donc p lus nécessai re et  cer ta inement

plus rentable.  On a pu en mesurer  les résul tats ,  des résul tats  dont  i l

convient  de ne pas majorer  f  importance,  mais qui  sont  suf f isamment é lo-

quents pour  just i f ier  un t ravai l  sur  Môser et  la  France,  et  pour  permet-

t re de corr iger  quelque peu 1a perspect ive adoptée par  la  maior i té  des

c r i t i ques  a l l emands  e t  de  comb le r  que lques  l acunes .  Ces  Iacunes  n 'on t

probablement  pas été toutes comblées,  d 'abord parce qu 'une par t ie  impor-

tante de I 'oeuvre de Môser,  en par t icu l ier  les Fanta is ies -oatr" ic t - ) t ' . ' -es,

n 'd pas été explo i tée systémat iquement  et ,  ensui te,  pôrce que le t ravai l

d ' ass im i l a t i on  auque l  p rocède  I ' éc r i va in  osnab rucko i s  con t r i bue  à  b rou i l -
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l e r  l es  p i s tes  e t  à  t r omper  l ' a t t en t i on  du  che rcheu r .  A  l , i nve rse ,
l ' é tude  qu i  v i en t  d ' ê t re  f a i t e  peu t  péche r  pa r  excès  :  de  s imp les  ana -
logies purement fortuites ont peut-être été considérées conrne des em-
p run ts  conce r tés .  Ma is  i l  f a l l a i t  l es  s i gna le r .  L ' esp r . i t  du  t emps  é ta i t
f avo rab le  à  une  i n f l uence  f rança i se  d i f f use ,  d i f f . i c i l e  à  ce rne r .  I e l l e
idée que Môser adopte n 'est  peut-êt re pas le  f ru i t  d ,une lecture at ten-
t i ve  de  I ' ouv rage  qu i  1a  p ropose ,  ma is  e l i e  peu t  f o r t  b i en  avo i r  é té
inspi rée à Môser par  quelque conversat ion ou par  quelque ar t ic le  de se-
conde main.  Les in termédia i res auxquels notre auteur  a Du avoi r  recours
ne nous sont  pas tous connus et  i i  n 'est  pas cer ta in qu 'un examen exhaus-
t i f  des nombreux pér iodiques f rançais et  même al lemands ou angla. is  qu, i l
prat ' iquai t  aura i t  permis d 'apporter  p lus de lumière en cet te mat ière.

Ce  qu i  peu t ,  en  revanche ,  ê t re  t enu  pou r  ce r ta in ,  c ' es t  qu , i 1
y a dans l 'oeuvre de Flôser ,  en ce qui  concerne les rapports  avec les
' le t t res 

et  la  pensée f rançaises,  des points for ts ,  des textes où l 'ex-
p lo i ta t ion des sources f rançaises est  év idente et ,  le  p lus souvent  déter-
minante.  un cer ta in nombre de ces points for ts  ont  déjà été répe' r tor iés
pa r  1a  c r i t i que  ;  ma is  i l s  ne  l ' on t  pas  é té  t ous  e t ,  pa r fo i s  auss . i ,  l e
po ids  de  | ' i n f l uence  f rança i se  n ' a  pas  é té  mesu ré  à  j us te  va leu r .

Parmi  ces points for ts  que personne ne conteste,  i l  faut  ranger
en premier ' l ieu ies oeuvres où un auteur  f rançais se t rouve d i rectement
et  expl ic i tement  au centre du débat .  Ains i  en est- i l  de la  Let t re à. . . ! .
de voltaire, de la Lett"e au. vicaine saoogard et des fragments de i'.tt:-,---
candide.  s ' i l  est  superf lu  de démontrer  que ces t ro is  écr i ts  se réfèrent
à des oeuvres précises et  expl ic i tement  normées dans le  texte et  même
déjà dans le  t i t re ,  i l  est  tout  aussi  superf ' lu  de soul igner ,  corrne la
cr i t ique n 'a pas manqué de le fa i re,  que Môser y  fa i t  preuve d 'une at t . i -
tude t rès cr i t ique à 1 'égard des auteurs concernés.  0n ne saurai t  donc
pa r l e r  d ' i n f l uence  dans  ces  t ro i s  cas  :  c ,es t  b i en  p lu tô t  d ,un  e f f o r t .
p o u r  s e  l i b é r e r  d e  l ' i n f l u e n c e  d e  V o l t a i r e  e t  d e  R o u s s e a u  q u ' i 1  s , a g i t .
11  n ' empêche  que  l a  po lém ique ,  comme on  I ' a  re levé ,  c rée  des  conn . l vences ,
que dans la  le t t re de 1750 sur  Luther ,  qui  est  rédigée en f rançais et
dans  l e  s t y l e  de  l ' adve rsa i re ,  Môse r  se  s i t ue  d ,emb lée  dans  l e  sys tème
de  pensée  de  vo l t a i r e  pou r ' l e  ré fu te r :  c ' es t  un  vo l t a i r i en  conva incu
qui  puise abondarment  dans l 'oeuvre de son inter locuteur  pour  lu i  démon-
t re r  qu ' i l  n ' es t  pas  l og ique  avec  l u i -même e t  qu , i 1  t r ah i t  ses  p rop res
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idéaux en s 'en prenant  à Luther  et  à sa Réforme. Dans l ' . t ln ; j -Cat : . ' - : : '

Môse r  s ' i nsu rge  con t re  1e  pess im isme  mé taphys ique  de  Vo l t a i r e .  l 4a i s  sa

concep t i on  pu remen t  u t i l i t a i r e  d ' une  re l i g i on  conso la t r i ce  don t  l e  subs -

t ra t  t héo log ique  1u i  impo r te  assez  peu  d i ss imu ]e  un  pess im isme  qu i  n ' a

r . i en  à  env . i e r  à  ce lu i  de  I ' au teu r  f r ança i s .  ce  qu i  es t  p l us  f r appan t  en -

core,  c 'est  qu ' i1  se propose d 'écr i re un Ant i4andide qui  ne reprend pas

seu lemen t  l es  pe rsonnages  de  l ' o r i g ' i na l ,  ma is  qu i  im i t e ,  avec  p lus  ou

mo ins  de  bonheu r  e t  en  a l l emand ,  ce t t e  f o i s - c j ,  I e  s t y l e  e t  1 ' esp r i t  du

conte vol ta i r ien.  0n ret rouve enf in  dans 1a Let t "e au V'Jcai te 1 'ambigui -

t é  d ' une  a t t i t ude  qu i  cons i s te  à  c r i t i que r ' l a  pensée  de  l ' adve rsa i re  pou r

des ra isons prat iques et  inspi rées de préoccupat ions pol i t iques et  socia-

]es  e t  à  l , app rouve r  en  même temps  p lus  ou  mo ins  exp l i c i t emen t  su r  l e

fond .  Ce t te  l e t t r e  f i c t i ve  p rouve  non  seu lemen t  l ' a t t en t i on  avec  l aque l l e

son auteur  a lu  la  Profession de fo i  da ' l ica i te saooyand,  mais e l le  ré-

vèle un cer ta in nombre de points de convergence qui  expl iquent  que f4ôser

a i t  pu  avoue r  p lus  t a rd  à  l { i co la ï  qu 'à  l ' époque  où  i l  éc r i va i t  sa  ré fu ta -

t i on ,  Rousseau  I ' ava i t  en t i è remen t  a t t i r é  à  l u i .

A côté de ces t ro is  oeuvres qui  sont  expl ic i tement  consacrées à
' l , examen  de  l a  pensée  re l i g i euse  ou  ph i l 0soph ique  de  Vo l t a i r e  e t  de

Rousseau,  i l  faut  rappeler  toutes cel les où la  "présence" f ranÇaise est

o lus d i f fuse,  mais tout  à fa i t  déterminante.  Les deux revues de jeunesse'

1a FeuiLLe hebdonadaire et 1a spectatrice aLlenande, sont de celles-là'

A peu près tout  le  monde y a reconnu I ' in f luence de Mar ivaux et  de Saint -

Evremond dans le domaine de la  réf ' lex ion morale.  Mais cet te in f iuence

est  p lus profonde qu 'on ne 1e supposai t  e t  e l le  prend f réquenment la  for-

me d 'une repr ise quasi  l i t téra le de cer ta ins passages des deux moral is tes

f rança i s .  La  sé r i e  des  a r t i c l es  qu i  con ten t  l ' h i s to i re  de  l a  f emme ph i l o -

sophe représente une version abrégée et adaptée au contexte osnabruckois

de 1a v ie de Mar ianne.  L ' in f luence de Saint -Evremond ne se I imi te nul le-

ment  au domaine de la  morale,  mais e l |e  se fa i t  encore t rès for tement

sen t i r  dans  ce lu i  de  I ' es thé t i que  e t  dans  l es  ra res  déve loppemen ts  po l i -

t i ques  que  con t i ennen t  l es  deux  feu i l l es .  L ' appo r t  de  vo l t a i r e  e t ,  dans

une moindre mesure,  ce lu i  de l . lo l ière ne sont  pas négt igeables dans le

domaine de l 'esthét ique dramat ique.  Peut-êt re t rouve- t -on également  des

réminiscences de La Bruyère et ,  à  t ravers lu i  '  de Théophraste dans cer-

taines réf' l  exiOnS mOrales. I l est enSuite CourarÛnent adrniS qu'.r:ntx'-; '-e



est  un drame de facture f rançaise c lass ique.  f ' la is  i l  faut  préc iser
qu ' i 1  s ' ag i t  d ' un  d rame  d ' i nsp i ra t . i on  co rné l i enne  qu . i  p ropose  une  l e -
Çon  de  po l i t i que  vo l t a i r i enne .  s i  ce r ta ins  c r i t i ques  on t  re levé  que
l 'A r l equ in  du  t ra i t é  su r  l e  com ique  g ro tesque  é ta i t  p l us  p roche  du  pe r -
sonnage du théâtre l ta l ien de par is  que du Jean saucisse a l lemand,  i1
ne s'en est trouvé probablement aucun pour reconnaître que 1e :,!a?.:cge
d'ArLeq'dn éta i t  presque un past iche de cer ta ines comédies de l , lar ivaux.
une bonne partie de l 'argumentation de la Lettne ant vicaire sauoyard.
est  empruntée à Montesquieu et  dér ive de I ' idée que celu i -c i  se fa i t  de
]a fonct ion socia le de la  re l ig ion et  du rô le du c lergé conrne corps in-
termédia'ire.

Quant  à I 'oeuvre qui  semble êt re la  p lus imperméable à toute
in f f uence  f rança i se ,  1 'H i s to i re  d ,1snab rwek ,  e l  l e  n ,au ra i t  en  réa l . i t é
probablement  jamais vu 1e jour  ou e i le  aura i t  èer ta inement  pr . is  une tout
autre forme s i  Môser n 'avai t  lu  de t rès près cer ta. ins ouvrages h is tor i -
ques de Voltaire, l 'Espr-it des Lois de Montésquieu et le conttat soeiai
de  Rousseau .  ces  t r o i s  noms ,  en  pa r t i cu l i e r  l es  deux  p rem ie rs ,  ava ien t ,
cer tes,  été prononcés par  la  cr i t ique,  mais i l  resta i t  à  montrer  ce
qu' i ls  s ' ign i f ia ient  exactement  pour  le  maî t re-ouvrage d 'h is to i re c te t " lôser .
s i  l a  pa r t  de  vo l t a i r e  es t  assez  d i f f i c i l emen t  sa i s i ssab le  e t  se  réc tu i t
pou r  1 ' essen t i e l ,  aux  no t i ons  de  pé r i ode  e t  de  s t y i e  d ,époque ,  no t i ons
qui  peuvent  aussi  provenir  de winckelmann et ,  dans une moindre mesure,  de
sa in t -Ev remond ,  I ' appo r t  de  Rousseau  es t  b ien  p lus  cons idé rab le .  su r  t ou t
ce  qu i  conce rne  l a  re l i g i on  na t i ona le  des  anc iens  saxons ,  l e  pac te  soc ia l
qui  régi t  l 'organisat ion comnunauta i re des propr iéta i res ruraux indépen-
dants,  I 'é tat  de nature et  le  prern ier  s tade de Ia v ie en société,  I r lôser
s 'avère êt re beaucoup p lus t r ibuta i re de Rousseau,  et  p lus par t icu l ière_
ment  du cont"at  soci ,aL,  que ne Ie la issera. i t  supposer son host i l i té  à' I ' éga rd  

de  l ' éga1  i t a r i sme  e t  de  I ' human i ta r i sme  de  l ' éc r i va in  genevo . i s .
Ma is  c ' es t  I ' appo r t  de  r4on tesqu ieu  qu i  s ' avè re  1e  p ]us  déc i s i f .  I r  ne
sau ra i t  se  l im i t e r  à  des  cons idé ra t i ons  géné ra les  su r  l e  p r i nc ipe  de
c a u s a i i t é  e n  h i s t o i r e  o u  s u r  l a  r e c h e r c h e  d e  l , ' , e s p r i t ' ,  d e  l a  l o i .  c , e s t
presque toute la  v is ion de 1 'ant iqui té germanique et  du haut  moyen âge
carol ingien qui  est  développée dans 1 'Histo i re c t lsnabr" ick qui  t i re  son
or ig ine de 1 'Esgr i t  des Lois.  I t  est  vra. i  que Môser a considérablement
mod i f i é  su r  ce r ta ins  po in t s  l es  i dées  qu ' i 1  a  emprun tées  à  Mon tesqu reu .
L ' impor tance  p r imord ia le  qu ' i 1  acco rde  au  p rop r . i é ta i re  ru ra l ,  esE  un
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t r a i t  o r i g i na l  qu i  ne  do i t  r i en  à  pe rsonne .  l t t a i s  i l  é l abo re  à  pa r t i r

de  I ' h ' i s t o i r e  un  sys tème  po l i t i que  e t  i u r i d i que  qu i  a  pou r  bu t ,  comme

ce lu i  de  Mon tesqu ieu ,  d ' é tab l i r  un  équ i l i b re  en t re  l a  l i be r té  des  i nd i -

v i dus  ou  des  d ' i f f é ren ts  co rps  soc iaux  e t  l ' i nd i spensab le  au to r i t é  de

I 'E ta t .  Pou r ' l es  deux  au teu rs  ce  sys tème  es t  essen t i e l l enen t  concu  pou r

fa i re contrepo' ids aux tendances despot iques et  n ive lantes de I 'absolu-

t isne monarchique moderne.  Môser s 'est  ef forcé d 'adapter  les é léments

qu ' i 1  ava i t  t r ouvés  dans  1 'Espn i t  des  Lo i s  à  I a  s i t ua t ' i on  de  l 'A l l ema-

gne de son temps et  p lus spécia lement  au contexte osnabruckois où le

poids du npnde rura l  et  ce lu i  du passé germanique et  féodal  éta ient  p lus

déterminants que dans la  France de Louis XIV ou dans cel le  de la  Régence

et  de Louis XV. D'où les d i f férences entre les deux systèmes de pensée

e t  l e  ca rac tè re  o lus  conse rva teu r  e t  p l us  co rpo ra t i s te  de  ce lu i  de  l ' é -

c r i va in  a l l emand .  Ce  qu i  f r appe  enco re ,  c ' es t  qu 'à  cô té  de  1a  conve rgen -

ce  de  vues  su r  l es  g randes  l i gnes  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que  e t  de  I ' o r -

gan i sa t i on  po l i t i que  de ' l a  soc ié té ,  l 4ôse r  a  t r ouvé  chez  Mon tesqu ieu  de

nombreux  é lémen ts  p lus  ponc tue l s  qu ' i 1  a  i n tég rés  t . n t  i r op  de  d i f f i cu l -

t é  à  sa  p rop re  pensée .  A ins i  en  es t - i l  de  l ' i n f l uence  de  l a  na tu re  du

te r ra in  su r ' l a  l ég i s l a t ' i on ,  de  | ' impo r tance  des  fac teu rs  m i l i t a i r es  e t

économiques ,  de  
' l a  

démograph ie  pou r  l ' o rgan i sa t i on  e t  l ' évo lu t i on  des

soc ié tés  po l  i t i ques  e t  de  b ien  d ' au t res  po in t s  qu i  on t  é té  re levés  au

cours de l 'analyse et  qui  ne peuvent  pas tous êt re repr is  ic i ,  l ' lôser  est

probablement  à son époque l 'un des prem' iers à avoi r  lu  de près les der-

n iers l ivres de 1 'Espr i t  des Lois,  ceux qui  sont  consacrés aux or ig ines

des  l o ' i s  c i v i l es  chez  l es  F ranca i s  e t  à  ce l l es  de  l a  monarch ie  f r anca i se

tout  coûme i ' f  a  été I 'un des premiers à avoi r  t i ré  prof i t  du con-""ct  sc-

eiaL de Rousseau auquel la plupart de ses compatriotes n'ont commencé à

s ' in téresser  sér ' ieusement  qu 'après 1789.  Cet te avance expl ique pour une

bonne  pa r t  son  o r i g i na l i t é  e t  l e  p ro f i t  excep t i onne l  qu ' i 1  a  t i r é  de  l a
' l ec tu re  

de  ces  deux  éc r i va ins  po l i t i ques  f rança i s .

L ' in f ' luence de Montesquieu se fera sent i r  dans I 'oeuvre de Môser

bien au-delà de I 'His to ine dt1snabtuEk et  cet te f idé l i té  ne saurai t  surpren-

dre puisque 1a première édi t ion du grand ouvrage d 'h is to i re cont ient '  du

mo ins  en  genne ,  t ou tes  l es  i dées  soc ia les  e t  po l i t i ques  que  l ' éc r i va in  os -

nabruckois développera u l tér ieurement  dans son oeuvre de publ ic is te.  Que
' I ' au teu r  

f r ança i s  so i t  c i t é ,  ce  qu i  a r r i ve  assez  ra remen t '  ou  qu ' i 1  ne  1e

soi t  pas,  Ia  t race de l 'Espr t t  r ies Lois  est  décelable dans presque tous les
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passages des Eantaisies Patriotiques qui relèvent de la sc.ience polit ique

au sens large du tenne. Les différentes fonnes de gouvernements et leurs
p r i nc ipes ,  l a  monarch ie  modérée  fondée  su r  l e  p r i nc ipe  de  I ' honneu r ,  l e  pou -
vo i r  r oya i  équ i l i b ré  pa r  1 ' ex i s tence  d 'un  dépô t  des  l o i s  e t  pa r  ce l l e  de
corps in termédia i res dont  le  p lus important  est  la  noblesse,  la  cr i t ique du
despot isme dont  l 'un ique ressor t  est  la  cra ' in te,  la  défense de la  d ivers i té
des  i ns t i t u t i ons  j u r i d i ques  au  nom de  l a  p rése rva t i on  de  l a  I i be r té ,  l e
re fus  de  I ' un i f onn i t é  des  l o i s ,  l a  sépa ra t i on  des  pouvo i r s  l ég i s l a t i f ,
exécu t i f  e t  j ud i c i a i r e ,  l a  nécessa i re  i ndépendance  de  l a  j us t i ce ,  l es
rése rves  fo rmu lées  à  l ' éga rd  du  m in i s tè re  pub l i c ,  I ' impo r tance  acco rdée
à  1a  p rocédu re ,1 ' a f f i rma t i on  du  d ro i t  r econnu  aux  i nd i v i dus  d ' ê t re  j u -
gés  pa r  l eu rs  pa i r s ,  I ' i nv io lab i l i t é  de  l a  p rop r . i é té  ga ran t i e  pa r  1a
l o i ,  e t ,  d ' u n e  m a n i è r e  p l u s  g é n é r a l e ,  l a  c o n v i c t i o n  q u , i l  n ' e x i s t e  d e
l i b e r t é  q u e  d a n s  l a  I o i ,  l a  f o i  d a n s  l , e f f . i c a c . i t é  d e  1 a  l é g i s l a t i o n ,  1 e
crédi t  accordé au bon légis lateur ,  la  concept ion de la  lo i  comme le ré-
sul tat  de rapports  d ivers d 'où dér ' ive un cer ta in re lat iv isme jur id ique
e t  l a  ce r t i t ude  que  l es  l o i s  ne  son t  j ama is  absu rdes ,  qu 'on  peu t  t ou jou rs
en dégager 1 " 'espr i t "  pour  peu qu 'on sache découvr i r  ' les 

facteurs qu. i  1es
ont  fa i t  naî t re,  f  importance accordée à I 'éducat . ion c iv ique qui  do. i t
ê t re  adap tée  à  l a  na tu re  du  rég ime  po l i t i que  dans  l eque l  v i ven t  l es  c i -
t oyens '  I a  f onc t i on  soc ia le  a t t r i buée  à  l a  re l i g i on  e t  au  c le rgé ,  en f . i n
' les 

références f réquentes aux modèles german' ique,  féodal  et  angla is  et
par fo is  encore au modèle romain,  tous ces é léments et  b ien d 'aurres en-
core portent la marque de 1'EspPJt ces Lois et expliquent que des hommes
corrne Thomas Abbt  a ient  pu reconnal t re en Môser un Montesquieu a l lemand.

Parr i  les oeuvres qui  v iennent  d 'êt re c i tées,  i l  en est  qui  font
par t ie  de cet te t ro is ième catégor ie d 'écr i ts  où,  à côté d,auteurs oonr
' I ' in f ]uence 

est  déterrn inante pour toute I 'or ientat ion de la  pensée,  on
trouve par fo is  un nombre considérable de noms f rançais qui  sont  de moin-
dre importance,  mais qui  témoignent  au moins de l ' in térêt  que l , lôser  ma-
n i f es ta i t  pou r  1a  pensée  e t  l es  l e t t r es  f r ança i ses  e t  de  l , é tendue  de  ses
lectures.  ce la est  par t icu l ièrement  vra i  de la  leu i l i ,e  ieb icnaia i tz  et  de
la spectat? ice aLletnande qui  sont  tout  imprégnées de I 'espr j t  de par is  et
d 'où se dégagent  encore,  parmi  les quelques t rente écr iva ins f rançais de
tou t  gen re  qu i  y  son t  c i t és ,  l es  noms  de  Bo i l eau ,  de  co rne i l l e  e t  de  Lesaçe .
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Si,  par  nature,  1 'Histo i re d '1snalom.tck se prête moins à ce goût  pour
' les références mul t ip les,  on constate néanmoins que ces t ro is  "grands"

que sont  vo l ta i re,  l tontesquieu et  Rousseau ne sont  pas les seuls à y

être reorésentés.  Les h is to l iens f rançais,  les Dubos,  les du chesne'

l es  du  Cange ,  l es  de  Roye ,  l es  Bouque t ,  l es  Ba luze ,  l es  Ba r re  y  occu -

pent  une p lace qui  n 'est  pas négl igeable et  ont  fourn i  à Môser des do-

cuments et  des renseignements dont  i1  pouvai t  d i f f ic i lement  se passer .

Dans  l a  l e t t r e  à  vo l t a i r e  ce  son t  1es  théo log iens  e t  l es  ph i i osophes ,

en par t . icu l ier  Bayle,  qui  sont  f réquenunent  sol l ic i tés.  conrne la p lupar t

des écr . i ts  de caractère f  i t téra i re,  Ie  t ra i té  d 'Ay|-eo.u in se d is t ingue

par une préSence massive d 'auteurs f rançais.  Les auteurs dramat iques et

tous ceux dont  les tendances abondent  dans le  sens de la  démonstrat ion

de Môser y  occupent  une p lace de choix.  A cÔté des p lus connus,  comme

M o l i è r e ,  R a c i n e ,  C o r n e i l l e ,  B o i l e a u ,  F o n t e n e l l e ,  L e s a g e ,  l ' a u t e u r  d e

ce t ra i té  n 'hési te pas à invoquer une mul t i tude impressionnante d 'auteurs

de second rang auxquels on accordai t  à  son époque p lus de crédi t  que de

nos jours,  comne crébi l lon,  Favar t ,  l ' ladame de-Graf f igny,  Gresset ,  Saint -

Mard,  Scarron,  Sedaine,  Trublet  et  vadet .  Le même phénomène se reproduira

v.ingt ans plus tard dans le T"aité de La Langue et de 7-a Lattérct. '! 'e : ' .-

Lemandes  qu i  p rend  pa r fo i s  l ' a l l u re  d ' un  vé r i t ab le  ab régé  de  l a  l i t t é ra -

ture f rançaise depuis l . lonta igne iusqu'à Rousseau.  Toutes les réf lex ions

que  Môse r  y  f o rmu le  su r  nos  au teu rs  son t  l o i n  d ' ê t re  pu remen t  c r i t i ques .

0n  y  dev ine  l , adm i ra t i on  pou r  une  cu l t u re  don t  l ' empr i se  su r  l a  v i e  l i t -

téra i re a l lemande est ,  cer tes,  dénOncée,  mais dont  on ne t ient  nul lement

à  raba i sse r ' l es  mér i t es .  S ' i l  es t  l ' adve rsa i re  de  Go t t sched ,  l t ôse r ' l ' es t

tout  autant  des jeunes gén' ies dont  i l  condamne la teutomanie et  1 'engoue-

ment  dangereux pour Shakespeare.  I l  en va dans la  républ ique des le t t res

col r i lE dans la  société pol i t ique :  la  var iété y étant  source de v i ta l i té '

t ou tes  l es  cu l t u res  na t ' i ona les  on t  l e  d ro i t  d ' a f f i rmer  l eu | i  den t i t é '
' l eu r  

o r i g i na l i t é  e t  l eu r  au tonomie ,  sans  pou r  au tan t  pouvo i r  p ré tend re  à

une  p r imau té  exc lus i ve .  La  l i t t é ra tu re  a l l e rnande  peu t  s ' épanou i r ,  sans

que  l a  f r ança i se ,  qu i  ga rde  tou t  son  p res t i ge ,  a i t  à  en  pâ t i r  ( 1 ) .  Une

(1 )  A  1a  f i n  du  t ra i t é ,  l 4 t i se r  éc r i t :  "Tou tes  l es  na t i ons  peuven t  deven i r
g randes  dans  l e  gen re  de  l i t t é ra tu re  qu i  l eu r  es t  p rop re , - sans  qu 'e l l es
i i en t  beso in  pou i  au tan t  de  rnép r i se r  l eu rs  r i va les .  (Ed .  Schûdde -
k o p f ,  p .  2 4 ) .
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enquê te  su r  l a  p lace  qu 'occupen t  l a  pensée  e t  l es  l e t t r es  f r anca i ses
dans les Fanta is ies Patn iot iques et  dans les ar t ic les ou les f ragments
appa ren tés  abou t i r a i t  à  des  résu l t a t s  f o r t  i ns t ruc t i f s .0n  ve r ra i t  que
Môser  n ' y  es t  pas  seu lemen t  1e  d ' i s c ip le  de  Mon tesqu ieu  e t ,  su r  ce r ta ins
po in t s ,  ce iu i  de  Rousseau ,  qu ' i 1  ne  se  con ten te  pas  de  c r i t i que r  nos
ph i l osophes  e t  de  j uge r  avec  une  condescendance  p le ine  d ' i r on ie  l es  con -
naissances purement  l iv resques que propose 1 'EncycLopéd. ie de Diderot  (2)
ma is  qu ' i ' l  l u i  a r r i ve  de  fa i re  l e  p lus  g rand  cas  d ,ouv rages  comme.s& : "
L 'espr- i t  du baron d 'Helvet ius (3) .  I l  s ,y  moque des jeunes fef imes qui
l isent \e I ' tagazine de Madame de Beaurnont ou 1e BéLisaire de l{armontel,
mais i l  t rahi t  en mênre temps que ces ouvrages ne lu i  é ta ient  pas inconnus
(4 ) ,  t ou t  con rne  i l  conna î t ] es  éc r i t s  du  médec in  T i sso t  don t  i i  r ecomman-
de  p lus ieu rs  f o i s  l a  l ec tu re  (5 ) .  P lus  révé la t r i ce  es t  peu t -ê t re  enco re
1a  p lace  des  éc r i va ins  f r anÇa is  dans  l a  co r respondance .  Que lques  exemp les
nous ont  été fourn is  par  les le t t res adressées à von dem Bussche,  qui
p résen ten t  t an t  d ' a f f i n i t és  avec  l es  deux  feu i l l es  mora les ,  e t  pa r . ce l -
1es qui sont adressées à Thornas Abbt à l 'époque de la Lettre az; i/ iea".r:.
s tuogazd ou de la  genèse de 1 'Histo i te  d,1snabmtck et  dans lesquel les
i l  est  s i  souvent  quest ion de Montesquieu.  I l  faut  rappeler  enf in  que
I 'espr i t  de 1a préface que vol ta i re a rédigée pour l 'Ant i i . :ach. iauel  de
Frédér ic  I I  inspi re cer ta ' ines réf lex ions pol i t iques du jeune Môser,  que
l ' h i s to i re  e t  l a  po l i t i que  vo l t a i r i ennes  marquen t  p resque  tou tes  l es

(2)  Môser possédai t  dans sa b ib l io thèque l 'éd i t ion de l 'Encuelooéë, ie en
40 volumes,  publ iée à Yverdon en 177? sq.  I l  y  fa i t  a l l i rs io 'n non
seulement  dans le  t ra i té  d 'ArLequin,  mais encôre dans les Fanta is iesp d t r i o t i q t e s  ( H K A  I V ,  p . 5 0 ,  v I ,  p .  1 1 6  e t  \ / I I ,  p .  5 2 ) .

(3)  A propos du sent iment  qui  seui  peut  juger  le  sent iment ,  -Dpi  IV,  5,
H K A  V I I ,  p .  2 6 .

(4 )  pp tz  1 ,21 .  D ie  aLLe rL iebs te  B rc1 t t ,  HKA IV ,  p .  110  (Marmon te l )  e t
p .  113  (Mme de  Beaumon t ) .

( 5 )  r b i d . ,  p "  t t 0  e t  H K A  V ,  p .  1 3 4 .
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oeuvres qui  ont  été rédigées à la  f in  des années quarante et  au début

des  années  c inquan te ,  ce  qu i  nous  a  pe rm is  de  qua l i f i e r  l eu r  au teu r  de

"Dat l io te vol ta i r ien" ,  et  qu 'enf in ' l  e  débat  sur  f  i i is to i re r 'e t : t?ei ' -z  : .

L ' t u te  de  La  Me t t r i e  f a i t  l ' ob ie t  p r i nc ipa i  de  I ' ode  funé ra i re  de  1745 '

De cet te enquête c inq noms se dégagent  qui  dominent  net tement '

pa r ' l ' i n f l uence  qu ' i l s  on t  exe rcée  su r  l a  pensée  de  Môse r ,  I ' ensemb le

des  au teu rs  f r ança i s  don t  i l  s ' es t  i nsp i ré  ou  qu ' i l  a  c i t és  dans  son

oeuvre :  ce sont  ceux de Mar ivaux,  de Saint - tvremond,  de Vol ta i re '  de

Rousseau et  de Montesquieu.  I l  nomrne les quatre preniers dans la  le t t re

à  N i co la î  du  17  décembre  1785  dans  l aque l l e  i l  f a i t  l u i -même le  b i l an

des écr iva ins f rançais qui  I 'ont  rnarqué.  Mais i l  omet le  dern ier ,  l4on-

tesqu ieu ,  qu i  es t  ce lu i  don t  i l  a  ce r ta inemen t  t i r é  1e  p ro f i t  1e  p lus

du rab le  e t  i l  c i t e  à  sa  p lace  ce t  abbé  Coye r ,  don t  on  fa i sa i t  e f f ec t i ve -

ment  grand cas à son époque,  mais dont  on ne ret rouve guère la  t race

dans son oeuvre (6) .  En nomnant  ces auteurs,  t '1ëser  t ient  compte de I 'or -

dre chronologique de leur  appar i t ion dans sa v ie et  dans son oeuvre.

Mar ivaux et  Saint -Evremond sont  présents dès l 'époque de l 'adolescence

e t  s ' imposen t  dans  l es  deux  revues  mora l i san tes .  I l  nomme Vo l ta i re  en  se

référant  exol ic i tement  à la  le t t re f ic t ive sur  Luther  et  sur  la  Réforme.

L 'époque  à  l aque l l e  Rousseau  l ' a  "en t i è remen t  a t t i r é  à  l u i "  semb le  b ien

être celle où fut rédigée 1a Lettre au rl icaive sauoyand. Mais cette chro-

no iog ie  appe l l e  que lques  co r rec t i f s .  Môse r  n ' avoue - t - i l  pas ' l u i  -même,

dans  sa  l e t t r e  à  N i co la î ,  que  Mar i vaux  " res te  ( son )  v i eux  p ré fé ré '  i 11e

meos habui t  qui  pnimus amores"  et  que Rousseau "est  maintenant  le  seul

parmi  les FranÇais qui  spectatorem oblectat" ,  remarque qui  est  conf i rmée

par 1 'appréciat ion é logieuse qu ' i ' l  por te sur  1 'auteur  des conlessions

dâns le luaité de La Langue et de La Littérature allenanCàs ? (7).

(6) Môser possédait 1a Vie de Jean Sobieski, roi Ce Polcgne dans sa bi-
b1iothèque.  I1 en loue le s ty le dans Ie l ra i té  sun 7.e - tcngLe e:1;
L i t ténature aLLenandes,  éd.  SchÛddekopf ,  p.  18.  I1  fa i t  une a l lus ion
à l 'ouvrage de l 'abbé Coyer,  La noblesse conne??ente,  dans un ar t ic le
consacré àu problème de la dérogeance,  dans PPh lU,  55,  HKA VI I '  p .  2C3'
en  no te .

(7)  "Nous devons fa i re conme Rousseau qui  la issa là  toutes les règles et
toutes les lo is  de son temps pour puiser  en lu i -même et  expr imer sa
sens ib i l i t é  sans  recou r i r  à  pe rsonne"  (Ed .  Sch i j ddekop f ,  p .  l 8  sq . ) .
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0n  a  pu  cons ta te r  que  s i  Mar i vaux  n ,é ta i t  p ra t i quemen t  p lus  c . i t e
ap rès  l a  pé r i ode  des  deux  revues ,  son  i n f l uence  se  fa i sa i t  sen t i r  b i en
au-delà de cet te pér iode,  par  exemple dans cer ta ines réf lex ions morales
qui sont exprimées dans Amninius et dans le Tz,aité Ces oass.lons ex ies
incLinations bien équil ibrées el même dans certains articles des dern.iè-
res Fantaisies PatTiotiqtes qui sont consacrées à la morale et à la v.ie
de société et  qu ' i1  s ' imposai t  avec force dans 1e Mar iage dtArLequi l .
0n suivra i t  la  t race de saint -Evremond à peu près dans les mêmes oeuvres.
sauf  dans la  dern ière.  En outre,  I 'h is tor ien,  auteur  des RéfLesions s i+] .
Les dittere génies du peuple nomain da,ns Les diuers ternps d.e ia Rép;ioL!-
qte dont  Môser n 'éta i t  guère en mesure d,assimi ler  les leçons dans ses
revues de jeunesse prend sa revanche dans 1'Histoire i,osncbv-.r.c< où son
in f l uence  se  fa i t  sen t i r ,  sans  qu , i 1  y  so i t  nonmé,  so i t  d i r ec temenE,  so t !
p a r  I ' i n t e r m é d i a i r e  d e  M o n t e s q u i e u  q u i  1 ' a  l u .  I l  a  e n f i n  l e  p r i v i l è g e
d'êt re c i té  dans le  t ra i té  d 'At leqt in  à propos de son jugement  sur  le
Don Qt ichot te de cervantès et  dans le  t ra i té  sur  la  l i t térature de l7g1
où les réserves sur  son raf f inement  excessi f  n ,empêchent  pas Môser de
reprendre quelques unes de ses réf ' lex ions sur  1e génie par t icu l ier  des
l i t t é ra tu res  na t i ona les .  D 'une  man iè re  p lus  géné ra le ,  Mar i vaux  e t  sa in t -
Evremond ont  marqué durablement  la  pensée morale de Flôser .  I Is  ont  t rans-
fo rmé  dé f i n i t i vemen t  l e  mora l i sa teu r  en  un  mora l i s te  p lus  cu r i eux  d ' ana -
lyser  les ressor ts  cachés du comportement  humain que de donner des leçons
de  ve r tu .  Môse r  es t  en  fa i t  un  réa l i s te  qu i  sa . i t  que  l , homme se  l a i sse
condu i re  pa r  ses  pass ions  e t  ses  f a ib lesses  e t  qu 'en  po l i t . i que  l , appe l
au  sens  de  l ' honneu r  e t  à  l ' amour  de  l a  p rop r i é té  es t  p l us  e f f i cace  que
le recours à la  ra ison et  aux sent iments ver tueux.

0n ne rev iendra pas sur  cet te év idence que Vol ta i re n,est  pas
seulement  présent  dans la  le t t re sur  Luther  et  sur ' la  Réforme. Môser le
conna î t  dès  sa  p r ime  j eunesse ,  i 1  en  fa i t  I ' au teu r ' l e  p lus  admi ré  e t  l e
p lus f réquenrnent  c i té  dans ses deux revues,  i l  reprend ses concept ions
pol  i t iques,  h is tor iques et  re l  ig ' ieuses dans Aminius et  dans le  t ra. r té
de théologie de 1749,  i l  cr i t ique son pessimisme métaphysique dans
1 'An t i - cand ide ,  ma is  veu t  y  r . i va l . i se r  avec  l u i  dans  I ' a r t  de  con te r  ;  i l
dénonce  l e  d ' i l e t t an t i sme  de  ses  t ravaux  h i s to r i ques ,  ma is  i l  veu t  im i -
t e r  sa  man iè re  de  fa i re  de  l ' ouv rage  d 'h i s to i re  une  oeuv re  l i t t é ra i re
concue comme une épopée et  i l  ne cessera de le  considérer  comme le modè-
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l e  de  l ' honme d 'esp r i t  e t  du  gén ie  d rama t i que .  I l  1e  p lace ra ,  ce r tes '

dans  l e  t r a i t é  su r  l a  l i t t é ra tu re  a l l emande '  un  peu  en -dessous  c le

Shakespeare,  mais i l  le  préférera,  en f in  de compte aux shakespearomanes

du ' ,s turm und Drang, , .  l . tôser  n 'apprécie guère les ef for tsque \ /o l ta i re

pou rsu i t  en  f aveu r  de  l ' émanc ipa t i on  des  se r f s  de  1 ' abbaye  de  Sa in t -

Claude,  mais en prenant  posi t ion dans ses écr i ts  contre-révolut ionnaires

con t re  1e  répub1  i can i sme  éga l  i t a i r e  d ' i nsp i ra t i on  rousseau i s te ,  i l  se

range,en fa. i t ,  du côté des bourgeois vol ta i r iens dont  i l  par tage les pré-

férences monarchistes,  les sympathies pour la  par t ie  for tunée du Tiers

E t a t  e t  l ' h o s t i  I  i t é  à  1 ' é g a r d  d e  l a  " c a n a i  l l e "  ( 8 ) .

Quant  à Rousseau,  i1  est  b ien exact  que son nom n 'apparaî t  que

très sporad'iquement dans la correspondance avant la Lettre eu it iccine

satsoyand.  MaiS On a vu Ia p ' laCe que I 'auteUr du ContTat  socta i  gçCupart

dans l 'H is to i re d 'Osnabmtck.  Les anciens Saxons sont  à peu près pour

l4ôser  ce que les homnes de l 'époque patr iarcale éta ient  pour  Rousseau.

B ' i en  qu , . i I  en  mod i f i e  assez  p ro fondémen t  l a  s i gn i f i ca t i on ,  Môse r  u t ' i l  i se

jusqu 'à  l a  f i n  de  sa  v ie  l a  no t i on  de  con t ra t  soc ia l  qu ' i 1  emprun te  à

l ,auteur  genevois.  DanS les Fanta is ies Patr io t iques c 'est  l 'auteur  de la

NouueLLe  HéLo îse  qu i  i nsp i re  à  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  1a  p lupa r t  de  ses

ef for ts  en faveur de la  réforme des moeurs,  sa méf iance à 1 'égard de la

c i v i l i sa t i on  co r rompue  des  g randes  v i l l es ,  son  apo log ie  d ' un  s t y l e  de  v ie

p lus  na tu re l  e t  p l us  pa t r i a r ca l ,  sa  sympa th ie  pou r  l a  v i e  sa ine ,  l abo -

r i euse  e t  f r uga le  du  paysan .  C 'es t  ensu i t e  I ' au teu r  de  1 'En i l e  qu i  dé te r -

mine une bonne partie des conceptions pédagogiques de Môser. Tout en

Croyant  devOir  prévenir  SeS lecteurs Contre 1eS dangers d 'une éducat ion

Sauvage, attribuée à tort à RouSSeau (9), I 'auteur des Fantaisies Pc'-r ' ic'

t i4ues fa i t  s ienne une bonne par t ie  de cet te éducat , ion d i te, "négat ive"

qu ' i  cons i s te  à  l a i sse r ' l ' en fan t  se  f o rmer  au  con tac t  d i rec t  de  l a  réa l i t é

p lu tô t  que  pa r  l a  f r équen ta t i on  des  l i v res  ;  i l  t i en t  comp te  des  d i spos i -

(8) cf.  
' la 

conclusion de notre art icle tJn aiuensaite alLenand. 4e 1.a Rét:-
Lïtion Française : Justus i!ô'se?, og. ei'ë. ' p. 96 sq.

(9) ppn II I ,  57, tr l ie ein vater seinen Sohn auf eine neue i ' leise znzcS'
( H K A  V I ,  p .  2 1 2  s q . ) .
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t i ons  na tu re l l es  du  su je t ,  cana l i se  ses  pass ions  au  l . i eu  de  Ies  rép r i -
mer ,  r ecou r t  auss i  r a remen t  que  poss ib le  à  l a  ré f l ex ion  ra t i onne l l e ,
se réfère expl ic i tement  à Rousseau pour consei l ler  à ses lecteurs for-
tunés de fa i re apprendre un mét ier  manuel  à leurs enfants,  af in  de les
prémunir  contre les inconvénients d 'un éventuel  bouleversement  socia l .
L ' éduca t i on  que  Môse r  p révo i t  pou r  1es  f i l l es  ressemb le  f o r t  à  ce l I e
que Rousseau fa i t  donner à la  future épouse d,Emi le.  Les jeunes femrnes
qui  répondent  à ses voeux sont  les soeurs de Sophie,  à cet te nuance près
qu 'e l1es  son t  un  peu  p lus  vouées  aux  t ravaux  domes t i ques  e t  qu ,e l l es  l . i -
sen t  un  peu  mo ins  que  l a  f i ancée  d ,Emi le .  Su r  ce  po in t ,  co rme  su r  t an t
d ' au t res ,  Môse r  adap te  l e  modè le  au  con tex te  osnab rucko i s .  Quan t  à  l , au -
teur des confessions et peut-être déjà celui de la \trouuelLe téLoise, i1
f i n i t  pa r  supp lan te r  vo l t a i r e  co r rne  modè ie  de  l ' éc r i va in  qu i  sa i t  se  l i -
bé re r  de  l a  con t ra in te  des  règ les  pou r  pu i se r  I ' essen t i e l  en  l u i -même e t
expr imer ' l ibrement  ses sent inents.  Avant  d 'êt re loué dans le  t ra i té  sur
' la  

I i t térature a l lemande,  Rousseau est  déjà qual i f ié  de , ,grand horme,,
dans ies Fantaisies Patriotiques parce que sa manière d'écrire révèle
son dynamisme, son enthousiasme et  son sens de la  maturat ion lente,  ma. is
ac t i ve  (10 ) .  C 'es t  a i ns i  que  l t l ôse r  conceva i t  l u i -même le  p rocessus  de
c réa t i on  l ' i t t é ra i re .0n  comprend  qu ' i l  a i t  d i t  de  ce  modè le  i ncomparab le
qu ' i I  é ta i t  f i na lemen t  l e  seu l  "qu i  spec ta to rem ob lec ta t " .  Rousseau  , i l -
' l us t re  

de  l a  man iè re  l a  p lus  é loquen te  I ' amb igu i t é  de  l , a t t i t ude  que
t4ôser  adopte à l 'égard de la  p lupar t  des auteurs f rancais.  considéré
co rme  l ' ennemi  à  aba t t re  su r  l e  p lan  po l i t i que  e t  soc ia l ,  coû rne  l , i nca r -
nat ion par fa i te  de ce phi losophisme qui  est  responsable de tous les maux
de  l a  soc ié té  moderne ,  i l  a  é té  pou r  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  l , i nsp i ra_
teur  pr iv i lég ié dans lesdomaines des moeurs,  de l 'éducat . ion et  de la
créat ion I  i t téra i re.

Ces  cons idé ra t i ons  su r  l a  p lace  qu ,occupen t  l a  pensée  e t  l es
' l e t t r es  

f r ança i ses  dans  l ' oeuv re  de  l 4ôse r  j us t i f i en t  que  1 ,on  appo r te
quelques correct i fs  au schéma d,évolut ion que propose la major i té  des

(10) PPh lY , 1 , ttlie nan zu einem quten
g e .  ( H K A  v l I ,  p .  l 1  s q .  ;  R o l s s e a u

Vortrage s einen 1r,o ;'ini:,Lr-ç e n g e - :':-
e s t  c i t é  p .  1 4 ) .
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c r i t i ques .  Ce  schéma pos tu le ,  r appe lons - l e ,  qu 'ap rès  avo i r  sub i  t r ès

p ro fondémen t  I ' i n f l uence  f rança i se  j usqu 'en  1748  dans  l es  oeuv res  don t

la valeur  l i t téra i re Serai t  au demeurant  contestable,  f ' lôser  aura i t  con-

nu  une  oé r i ode  i n te rméd ia i re  oÙ  i l  se  se ra i t  l i bé ré '  ma lg ré  que lques

re tou rs  en  a r r i è re ,  de  1 ' empr i se  des  F rança i s ,  pou r  a t t e i nd re  sa  p le ine

mesure pendant 1a guerre de Sept ans en devenant purement et authenti-

quement  a l lemand grâce à son enracinementdans le terro i r ,  à  ses respon-

sab i l i t és  po l i t i ques  e t  à  son  i n té rê t  pou r  1 ' h i s to ' i r e  na t i ona le  e t  I oca -

l e .  son  a t t i t ude  à  1 ' , éga rd  de  Ia  F rance  se  se ra i t  a l o r s  essen t i e l l emen t

t radui te en tennes de refus et  de re iet  et  les quelques af f in i tés qu ' i l

aura i t  encore mani festées avec nos auteurs aura ient  été a lors t rès ac-

c iden te l l es  e t  n ' au ra ien t  a f f ec té  que  des  aspec ts  ponc tue l s  e t  p l u tô t

superf ic ie ls  de sa pensée.

Ce schéma est  iuste dans la  mesure où l 'engouement pour  tout  ce

qu i  v i en t  de  F rance  es t  év iden t  dans  l es  deux  revues ,  où  l ' i n f l uence

française s 'y  t radui t  par fo is  par  une appropr iat ion qui  est  proche de
' l ' im i t a t i on  pu re  e t  s imp le ,  où  l es  ré fé rences  f rança i ses  n ' y  son t  pas

toujours t rès per t inentes et  t rahissent  souvent  un dési r  assez vain de

b r i l l e r  e t  de  f a i re  p reuve  d 'esp r i t .  I l  es t  enco re  j us te  dans  l a  mesu re

où  l ' on  t r ouve  dans  l a  pé r i ode  i n te rméd ia i re  des  éc r i t s  o i r ' l ' appo r t

f r ança i s  es t  assez  rna ig re ,  e t  d ' au t res ,  comme la  l e t t r e  à  Vo l t a i r e ,  où

l ' adm i ra t i on  f a i t  bon  ménage  avec  1a  c r i t i que .  I l  es t  i us te ,  en f i n ,  dans

la mesure où la  guerre de Sept  ans a ef fect ivement  provoqué des mutat ions

considérables dans la  pensée de I ' lôser ,  où e l le  a accéléré le  processus de

maturat ion et  donné naissance à des oeuvres qui  expr iment  le  refus du

-  ra t iOna l i sme  e t  de  l ' un i ve rsa l i sme  des  Lumiè res  f r ança i ses  e t  dans  l a  me-

sure où l 'Histoire d'1enabmtek et les Fantaisies Patniotiques ne présen-

ten t  guè re  de  t races  v i s i b l es  d ' i n f l uence  f rança i se  ma is  f on t  1a  pa r t

be l l e  à  l a  c r i t i que  du  ph i l osoph i sme  e t  des  moeurs  i nsp i rées  du  modè le

f rançai  s .

Ma is  ce  schéma ne  t i en t  d ' abo rd  pas  compte  d ' un  fa i t  év iden t  :

ma lg ré  ses  ve l l é i t és  un i ve rsa ' l i s t es ,  Môse r  a  é té  un  pa t r i o te  a l l emand  e t

osnabrucko' is  dès le  départ  et  ce patr io t iSme impl iquai t  nécessai rement

une  ce r ta ine  hos t i l i t é  à  l a  F rance ,  du  mo ins  su r  l e  p lan  po l i t i que .  La

cr i t ique des moeurs,  des modes et  de l 'espr i t  f rançais est  déià t rès v i -

goureuse danS leS revues de jeuneSSe. Cel ' leS-c i  ne SOnt nul ' lement ,  c6mme

l
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t r op  l ong temps ,  des  oeuv res  m ineu res ,  ma is  e l l es  son t  mar -
quées  pa r  une  i ncon tes tab le  o i i g i na l i t é ,  s i  on  I es  compare  à  i a  p . l upa r t
c l es  revues  mora i i san tes  de  l ' époque ,  e t  ce t t e  o r i g i na l i t é  es t  due  en
g rande  pa r t i e  à  1 ' exp lo i t a t i on  souven t  f o r t  i n te l l i gen te  e t  t r ès  pe rson -
ne l l e  que  Môse r  a  su  f a i re  de  ses  sou rces  f rança i ses .  L ' appo r t  f r ança i s
ne manque presque jamais dans les oeuvres de l ,époque intermédia i re,  s i
I ' on  excep te  l es  pe t i t s  éc r i t s  h i s to r i ques  du  m i l i eu  des  années  c inouan -
te 0ù apparaî t  cependant  déjà le  nom de du cange.  I l  ne faut  pas oubl ier ,
en outre,  que cet te pér iode est  ce l ie  de la  correspondance avec von oem
Bussche  qu i  p ro longe  j usqu 'en  1752 ,  b ien  au -de là  de ' l a  l e t t r e  à  Vo l t a i r e ,
1 'espr i t  des deux revues et  dans laquel le  Môser apparaî t  come un oatr i -
c ien osnabruckois t rès profondémentf ranc ' isé.  La guerre de sept  ans voi t
naî t re des oeuvres comme le Èrai té d 'Ar leouin,  l ,Ant i -canai ie  et  1a lz : : . , , . :
au.  v ica i re fu,uoyaz,d où I 'a t t i tude à I 'égard de nos le t t res est  lo . i  n  de se
réduire à un s imple refus.  Enf in l 'H is to i re dt1snabruck nous a fourn i
l ' exemp le  d ' une  oeuv re  qu i  donna i t  ex té r i eu remen t  l , imp ress ion  c r ' ê t re' l i bé rée  

de  tou te  i n f l uence  f rança i se  ma is  don t  t ou te  I ' o r i en ta t i on  é ta . i t .
en fa i t ,  détenninée par  Rousseau,  l4ontesquieu et ,  dans une moinore mesure.
pa r  Vo l  t a i r e .

I l  est  donc contestable d 'af f i rmer que t ' lôser  s 'est  détourné de
la  F rance  à  pa r t i r  du  débu t  des  années  so i xan te .  I l  s , i nsp i re  des  au teu rs
f rança i s  au tan t  qu 'aupa ravan t ,  au tan t  qu 'à  l ' époque  des  revues .  Ma is  i r
s ' en  i nsp i re  d i f f é remmen t  :  s i  e l l e  es t  mo ins  v i s i b l e ,  l eu r  i n f l uence
es t  peu t -ê t re  p ius  p ro fonde ,  pa rce  qu 'e l l e  es t  m ieux  ass im i l ée  e t  m ieux
intégrée à son propre système de pensée.  I l  déplace res accents.  A Mar i -
vaux et  à saint -Evrennnd qui  convenaient  mieux à ses goûts pour  la  ré-
f ] ex ion 'mora le ,  à  vo l t a i r e  don t  l e  ra t i ona l i sme  co r responda i t  m ieux  à  ses
tendances favorables aux Lumières pendant  l 'époque interrnédia i re,  i l
subs t i t ue  Rousseau  e t  Mon tesqu ieu  qu i  conv iennen t  à  l a .pe rspec t i ve  h i s -
t o r i que  e t  po l i t i que  qu ' i 1  adop te  à  pa r t i r  des  années  so i xan te .  I l  se
mon t re  éga lemen t  p lus  sé lec t i f ,  r e j e tan t  ce  qu i  n ' en t re  pas  dans  ses  vues
et  retenant  tout  ce qui  va dans le  sens de sa pensée.0e Rousseau i l  re-
je t te I 'humani tar isme égal i ta i re,  mais i l  prencl  du ccntrar :  soc-Jai  ce aui
conv ' ient  à son système pol i t ique,  de la  | tcuueLLe- i téLoiae cer ta ins é lé-
ments de sa réforme des moeurs,  d 'EnïLe un cer ta in nombre d ' idées pédago-
giques et  des confessions une cer ta ine concept ion de la  créat ion l . i t té-
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ra i re  qu i  r épond  à  son  p rop re  t empéra r i l nen t  d ' éc r i va in .  En f i n  i l  n ' im i t e

ou  n 'emprun te  p lus ,  ma is  i l  t r ans fo rme  l ' acqu i s  au  po in t  d ' opé re r  une

vér i table osmose entre sa pensée et  ce l le  de sa source :  Môser n 'est

p lus  s imp lemen t  i n f ] uencé  pa r  Mon tesqu ieu ,  ma is  i l  dev ien t  un  vé r i t ab le

Montesquieu a l lemand qui  t rahi t  par fo is  la  le t t re du modèle,  mais en

épouse  t rès  Souven t  I ' esp1 i t . 0n  se ra i t  donc  ten té  d ' i nve rse r  l e  schéma

hab ' i t ue l  qu 'adop ten t ' l a  p lupa r t  des  c r i t ' i ques  e t  de  conc lu re  qu 'au  fu r

e t  à  mesu re  que  Môse r  avance  dans  sa  ca r r i è re  d ' éc r i va in  I ' i n f l uence

française sur  son oeuvre devient  de p lus en p lus profonde et  touche de

p i u s  e n  p l u s  à  l ' e s s e n t i e l .  D ' a b o r d  t r è s  v i s i b l e  e t  p a r f o i s  a s s e z  s u p e r -

f i c i e l l e ,  e l l e  s e  f a i t  d e  p l u s  e n  p l u s  d i s c r è t e  m a i s  a u s s i  d e  p l u s  e n

pius ef f icace.  E ' l le  est  présente à toutes 1es étapes de cet te carr ière

et  s 'acconmode for t  b ien des refus for t  expi  ic i tes que I 'auteur  osna-

b rucko i s  a  opposés  à  ce r ta ins  aspec ts  de  l a  pensée  e t  de  l a  v i e  cu l t u -

re l l e  e t  po l i t i que  f rança i ses .0n  ne  sou l i gne ra  j ama is  assez  que  son

at t i tude à 1 'égard de la  France en généra1 et  des p lus i l lust res repré-

sentants de la  pensée f ranÇaise en par t icu l ier  est  marquée par  1 'amb. i -

gu î té .  Ce t te  a t t i t ude  se  dé f i n i t  pa r ' l a  "Hass l i ebe " ,  l a  ha ine  amoureuse

qu i  f a i t  que  l e  re je t  n ' es t  que  I ' enve rs  d ' une  a t t i r ance  sec rè te .  C 'es t

à  l ' éga rd  des  au teu rs  qu i  1 ' on t  1e  p lus  sédu i t  que  Môse r  se  mon t re  sou -

vent  le  p luS Sévère.  L 'exemple de Mgntesquieu dans 1a correspondance avec

Abbt  et  dans les notes de Ia première par t ie  de l 'H is tc i re â 'csnc 'c l t ' - : : :

l e  o rouve  b ien .

L ' évo iu t i on  de  l ' a t t i t ude  de  Môse r  à  l ' éga rd  de  l a  pensée  e t

des le t t res f rançaises ref lè te assez b ien cel le  de 1a p lupar t  des écni -

vains a l lemands de son époque.  Etro i tement  dépendante des modèles ét ran-

ge rs ,  en  pa r t i cu l i e r  du  modè le  f r ança i s ,  dans  l a  p rem iè re  mo i t i é  du  XV I I I e

s ièc le ,  I a  l i t t é ra tu re  a l l emande  s ' émanc ipe  ap rès ' l 750  e t  t end  à  t r adu i re

de  p lus  en  p lus  l es  asp i ra t i ons  na t i ona les  de  l ' é l i t e  de  l a  bou rgeo i s i e

al lemande.  Cet te évolut ion passe par  des étapes qui  peuvent  êt re résumées

par quelques noms :  Got tsched,  les Suisses,  Lessing '  Herder  et  le  "Sturm

und  Drang" .  l 4ême  p r i s  i nd i v i due l l enen t ,  l es  g rands  éc r i va ins  don t  l a  ca r -

r ière comnence au cours de la  première moi t ié  du s ièc le suivent  à peu près '
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même l i gne  d 'évo lu t i on .  Jusque  ve rs  1750  Less ing  res te  l e  d i sc . i p l e

des  c lass iques  f rança i s ,  r éd ige  ses  coméd ies  de  j eunesse  dans  l e  s t y l e
de Mol ière et  de l4ar ivaux,  t radui t  des oeuvres h. is tor iques de Vol ta i re
et  par tage les sympathies de Gel ler t  pour  la  comédie larmoyante de
N ive i l e  de  l a  chaussée .  Enco re  ap rès  1750  i l  f a i t  1 ,é1oge  de  Mo l i è re ,
de Racine, de Destouches et de La Foniaine dan3:Das lteueste crs âe-
Reiche des I , t i tzea.  Puis,  à la  f in  des années c inquante,  i l  rompt déf i -
nit ivement, dans la dix-septième Eett?e suz'La Littérat,ee, avec Gottsched
et  avec ses modèles c lass iques f rancais,  Racine et  cornei l le ,  dont  i l
oppose'  à la  manière de Môser,  la  monotonie à la  var iété de Shaxespeare,
mieux adaptée aux génie al lemand. La ozwuatrgie cie Hanbo,t:r'g est toute
ent ' ière consacrée à la  cr i t ique du théâtre f rançais et  à la  tentat tve de
promouvoir  un authent ique théâtre nat ional  a l lemand.  Au départ ,  tout  le
monde  a  l es  yeux  tou rnés  ve rs  l a  l i t t é ra tu re  c l ass ique  f rança i se ,  ve rs
nos rnora l is tes et  vers le  vol ta i re des t ragédies et  du Tenple i r i . io ; î t ,
novateur prudent qui sait reconnaître dans ses Lettres phiLosooitic.-tes
les mér ' i tes de la  l i t térature angla ' ise sans tomber dans ses t ravers.  A
part i r  du mi ' l ieu du s ièc le,  et  sur tout  après la  guerre de Sept  ans,  on
se détourne du théâtre c lass ique f rançais et  on se rapproche lenrement
de  Shakespeane ,  on  se  scanda l i se  des  audaces  ph i l osoph iques  de  Vo l t a i r e ,
de ses at taques contre 1a re] ig ion et  contre les maî t res à penser de 1a
ph i l osoph ie  a l l emande ,  Le ibn i z  e t  t , ' / o l f f  ;  1 , , ,Au fk lâ rung , '  a l l emande ,  res_
tée profondément re l ig ieuse,  ne ret ient  des grandes oeuvres que Rousseau
publ ie  au début  des années soixante,  que les audaces condamnables de la
Profession de foi da vieaire sattogard et du chapitre sur 1a relig.ion ci-
v i f e  dans  \e  con t ra t  soc iaL .  Le  sp i r i t ua l i sme  p ro tes tan t  a l l emand  s ' ac -
comrode assez mal  du posi t ' iv isme de Montesquieu et  se montre assez rét i -
cen t  à  l ' éga rd  de  l a  t héo r i e  du  c l ima t  j ugée  t rop  ' ,ma té r . i a l i s t e , , .  La
jeune générat ion des années soixante-d ix  se l ibère déf in . i t ivement  de' |  'empr ise de vol  ta i re considéré conme le por te-parole d 'un . in te l  lectua-
l i sme  sc lé rosé ,  ra t i ona l  i s t e  e t  un i ve rsa l  i s t e ,  qu i  empêche  I  , épanou i sse -

men t  des  fo r tes  pe rsonna l i t és  e t  I ' a f f i rma t i on  du  gén ie  na t . i ona l  a l l e -
mano.

Mais,  corme l 'a  for t  b ien montré Lou' is  Reynaud avec une par t ia l i -
té  par fo is  un peu excessive,  dans son ouvrage sur  1, l l iscc i re gënérc- :e ie
L ' in fLuence f rançaise en ALLenagne,  la  réact ion nat ionale et  ant i - f ran-
ca i se  p rend  e l l e -même appu . i ,  en  A l l emagne ,  su r ]es  modè les  f r anca rs  ou i

/
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reme t ten t  en  cause ,  dans  l eu r  p rop re  pays ,  l a  t r ad i t i on  c l ass ique  f ran -

ca i se .  L ' exemp le  l e  p lus  f l ag ran t  es t  ce lu i  de  Rousseau .  S i  l es  anc ien -

nes générat ions font  des réserves sur  sa cr i t ique de I ' idée de progrès

cu l t u re l  e t  sc ien t i f i que  e t  su r  ses  concep t ' i ons  re l i g ' i euses ,  l es  p lus

jeunes  adop ten t  avec  en thous iasme  sa  c r i t i que  de  l a  c i v i l i sa t i on  a r i s to -

crat ique et  urbaine,  SOn exal tat ion du Sent iment ,  son refuS de la cul ture
' l iv resque,  

et ,  sur tout ,  ses exhortat ions en faveur d 'un retour  au nature l

qu ' i ' ls  in terprètent  vo lont iers coî Ine un retour  pur  et  s imple à la  nature.

Ladr lmaturg- ' ienouvel ' le  ne s ' inspi re pas seulement  de Shakespeare,  mais

adopte volont iers les thèses de Diderot  sur  le  drame bourgeois et  ce l le

de  Lou i s  Sébas t i en  Merc ie r  su r  un  théâ t re  popu la i re  e t  p ré révo lu t i onna i -

re .  0n  sa i t  que  Less ing ,  qu i  n ' app rouve  guè re  l ' i r r a t i ona l i sme  e t  l a  t eu -

tomanie des jeunes génies,  comnente avec sympathie les théor ies dramat i -

ques de o iderot  et  qu ' i l  t radui t  1 'e  F iLs natureL et  1e Père Ce len-" ' t .

11 est  un des rares auteurs de sa générat ion à juger  avec b ienvei l lance

le premier  d iscours de Rousseau' ,  mais i l  se montre p lus rét icent  à

1 'égard de \a NouueLLe-HéLotse et  n 'apprécie guère les at tdques contre

]e théâtre qui  font  l 'ob iet  de 1a Let t re à d 'Alembert .  Son at t i tude à

1 'éga rd  des  au teu rs  f r ança i s  es t  auss i  sé lec t i ve  e t  amb iguë  que  ce l l e

de Môser.  Ses rapports  avec Vol ta i re sont  marqués par  cet te "Hassl iebe"

où  i e  re je t  n ' exc lu t  pas  l ' a t t i r ance  sec rè te .  L ' au teu r  de  can i i de  i nca r -

ne  à  ses  yeux  1 'esp r i t  néga teu r  e t  des t ruc teu r  du  ph i l osoph i sme  f ranÇa is .

Mais ùniLia kLotti est inspirée de I 'Iahonet et \ lathan Le Scge rappelle

Zaîre. 0n retrOuve danS la Drumaturgie de Hanboutg cette méthode qui est

fami l ière à Môser et  qui  consis te à cr i t iquer  cer ta ins auteurs f ranÇais

en s 'appuyant  sur  d 'autres.  Corme Môser dans le  t ra i té  d 'AnLequin,  Lessing

s 'a t t aque  aux  c lass i c i sme  du  s ièc le  de  Lou i s  X IV  en ' i nvoquan t  1 ' exemp le

des écr iva ins,  sur tout  des auteurs comiques,  p lus récents.  Quant  à Mon-

tesquieu,  auquel  Lessing ne s 'est  guère in téressé,  i l  a  profondément mar-

qué  1a  pensée  po l i t i que  a l l emande  dans  l a  seconde  mo i t i é  du  s ièc le .  Au -

cun de ceux qui  se sont  préoccupés de Ia restaurat ion des Etats a l lemands

ou  du  des t i n  de  l a  na t i on  a l l emande  ap rès ' l a  gue r re  de  Sep t  ans ,  des  éc r i -

va ins pol i t iques conme Fr iedr ich Kar l  von Moser,  Johann Georg Zinmermann,

Thomâs Abbt ,  August  l . l i lhe lm Schlôzer ,  des min is t res comme von Herzberg

e t  von  B ie le fe ld ,  des  souve ra ins  conme F rédé r i c  l l ,  n ' on t  pu  I ' i gno re r ,

même lo rsqu ' i l s  n ' adop ta ien t  pas  ses  i dées .  Tous  on t  app rouvé  sa  c l i t i que
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du despot isme, son apologie de la  monarchie modérée,  l .a  p lupar t  ont
t en té  d ' app l i que r  à  l a  réa l i t é  a l l emande  sa  théo r i e  des  co rps  i n te rmé-
d ia i res  qu i  a  susc i t é  un  rega in  d ' i n té rê t  pou r  l es  v i eux  "Lands tânde , , ,
les états prov inc iaux,  et  nombreux sont  ceux qui  ont  t rouvé dans ses
ré f l ex ions  su r  i ' esp r i t  géné ra l  d ' une  na t i on  I ' occas ion  de  méd i te r  su r
' I a  

na tu re  de  l ' esp r i t  na t i ona i  a l  l emand .
Ces considérat ions sur  le  mouvement général  de la  pensée et  des

let t res a l lemandes au xVI I Ie s ièc le dans leurs rapports  avec la  pensée
et  les le t t res f rancaises montrent  que Môser n 'éta i t  pas tout  à fa i t  un
isolé et  que sa carr ière revêt  un caractère exempla i re s i  on la  compare
à  ce l l e  des  éc r i va ins  de  sa  géné ra t i on .  Ma is  su r  de  nombreux  po in t s  i 1
a  f a i t  p reuve  d 'o r i g i na l i t é .  Fo rmé  à  l ' éco le  du  ra t i ona l i sme  des  Lumiè -
res '  d i sc ip le  de  l ' l o l f f  dans  sa  j eunesse ,  i l  a  adop té  avan t  beaucoup  d 'au -
t res  une  a t t i t ude  qu i  s ' opposa i t  assez  sens ib lemen t  aux  cou ran ts  dom. i -
nants de son époque.  Ayant  découvert  t rès tôt  l ' importance de la  drmen-
s ion h is tor ique,  i l  a  été amené à remett re en cause,  comme Rousseau,
I ' idée généralement  admise d 'un progrès cont inu et  à démontrer  que la
me i l l eu re  soc ié té  poss ib ie  n ' é ta i t  pas  à  che rche r  dans  1e  p résen t  ou  dans
I ' aven i r ,  ma is  dans  l e  I o i n ta in  passé  ge rman ique  auque l  i l  a  é té  I , un  des
p rem ie rs  à  s ' i n té resse r  pa rm i  ses  compa t r i o tes  du  xv l I I e  s i èc ]e .  I I  a
été également  l 'un des découvreurs du moyen âge a l lemand où i i  a  t rouvé
le  modè le  d ' une  soc ié té  co rpo ra t i s te  e t  i néga l i t a i r e  don t  l es  p r i nc ipes
éta ient  en f lagrante contradic t ion avec les idéaux humani ta i res er  un1-
versal is tes des Lumières.  so l idement  enraciné dans son terro. i r  osnabruc-
ko i s ,  i l  a  é té  un  pa t r i o te  rég iona l i s te  à  une  épogue  où  l ' é l i t e  i n te l l ec -
tue l l e  bou rgeo i se  asp i ra i t  à  s ' a r rache r  à  l ' empr i se  des  cu l t u res  rég iona -
l es  e t  à  s ' a f f i nne r  dans  l e  cad re  p lus  vas te  de  l a  na t i on  a l l emande .  Ma is
l ' amour  de  l a  pe t i t e  pa t r i e  ne  1 ' a  pas  empêché  d 'ê t re  l ' un  des  p romo teu rs
de  l a  p r i se  de  consc ience  na t i ona le .  L ' exp lo ra t i on  du  passé  de  sa  p rov in -
ce  l u i  a  pe rm is  de  découv r i r  assez  tô t  l e  passé  de  l a  na t i on  a l l e rnande
don t  i l  r êva i t  de  res tau re r  l a  g randeu r  e t ' l ' i ndépendance .  l 4o ins  ra t i ona -
l i s t e  e t  p l u s  r e l a t i v i s t e ,  m o i n s  i d é a l i s t e  e t  p l u s  r é a l i s t e  q u e  1 a  p 1 u -
par t  c le ses contemporains,  i i  a  compr is  assez tôt  quel  par t i  i l  pouvai t
t i r e r  des  l eçons  d 'ana l yse  mora le  que  l u i  p roposa ien t  l r l a r i vaux  don t  i l
a  été l 'un des premiers à apprécier  1es grands romans et  Saint -Evremond
qu ' i 1  a  é té  à  peu  p rès  l e  seu l  à  l . i r e  de  p rès .  I l  a  pu  a ins i  déoasse r
assez  rap idemen t  l e  mora l i sme  don t  l  " 'Au fk1â rung"  n ' a  j ama is  v ra rmen t



Du se  l i bé re r  e t  p ropose r  une  v i s i on  de  l ' h i s to i re  e t  de  l a  soc ié té

où  l e  c r i t è re  po l i t i que  1 'empor ta i t  su r ' l e  c r i t è re  mora l .  L ' 1s9 r t - '  i ae

Lois lu i  a  permis d 'acquér i r  ce sens du re lat i f  qu i  manquai t  à  beaucoup

de ses contempora. ins.  I l  a  1u 1e contrat  sociaL de Rousseau à une épo-

que  où  1a  p lupa r t  des  A l l emands  n 'é ta ien t  pas  mÛrs  pou r  t i r e r  pa r t i  de

cet  ouvrage et  i l  a  pr is  le  contrepied de la  maior i té  des cr i t iques en

donnan t  une  i n te rp ré ta t i on  pos i t i ve  du  chap i t r e  su r ' l a  re l i g i on  c i v i l e .

c ' es t  donc  su r tou t  avec  I ' a i de  de  Mon tesqu ieu  e t  de  Rousseau  .qu ' i l  a

pu  deven . i r ' l e  c réa teu r  en  A i l emagne  d 'une  vé r i t ab le  sc ience  po l i t i que

autonome. A une époque,  enf in ,  où la  p lupar t  des auteurs se préoccu-

pa ien t  essen t i e l  l emen t  du  so r t  de  l a  bou rgeo i s i e ,  ce  pa t r i c i en  osna -

b rucko i s  a  acco rdé  tou te  sa  so l l i c i t ude  au  pe t i t  peup le  des  a r t i sans  e t

des  paysans  ou ,  à  l ' i nve rse ,  à  ce t t e  nob lesse  te r r i enne  qu ' i 1  p ré fé ra i t

à  l a  nob lesse  de  cou r  e t  don t  i l  dé fenda i t  1es  p ré roga t i ves  j usqu 'à  se

fa i re I 'un des rares avocats du servage dans I 'A l lemagne de son époque.

L 'o r i g i na l i t é  de  Môse r  ne  fa i t  pas  de  dou te .  I ' l  ne  f a i t  pas  de  dou te  non
'p lus  qu , i l  do i t  une  bonne  pa r t i e  de  ce t te  o r i g i na l i t é  à  ses  l ec tu res

françaises.  I ' , t  est  cur ieux de constater  qu 'un cer ta in nombre de not ions

oue  l ' on  s ' acco rde  à  cons idé re r  hab i t ue l l emen t  conne  spéc i f i quemen t  a l l e -

nandes,  c6mne la concept ign dynamique du pr"ocesSuS his tor ique,  f  idée que

les  soc ié tés  e t  l es  i ns t i t u t i ons  évo luen t  à  l a  man iè re  des  o rganes  v i -

van ts  se lon  des  l o i s  qu i  r e l èven t  des  sc iences  de  l a  na tu re ,  l e  sens  du

pa r t i cu l i e r  e t  de  1 ' un ique ,  l a  v i s i on  d ' un  E ta t  co rpo ra t i s te  qu i  r epose

sur des corps in termédia i res dont ' le  p lus important  est  const i tué par
' la  

noblesse,  que toutes ces not ' ions et  b ien d 'autres encore sont '  chez

Môser ,  l a  p lupa r t  d ' o r i g i ne  f rança i se .

Î , tôser  n 'est ,  cer tes,  pas un écr iva in de tout  premier  rang'  Son

p rov inc ia l . i sme ,  l es  bases  t rop  é t ro i t es  su r  l esque l I es  i l  f onde  sa  v i -

s ' i on  de  1 'h i s to i re  e t  de  l a  soc ié té ,  son  hos t i l i t é  t r op  marquée .aux  i dées

les  p lus  géné reuses  de  son  s ièc le ,  sa  t r op  g rande  p ropens ion  à  l ' é rud i -

t ion,  son réal isme par fo is  un peu t rop terre à terre,  un cer ta in manque

de  cha leu r  e t  d ' é l an  fon t  qu ' i l  n ' a  j ama is  pu  deven i r  un  au teu r  access l -

b le au grand publr 'c  et ,  qu 'à par t  cer ta ines de ses Fanta ' la les P. t rasta-

ques ou cer ta. ins pet i ts  t ra i tés corme celu i  sur  Ar ]equin ou sur  la  lan-

gue et  la  l i t térature a l lemandes,  la  p lupar t  de ses ouvrages n 'ont  guère

é té  app réc iés  que  pa r  un  nombre  assez  res t re in t  d ' i n i t i és  e t  de  conna i s -
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seu rs .  Ma is  pa r  l a  d i ve rs i t é  des  doma ines  qu ' i 1  a  abo rdés  e t  où  i l  a
souvent  innové,  par  sa s ' i tuat ion pr iv i lég iée au carrefour  de d ivers
cou ran ts  de  pensée ,  ra t i ona l i sme  e t  i r r a t i ona l i sme ,  cosmopo l i t i sme  e t
na t i ona l i sme ,  l i bé ra l i sme  e t  conse rva t i sme ,  son  rô le  dans  I ' h i s to . i r e
des  i dées  en  A l l emagne  es t ' l o i n  d ' ê t re  nég l i geab le  e t  i l  a  exe rcé  une
inf ]uence féconde sur  les espr i ts  1es p lus d ivers b ien au-delà de son
époque.

En publiant en 1773 dans son opuscule Von Ceutschey Art uni
Ihtnet de larges extraits de la préface de 1'Histoiz,e dtlsnabz-"tci, Herder
a at t i ré  l 'a t tent ion des jeunes écr iva ins des années soixante-d ix  sur  le
moyen  âge  a l l emand .0n  dev ine  ce  qu i  a  pu  sédu i re  1a  géné ra t i on  des  gé -
n ies  dans  ce t te  ve rs ion  i néd i t e  de  l ' h i s to i re  a l l emande .  ces  bou rç ieo i s
sa luen t  en  Môse r  I ' h i s to r i en  qu i  a  osé  rend re  en f i n  au  peup le  l a  p lace
qu ' i l  mé r i t e  dans  l e  cou rs  des  événemen ts .  ces  c i t ad ins  asso i f f és  de
na tu re l  e t  l assés  de  l a  cu l t u re  a r t i f i c i e l l e  des  cou rs ,  des  v i l ' l es  e t
des  sa lons  app rouven t  l a  réhab i l i t a t i on  du  paysan .  ces  i nd . i v . i dua l i s tes
révo l t és  con t re  t ou tes  l es  f o rmes  d 'opp ress ion  app laud i ssen t  à  I ' exa l t a -
t i on  de  l a  l i be r té ,  du  cou rage  e t  de  | , esp r i t  d ,en t rep r . i se ,  . i l s  se  re_
conna i ssen t  vo lon t i e r s  dans  ces  fo r tes  i nd i v i dua i i t és  qu 'é ta ien t  l es
c i t oyens -paysans  de  I ' an t i qu i t é  gennan ique ,  l es  cheva l  i e r s - j us t i c i e r s  e t
Ies grands marchands hanséat iques du moyen âge ;  i ls  adhèrent  aux cr i t i -
ques à peine voi lées que I 'auteur  de cet te préface adresse aux or inces
despot iques et  à leurs min is t res t rop appi iqués à ravaler  tous les hom-
mes au rang de s imples sujets par fa i tement  soum. is .  Et ,  sur tout ,  ces jeu_
nes Al lemands,pressés de secouer 1e joug que la cul ture f rancaise fa i t
peser  sur  leur  pays,sont  reconnaissants à ce patr io te de leur  avoi r  fa i t
redécouvr i r  les sources du génie nat ional  et  les grandes heures du passé
a I 

'l 
emand .

C 'es t  Goe the  qu i  semb le  avo i r  é té ,  pa rm i  eux ,  l e  p . l us  sens ib le
aux  l econs  du  pa t r i a r che  d 'osnab ruck  e t  qu i  en  a  t i r é  ce r ta inemen t  l e
p lus  g rand  p ro f i t  ( 11 ) .  Dans  poés ie  e t  t / é? i t é ,  l e  v i e . i l  éc r i va in  se  sou -
v ien t  enco re  de  l ' imp ress ion  p ro fonde  que  1 " ' adm i rab le  l r l ôse r , ' a  exe rcée

i

/
I

/

( t t ;  g .  consu l t e ra  à  ce  su je t  I ' exce l l en t  ouv rage  de  Georg  Kass , . . . ô . sa r "
unC eoe the ,  Be r l i n ,  1909 .
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Su r  l es  éc r i va ins  de  sa  géné ra t i on  dans  l es  années  so i xan te -d i x  en  l eu r

o roposan t  des  i déaux  qu i  co r respond i ssen t  à  l eu rs  asp i ra t i ons  e t  qu ' i l s

DuSSen t  se rv . i r  ( 12 ) .  I l  pa r ' l e  avec  une  cha ieu r  év iden te  de  I " ' homme in -

comparab le , ' qu i  a  su  examine r  avec  au tan t  de  pe rsp i cac i t é  que  de  bonheu r

dans ses Fantaisies Patniotiques les aspects les plus variés de la vie

socia le et  doncst ' ique de sa province,  sans iamais perdre de vue I 'aspect

essent ie l  de son entrepr ise journal is t ique :  le  b ien cof imun et  l 'éduca-

t i on  c i v i que  de  ses  l ec teu rs  (13 ) .  Le  t ab leau  b rossé  pa r  Goe the  es t  adm i -

rablement  nuancé et  rend b ien compte d 'une pensée qui  rés is te à toute

c lass i f i ca t i on  s imp l i s te .  M6se r  a  déc r i t  une  soc ié té  don t  l es  i ns t i t u -

t i ons  on t  l eu rs  rac ines  dans  l e  passé  ma is  dé te rm inen t  enco re ' l e  p résen t .

I l  r es te  a t t aché  aux  t rad i t j ons  de  sa  p rov ince ,  ma is  i l  a  su  accep te r  l es

inévi tables évolut ions et  admett re quelques nouveautés.  I l  a  été un réa-
' l i s t e  qu i  a  pu i sé  l a  ma t i è re  de  ses  ré f l ex ions  dans  son  expé r i ence  quo t l -

d i enne  d 'admin i s t ra teu r  e t  qu i  a  eu  l e  souc i  de  p ropose r  des  so lu t i ons

prat iques,  tout  en sachant  que toutes cel ' l  es qu '  i  1  suggérai  t  n  'é ta ient

pas i f l rnédiatef lent  app] icables.  c 'est  pour  cet te ra ison qu ' i l  a  appelé

ses  a r t i ces  des  "Fan ta i s i es " .  I l  s ' es t  ad ressé  au  peup le  pa r  l e  moyen

d 'une  modes te  f eu i l l e  hebdomada i re  pou r  pouvo i r  exp l i que r  à  chacun  sous

l ' ang le  l e  p lus  app rop r i é  l es  p ro je t s  e t  l es  déc i s i ons  d ' un  gouve rnemen t

b ien  i n ten t i onné  ;  ma is  i l  n ' es t  j ama is  pédan t  e t  i l  s ' app l i que  à  p résen -

ter  les problèmes les p lus austères sous une forme diver t issante.  ses

a r t i c l es  Semb len t  s ' ad resse r  à  un  pub l i c  pu remen t  l oca l .  l " l a i s  comme i l  a

su  me t t re  en  va ieu r  I es  I i ens  o rgan iques  qu i  subs ' i s ta ien t  dans  I 'A l I ema-

gne morcelée du XVII Ie s ièc le entre des pet i ts  terr i to i res corune I 'Evêché

d 'osnab ruck  e t  1 'Emp i re ,  ses  ré f i ex ions  dev ra ien t  i n té resse r  t ous  l es

A l l emands  sans  excep t i on .  0n  dev ine  qu 'à  t r ave rs  ces  I i gnes  c ' esb  un  peu

sa propre concept ion de la  v ie pol i t ique a l lemande que Goethe nous décr i t .

(12) GOethe, Dichtung und rrhhrheit, 13 Buch. In : Gcetines i ler<e, Hamburger
A u s g a b e ,  t . 9 ,  P . 5 9 8 .

(13 )  rb id . , pp .  596 -598 .  c . ; o .  auss i  I i v re  15 ,  Hamburge r  Ausgabe ,  t '  10 '
p. 5Z btl eoetne parlê des Fantaisies Patrioti.ques à l 'occasion de sa
bremière entrevue avec Charles-Auguste de l. leimar.
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Grâce à Herder ,  i l  a  découvert  Môser dès sa pér iode st rasbourgeoise et
i l  l u i  a  beaucoup  emprun té  dans  tous  l es  doma ines .  Ma is  c ' es t  p robab le -
men t  dans  ce lu i  de  l a  po l i t ' i que  que  l es  a f f i n i t és  en t re  l es  deux  au teu rs
son t  l es  p lus  p ro fondes .  Tous  deux  son t  pa r t i sans  d ' une  soc ié té  co rpo ra -
t i s te  e t  h i é ra rch i sée  e t  s ' opposen t  à  l a  t endance  au  n i ve l l emen t  qu i  ca -
ractér ise 1 'Etat  moderne.  I ls  considèrent  la  noblesse coûùne un indispen-
sab le  co rps  i n tennéd ia i re  en t re  l e  monarque  e t  1e  peup le  ;  i l s  ass ignen t
au bourgeois une sphère d 'act ' iv i té  re lat ivement  l imi tée mais suf f isam-
ment large et autonome pour ne pas étouffer le dynamisme créateur. 0n
sai t  que tout  l 'ar r ière-p lan pol i t ique de Gô' tz  uon Ber l ich. ingen s ' inspi re
des idées de la préface de l 'Histoire dt1snabmtek. le héros de ce orame
déplore que 1es empereurs a l lemands n,a ient  pas su s 'appuyer sur  la  pe-
t i t e  cheva le r i e  i ndépendan te ,  su r  1a  bou rgeo i s i e  e t  su r  l a  paysanne r i e
pour fa i re contrepoids au développement de l 'absolut isme ter i l i tor ia l
naissant .  Mais i l  fa i t  preuve de réa ' l isme en formulant  le  voeu que 1es
p r i nces ,  pu r i f i és  de  l eu r  vo lon té  de  pu i ssance ,  sachen t  un  j ou r  f a i r e
l e  bonhêu r  de  l eu rs  peup les .  vo i l à  qu i  r appe l l e  " l ' heu reux  avènemen t  de
la souveraineté terr i tor ia le"  to lérée par  Môser corme un moindre mal  !
L ' a r t i c l e  su r  l e  "Faus t rech t " ,  su r  l e  d ro i t  de  se  fa i re  j us t i ce  à  so i -
nême quand  l ' au to r i t é  é tab l i e  ne  re rnp l i t  p l us  ses  fonc t i ons  nonna les ,
a également  la issé des t races dans Mtz.  l {êne Egmont rêve,  dans son cachoL
de  se  se rv i r  de  son  po ing  pou r  f a i r e  va lo i r  ses  d ro i t s .  I l  es t ,  f ace  au
duc  d 'A lbe ,  rep résen tan t  de  l 'E ta t  cen t ra l i sa teu r  e t  t ou t -pu . i ssan t ,  l e
por te-parole de la  société corporat is te médiévale et  cr i t ique,  comme
Môser et  conme Montesquieu,  la  tendance aux lo is  générales qu. i  por te
pré judice aux l iber tés locales.  Dans Egmont,  Goethe réserve le  dro i t  de
ci toyenneté aux hormes qui 'ont  quelque b iens et  i l  Ie  refuse à la  , ,ca-

nai l le"  qui  n 'a r ien à perdre.  Georg Kass a également  prouvé que les
"pos i t i ones  j u r i s "  que  Goe the  a  sou tenues  à  S t rasbou rg  en  1771  s ' i nsp i -
rent  des concept ions jur id iques que l . ' lôser  a développées dans ses:- : r : : j , -
s ies Patrùot iques (14)  :  le  dro i t  coutumier  ora l  y  est  préféré au dro i t

(14)  G.  Kass,  Mo'ser  und Coeth.e,  op.  c i t . ,  p .  111 sq.  En 1771 Goethe ne
pouvait pas encore connaltre les Fantaisies petr.aot-;ca-es dont la
première par t ie  ne parut  qu,en 1774.  l ta is  I  ,auteur  de pcés" :e a= - , . : , -
r i t é  p réc i se  que  Herde r  l u i  a  f a i t  conna î t re  l es  a r t i c l es  de  l a
FeuiLLe d 'annonces osnab-mækois-q.pendant  son séjour  à Strasbourg
(Hamburge r  Ausgabe ,  t .  9 ,  p .  596 ) ' .
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éc r i t ,  l es  codes  géné raux  son t  condamnés  pa rce  qu ' i l s  en t ra înen t  l a  d i s -

oa r i t i on  Ces  d ro i t s  l ocàux  t rad i t i onne l s ,  l es  déc i s i ons  fondées  su r  l a

ra i son  d i ss imu len t  souven t  l ' a rb i t r a i r e  du  p r i nce .  En  s ' opposan t  à  l a

po i i t i que  t rop  ra t i onne l l e  e t  t r op  abs t ra i t e  des  cab ine ts  m in i s té r i e l s '

Goethe va,  à la  sui te de Môser,  contre le  courant  généra1 de son époque.

Ap rès  1789 ,  i l  pa r tage ra  l ' hos t i l  i t é  de  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  à  1 ' éga rd

de  l a  Révo lu t i on  F rança i se .  S ' i l  se  mon t re  mo ins  obsédé  que  1u i  pa r ' l e

sor t  de la  propr iété,  i1  refuse corrne lu i  les idéaux révolut ionnaires de

l i be r té  e t  d ' éga l i t é  j ugés  t rop  théo r i ques .  L ' i n f l uence  de  1a  pe rspec t i -

ve h is tor ique de l4ôser  sur  la  pensée pol i t ique de Goethe et  sur  son act l -

v i té  d 'adminis t rateur  dans le  grand-duché de Saxe-Weimar a été détermi-

n a n t e  ( 1 5 ) .

El le  a été déterminante également  pour  1es grands réformateurs

po l i t i ques  de  l 'A l l emagne  d 'ap rès  1805 ,  pou r  l es  S te in ,  1es  Ha rdenbe rg '
' Ies 

Huhbold i '  qu i  se sont  inspi rés de l ' lôser  pour  é laborer  leurs pro jets

de  cons t i t u t i on  co rpo ra t i s te .  L ' au teu r  osnab rucko i s  se  s i t ue  a ins i  à

l ' o r i g i ne  d ' un  cou ran t  de  pensée  spéc i f i quemen t  a l l emand  don t  l es  t enan ts

p ré fè ren t  aux  révo lu t i ons  b ru ta les  " l ' évo lu t i on  pa i s i b l e  des  gennes  na -

tu re l s "  (16 )  e t  s ' a t t achen t  à  une  concep t ' i on  o rgan i c i s te  où  "1 ' esp r i t  de

t rad i t i on  e t  I ' esp r i t  de  ré fo rme  se  comp lè ten t  e t  se  co r r i gen t  I ' un  I ' au -

t re"  (17) .  0n t rouve cet  organic isme non seulement  chez les réformateurs

po l i t i ques  p russ iens  du  débu t  du  X IXe  s ièc ie ,  ma is  enco re  dans ' l es  i dées

de  l ' éco le  h i s to r i que  a l l emande  qu i  abou t i ssen t  à  l ' h i s to r i c i sme  d 'un

Ranke et  qui  prennent  naissance dans I '  His to i re d '1snabntck (18) .  l la is

c ' es t  su r tou t  l ' éco le  du  d ro i t  h i s to r i que  a l l emand  qu i  a  é té  d i rec temen t

(15 )  Ce t  aspec t  a  é té  sou l i gné  pa r  F r i ed r i ch  Me inecke  dans  l e  chap i t r e
qu' i I consacre à Goethe dans Die Entstehung ies i!1stav"-st:r- '.s, :. . ::: . ,
p .  445  sq .

(16) Albert Sorel , L'Europe et 7.a Réuol'"rt ion Fnangaise. ?'tetière.:t: '-:- :
Les noeurs poLitiqttes et Les t! 'aditions, Paris, 1885, rééd. 194?,
p .  1 ? 6 .

(17 )  I b i d . ,  9 .  426 .

(18) Cf. Friedrich Meinecke, Die Entstehung des i l istorisrtis, c2. : '-.. qui
range  l * l ôse r ,avec  Herde r  e t  Goe the ,  pa rn r i  l es  p ionn ie rs  de  l ' h i s to r i -
c  i  sme.
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iécondée par  1es recherches de Môser sur  les inst i tu t ions germantques

et  féodales.  Les grands jur is tes romant iques,  de Savigny,  Wai tz  et

Eichhorn,  ont  fornel |ement  reconnu dans I 'auteur  de f  i l is tc i - re atCs. : : -
bmtck leur  maî t re à penser.  A t ravers lu ' i ,  c 'est  donc une par t ie  impor-
tante de 1 'Espr i t  des Lois qui  a profondément pénétré dans la  pensée a l -
l emande  du  X IXe  s ièc le .

I l  sera i t  sans doute excessi f  d 'a f f inner  que,  par  le  détour  de
1'Eistoiye.d'1snabntck et des Fantaisies patniotiques, Montesquieu est à
I ' o r i g i ne  d ' une  t rad i t i on  conse rva t r i ce  don t  on  peu t  su i v re  l es  t r aces
en  A l l enagne  j usqu 'à  nos  j ou rs .0n  pou r ra i t  ob jec te r  d ' abo rd  que  i r t ôse r
n 'es t  pas  l e  seu l  A l i emand  de  son  s ièc le  à  avo i r  l u  l r t on tesqu ieu  e t ,  en -
su i t e ,  qu ' i l  se ra i t  p robab lemen t  devenu  ce  conse rva teu r - t ype  qu ,on  s ,es t
p l u  à  r e c o n n a î t r e  e n  l u i  ( 1 9 ) ,  m ê m e  s ' i l  n e  l ' a v a i t  o a s  l u .  I l  n  e n  o e -
meure  pas  mo ins  que  nu l  n ' a  su  m ieux  que  l u i  ass im . i l e r  l es  l eçons  de
1'Espr i t  des Lois pour  les adapter  à une forme de pensée dans laquel le
beaucoup d 'Al lemands ont  pu se reconnaî t re.  Par  son propre conservat isme

f l ' a r i s toc ra te  b ien  i ns ta l l é  su r  ses  t e r res  e t  pa r  son  i n té rê t  pou r ' l es

coutumes de ses "pères,  les Germains" ,  pôf  son souci  de préserver  les
pr iv i lèges acquis des corps in termédia i res,  Èlontesquieu se prête assez
bien à cet te adaptat ion.  l t la is  sa pensée t rès r iche et  t rès complexe a
inspi ré les par t isans de la  démocrat ie  par lementai re républ ica ine autant
que ceux de la  monarchie const i tu t ionnel le  de type corporat is te.  l * tôser
a repr is  malgré tout  cer ta ins des é léments l ibéraux qui  se t rouvent  dans
1'Espr i t  des Lois et  ies a in t rodui ts  dans une t radi t ion conservarr tce
a l l emande  qu 'on  ne  sau ra i t  con fond re  n i  avec  l e  cou ran t  é ta t i s te  i ssu
de Hegel  n i  avec le  courant  profondément ant i l ibéra l  qui  a about i ,  au
XXe  s ièc le ,  aux  e r remen ts  du  na t i ona l - soc ia l i sme .  Le  Mon tesqu ieu  a l l e -
mand ne se prête guère aux tentat ives,  heureusement  re lat ivement  rares,
de  ceux  qu i  on t  vou lu  en  fa i re  I ' ancê t re  de  l a  " révo lu t i on  na t i ona le , '
des années t rente de notre s ièc le.

Tout  ce qui  v ' ient  d 'êt re d i t  de 1a postér ' i té  de Môser 1e conf i rme
enco re  :  s i  l e  pa t r i a r che  d '0snab ruck  a  é té  un  i n te rméd ia i re  p r i v i l ég . i é ,

( 1 9 )  C ' e s t  a i n s i  q u e  l e  d é f i n i t  l e  s o c i o l o g u e  K a r l  M a n n h e i m ,  , , 0 a s  K o n s e r -
vative Denken". fn : Arehioe ft ir Sozial- uné S!eeis.-:isser..s3r,c:=,
1927 ,  p .  77  sq .



-  1083

quo ique  pa r fo i s  assez  i ndépend ln t ,  en t re  l a  F rance  e t  1 'A l l emagne  e t

s ' i l  p résen te  un  exemp le  é loquen t  d ' une  adap ta t i on  dans  I ' ensemb le

assez réussie de la  pensée f rançaise aux réal i tés a ' l lemandes de son

temps,  c 'est  peut-êt re sur tout  dans le  cas de Montesquieu que son rô1e

d ' i n te rméd ia i re  e t  son  t rava i l  d ' adap ta t i on  on t  f i na lemen t  é té  1es  p lus

féconds.
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I - OEUVRES DE JUSTUS I'IOSER

A. OEUVRES DE I'IôSEP. PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

- 1740.  Catnen henoicun,  composé le 28.8.1740,  lorsque l ' {ôser  a qui t té  1e

"Ratsgymnasium" d 'Osnabruck.  Texte d isparu.  Contenu connu d 'après

les  p rog ranmes  sco la i res  pou r  I ' année  1740 ,  conse rvés  à  l a  b ib l i o -

thèque du "Ratsgynnasium".

- 1740. Ezeezpta jurtdica flb diûini nwrùnis auspicio cornpiLata a itstc

lndsero.  '1740.  13.  Kal  .  Sept .  ( Î -1ôser  ' les 
a complétés iusqu'en 1769).

N 'a  j ama is  é té  pu t i l i é .  Manusc r i t  aux  A rch i ves  d 'E ta t  d 'Osnab ruck '

Dep .  58  A  XX I .

- 1742. Die aeise und apfere Regientng Seiner Kô'ni4Lichen Maiestcii in

Preuseen und Churfi)rstLichen DurchLaueht zu Brandenbung FrnJectie-''s,

besungen uon M.0.  Riese '  (= i t lôser) .  Composé à l 'occasion de la  Paix

de  B res lau  (28 .7 ,1742 ) .  Ve rs ion  o r i g i na le  à  l a  B .U .  de  Gô t t i ngen '

2o Poet  Germ. I  6425.3.5?8 in ;  GeLegenhei tsgedichte.  Vol .  3 .

Repris par Car'l SchÛddekopf dans son éd'i t ion de tleber d.le ietoac::;

Sprcche und L i terahtr .  Ber l in ,  1809,  pp.  X-XI I I .

- 1743. Heroisehes Gedicht, poetisches Aufnahmegesuch und Antrittsrede.

- Février 1743. ELegie.

- 1743. Probeode fùir die Deuteche GeseLlsehaft in Gêittingen, darinnen

die gegenudrtigen Kriegatnzthen in DeuteehLand uoz'gesteLLet aer-

den.  Manuscr i t  à  la  B.U.  de Gôt t ingen (Handschr i f ten-Abte i lung.

Oeutsche Gesel ' lschaf t  8) .  Broui ' l lon aux Archives d 'Etat  d '0sna-

bruck,  Rep.  I  12 a Nr.2.  Extra i ts  dans | ' l .  P le is ter ,  Dle geis 'c : 'ge

EntuiekLung Justlts l"l6se?s. Osnabruck, 1928, p. 30.

- 1743.)de, Justus Môse?s Beantuo?atng an H. DiLthey, H. )leier >-nc

H. turbe.  Hanuscr i t  à  la  B.U.  de Gôt t ingen (Handschr i f ten-Abte i lung.

Deutsche Gesel lschaf t  8) .  Reproduct ion par t ie l le  avec erreurs

i n ; 1 s n .  ! ! i t t . 3 4  ( 1 9 0 9 ) ,  p .  3 9 6  s q .  C i t a t i o n s  c h e z  P l e i s t e r ,

Die geistige Enù'tickLung J. I,!s., og. cit., p. 29.
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- 18.3. 1743. JubeLode, uonit ihnen gnddigsten Obeyooy'sveher )et, 123i-

geboîenen Gzvfen und Ëerrn, Herrm Heinrich den lilf:en Tett-ss,

Den H.R.R. Grafen und Herzm uon Plauen, Herrn zu Gneiz, Crat^-ei.-

feld, Get:a, SchLeiz und Lobenstein u.u.u. û1 1.8. i . ldyz i71S cn

Deno hohen Geburts- und fuLdigungstage unthertcinigst besingt 4-e

Deutsehe GeseLLsclaft ûtyeh Justus l4ciser. 1riginal U.B. Gôttingen

2o Poet. Germ. I 6442 n' 3 in : GeLegenheitsgedichte ier leutsccet

GeseLLschaft in &ittingen.

- PâqueS 1743. Uerym l'!6se?s eingesandtes Bedenken ùber das Tagebtrch. ucr

der Q.uaxtaLue?sûtttlung zuisehen Neujahn und )stent 174 (Nanus-

c r i t  au  "Goethemuseum" à  Franc for t / t la in ,  3708)  ,  C f .  P .  Gôt tsch ing ,

Justus !. l6se?s Entuicklung zun ?,Lbl izisten, op. eit . ,  p. 4.

- Juil let 1743. )de. fhren hoeltansehnlichen Prcisicienten Den !.lagtiiiec

HoehedeLgebohrenen und HochgeLahrten Herrn, Herrn Johann l,lacnics

Gesner. 2rdentl. Lehrer der Bez,edtsankeit und Diehtkunst...

Beueist arr Âten Heunonat 1743 bey Anttetung d.er y'-kad.enischen

Regiemmg die Deutsehe GeselLsch"aft ihre sehuLdigste Hoeizae|;t;tnr:

dureh Justus lkiser alte 1snab?iick. Edit ion originale U.B. Gôtt ingen.

2o Poet. Germ. I 6425 :4 ln :  Gelegenheitsgedichte, vol.  4.

- 17.9.1743. Die ge?echten,tnd siegreichen l laffen Seiner KënigT,icken

Majestcit in Grossbt"itannien und Chutfiirstlichen Duycizlauci:t ztt

Hannove?, Georgs des Andenn, besungen in !'lanen der Deutsch_en

GeseLLselnft in Gtittingen uon Justlts !ûôsen. Irnprimé chez F. Hager.

E d i t i o n  o r i g i n a l e  B . U .  G ô t t i n g e n  4  P o e t .  G e r m .  I I I  8 3 4 4 .  C i t a -

t ' ions dans : A. Sauer, Der Gdtt ingei Dichtey,bund, Berl in, 1885,

p .  I V  e t  e n  S r  X ,  p .  1 2 3  s q .

- Janvier 1744. fa.teiniseher Gelehrtenbrief ous Osnabniek an Dr. py,oi.

TheoL.  e t  H is t .  L i t (e r )  A .  û tn .  Heumann.  0 r ig ina l  Prov .  B ib l .

Hanovre ,  dans  la  cor respondance de  Heurxann,  91a.  Repr is  dans

Br ie fe ,  pp .  12-17 .

- 27 janvier 1745. l fuuerode. Seinern Lieben Bmtder ï tel Luà,t-Jg:!ose?,
r lelcher dan 27. Jan. 7?a-5 t-nt 79 ten Jahr seines ALters sanft.- ;n:

seLig entschlief zwn zdrtLichen und betz,r)bten AngeCenken ne=

Cie se s aufg e setzet de s sen hinterLas sener etry f"lndLichst e eytl,-1:'y=e :t

Brud .er  Jus tus  ! . tdser .  0snabruck  1745.  l , !anuscr i t  aux  Arch ives  d ,E ta t
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d ' 0 s n a b r u c k  1 8 4 0 , 6 a .  E d i t i o n  o r i g i n a l e  B . U '  G ô t t i n g e n , 2 "  P o e t .

Germ. I  6425 :2,  no 451,  in  :  GeLegenhet) tsgedichte,  vo l .  2 .

Citations chez t, i. Pleister' Die geistige Entûicki.tng iuso>s

Iûcisers, op. cii., p. 38 et chez L. Bâte' iusrus )!dse?' .\ i ït:t='. '-s

Patr iae,  op.  c i t . ,  P.  49.

- 7 juil let 1746. Schreiben due-ielTossers an seine Scnaesten')bet âez

angenelanen Attfenthalt zu PAnnont ohne Kupfer, Zueignungen,

Voneden, Swmwr'ien, Noten, Registetm und DntckfehLen zil'rr ersten-

nal  aufgeLegt  P1mont ,  den 1.  JuLi  1746.  td i t ion or ig inale U.B.

Gô t t i ngen ,  So  I t i n .  I , 618 .  Le  tex te  po r te  l a  no te  manusc r i t e  :

"Ver f . is t .  H.  Secr .  l {ôser  in  0snabrÛck".  Inséré dans vez 's , rch

einiger GendLde uon den Sitten unserer Zeit (= Ein lioc'ebletx)

n o  2 8  d u  1 3  j u i l l e t  1 7 4 6  ( H K A  I ,  p p .  1 5 4 - 1 5 9 ) .

- 5 janvier 1746. Premier numéro de Ein l ' Iochenblatt. Les cinquante numé-

ros  se ron t  d i s t r i bués  du  5 .1 .45  au  28 .12 .46  à  Gô t t i ngen ,  Ce11e ,

Hambourg ,  Osnab ruck  e t  en  d ' au t res  l i eux .  Ed i t eu r  :  Johann  Wi lhe lm

Schmid,  Hanovre.

- 1747. VenEuch einiger GendLde oon den Sitten uns?er Zeit, uorr."al's z:'.

Hannove? als ein WochenbLatt ausgeteiLet oon J.i4./5.D..T..R.S.0.

bei  Johann HiLheLn Selunid 7747.  L '  abréviat ion s igni f ie  "Justus

Môser,  Sekretâr  der  Hohen Ri t terschaf t  des St i f ts  osnabrÛck".

Le Vereueh rassemble en un volume 1es c inquante numéros du ; icece:-

bLat t .  11 est  reprodui t  en HKA I ,  pp.  1-289.

- 4 janvier 1747. Parution du premier numéro de Ùie Zuschauerin' chez

J.W. Schrnid,  à Hanovre.  A par t i r  du t ro is ième numéro,  la  revue

porte le titre de Die dellteche Zuschatterin qui paraîtra iusqu'au

13.12.1747.  Toutes les contr ibut ions ne sont  pas de l t lôser  qui  a

r é d i g é  I e s  n o S  1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 4  ( l e  p o è m e  - ' i t

f aLsche  Hohe i t ) ,  15 ,  ?7 ,  ?8 ,29 .  Sa  co l l abo ra t i on  a  cessé  Ie

1 9  j u i l  l e t  1 7 4 7 .

- 1748. Edition en un volume de \a Deutsche Zusehauertz avec une préface

de l t1ôser ,  chez J. l l l .  Schmid,  à Hanovre.  Les textes qui  sont  de la

main de Môser ont  été réédi tés en Hl(A I ,  pp.  290-364.
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-  28 .10 .1748. )de .  Arn  Tage Ces zu  1enabn ick  den 25 .  1cvcb.  j î1e , ieg 'en

den oor. hund.ent Jahren CaseLb st g e schlo s s enen Fried.en s j e7 er-

Lichst begangenen Jubel-Festee. aLtfgesetzt, 1sr"abrick, lei!-.,ck-,
nit  Kissl ingischen Schrif ten. Oeux exemplaires originaux se

t rouva ien t  au  "Ratsgymnas iun"  d 'Osnabruck .  Rééd i t ion  dans  : teue

Bl ichereaa l  de  Got tsched ( t .  8 ,  1749,  p .  92  sq . ) .  Repr is  in tégra-

lement par Karl Brandi dans son anthologie, Justi ,Ls !, jôser. Gese: --

schaft und Staat, op. ci t . ,  pp. 2-5.

'1749- Aznnnius. Ein lbau,erwieL uon Justlts Mdser, Adu. patriae, secre..
der Hohen Ritterseltaft Ces Hochstifts 1snabz.. ."tnd !4iëgliea der
kinigl. Deutsehen GeseLlschaft zu Rittingen. ilannoue? uni Gôt=in-
gen beg Johann tliheLn Sclmidt, Buehhdndl. 1249. Réédition oans
Die deutsehe Schaubtinne zu lyrien nach alten und n.euen [fu_sre"r.-.
Te i l  I I ,  V ienne,  1752.  Pré face  repr ise  dans  s r  IX ,  pp .  ZO1-211
et  f ragments  de  la  p ièce  dans  S i l  X ,  annexe 14 ,  pp .  1 jg -122.

- 1749, De leterurt Gernanonan et fuLLonn lheoLogia lfustica et pcpirLcz.--

ùieeenit et Viro Swrne Reuerendo Ermesto Augusto BentingLic S.S.
Theologiae Doctori et Pnofessor'i in ALma JuLia carolina Anieo a--,c
Aestùnatissino Gz,atuLatun Justus Mdsents. Ki ss I i ng, Osnaoruc r,
1749.  Repr is  en  s r r '  IX ,  pp .  , l79-201.

- Avril 1749. titachncht uon der Ausgabe eines altdeutschen Geciei.*es
publié dans le l leue NichersaaL der sehônen i l issenschaften..tnd

f reyen k ins te  de  Got tsched,  Le ipz . ig ,  1149,  t .  B ,  no  4 ,  p .  365 sq .
(Annonce de  la  pub l i ca t ion  du  Sa in t  Georgeé de  Re inbot  von Ooren) .

- f750. Lett?e à M. de voltaire contenant un Essai sur Le earactète d:,t
Dr. l.lartin Luthen et sa Réfoz+tntion. Hanbourg, le 6 septembre 1750.
Repr is  dans  Sr  V ,  pp ,  215-229.

- 1750. Ber'icht ùber die ciffentLichen t/erhaltnisse ien Grafschef! -=en=-.2---.
Oeuvre  pos thume pub l iée  par  K is tenmaker  dans  Osn.  : ! . |= t . ,  t .  9
( 1 8 7 0 ) ,  p p .  3 5 6 - 3 6 8 .

- 1753. i lemoriaLe an eine hochlôbl iche Reichs-versantLtng in uoT|ig zn;-
sehiedener Reehtssache siue !4andnti nunc sententiae et etecutio-
nis d.es uipekLichen KnyserLiehen Cæ,wter-Hernn uné Re^leis - .:--_,:,:-
then, Freyhe?T,tr 1)on Hamnerstein, aLs flerrn der loeh- .-;tâ Fy:e.;i..ei:
C ' e s n o L d . . .  ( T e x t e  i n é d i t ) .
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1753. 7ipLona )ttonis M. uon Jahre 94E (947), nebsv eit iEen ier- i : : ' : '

gema,chten Arunerkungen; fn : Hannouerisehe GeLehrte Ar.zeiget,

t .  3 ,  ( 1 7 5 3 ) ,  n o  8 ,  c o l o n n e s  7 3 - 7 8 .  R e p r i s  e n  H K A  X I V ,  1 ,

p p . 3 3 - 3 7 .

1754. lrber,rchliges Memori,ale an eine HochlôbLiche alLgeneine Reieis-

uersannlung Don ûdlLig entschied,ener Rechts ' Sache Sitse !!cnca='J

de abàtcente niLite nunc Sententi.ae et erecutionis Ces 
"nireki;.-

chen Kag s erLichen Cottmrer- Henrn und Reichs -Ho f f - Rathen Fney z. 2 nr"

uon Hannerstein aLs Herr der Hoch- und Fregeit GesnoLd, etc...

( T e x t e  i n é d i t ) .

1754. Nôthig befundenesNeben-MentorinLean eine ltoehLobliche aLlgz'-.e'-":i

Reichs-Vereannlung in uôLLig entschiecienez, Rechts'Sache Si:;e

Mandnti de abàrcendo nriLite, nunc Sententiae e't eæecuticnaè :.ê

unirckLichen lagserlichen C@mer-Herrn und Reichs-Hoifrather. ?re'-'-

herrm uon Hannerstein aLs Herrnt der Hoch',tnd Fv'euheit Gesr:c':i

e t c . ' . .  ( T e x t e  i n é d i t ) .

1755. Justi Lloese?t Aninaduersionum et Leetionun pentas. In : Csnc-

bttickisehes JourmaL. Aue der Feder einiger Freunde, Gôttingen,

1 7 5 5 ,  n o  3 ,  p p . 1 1 1 - 1 5 4 :

l. De Antiquitate monunentonnn septentrionaLi--,n ecn; ect,n:

adv ,  239 CycLop is  Eur ip .  (Repr is  en  SI r '  IX '  p .  225 sq .

e t  e n  H K A  X I V ,  1 ,  p p .  3 7 - 3 9 ) .

ll. De MielueLe AngeLo eomite Drtûastensi dipLona Inoerctcrie

llichaelis, 7to ipei dignitaten eonitis Palatini ientto

eonfimtat. (Repris en S/ IX, pP. ??2-2?4 et en Hl(A XIV,

1 ,  p .  3 9 ,  e n  r é s u m é ) .

l l |  .  Suid sint tJnciae po?eotutn ? (Repris en Stl  IX, p.721 sq.

e t  e n  H K A  X I V ,  1 ,  p .  3 9  s q .

I\ . Von den Erbjdgezmeistetwttt im iloeizstilt 0snabv.";-c<.

( R e p r i s  e n  s r l  I X ,  p . 2 2 0  s q .  e t  e n  H K A  X I V ,  1 ,  p .  4 1 ) .

V . Naehrieht oon dem e?sten gedruekten cieutschen ?t;tiev,-

und. Fonntlarbaclr.  (Repris en Str IX, p. 21' l-220 et en

H K A  X I V ,  1 ,  p p . 4 2 - 4 9 ) .
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1756. Der Werth uohTg.euogene? Iteigungen uni Leiéenscizc.=e,.. )er.
Andenken Ces Herzm Johann oon dem tsussche geuiàtet. Rédigé entre
1 7 5 2  e t  1 7 5 4  e t  p u b l i é  e n  1 7 5 6 ,  c h e z  J . W .  S c h m i d ,  à  H a n o v r e .
Repr is  en  s f f  IX ,  pp .  3 -54 .

10.11.1759. Lettre d,un.t4enbne des Etats d.e L,Euâché d., lsnabntck i t i

1.0 nouenbre 1759. lexte inédit.  Al ' lus. ion dans une lettre de
N i c o l a î  ( " e i n e  j e t z t  r a r e  S c h r i f t , ' ) .  S w  X ,  p .  2 6 .

12 janvier 1760. Unteftfuinigste Vorstel lung und tsi t te mein, Joseoh-
Patridg en, Gen erc.L entrep?eneu? I der ly'interquati ersLu s ib arke 4 te n
bei der hohen alLi ir ten Atnee, p"aes. den 12. , Ian. iZ60 in >:,ne=:
des  Abzugs uon 7  p .  C.  Ed i t ion  pr ivée .  Or , ig ina l  à  la  B .U.  Gôt t in -
g e n  8 o  H .  l i t .  b i o q r .  I V  9 5 , | 3 .  p r e m . i è r e  p u b t i c a t i o n  c h e z  J . H .
Cramer ,  à  Brême,  en  1777.  Repr is  en  ,s r r '  IX ,  pp .  55-62 .

- 1761. Harlekin, oder die vertheidigung des Groteske-ibmisehen Manuscrit
dans eæcetptu jur iCica.  Texte or ig inal  à la , 'Landesbib l  io thek"
Eut in.  Rér 'mpression chez Cramer,  à Brême, en 1777.  Repr is  dans
Sw IX,  pp.  63 à 104 avec la  préface de la  seconde édi t ion,  pp.  104-
r  06.

- 4 janvier 1761. seeonde Lettre dtun nenbv,e des Etats dt1snabrtck à r.r.
Le Baron de B.  lexte inédi t  se t rouvant  aux Archives d,Etat
d ' 0snab ruck .

1762. Schneiben an den Herrm

Johann Jaeob Roussecu.

Hambourg  e t  à  Le ipz ig ,

en 1777 et en ,9tr '  V, pp.

Viear in Sauogen, abzugeben bei iiery,r
Da té  d ' 0snab ruck ,  novembre  1752 .  Ed i t é  à
en 1765.  Réédi té chez Cramer,  à Hanovre,
230-251

1764. Veinetl.iehà Xonad'te et Die 1l,qend auf der Schaubtinne oder:jtcri-e-
lant'sHeiwth. Ein NachspieL in einen Aufzuge uon J. l.!cjsey,. La
p rem iè re  oeuv re  a  d i spa ru .  I l  en  es t  ques t i on  dans  l a  l e t t r e  de
l4ôse r  à  N i co la i  du  24 .1 .1764  (a? ie1e ,  p .  134 ) .  La  seconde  p ièce
a été publ iée après la  mort  de l4ôser  oar  Nicola i  en lZ97 dans
Justus Môser,  vern isehte Schr i f ten,  Ber ' l in  et  Stet t in ,  t .  l ,
p. 107 sg. (= Justus [!dse!6 sfuLi,ehe tlerke, Berlin et Stettin,
1797 -18?4 ,  t .  7 ) .
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-  1764.  l t ' lôser  publ  ie  quatre déduct ions jur id iques re lat ives au conf l  i t

ôu i  oppose le ro i  de Grande-Bretagne au chapi t re cathédrale

d '0snabrucK

- 1765.l ' fôser fait imprimer quelques pages de sa )snabrùckisehe Gesch:eZ:e

pour les soumett re à I 'av is  de quelques horrnes aver t is  (c . " .  le t t re

à  N i co la î  du  l e r  j u i l l e t  1771 ,  B r i e fe ,  p .  281 ) .

-  1765.  Cinquième déduct ion jur id ' ique au suiet  du conf l i t  qu i  oppose 1e

roi  de Grande-Breta-one au chapi t re d 'Osnabruck.

- 4 octobre 1766. Premier numéro desïdchentlichen 1snabrtiekiscnen Anzei-

gen.  Les numéros suivants des années 1766,  1767,  1768 por teront

le titre de osnabmiekisehe lnteLLigenzbLcitten. l ' lôser y publie

des ar t ic ies dont  la  p lupar t  seront  repr is  dans les Fantats ies

Patrioti4tes.

- 1767. Reehtliche Behauptung der Gm)nde, uorauf die oon Sn. KdnigL.

Majeskit uon Grossb"'itannien und ChunfiirstL. Dt'tchL' zu Bnauneci:-

ueig und Lineburg, etc. etc. ih Ansehnung den ?snabrickischer-

Bischofa,nhL und der Regiemngseinriehtung in Stifte, udrtrerâ

den I'tindenjàhrigkeit des enxihlten Herrn Bisch.ois Xonig1'. -Ècze-':

genonnenen !4asstegeLn gebat'ret sind... Sixième déduction iuridi-
que en faveur de la  pol i t ique osnabruckoise du ro i  de Grande-

Eretagne.  Texte inéd' i t ,  comme celu i  des déduct ions précédentes.

N i co la î  y  f a i t  a l l us ion  e t  en  i nd ique  l e  t ' i t r e  dans  sa  b iog raph ie

de Môser, Srr' X, p. 30 sq.

'- 1767. Von deutschen NationaLgeiet. Crit ique de l 'oeuvre du même nom de

Fr iedr ich Kar ' l  von Moser (Francfor t ,  1765).  Rédigée en 1767,  mais

parue dans la ALLgeneine Deutsehe BibLiothek de fl icolaî en 1768,

t .  6 ,  p.  3 sq.  Repr is  en st r '  IX,  pp.  ?40-243.

- 1767. Noch eh,sas zwn deutschen ltationalgeiste. Compte-rendu du traité

du même norn de Bij ' lau (Lindau, 1766) dans la Allgene")ee )etxscle

BibLiothek,  à la  sui te du précédent .  Repr is  en st l  IX,  pp.  ?43-?49'

- 1768. )snabznhkisehe Gesehichte. ALLgeneine Einleit'"tng ton Jus'Ètts )!ôser

Hochfùrst. )snabr.,luatizrath und gehei.tnen Referenàarius, ?i'c-et-

schaftl. Sgndieus unC Aduocatus Patriae. Osnabruck, 1768. Editée

à deux cents exempla i res.  Cet te édi t ion comporte une préface et

quatre chaPi t res.
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-  1768.  Les  tex tes  que Môser  réd ige  pour  les  In teLL igenzbLaë ie"  para is -

sent séparément sous le t i tre de i lutzl iche BeiLacen ztr Csr:-

bttickischen IntelLig enzbLatte .

- 1773. Les Nti tzl iche BeiLagen prennent le t i tre de i :estui, t iLisci, .e jei-

t tdge zwt  Nutzen und Vergnt igen (p remier  numéro  le  2 .1 .1773) .

E ' l les  para i t ron t  sous  ce  t i t re  jusqu 'après  la  mor t  de  Môser ,  en

1 8 0 6 .

- 1773. Un important extrait  de Ia préface de 1snabrt iekische Gescnienze.

A lLgane ine  E inLe ia tng  es t  pub l ié  par  Herder  dans  l ,opuscu le  i , c r :

deutscher Att und Kunst. Einige fLtegenCe Bkitte? chez Bode, à

Hambourg, en 1773, sous Ie t i tre de Deutsehe Gesc-n"Jchte. Se trou-

v e  e n  H K A  X I I ,  l .

- 1773. Schreiben an Hertm Aaron !,lendez da Costa, 1benabiner zu_ L,--z,e.ei::,

ùbey den Leichten Itebengang oon dey pharisciisehen Secte zu"

Chr is tL iehen ReL ig ion .  Daté  d 'après  N ico la î  du  ?7 .3 .1273.  p rern iè -

re  éd i t ion  d isparue.  Rééd i té  chez  Cramer ,  à  Brême,  en  j777 e t  re -
pris en Sfr' V, pp. 25?-?61 avec KLeiner Aufsatz aus ltdsez.s ?c:ietet:
( i b i d . ,  p .  ? 6 2  s q . ) .

- 1774. Compte-rendu de 1a NakirLiehe Tochter de Sprickmann ( i , t( insrer,

1774)  dans  AL lgene ine  Deutsche B ibL io thek ,  t .  33 ,  no  Z ,  p .  543.

-  1774.  Pat r . io t i sehe Phantas ien .  Première  par t ie .  pub l ié  par ' la  f i l l e  de

l4ôser ,  Jenny  von Vo ig ts ,  chez  l l i co la î ,  à  Ber l in  e t  à  S te t t . in .

Rassenb le  en  un  vo lume la  p lus  g rande par t . ie  des  ar t . i c les  de

Môser parus dans les )snabmickisehe Intel l igenzbLcitten de 1766 à

1770.  Seconde éd i t ion  dès  , l775 .

- 1775. Pat?ipt isehe Phantasien. 2ème part ie. Egalement oubl ié par Jenny

von Vo ig ts  chez  l l i co la i .  Reprend 1a  p lupar t  des  ar t i c les  de  l lôser
parus  en t re  1771 e t  1774.

-  1778.  Pat r io t i sche Phantas ien .3ème par t ie .  Pub l ié  par  Jenn.v  von Vo ig ts

chez  N ico la i .  Reprend 1a  p lupar t  des  ar t i c les  de  l . lôser  parus  en-

tre 1775 et 1777. Précédé d'une Erinnemtng Ces t ler jassez.s.

La  rnême année l l i co la l  pub l  ie  une seconde éd . i  t ion  de  la  o rern . iè re
e t  de  la  deux ' ième par t ie  e t  une éd i t ion  amél io rée  e t  augmentée de
l a  t r o i s i è m e  p a r t i e .

I
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-  1778-1780.  La  su i te  de  \a  Osnabmick t -sche Gesch, 'e ;1 te  (Première  par t ie '

c inqu ième chap i t re )  es t  pub l  iée  dans  les  i ' l esxph.a l t )scLe 3e- -=r : ;e .

- 1778. fus bestcitigte Hetkonnen in Ansehnung der Absteuev'und' àes 
"'et-

ziehts adLiger Tôchter in st i f te 1snabt"ick. Ir ,rprimé chez Kissl ing'

à  osnabruck ,  1778.  Repr is  sous  une fo rme 
' légèrement  mod i f iée  dans

P P h  I \ ,  H K A  V I I '  P P .  1 9 6 - 2 0 0 .

- 1780. \snabnickieche Gesehiehte. Première et deuxième part ie, chez Ni-

co la î ,  Ber l  in  e t  S te t t in -  La  première  par t ie  es t  une éd i t ion

"nouve l Ie ,  augmentée e t  amél io rée"  de  1a  ALLgene ine  E in ie ix tn r :

d e  1 7 6 8 .  U n e  t r o i s i è r n e  é d i t i o n  p a r a î t r a  e n  1 8 1 9  d a n s  l e s  t '  5  e t

6 de Just|as !,!ôsene sdntLiche |ierke édi|ées par |{icolaî à Berl in

e t  à  S t e t t i n .  E n  1 8 2 4 ,  J . C . B .  S t Û v e  p u b l i e r a  d a n s  l e  t '  7  d e  c e t -

te  même éd i t ion  1es  f ragments  d 'une t ro is ième par t ' ie .  La  première

p a r t i e  a  é t é  r e p r i s e  e n  H K A  X I I , 2 ,  l a  s e c o n d e  e t  l a  t r o i s i è m e  s e

t rouvent  en  HIG XI I I .

- 1 7 8 0 . S e h r e i b e n a n ( d , e n ) P . J . K . i n | . t . . . d e n e l s t e n s e h r i i t z u r k ) i z j -

t igenVete in igungder f i lange l isehenundCathoL iachenKinc i , .e

bet re f fend,oondemVer fasserder , ,Pat r io t i schenPhantas ien , , .

E d i t é à H a n o v r e , c h e z P e r e n n o n ' e n 1 7 8 0 . R é é d i t é à F r a n c f o r t e t

à L e i p z i g e n l T S 0 . S e t r o u v e e n s r ' / V ' p p ' ? 6 4 - 2 7 3 ' P u b l i é é g a l e -

ment  dans  BerL in ische l4onatsschr i f t ,  t .  7  (1786) ,  pp .  489-503.

- 1781 . t\eber die deutsche sprc,ehe und Literaù,Û. schreiben an einen

Fteund, nebst einer Nachsehr-ift die ltrationaL-Erziehung der

aLten Deuteehen betteffenC oon "r ' i r ' '  
Osnabruck' Schmidt '  

, |781 '

C . e . t r a i t é  a v a i t  d ' a b o r d  p a r u  d a n s  l e s  n o s  9 '  1 1 '  1 3 '  1 7 '  1 9

des r[est?hdl isehe Beitrcige de mars-avri l  178,|.  La "Nachschrif t"

avait d'abord paru dans le no 19 des hlestohti l i -seke tseltr ige el

s e r a r e p r i s e n P P h l V , 3 , s o u s u n e f o m e l é g è r e m e n t r n o d i f ' i é e .

- 1782. Der CôLibat de? GeistLichkeit uon seine! 'col i i ischen sei=z

b e t t ù c h t e t , D a t é d u | 0 o c t o b r e 1 7 8 2 . E d i t é c h e z J . l ^ J . S c h m i d t '

à o s n a b r u c k e t à L e i p z . i g , e n 1 7 8 3 . P u b . l i é é g a i e m e n t d a n s l e s

Staate 'Anze igen de  A. l i .  Sch lôzer ,  t '  I I ,  no  8 ,  p '  410 sq '  Se

trouve en ,9rr '  V' PP. 214-285.
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1783.  A par t i r  de 1783,  Môser coi labore à ra tse2,7- in isc;1e: :o1c.ssc;y-r  : . :
de  F r i ed r i ch  Ged ike  e t  de  Johann  E r i ch  B . i es te r .  I l  y  pub l i e ra
jusqu 'à  l a  ve i i l e  de  sa  mor t  en  17g4 ,  qua ran te - t ro i s  a r t i c res .
s ix  de ces ar t ic les sembient  avoi r  été réd. igés exclus ivemenr pour
la Be?Linische Monatssehrift. Trente-trois ont paru auparavanc
dans les îrestphnLische Beitrdge 9t, pour vingt-quatre d,entre eux
dans les Fantaisies patr-iotifutes, 4ème partie, sauf un, qui est
repr is  dans ' la  t ro is iène par t . ie .

c 'est  dans la  revue berr inoise que parai t ront  entre rz90 et, l794'  les hui t  ar t ic les que Môser a consacrés à ra Révolut ion
França i  se.

Ursula Schulz, Die BerLinische !4onatsseîx"ift ( 1?g,_iz96),
Eine BibLiognaphie, rn : Bv'emer Eeitrrige zur freien vcL<sbiL:,r-:,
He f t  , | 1 ,  B rême  ( sans  da te ) ,  i nd ique . l a  l i s t e  co r i r p l è te  des  a r t i _
c l e s  q u e  M ô s e r  a  d o n n é s  p o u r ] a  r e v u e  ( p p .  1 Z g - 1 3 0 ) .  E l l e  n , a t _
t r ibue pas à rvrôser  les t ro is  le t t res in t i tu lées )Jeben i ie  a l i -
geneine lolercnz. Briefe aus Vinginien, an Henr+t Justizz,at :,:ôse" .
pa rues  en  t ro i s  r i v ra i sons ,  de  17g6  à  17gg  e t  don t  l a  p lupa r t  des
comnentateurs accordent  pour tant  la  patern i té à l ,écr iva in osna-
b rucko i s .

1784'1788. Artic] es de r4ôser pubr iés dans r.testfdlisehes !,lagazin zur
Geogzraphie,. Historte und Statistik :

*ltestfà-Lisches iliinzlabinet ltr 7 uon 72. Juni 1733.
t .  l ,  cah ie r  no  l ,  no  Z ,  pp .  10?_104 .  Dessau  e t  Le ipz ig ,
1784.

*Gesehichte der stifhtng des coLLegiaLstifts in iez, stait
' t iedènbm)ck, Hoehstift osnabd)ck. Von Hrn. G.J.R. I1ôser.
t .  I ,  c a h i e r  n o  2 ,  n o  4 ,  p l t .  1 1 6 _ 1 2 6 . O e s s a u  e t  L e i p z i g ,
1 7AÊ

*WestfdLisehes l.hinz-Cabinet Nz, Z uor,! ZZ. iLLn-l i732
t .  I ,  C a h i e r  n o  3 ,  n o  7 ,  p p .  6 6 - 6 g .  D e s s a u  e t  L e i p z i g ,  1 7 g 5 .

*Die Stiftung des 1snabrtickischen Klcsters ibu_rg, yon

H . G . J . R .  l 4 ô s e r .  T .  l ,  c a h i e r  n o  4 ,  n "  7 ,  p o .  1 Z Z - 1 ? g .
D e s s a u  e t  L e i p z i g ,  , | 7 9 5 .

*Die Sti f t t tng des KLostens Bersenby,ick (Môser). T. 1, Cahier
n o  1 3 ,  n o  2 ,  p p .  ? 5 - 3 3 .  L e m g o  e t  L e i p z . i g ,  1 7 g g .
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1786.  pa t r io t i sche Phantas ien .  4ème par t ie ,  pub l iée ,  comme les  t ro is

p r e m i è r e s ,  D a r  J e n n y  v o n  V o i g t s  c h e z  t t i c o l a i ,  à  B e r l i n '  L e  d e r -

n ie r  des  tex tes  repr is  dans  ce t te  quat r ième par t ie  a  paru  dans

1es Wesqhci l isehe Beitrcige du ?6 jui l let 1733'

1793. DarsteLlung der Gninde, aelche den Herzog uon Iork aLs tsischc;'e't

zu lsnabmick beuogen haben, das ïi;ruLtaneun zu Îiirstenat uni

SchLed'el@tsen einzufihren und dzzttben nit den DoncapiteL"' i73d

einei vergLeieh zu sehLiessen, nebst einer kuz'zen lliderlegang :at

uon der stadt E\irstencu dagegen beyn cotpore EuangeLicontn eir2e'

brcchten Ausff*'mtng, 1snabtuck s.t.

D a t é  d u  7  m a r s  ( s a n s  i n d i c a t i o n  d ' a n n é e ) .  T e x t e  o r i g i n a l  à  l a

B . U .  G ô t t i n g e n , 2  D e d u c t .  F .  1 3 8  b .  D i x i è m e  e t  d e r n i è r e  d é d u c t i o n

j uri  di que de l '16ser.

B. PRINCIPALTS OEUVRES POSTHUI. IES DE MôSER (OUITE CEI. IES qUi  ONt déJà

été indiquées Précédenrnent)

- Anti-Candide - Fragnents d'un roman.

Dans les Vetn ischtà Sehr i f ten,  t .  I I ,  pp.  67 '82 (1797'1798),

N i co la î  pub l i e  1es  f ragmen ts  d ' une  p ré face ,  un  chap i t r e  e t  un

p lan .  Ces  é lémen ts  son t  rep r i s  en  s t l  IX ,  pP -  ?5? '?64 '

- Fragnents a,s Môsers Littewr.ieehen (SiC !) NachLass. Publié par

B.R.  Abekeken iz  :  "Bei t râge zum Nutzen und VergnÛgen" '  (Osn'

1820).  Une par t ie  de ces textes,  accompagnés de longs commentai -

res,  seronE repr is  iar  Abeken dans 
' les 

"Rel iquien" .  C 'est  dans

ces "Fragments ' ,  que GOethe a Iu I 'ar t ic le  "Etwas zur  Ver theid igung

des  sogenann ten  Abe rg laubens  unse re r  Vo r fah ren "  qu ' i 1  pub l i a  en

1823 dans "Kunst  und Al ter tum".  Cet  ar t ic le  ne se t rouve pas dans

srr '  Abeken.  I ' l  a  été repr is  en HKA IX,  p.  149.

-  Br- ie f  e inee vaters an seinen sohn.  In: "Aus den Ruhestunden fÙr Frohsinn

und  hâus l i ches  G lÛck " .  B rême ,  1800 ,  t .  lV '  pp .  298 -300 '

- Fragmente aus l,ldsere, in cer Bibliothek ces Ratsgynnasituts zti 3sr'.. c:..j-

beunhrten, Litterurisehen (SiC t) : lachlass. It : l ieues 7c-"er' 'cr.:.
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Aneh iu .  Jah rg .  1830  I ,  pp .  , l 85 -216 .  (Lûnebu rg  t930 ) .  i i eme  con te_
nu  que  I ' éd i t i on  des ' ,F ragmen ts ' ,  de  l gZ0 .

- Reliquien JusAB Môsez,e und in Bezug auf ihn. publ.ié par R.B. Abeken
chez  N ico laT ,  à  Be r l i n  en  1832 .  Rep rend  e t  comp lè te  1es , 'F rag_
ments"  publ iés par  Abeken en 1820.

-  )euures post lwnee dans s/  Abeken l84z- î843.  A s ignaler  en par t icu l ier ,
quelques f ragments autob. iographiques en Sv X,  p.  5,  pp.  6-9,
pp.  86-88,  pp,  88-90,  p.  129 et  192.

- tvitteilungen aue dez, Geschl:chte Er'nst Augusts rr. Aus i,ldsers paoieret.
P u b l i é  p a r  C .  S t û v e  i z  :  l s n .  u i t t .  I , g . 1 - ? 6  ( O s n .  1 g 5 0 ) .  R e -

.  p r i s  en  HKA X IV ,  1 ,  pp .  328 -346 .

' zuz' Geschichte des )sn. Bischofs Erich oon der Hoya (i4s|-1142). Aus
l , lôsers Papieren.  fn  :  \sn.  Mi t t . ,  t .  I I ,  pp.  1ZO-1ZI  (Osn.  lB50).
Repr is  en HM XIV,  l ,  pp.  264-270.

' l"litteiLungen ùher die Grenzstreitigkeiten a,tischen cen Bischoie zi. oe..
und dettt Gznfen zu lecklenbu?g aegen den Gv'enzen d.es Antes Recken--
berg und Cer Hent'schaft Rheda oon LSZS bis 1553. Aus Môsers
Papieren.  Edi té et  complété par  J .  Sudendorf  in  :  1sn.  i . :a i r . ,
t .  I I ,  p .  1  s q .  ( O s n .  1 8 5 0 ) .  R e p r i s  e n  H K A  X I V ,  1 ,  p p .  2 9 t - 3 0 0 .

- Plattdeutsche voLkslieden publiés par Nicolaî dans sa coliection de
poés ies  popu ia i res  (une  pa rod ie  de  co l l ec t i on  de  chansons  popu_
' l a i r es  

l )  dans  son ' ,K leyne r  f eyne r  A lmanach . . .  e t c ' ,  ( 1777_177g ) .
ces poésies furent  réédi tées par  Georg E]r inger  à Ber ' r in  en 1ggg.
A par t i r  de 1900 un cer ta in nombre de textes ou de f ragments de
Môser furent  encore 'publ iés.  Voic i  les p lus importants :

'Neuentdeekte Gedichte uon Justue !46se". poèmes publiés par H. schierbaum
in : Niedersaehsen, 12ène année, n. 22 (Brême .1907).

-  Le  même au teu r  pub l i e  en  append i ce  de  sa  "D i sse r ta t i on , , de  190g ,  " r . r ôse rs
ste l lung in den L i teraturst rômungen wà'hrend der  I .  Hâr f te des
, |8.  Jahrhunderts , ,  (osn.  l90g)  deux f ragments de drames.

-  f {anuscr i t  de la  main de r ' rôser  sur  
' la  

dest inat ion de 
' l  ,honme ( i \eben c ie

Besturnuno des )tensehen) datant probablement de l7g7 et publié
par Bruno Krusch in : Justus i,!o'se, und d,ie asr.abt"ic4er iesei,i-
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schaf t .  Anhang A ( }sn '  v i t t '  t '  34 '  p '  259'  Osn'  1909' )  '

. ' , J u S t u s M ô s e r s A l m a n a c h . G e d i c h t e ' . . P 0 è m e s c o n t e n u s d a n s . l e s d e u x r e .

vues de ieunesse et  poèmes posthumes publ iés par  H'  Kohlschnidt '

In : Nachriehten uon cer Gesellsehaft der i,tisser,.sciufien z:,-

Mt t ingen.  Gôt t ingen,  1938,  pp '  147-162'

. D e n o m b r e u x f r a g [ € n t s e t t e x t e s p o s t h u m e s d e l ' , | ô s e r o n t é t é r e g r o u p é s

Dar thèmes en HKA IX,  X et  XIV'  1 '  Les tomes XI  et  XIV'  2 doivent

en apporter  d 'autres '

C.  EDITIONS COMPLETES DES OEUVRES DE MOSER

- | . | , l i j s e r . l u i . m ê m e f a i t p u b l , i e r . l e s o e u v r e s é c r i t e s j u s q u ' e n 1 7 7 7 c h e z

Cramer à Hannovre en 1777 '

- 2 . J u s t u s l 4 d s e t s s c i m n t L i c h e l l e t ' k e . é d l t é e s p a r F ' N i c o l a î ' à B e r l ' i n e t

à Stett ' in , 1797'1824, en 9 tomes :

t .  I - IV :  Pat .  Phant  ,  4ème édi t ion '  1820'

t .  V-VI  ;  \snabniekèsche Geschichte '  2  Thei le '  3  Auf l '  1819'

t .  VI I  :  \enabn;ck ieche Gesehiehte '  3  Thei le '  nebst  Urkunden'

h rsg .  von  C '  S tÛve '  1  Au f l '  1824 '

t .  V I I I  :  Ve rm isch te  Sch r i f t en '  h r sg  von  F '  N i co la î '  1797 '

t .  IX :  Môsers Leben von Fr '  l { ico laî '  1798'

- 3. Justr,ts Môsere sdnntliche Wenke. Neu geOrdnet aus dem Nachlasse

d e s s e l b e n , g e m e h r t d u r c h B . R . A b e k e n . B e r l i n t S 4 2 . l S 4 3 . | t | i c o l a i s c h e

Buchhandlung.  l0  tomes'

t. I.IV : Zur Charckteristik Ùldsers, von B.R. Abeken et ?ai. ?,'an.=.

1  842 .

t .  V :  K le inere,  den Pat '  Phant '  verwandte St i jcke '  nebst

S c h r i f t e n Û b e r R e ] . i g . i o n , K i r c h e u n d v e r w a n d t e G e g e n .

stânde'  1843'

t. vI ; lsn. Geschiehte 1 ' Theil '  1843'

t .  VI I  1  z  len.  Gesehichte 2 '  Thei l  '  1843'

t .  V I I  2 t  1sn .  Geseh ieh te  3 '  The i l  '  1843 '

t .  VI I I  ;  }en.  Geschichte 4 '  Thei l  :  Urkunden'  1843'
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:  K le inere Schr i f ten.  Verrn ischtes :  Aus Môsers fn ihester
Per iode,  in  Zei tschr i f ten Erschienenes.  Fragmente.
Histor isches ûber Klôster  und St . i f ter .  1g43.

:  Leben Justus i466e?s,  von Fr .  f t ico laî .  i , l i t  Bei laqen.
Môsers Br iefwechsel  .  Register .  , |g43.

<Iusttts Mësete s(htntLiche rnerke. 10 lheile. Neue (Titel =) Ausgabe.
Be r l i n  1858 .  Rep r i se  de  l , éd i t i on  3 .
Les  éd i t i ons  3  e t  4  son t . l es  seu les  comp lè tes  j usqu ,à  ce  j ou r .
E l l es  on t  é té  u t i l i sées  pa r  ra  p lupa r t  des  au teu rs  qu i  on t  éc r i t
des études sur l lôser.

Justus Môsers scîntLiche'{rerke. Histori sch-kr.it. ische Ausgabe. r4i t
unterstûtzung der  s tadt  csnabrûck.  Hrsg.  von der  Akademie der
'u issenschaf ten in  Gôt t ingen.  (pour  ra 3ème sect ion égarement
"Unterstûtzung des Landes Niedersachsen, , ) .  0 ldenburg et  Hambouro.
à par t i r  de 1943.
l .  Ab te i l ung  :  0 i ch te r i sches  h le rk ,  ph i l osoph i sche  und  k r i t i s che

Einzelschr . i f ten.  Besorgt  von Werner Kohlschmidt .
Tro is  tomes prévus.

Seul  Ie  ler  a été publ ié  :  t lochenschr i f ten,  bearbei tet  von
W.  Koh l sch rn id t  ( 1944 ) .

2. Abteilung : patriotische phantasien
von L.  Schi rmeyer,  unter  f4 i twi rkung
E .  C rus ius .

Hui t  tomes prévus.

Ont  déjà été pubi iés :

t .  I X

t .  x

-  4 .

unci Zugeh.ir iges. Besorgt

v o n  W .  K o h l s c h m i d t  u n o

+ 1 ,

l -  t r t
L .  Y I

L .  Y  I  I

+  t r ï  1 Y

t .  I X

f Y

P a t .  P h a n t .  I .  ( 1 9 4 3 ) .

P a t .  P h a n t .  I I .  ( 1 9 4 5 ) .

P a t .  p h a n t .  I I I .  ( s a n s  d a t e ) .
Pat .  Phant .  IV .  (sans  da te) .
)en  pd t .  phant .  verwandte  Aufsà- tze  j755_1772 (1950) .
A. Den Pat. phant. venrandte Aufsâtze j773_17g4.

B.  Den Pat .  phant .  verwandte  Handschr i f ten .  Sach_
g r u p p e n  :  R e l i g i o n ,  S t a a t .  ( i 9 5 9 ) .

Den Patriotischen phantaeien vervtandte Ha ndschri f ten .
Sachgruppen :  Recht  und Ver fassung i  Landwi r tschaf t .
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Hande l ,  Handwerk  ;  Gese l l scha f t  ;  E rz iehung  und

B i l dung  ;  Aes the t i k .  Ve rsch iedene  S t i chwôr te r  (  1968 ) .

Abteilung. )snabnickisehe Gesehichte und historische Einzel -

schr i f ten.  Bearbei tet  von Paul  Gôt tsching.

ïrois toroes prévus.

Ont  déjà été publ iés :

t. XII, 1 : 1snabnickisehe Geschiehte. ALlgeneine EinLelttn?
( 1 7 6 8 ) . 1 9 6 4 .

t. XII, 2 : 1snabmjckisehe Geschichte. Epster TeiL (1780).

1  965 .

t .  XI I I  ;  Osnabpiek isehe Geschichte.  Zwei ter  Tei l  (1780)

u n d  D r i t t e r  T e i l .  1 9 7 1 .

t .  X I V ,  1  :  A .  H i s t o r i s c h e  A u f s â t z e  1 7 5 3 - 1 7 9 1 .

B .  H i s to r i sche  Handsch r i f t en  (1976 ) .

.D. CORRESPONDANCE

En 1843 B.R.  Abeken publ ie  quelques le t t res en Srr '  X.

Justus !4ôsens Br4efe,  éd.  oar  Ernst  Beins et  Herner  Ple is ter .  Heraus-

gegeben mi t  der  Unterstûtzung der  Stadt  Osnabru-ck.  Selbstver lag

der Histor ischen Konrniss ion.  Kormiss ionsver lag Ferdinand

Schôningh,  0snabruck.  Hanovre,  1939.  Cet te édi t ion est  incomplè-

te .  Les  éd i t eu rs  n ' on t  re tenu  que  l es  l e t t r es  qu i  l eu r  pa ra i s -

.  sa ient  of f r i r  un in térêt  l i t téra i re ou b iographique. incontesta-

b le.  Wi  l  l  iam F.  Sheldon prépare actuel lement  une édi t ' ion cr i t i -

que complète des Iet t res de t4ôser .

t l .B.  Les Br" ie fe de Beins et  Ple is ter  cont iennent  également  des

le t t r es  ad ressées  à  l 4ôse r ,  en  pa r t i cu l i e r  de  Jeanne  F r i de r i ke

von Bar,  de Thonras Abt ,  de Nicola i  e t  c inq le t t res de Goethe à

Jenny von Voigts.

Neue !ûôserbr iefe,  ed.  par  E.  Beins,  in :  )sn.  : ! ië t . ,  t .  59 '  1939,

pp .  45 -55 .  11  s ' ag i t  essen t i e l l emen t  de  l e t t r es  ad ressées  pa r

Môser à la  veuve de Johann Fr iedr ich von dem Bussche.

2
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-  I leue  Wise t -Br ie fe  ( l l i t  Tex t in te rpre ta t ion) ,  éd . ,  par  Hors t  Meyer ,  - ; :  ;

) s n .  M l t t . ,  T .  8 0 ,  1 9 7 2 ,  p p . 2 0 2 - 2 1 0  e t  t .  8 1 ,  j 9 7 4 ,  o p .  1 9 2 - 2 0 3 .

E. PRII IqIPALES-EDITIONS D'OEUVRES CHOISIES

- 1.  Edi t ion assurée par  les soins de Môser chez Cramer,  à Brême, en 17j7.
Même éd i t i on  que  C . l .  L ' au teu r  ayan t  opé ré  un  t r i ,  i 1  s ' ag i t ,  en
fa i t ,  d ' oeuv res  cho i s i es .

- 2. 1797. Justus !.!ësers vernischte Sehriften. hrsg. von Fr. Nicolai.
2  Bde  (1797 .  Be r ' l i n  und  S te t t i n ) .
Reprise dans SûrntLiche Fterke (ef . C.?.) t. 8 et 9.

- 3. 1887. Patytotisehe Phantaeien (AueuahL) uon Justtts ].\ôser. Meyers
Vo lksbùche r  422 /24 .  Le ipz ig  (1887 ) .  B ib l i og raph i sches  Ins t i t u t .
Cet te édi t ion mér i te  d 'êt re ment ionnée ic i ,  malgré le  t . i t re .  Le
t .  2  cont ient  les textes iso lés,  publ  iés dans ,9I . /  Abeken T.V.
(Schneiben an den Herrqt Vieay in Sauogen... Der CdLibat d.er
Geistl iehkeit. .. )

- 4. 1914. JusAÆ !'Iôser, eine AusuahL aus seinen Schriften, l.iit einer
Ein le i tung hrsg.  von Rudol f  Schulze.  Sanmlung Kôsel  75.  Kernpten
und  l { ûnchen ,1914 .

Con t i en t  33  tex tes  d ' ap rès  | ' éd . i t . i on  Abeken  de  1g5g  ( c f .  C .q . )
t. 3 contient Schreiben an den Hewm Vicar in Saooyen...
t. 4 contient ilber die deutsehe Spraehe und. Litey,atur.
t .  6  cont ient  quatre le t t res de Môser.
Notes in téressantes.

- 5. 1915. Justus I 'Iôsers gesanneLte Herke. Edité par H. Schierbaunr.
S i x  vo lumes  o révus .
l ' l un i ch  e t  Le ipz ig ,1915 ,  chez  Georg  l ' , i û1  l e r .
S e u l  l e  l e r  v o l u m e  ( P a t .  P h a n t .  I )  a  é t é  p u b l i é ) .

Edi t ion in téressante :  Schierbaum compare le  texte de la  2ème
édi t ion des Pat .  phant .  I  aux textes or ig inaux parus dans 1es
"  I n te l  l  i genzb l  à t t e r " .
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- 6. 1921. Justus I 'Idser. CeselLschajt unC Staat' Hrsg' von Karl Brandi

Mûnchen,  1921 (Drei  t tasken Ver lag) .

Cont ient  55 textes par  ordre chronologique'

Ed. i t ion préc. ieuse.  cont ient  une int roduct ion t rès importante et

des notes Précises et  abondantes.

- 7. sans daf.e. Juetus Môset. Patriotisehe Phantasien'

Eine Auswahl  von Kar l  Schef f ler '

I nse lbÛche re i  n ' 306  -  Le iPz ig .

En p lus des r ,Pat .  Phant . "  de caractère pol i t ique ou esthét ique'

apporte les Briefe aus Virginien ùber d'ie aLLgeneine Tol'eranz

d' aorès la BetLinische ! ' lonatsseh"ift (1 787-1789)'

- 8. 192?. JusaÆ i'Iciset. lletke-

.Ausgewâhl t  und geordnet  von G'  Stecher '  Der  Domschatz '  gd '  14 '

Berl i n,, 1 922 ( Dom-Verl ag ) .

. D o n n e d e s t i t r e s m o d e r n e s a u x t e x t e s . L e s a n c i e n s t i t r e s s o n t

i n d i q u é s ' e n m a r g e . S 2 t e x t e s d ' a p r è s 5 ' / A b e k e n . T e x t e s s o u v e n t

abrégés.

- 9. 1936. KLeine Austnhl aus den schriften Don Justus !!dser. hrsg. von

t ,J iemann.  Osn.  1936 (Meinders und Elstermann) '

- 10. 1937. Justus lç\dser. Deutsehe Stuatskunst und ltrationalerzieh"un?'

H rsg .  von  Pe te r  K lassen .  Le ipz io ,1937  (D ie te r i ch  Bd '  3 ) '

. 1 l . 1 9 4 8 . A d l l o c a t u s P a t r i a e . J u s h l s I . l 6 s e n . S c h r i f t e n . C h o i x e t I n t r o .

duc t i on  de  C .  Lochn ing .  Be r l i n ,  1948 '

-  12.  1950.  "Justus l16ser .  oas Recht  der  ersten l '1 i ih le" .  In  :  K1-assikeT

d e r S f u a t s k u n s t I I l . E d . p a r O t t o B r u n n e r , V . i e n n e , | 9 5 0 . l n t r o .

duct ion contenant  une bonne étude sur  le  mi l ieu dans lequel  vé-

cut it lôser.

- 13. 1965. Justus ilôset. AusgeuàhLte pcidagogisehe Sekrt'ilen' 9' :

Schôn inghs fumf lungpdcagog i schey$ah .pa ) f t en . ,Ed .pa rHe in r i ch

Kanz.  Paderborn,  1965.

- 14. 1978. JuEttLs i.ldser Anualt des vater|-ands. Ausgeacii'tLte lieriz

(Wochenschri f len. PatYiotisehe Phantasien. Auf sà'tze. Fragmente )

E d . o a r F r i e d e r n a n n B e r g e r . G u s t a v K . i e p e n h e u e r V e r . l a g , L e i p z i g

et  t l le imar,  1978.
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P re in iè re  éd i t i on  pa rue  en  A i l emaone  de  l .Es t .  L ' une  des  ra res ,
avec  ce l l e  de  K lassen  ( c f .  E  10 . ) , à  donne r  un  cho i x  abondan t
d 'a r t i c l es  des  revues  de  j eunesse .  Rep rend  i n  ex tenso  re  t r a i t é
d'Arlequin, celui Sar" La Langue et La Littétut:are alLenanies et
1es fragnents de l,Anti4andide. l, lotes très uti I es.

F. EDITIONS SEPAREES DE QUELQUES OEUVRES II4PORTANTES

1  )  Fan ta i s i es  pa t r i o t i ques

I l  ex is te de nombreuses éd. i t . ions chois ies.
-  La  p lus  i n té ressan te  es t  ce l l e  de  Re inha rd  Zô l l ne r  i  J r_s rus  i . i ase rs

PatrLotische plnntasien. l4it Einleitung und Anmerkungen heraus-
gegeben  von  R .  Zô1 lne r ,  Z  The i l e .  B ib l i o thek  de r  deu tschen  Na t .
L i t .  des  18 .  und  , | 9 .  Jah rhunde r t s ,  Band  32 .  Le ipz ig  t g7 l ,
Brockhaus.

Cont ient  86 textes sur  Zg7.
La  répa r t i t i on  es t  i n té ressan te .  I .  r e i l  :  1 .  Haus  und  Fami l i e  -
2.  Dorf  und Stadt  -  3 .  Handel  und Gewerbe -  I I .  Tei l  :  4 .  Recht
und  ve r fassung  -  5 .  Re r i g i on  und  K i r che  -  6 .  Aes the t i sches  und
l l o ra l i sches .

0n  peu t  auss i  consu l t e r  :
' Justue I'kiser. Gedanken zur deutsehen Gesehichte. Eine Ausuahl aus àen

'tPatriotisehen Phantasien,, (= , 'Velhagen und Klas.ings deutsche .
Lesebogen" ?27) .  Ed.  par .Hernann Blurnenthal .  l l ie le fe ld et
Leipzig, 1937. contient égalerEnt Deutsehe Geschiehte (préface
de Ltrntnoâtction généraLe de 1'Histoire d.t^snabrack) et le texte
posthume Die Gesehichte in GestaLt einer Epopoe.

- Justus l4ôser. Deutsehe stdnde, deutsche, Brauch. îine .t-us,;ahL a--ts ie--
ttPatriotischen Phantasien ', (= ',Velhagen und KlaSingS deutsche
Lesebogen 2?e).  Ed.  par  Hermann Blumenthal .  B ie lefe. ld  et
Le ipz ig ,  1937 .  Su i t e  du  p récéden t .
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- Justus i',l6sen. Gebundene oCer 1'neie'i{it'tschaft. Aus "?a;t'")o=iscizt ?:::-.-

t as ien ' t  1767 -1790  (=  Soz ia lôkonomische  fex te ,  He f t  l 4 ) .  Ed .  pa r

August  Skalwei t .  V i t tor io  Klostermann,  Francfor t / l t la in '  1948.

Choix de textes por tant  sur  des thèmes sociaux et  économiques.

Cont ient  également  quelques ar t ic les posthurnes parus dans la

B e rlini s ehe ! lonat s s ehr-i f t .

- Justus Môsen, Patriotisehe Phantasien. Choisies et préfacées par

Siegfr ied Sudhof .  Reclanr  UB 683/84/84 a.  Stut tgar t ,  1970.  La

mei l  leure anthologie des PPh exis tant  actuel lement .  La post face

aborde des problèmes de style et de structure rarement étudiés

oa r  I es  c r i t i ques .

2)  Ueber d ie deutsche Sprache und L i teratur

-  L ' éd i t i on  I a  p ' l us  impor tan te  es t  ce l l e  de  Car l  SchÛddekop f ,  i n :  CeTe : : -

schriften gegen Friedz'ichs des Grossen De La Littéraiute alie..ct:-

de. Hefl I t Dteutsehe Litteraturdenknale des 18. unC 19. Jchr-

hunde r t s .  N r  122 .3 .  Fo lge  Nr  2 ) .  Beh r ,  Be r l i n ,  1902 .  Schùddekop f

rep rend  l ' éd i t i on  o r i g i na le  pa rue  chez  Schmid t ,  à  0snab ruck ,  en

1781.  Préface intéressante de v ingt-deux pages contenant  le  texte

inéd i t  de  l ' 0de  à  F rédé r i c  I I  de  1742 .

L 'édi t ion de Schûddekopf  a été repr ise en 1969 par  la  " ! ' l issen-

schaf t l iche Buchgesel lschaf t "  de Darnstadt  qui  publ  ie  dans le  n:ê-

me volume 1e De La Littératute alLenande (1780) de Frédéric II

et le Von Naehalmung der Frcnzosez de Christian Thomasius (édi-

t i ons  1587  e t  1701  ) .

-  Edi t ion de Rudol f  Schulze (F.  Schôninghs DombÛcherei ,  SchÛlerhef te von

deu tsche r  A r t .  7 .  He f t ) .

Paderborn (  1926) .

- Edition de Bruno l, lehnert dn : "Friedrich der Grosse, ieben iie ia.,=ed'e

Litemtur ust. . ."
(=  Ve lhagen  und  K las ings  deu tsche  Lesebogen ,  no  38 ) .

B i e l e f e l d  e t  L e i p z i g ,  1 9 2 8 .

- Edition de Friedennnn Berger, in : Jusàts !4ôser. Anualt des Tc-"eri-a-is

( c f .  E . 1 4 .  ) .
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3 )  Ha r l ek in  ode r  d ie  Ve r the id igung  des  Gro teske -Kon i schen

La seule réédi t ion i rnpor tante est  ce l Ie de Henning Boet ius i ; ) .s-z-ô
I,lôser, Harlekin. Teste und i,lateyialien nit einen ){acntoz.c (= lp5
Poet ica.  Texte und Studien zur  Dichtungslehre und Dichtkunst ,
Bd .  4 ) .  Ve r l ag  Geh len ,  Bad  Homburg  v .d .H .  Be r l i n -Zû r i ch ,  1968 .
Contient également Die ltugend auf der Schaubiihne oder : i.tar-iekjn's
Eeizlath. Ein Nachapiel in einqn Aufzuge.
Postface intéressante. Nombreux documents annexes.

Edition de Friedmann Berger, in : Jusàts i ldsen. AnaaLt des tlaterLcn-ds

( c f .  E . 1 4 . ) .

4 )  Osnab rûck i sche  Gesch i ch te .

L'oeuvre complète n'existe que dans les ScintntLiche tler.ke éditées par

N ico la i ,  en  ,S i l  e t  en  HKA.  L ' éd i t i on  h i s to r i que  e t  c r i t . i que  de
Gô t t i ngen  es t  l a  seu le  à  rep rodu i re ,  pou r ' l a  p rem iè re  f o i s  depu i s
1768, I '  Intro&rction génémLe.

Im i tan t  He rde r ,  beaucoup  d 'éd i t eu rs  n ' on t  rep r i s  que  l a  oa r t i e
la plus importante de la préface de l ' Intro&tction générale de
1758 sous le  t i t re  de Deutsehe Gesehichte,  Les édi t ions les o lus
connues de ce textes sont :
- t 'Deutsche Gesehichtet' dans la réédition de "von deutscher Art

und  Kuns t "  pa r  H .  Lambe l .  (Deu tsche  L i t .  Denkm.  des  18  und  19 .
Jahrh.  40/41) .  Ber ' l in  1892.

-  nDeutsche Geschichten iz  "Deutsche L i teratur  in  Entwick lungs-
re ihen .  Re ihe  I r ra t i ona l i smus .  Bd .  5 .  Von  deu tsche r  A r t  und  kuns t
Hrsq .  von  He inz  K inde rmann .  Le ipz ig ,  Rec lam,  1935 .  0uv rage
rééd i t é  sans  mod i f i ca t i on  à  l a  " l . l i s senscha f t l i che  Buchgese l l -
schaf t " ,  Darmstadt ,  1968.  ( l t lo tes in téressantes sur  les termes
o 1 1 1  r C 1  t  e S  I  .

-  La Préface de la AlLgeneine Einleiatng est repnise, sous forme

abrégée dans : "Paul Kluckhohn, Die fâee ies t/olkes -n Se;.r i : ' -

tutn Cen iq"Ltschen tseuegang lon :!ôse" und. -lerCer 
bis jri:::.

L i t e r a r h i s t o r i s c h e  B i b l  i o t h e k ,  B d .  1 3 ,  p .  1 4 - ? 1 .  B e r l  i n  ' 1 9 3 4 .
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II . ETUDES SUR IIOSER

N.B .  Ce t te  l i s t e  n ' es t  pas  exhaus t i ve .  E l l e  n ' i nd ique ,  en  p r i nc ipe ,  que

1es ouvrages qui  ont  été c i tés dans le  corps de I 'ouvrage.

0n t rouvera la  b ib l iographie la  p lus conplète iusqu'en 1937 chez l lo l fgang

Hol f mann, Justu,e Mdsets Zeitungeidee und ihte Vem'tinkLielwzg. ltiunich,

1937.  Les indicat ions de | r l .  Hol lmann pourront  êt re complétées par  cel les

que fournit t, l i l l iam F. Sheldon, Ihe intelleetual Dettelopnent of Justus

M6ser,  op.  e i t . ,  pp.  133-140.

A. QUELQUES ETUDES GENERALES PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER

t) ElsÉe:-ligsreplieue:
- gÂru, Ludwig, JueÉlts Mdaet. Aduoeahts Patm,ae. Francfort/l4ain et Bonn

1961 .  (E tude  l a  p lus  récen te  e t  l a  p lus  comp lè te  su r ]a  v i e  de

Môser. Apporte également de nonbreux renseignemenls sur l 'oeuvre.

Ind ' icat ions nombreuses,  préc ises,  par fo is  un peu confuses,  sur  
' le

m i l i eu  f am i ' l i a l  e t  l oca l .  L ' ouv rage ,  des t i né  au  g rand  pub l i c ,es t

parfois légèrement romancé et est dépourvu de tout appareil cri-

t i q u e ) .

- CRUSIUS, Eberhard, "Justus Môser". In : Die gpossen Deutschen. éd. par

H .  H a m p e l ,  T h .  H e u s s ,  e t c .  B e r ' l i n , 1 9 5 7  i  n o u v e l l e  é d .  1 9 7 8 ,  t . 5 ,

pp .  158 -165 .  (P robab lenænt  l e  rB i ' l l eu r  a r t i c l e  su r  l a  v i e  de

Môser) .

- NIC0LAI, Friedrich, Leben JueaÆ Mëeere. fn : ,Juetlts trlôsers sdnrntl-iche

verke,  éd.  par  Fr .  Nicola l ,  Ber l in ,  1798,  t .  9 .  Repr is  dans sf f  x .
(Malgré quelques lacunes et  une cer ta ine tendance à annexer Môser

aux Lumières,  étude qu ' i  fa i t  encore autor i té  aujourC'hui .  Indica-

t i ons  p réc ieuses  su r  l e  m i l i eu  e t  su r  1es  g randes  oeuv res .  Témo i -

gnage d 'un ami et  d 'un contemporain) .

- WEGELE, Franz von, "Justus 14ôser". In: ALLgeneine Deutsche Biograohie,

Le ipz jg ,  1885 ,  t .  22 ,  pp .  385 -390 .  (La  ne i l l eu re  b iog raph ie  de

l4ëser ,  avec cel ' le  de E.  Crusius) .
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z) BrÉ:elle!iss:-9lel:es!ie-(yle-et-eccyre )
- BRANDI, Karl, Justue i ldsen. GeselLsehaft und Staat (= ',Oer Deutsche

Staatsgedanke") .  Munich,  1921.  Int roduct ion à un recuei l  de r : ror-
ceaux chois iS de l lôser"  (Malgré sa br ièveté,  cet te in t roduct ion
de t rente pages représente une des mei l leures synthèses sur  I 'hom-
me et sur son oeuvre. Les renseignerîents b.iograph.iques et les
aperçus sur  la  pensée pol i t ' ique et  socia le sont  par t icu l ièrement
intéressants.  Excel lente in i t ia t . ion à l ,é tude de }1ôser) .  Kar ' l
Brandi a développé les mêmes idées dans quelques autres études
dont  les p lus importantes sont  :

"Justus Môser". fn : Pz,eussische Jahnbùcher. Berlin, ig3?, t. ??7,
cah ie r  n "  1 ,  pp .  54 -89 .

"Justus Môser". fn : i lestphaLische Lebensbilder, tto 5, Mûnster,
1 9 3 7 ,  p p . 4 8 - 6 5 .

" l '16ser  und wir" .  Rede bei  der  Feier  des 150.  Todestages in
Osnabrûck,  9.1.1944.  0snabruck,  , l944,  35 pages.

"Justus Môser" .  (Rede).  0snabruck,  1965,  34 pages.

- BRÛNAUER, Ulrike, Juet',ts l,toeer, Berlin, 1933. (Synthèse solide et ob-
.  ject ive.0euvre d 'une socio logue,  d isc ip le de i ' lax t r leber .  Bonne

analyse du contexte socja l  e t  des concept . ions pol i t iques et  h. is-
tor iques de l ' lôser .  Par fo is  un peu abstra i t .  Quelques erreurs ma-
tér ie l les,  en par t icu l ier  des erreurs de dates) .

- KLASSEN, Peter, Justtts Môset (= Studien zur Geschichte des Staats- unct
Nat ionalgedankes,  I I ) .  FrancforVMain,  1936.  (Ouvrage considéré

'  
cof lne, l 'une des synthèses les p lus importantes de la  pensée de
Môser.  l ) isc ' ip le de Stefan George et  de F.  Gundol f ,  K lassen a Een-
dance à présenter  l {ôser  corme un héros gennanique,  a l lerg ique à
toute in f luence occidenta le.  La seconde par t . ie  fourn i t  une des
rares synthèses du contenu des t ravaux h is tor iques de I 'auteur
de 1'Eistoi"e d,)snabtuc&. Cet ouvrage est le premier à accorder
l ' importance qu 'e l1es mér, i tent  aux revues de jeunesse) .

- KOHLSCHI.IIDT, Werner, "Justus Hôser". In : Gesehiehte d.es ieutsc'ten Li-
terc.a.?.  Reclam, Stut tgar t ,  1965,  t .  I I I  :  "Vom Barock b is  zur
K lass i k " ,  pp .  390 -398 .  (B ien  qu 'e l l e  se  t r ouve  dans  un  manue l
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d . h i s t o i r e ] i t t é r a i r e , c e t t e b r è v e é t u d e m é r i t e d . ê t r e s i g n a l é e
pou r  sa  r i chesse  e t  sa  dens i t é '  E ' l I e  a  é té  réd igée  pa r ' l ' un  des

mei l  leurs spécia l is tes de t ' lôser)  '

Du même ôuteur :

, .Neue reMt i se r -L i t e ra tu r ' . . l n : cô t t i ng i scheGe leh r teAnze ige r . ,

202àne année, no 5, iuin 1940, pp' 229'?47' (Compte rendu très

intéressant  des pr inc ipales études sur  Hôser parues entre 1910

e t  1939 ) .

"Justus Môsers Almanach-Gechichte" ' În : Naehrichten tton àev'

GeeeLLse|nf tden| l iseensehaf tenzuGt i t t ingen.NeuerePholo. log. ie

und L ' i teraturgeschichte '  Gôt t ingen'  1938'  t '  I I '  n"  8 '  pp '  147-

1 5 2 ( L a s e u l e é t u d e s u r l e . l y r i s m e d e j e u n e s s e d e M ô s e r ) .

-  KREYSSIG, F.A. ,  Jueaæ l ' loset '  Ber l in '  1857'  (14ér i te  d 'êt re s ignalé

c o r r n r e l . u n e d e s p r e m i è r e s é t u d e s s é r i e u s e s s u r l . | ô s e r q u i y e s t
présenté.corme un d isc ip le des Lumières) '

. M E I N E C K E , F r i e d r i c h , , . J u s t u s M ô s e r ' . . Û n : D i e E n t s t e | a l n g c i e s l i s t o r . s -

m r s . B e r l i n e t M u n i c h , l 9 3 6 . E d i t i o n u t i . l i s é e : F r i e d r i c h i t l e i n e c k e '

l terke,  t lun ich,  , l965,  t .  I I I ,  pp '  303-354'  (Ce chapi t re '  consacré

à la oensée historique de Môser' considéré comme un précurseur de

.  l ' h ' i s t o r i c i sme ,  cons t i t ue ,  en  fa i t ,  une  b r i  l l an te  syn thèse  de  l a

o e n s é e d e l ' a u t e u r o s n a b r u c k o i s . S e s a f f i n i t é s a v e c M o n t e s q u i e u '

ses concePt ions pol i t iques et  re1ig ieuses sont  examinées avec

s o i n ) .

- SHELDON, Wi'l liam F., Fhe intetLectual Deuelopment of Juatt'ts l4ciser :

the Grottth of a Gemw Patriot (='osnabrÛcker Geschichtsquellen

u n d F o r s c h u n g e n , t . l 5 ) . O s n a b r u c k , 1 9 7 0 . ( E x c e . l . l e n t t r a v a i . l q u i

s o u . l i g n e l e s r a p p o r t s e n t r e . l a v i e e t ] . o e u v r e d e M ô s e r ' D é p a s .

s a n t l e s c h é m a h a b i t u e l q u i s o u l i g n e . l a d i f f é r e n c e e n t r e ] . o e u v r e

d e j e u n e s s e e t ] . o e u v r e d e r r a t u r i t é , s h e l d o n d é f i n . i t l e s ' . l . i e l t .
a n s c h a u u n g e n , . s u c c e s s i v e s d e l ' t ô s e r ( m o r a . l i s a n t e e t u n i v e r s e l l e '

n a t i o n a l e e t h i s t o r i q u e , p o . l i t i q u e e t ] o c a . | e ) , . l e u r a t t r i b u e u n e
' 

valeur égale et dégage en meme temps les traits constants de la

p e r s o n n a l i t é e t d e l a p e n s é e d e s o n a u t e u r ' E t u d e c l a i r e ' o b i e c -

t ive et  r igoureuse).
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B.  ETUDES DIVERSES

- ABEKEN, Bernard Rudolph, ' ,Zur  Charakter is t ik  Hôsers, , .  In  :  SI t  I ,
Ber l in ,  1942.  (Exposé int roduct i f  à  s / .  rémoignage d,un conrem-
porain qui  complète ut i le tænt  la  b iographie de Nicola i ) .

-  BAR0N'  Hans,  "Justus Môsers Indiv iduar i tâ tspr inz ip in  seiner  geis tes_
geschichtl ichen Bedeutung". rn : Eietotdsche zeitsehrifr!, Munich
e t  Be r l i n ,1924 ,  t .  130 ,  pp .  3 l -57  (A  l a  d i f f é rence  de  D i l t ey ,
Baron dégage les élérnents rationalistes et mécanicistes qu.i font
encore de Môser un d isc ip le des Lumières.  t4ais  i l  soul igne son
sens  de  I  ' i nd i v i due l  

) .
-  B0SSENBROCK,  t / i l l i an ,  F . , , , Jus tus  i ï ôse r , s  App roach  to  H i s to ry , , . ; 2 . .

Medieual and Histor"iogtuphicaL Essays in Honor of jæ,es ilest_
faLL lhonson, J@nee Lee Cate and. Eugene N. And.erson. Chicago,
1 938.

Développement repris en partie dans re chapitre consacré à Môser,
in : The Geman Mind,. Llayne State University press, Detroit, 196l
(vues in téressantes sur  l 'Etat  corporat i f  e t  les l iber tés germa-
niques chez lr!ôser).

- BRENTAN0' Lujo, "Justus Môser, den vater der neuesten preussiscnen
Agrarreform,'. fn ; Lujo Brentano, Geeamrelte Aufsdtze, I :
ErbnechtepoLitik, alte und neue FeudaLitcit. Stuttgart, ,|g99.
(Po in t  de  vue  conse rva teu r  qu i  sou l i gne  r , o r i g i na r i t é  e t  l , ac tua -
l i té  des pro jets  de réformes rura les de r , rôser .  conteste , , in f . luen-
ce des physiocrates sur sa pensée)

- BUCHH'LZ' Friêdrich, "Justus Môsers Gedanken ûber Erziehung. Ein Be.itrag
zur Pâdagogik der Sturm_und Drangzeit,. fn : SarntLung uissen_
sehaf t l ieher  Arbei ten,  cahier  33,  Langensalza,  19,14.  (Si tue 1,1ôser
dans la mouvance du "Sturn-und-Drang, , ) .

-  DILTHEY'  l { i lhe lm, "Das vestândnis des deutsche Geistes fùr  das geschicht_
liche Leben : Justus Môser,,. In : Studien zu? Ceschichxe àes
deutsehe Geistes. Deutsche htnd.sehau,1927. (Edition consultée :
l { i ' l  he lm Di l they,  ke@neLte Schr i f ten,  Gôt t ingen,  lg59_1962,
t .  I I I ,  p9 .  ?47 '257 .  (Une  des  me i l l eu res  é tudes  su r  l a  pensée
histor . ique de l , tôser ,  avec cel  

. le  
de Meinecke) .

/
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- FIEBIG, Berhardine,  Justr , .s  Môsers StaatsLeiu 'e.  fhèse,  Cologne'  1953.

(Présente I ' tôser  come un idéal is te qui  aura i t  voulu restaurer

I 'Etat  pr imi t ' i f  germanique de sa province saxonne).

-  FLAHERTY, Mar ia Glor ia,  "Justus l ' lôser  :  pre-romant ic  i i terary h is tor i -

an crit ic and theorist". fn : fzvditions und tzlansittczs (sans

date) ,  pp.  87-104.  (Fai t  de Môser un penseur préromant ique) .

- FRANKENFELD, Affred, Justtts Mëser aLs Staatsmann ùn Siebenidnr")gen

l*iege und an englischen Hofe. Zugleich aLs Beit?ag zur Gesch:'cr-=e

des Eochatifts 7snab?iick in Siebeniàhz'igen ib'iege. Ïhèse' Gôttin-

gen,  1922.  (Ouvrage qui  fa i t  autor i té  sur ' l  es act iv i tés de l ' lôser

pendant  1a guerre de Sept  ans et  pendant  son séiour  à Londres) .

- Gôn-SCHING, Paul , Justus l"lôsets Enhtieklung zun PtbLizisten (lldsers

Seht* t fùn 1757'L?66).  (= Frankfur ter  Quel len und Forschungen zur

germanischen und romanischen Phi lo logie,  t .  XI ) .  Francfor t / l ' la in ,

1935.  (Fourn ' i t  essent ie l lement  un cata logue et  un résumé des oeu-

vres de 1757 à 1765,  a ins i  que des précis ions b iographiques in-

téressantes.  L 'auteur  accorde une grande importance à cer ta ines

let t res,  encore inédi tes en 1935,  ce quj  lu i  permet de préciser

les rapports  de Môser avec les représentants de l  " 'Aufk lârung"

berlinoise, rédacteurs de la ALLgeneine deutsche BibLiothek

(NicolaT,  Thomas Abbt) .  Donne que]ques indicat ions in téressantes

su r  I '  i n f ] uence  f rança i se ) .

- HATZIG, Otlo. Jusëue lldser aLs Staatû@nn und PtbLizisl (= Quellen und

Darste l lungen zur  Geschichte Niedersachsens'  XXVII ) .  Hanovre,

1909 (Etude étab ' l ie  sur  la  base de.documents of f ic ie ls  et  d 'ar-  '

ch ives.  Examine avec préc ' is ion les idées de l4 i iser  sur  la  s i tua-

t' ion rurale en rapport avec la dette paysanne et les mécanismes

du crédit et expose ses proiets de réforme).

Ces idées sont  repr ises dans "Justus Môser a ls  Pol i t iker" .  I t :  :

Zeitseht'ift dea Histo?ùsehen Veteins fiir Niedersaeh-sen, LXXVI'

4 ,  1911 ,  pp .  102 -122 .

-  HOFMANN, Reinhold,  "Justus Môser,  der  Vater  der  deutschen Volkskunde" '

f n  :  1an .  M i t t . '  t . 32 ,1907 ,  pp .  72 '167 .  ( I n te rp ré ta t i on  na t i o -



-  1 1 r 0  -

na l i s te .  Se lon  ce t  au teu r ,  Môse r  au ra i t  vou lu  exc lu re  de  I 'E ta t
a l lemand et  de 1a légis lat ion toute in f luence étrangère,  spécia-
'l 
ement roma ine ) .

Le mêf ie espr i t  nat ional is te se ret rouve dans les autres ouvrages
de R. Hofnann i JusA$ Iûô'set, der deutsejze Staatsmann, Dichtey,
und Verteidï4er det deutschen Literutur. Temeswar, l9li.
"Justus Môser, ein Vorkâmpfer des deutschen Sprachvereins". rr,. :
Zeitsehrift des allganeinen deutsehen Spnachueneins, 1911,
p.  365 sq.

HOLLMANN, lJof fgang, Jueùta Môsete Zeiàtngeidee und. ihre VemtirkLich.."tng
(= "Zei tung und Leben, ' ,  XL) .  l lun ich,  , |937.  (Cet te étude est
I ' oeuv re  d ' un  spéc ia l i s te  du  j ou rna l i sme  qu i  ana l yse  se lon  des
méthodes r igoureusement  sc ient i f iques 1es techniques journal  is t i -
ques ut i l isées par  Môser.  E]1e présente des stat is t iques et  des
schémas graphiques qui  . ind iquent  I ' importance re lat ive et  l 'évo_
'I 
ution des thèmes dans les rnteLlige,nùLdttez.. El Ie fournit oes

renseignernents sur  les col laborateurs de l lôser .  E ' l le  oréc ise les
dates de parution dans les rnteLLigenzbLdtter des textes qui se-
ront repris dans les Fantaisies patriotiques et signale les modi-
f i ca t i ons  de  t i t r es ,  quand  i 1  y  a  l i eu .  En  annexe ,  r ' au teu r  o roDo-
se une abondante b ib l iographie.

HôLZLE, Enrin, "Justus l., lôser i jber Staat und Freiheit,,. Iz ..
und Geschiehte. Ge&ichaziechtift ftin Georg uon Belou.
1928,  pp.  167-181.  (Soul igne l ,a t tachement  de t4ôser  au
bas-al lemand qui  exc ' luera i t  toute autre f idé l i té) .

KASS' Georg, Itri iser und Goethe. Gôttingen, i909. (Etude précise et ob-
ject ive dont  l ' in térêt  dépasse souvent  le  cadre du sujet .  sour i -
gne I ' in f ' luence de l4ontesquieu et  de Rousseau sur  les deux auteurs) .

KAYSER, R. ,  "Justus Môser ûber  f ranzt is ische und germanische Fre ihei t , , .
In : Monatshefte der Conen'ùusgeseLlschaft fir iruLtuz, tn<i Geis=ee_
Leben.  Nouvel le  sér ie,  t .  9 ,  1917,  p.  lZ sq.  (Un des rares t ra-
vaux à aborder  les rapports  entre la  pensée f rançaise et  ce l . le  de
l4t iser ,  mais dans un espr i t  assez tendancieux) .

Aus Pol-i.ti"^:

Be r l  i  n ,

terroi r
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-  KRUSCH, Bruno,  "Justus Môser und d ie Osnabrûcker  Gesel lschaf t " .  - - r  . '

osn.  Mi t t . ,  t .  34,  1909,  pp.  244-373.  (Fourni t  des renseignements

sur  la  société osnabruckoise et  sur  la  carr ière de l ' lôser  dont

I 'ar r iv isme est  par fo is  jugé assez sévèrement) .

- LAGING, Arnold, Jueâts Mdsere Prosa. Eine spru,ehLich-stiListiseh.e

t ln teratc lwng.  Osn.  1915 et  in  :  1sn.  Wtt . ,  t .  39,  1916,  pp.  1-

142.  (Etude intéressante de la  théor ie et  de la  prat ique de la

langue chez Môser.  Très négat i f  pour  tout  ce qui  concerne l ' in-

f Iuence f rancaise) .

-  LEFEBVRE, Joël ,  "Justus Môser,  le  baroque et  la  "Lust ige Person".

In :  Ret tue d 'AlLenngne,  no 5,  1973,  pp.  460-474.  (Probabiement

1a  me ' i l l eu re  é tude  su r  l e  t r a i t é  d 'A rLequ in .  Sou l i gne  l es  I i ens

de la concept ion de Môser avec la  t radi t ion baroque).

- LOCHTER, Ulrich, Jushte M6serund dae fheaten. Ein Beitrag zur T,teor'le

und Pnaglis ùn deutsehen lTteater dee l4EI1. Jahrlatnderts. (= "0S-
'  

nabrûcker  Geschichtsquel len und Forschungen",  t .  10) .  0snabruck,

1967.  (Une des rares études sur ]a théor ie et  la  prat ique drama-

t ique chez I ' lôser .  Bonne analyse de ses p ièces de théâtre) .

- LODTMNN, Justus Friedrich GÛnther, GeneaLogie der l ' !ôsersehen Fanii le.

Aus den noch danther uorhandenen Utkunden aes@nelt. Osnabruck,

1866 .

- LORENZI, Pia Angela, Die ôkononische Gesehichtsauffassung unC Just'ts

Mdser. Eine soziologische Sàtdie. Thèse, Heidelberg, 1958. (Sou-

ligne 1es é'léments romantiques chez Môser).

- MERZDORF, Helmut, "Justus ïôser" . In : NationaLsozialisttsehe Monata-

hef te,  no 80,  nov.  1936.  (Présentat ' ion superf ic ie l le  ma' is  in té-

ressante,  parce que représentat ive de la  cr i t ique nat ionale-so-

c i a l  i s t e ) .

-  Le même auteur  a publ ié  un t ravai l  p lus sol ide,  mais tout  aussi  tendan-

c ieux :  "Geschicht l iches und grundsâtz l iches Rechtsdenken,

dargestel' l t an Justus Flôser". In : Arehio fir Reehts-.rni Sozial-

phiLoeophie,  t .  32,  1938-39.
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- MOES, Jean,  "Un adversai re de la  Révolut ion Francaise :  Justus l .1ôser" .

In : Tyauaus et Reeherehes 1972. Publications du Centre de re-

che rches  Re la t i ons  I n te rna t i ona les  de  l 'Un i ve rs i t é  de  Me tz ,  t .  3 ,
Me tz ,  1973 ,  pp .  32 -101 .  (Mon t re  qu 'à  pa r t i r  d ' une  a rgumen ta t i on
fondée essent ie l lement  sur  la  not ' ion de propr iété Môser s 'ef for-
ce de réfuter 

' les ' idéaux révolutionnaires et considérés conme
rousseau i s tes  d ' éga l i t é  e t  de  l i be r té ) .

- NAYAK, Raglubhai, fdee und æstaLt der Nationalerzielang bei Jusxl.s

t'!ôsee. Wtirzburg-Aumûhle, 1940. (Fait de l1ôser un ancêtre du sys-
tène éducat i f  nat ional  -socia l  is te)  .

-  PETERSEN, H.M.,  "Justus Môser,  der  deutsche l4achiavel1" .  In  :  Deu. tsc) :e
Rundsehnu,  57ème année,  Ber ' l in  et  Leipz ig,  1940.  (T i t re sugges-
t i f ,  mais la  démonstrat ion n 'est  pas sans fondement) .

-  PLEISTER, Werner,  "D' ie  geis t ige Entwick lung Justus Môsers b is  zur  Ab-
fassung der 1snabmickisehen Geschiehte." In : 1sn. Llitt., t. 50,
1929,  pp.  1-89.  (Analyse t rÈs précise de la  format ion in te l lec-

tuel le  de l t lôser .  L 'auteur  ins is te,  peut-êt re t rop,  sur  I ' impor-

tance des lectures et  sur  l ' in f ' luence des professeurs à Iéna et
à Gôt t ingen.  Assez tendancieux pour tout  ce qui  concerne f  in-
f luence f rançaise) .

-  RENGER Richard,  "Justus Môsers amt l icher  Wirkungskre is .  Zu seiner
Bedeutung f l i r  Môsers Schaf fen" .  In  :  )sn.  I4Lt t . ,  t .  77,  1970,
pp.  1-30.  (Décr i t  avec beaucoup de précis ion les responsabi l i tés
of f ic ie l ' l  es de È' lôser  à Osnabrucl< et  leur  in f luence sur  Ie déveloo-
pement  de ses concept ions h is tor iques) . .

- RICHTER, Edmund, Justlts Mdsers Ansehanntngenubet Volks-und Jugentiez.-
zielunq ùn Zusamenhang nit seiner Zeit. Langensalza, 1909.
(Sou l i gne  I ' i n f l uence  du  phys ioc ra t i sme  su r  l a  pensée  de  l ' î ôse r ) .

- RUNGE, Joachim, Justr,Ls Môsers Geuerfutheorie und GeuerbecoT-:-ti2, ln
hirstbistum Osnabrùck in der zueiten Hdlfte des 1E. Jany'hunderts,
( "  Sch r i f t en  zu r  W i r t scha f t -und  Soz ia lgesch i ch te ,  t .  2 ) ,  Be r l i n ,
1965.  (Esquisse rapport  entre théor ie et  prat ique dans la  pensée

économique de Môser.  Jugement nuancé sur  l 'apport  des physiocra-

t e s ) .
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-  SAD0WSKI,  Enr in,  Ju l tus Môser a ls  PoLi t ike?.  Thèse dacty lographiée '

Kônigsberg,  1921.  (0uvrage for tement  contesté par  l * îe inecke et

pa r  K lassen .  Sou l i gne  t rop  l e  pa t r i o t i sme  d 'Emp i re  de  i l ôse r ) .

- SCHIERBAUM, Heinrich, Justus Mdsers Stellung in den Eiietatatsetd'=-ncan

unhrend den eneten HdLfte des 78. Jahrlrundetts. 0snabruck' 1908.

-  -Reor is  dans :  osz.  I t i t t . ,  t .  33,  1908,  pp.  167'216.  (Etude b ien

documentée qui  fourn i t  des é lérnents in téressants,  sans toutefo is

l es  app ro fond i r ,  su r ' l es  i n f l uences  f rança i ses ) .

-  Le même auteur  a publ ié  également  :  "Justus l " !ôsers Ste l lung in den

Literaturstrômungen wâhrend der zweiten Hâ'lfte des 18' Jahr-

hunde r t s " .  I n  :  ) en .  M i t t . ,  t .  34 ,  1909 ,  pp .  1 -43 .  (P lus  supe r f , i -

c i e l  e t  mo ins  sa t i s fa i san t  que  l ' ouv rage  p récéden t ) .

-  SCHIRMEYER,  Ludw ' i g ,  "Das  Môse rb i l d  nach  neuen  B r i e fen " .  I n : ) sn -  ) ! ' ) == . ,

t .  59,  1939,  pp.  57-98.  (Fa ' i t  un b i lan t rès obiect i f  des é léments

nouveaux apportés par  1 'édi t ion des Br iefe de 1939.  Cont ient

beaucoup de m' ises au point  d 'ordre b iographique et  d 'excel lentes

remarques sur  la  personnal i té  de Môser) .

- SCHMIDT, Pete?, Studien ùbet Juetus Môset als Histot4ker. Zur Genest)s

und Struktur der hiatorisehen |ilethode Justus l,ldsers. (= Gôppinger

Akademische  Be i t r âge '  no  93 ) .  Gôpp ingen ,  1975 .  (E tud ie  mo ins  l a

pensée h ' is tor ique de Môser que ses méthodes de t ravai l .  Rensei-

gnenents abondants sur  l 'é tat  de la  sc ience h is tor ique dans la

oremière rnoi t ié  du XVII Ie s ièc le et  sur  I 'apport  f ranÇais dans

l 'oeuvre h is tor ique de Môser.  P.  Schmidt  a découvert  I ' in f luence

de Saint-Evremond- sur cette oeuwe) .

-  SCHoELLER, Harold und R.  GôSLING, "Zur  Ahnenl is te Justus Môsers.  Er-

gânzungen".  rn :  )en.  r l i t t . ,  t .  66 '  1959'  pp.  391-397.

-  SCHULZE, Kar l -Egbert ,  "Zur  Ahnenl is te Justus Èlôsers.  Ergânzungen".

In.  1sn.  Mi t t . ,  t .  69,  1960,  pp.  127'129.  Complète le  précédent

et est lui-même complété Par

-  SEEBERG-ELVERFELD, Roland,  mêne t i t re  et  ib id. ,  pp.  128-129.

-  SCUPIN, Hans-Ulr ich,  "Justus l lôser  a ls  West fa le und Staatsmann".  . fn  . '

llestfdLische Zeitschrift. Zeitschrift fiin uaterl.dniiacile

Ceechiehte und Al ter tunskunde,  no 107,  1958'  pp.  135-152.  (Etu-
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de  conc i se  ma is  exce l l en te  su r  l ' env i ronnemen t  wes toha l i en  dans
lequel a vécu Môser)

- SMITH, N. HORT0N, "Justus lt lôser and the Brit ish". In : Cernan Lzje
and  Le t te re ,0x fo rd ,  New Ser ies ,  no  V ,  l ,  195 , | ,  pp .  47 -56 .  (Le

seul  ar t ic le ,  malheureusement  un peu rapide,  consacré à cet  im_
portant  problème).

- SPAEL, |{i]helm, nCotnnon sense,, oden gesunder llenschenverstand. und sein
AuedmÆk bei Mdser. Essen, 1947. (A 1'opposé de la majorité des
auteurs, Spael considère Môser conme un démocrate dans le contex-
te de son époque).

- STREISAND, Joachim, ceschichtliches Denken uon dey, FùhaufkLdt"-rng bis
zur  KLassik (= Deutsche Akademie der  t l issenschaf ten zu Ber l in .
Schr i f ten des Inst i tu ts  fûr  Geschichte,  1ère sér ie :  ALLgeneine
und deutsche Geschiehte,  XXf i ) .  Ber l in-Est ,  1964.  (Bien qu, i1  ne
soi t  pas exclus ivement  consacré à Môser,  l ,ouvrage mér i te  d,êt re
s ignalé :  i l  fourn i t  la  première et  seule in terprétat ion comrnu-
niste de l, lôser jusqu'à ce jour. Le jugenrent est sévère : l4ôser
est  associé aux "stupides ' ,  hobereaux westphal . iens et  à la  réact . ion
féoda le  du  XV I I l eme  s ièc le ) .

- STUHLE, Winold, tJeber Môser und dessen VepdiensteumsVatetLand, nebs.t
uerschiedenen Banerkungen ùb er staate-venfasszrzg. 0s nabruc k, 1 79g,
(Témoignage d 'un  contempora in .  Fourn i t  des  rense. ignements  sur  la
personna l i té  de  Môser  e t  sur  ce l le  de  son père) .

- I{ALZ, Gustav Adolph, Die Staatsidee des Rationalistws und dey, Ronantik
und die StaatephiLoeophie Fiehtes" Zu4Leioh ein Versueh aæ Grtn"i-
Legung einet aLQenteinen Soahlnozphologie. Berl in, Grunewai d,

1928. (Accorde une place importante à l , lôser, considéré corme un
précurseur  du  romant isme po l  i t ique) .

- WITZMANN, Konrad, Klaseizisrus und Sturn und Dyang in ien iJeyy:anns-

dranen KLopstoeks und der KLassizisten SchLegeL, !,iosen lt-né
Sehè'naich. Ein Beitrug zut Enùlick\ungsgeschiehie Ces Ce:ttsch-e:

di-chf,erisehen Stils th 1.8. Jahrhundert, unter besondere? Ber")Zk-
s ieh t igung KLopstoeks .  Thèse,  Iéna,  1924 (E tud ie  le  s ty le  de
l4ôser  dans  Atn in ius  e t  l ' i n f ]uence que ce t te  p ièce  aura i t  exercée
sur  K l  ops tock  )  .
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-  WOLFF, Hans M.,"Rousseau,  Môser und der  Kampf gegen das Rokoko" '  ; :  . '

tr'lonatshefte fiin deutschen Ilntewicht, 1942' pp. 113-1?5 (une des

rares études qui abordent le problèrne des rapports de l ' ' lôser avec

1a pensée f rançaise) .

- ZIMMERMANN, Heinz, Staat, Reeht und llistsehaft bei Justus ùldser. îine

einfuhnende DansteLLung. (= L ist-Studien. Untersuchungen zur

Geschichte der  Staatswissenschaf t ,  n '  5) .  Iéna,  1933 (Soul igne
' l ' inpor tance du facteur  économique dans les concept ions pol  i t i -

ques de Mdser) .

C. ETUDTS SUR OSNABRUCK

- FRECKIIANN, Johannes, Die neapituLatio perpetua" und ihz'e trirkungs-

geeehichtliehe Bedeuùtng frtu das Hochstift 1snabniek (1648-1650).

Osnabr-uck,  1906.  (Expl ique f  importance du Tra i té de l ' lestphal ie

pou r  l e  rég ime  cons t i t u t i onne l  de  l 'Evêché  d '0snab ruck ) .

- K0ERH0LZ, Leo, ùie WahL des Winzen Friedrieh oon Iork zwn Biscizoi

uon 1snab*iick und die Regiemtng des Stiftes wiktend seiner llincer-

jdhr iqkei t .  Rostock,  1908 (Etudie le  conf l i t  qu i  a opposé le ro i

de Grande-Bretagne. '  Georges I I I ,  au Chapi t re d 'Osnabruck et  le

rô le de M6ser dans cet te af fa i re) .

- RENGER, Reinhard, Landeshe"? und Iandstcinde in Hoehstift 1snabr"iek in

èler Mitte des 18. Jahrlutndetta. Untetsuchungen zu? Inltitutions-

geaehiehte der Stândestuatee ùn 7?. und 78. Jahtandett.
(= Verôf fent l ' ichungen des Max-Planck- lnst i tu tes fÛr  Geschichte '

t .  19 ) .  Gô t t i ngen ,  , | 968 .  (La  rp i l ' l eu re  é tude  su r  1 ' o rgan i sa t i on

et  la  v ie des états terr i tor iaux à Osnabruck et  sur  leurs rap-

por ts  avec le  souverain.  Nombreuses références à t ' lôser) .

- SCHIRMTYER, Ludwig, 1snabn;ck und das )snabmicken trand. Osnabruck' 1948.

(Présentat ion s imple,  mais inst ruct ive du pays d 'Osnabruck et  de

ses habi tants.  Ne concerne pas uniquement  l 'époque de Môser) .
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- IIINKLER, Klaus, h,nù,tirtschaft und Agearoenfassung in ?iysten=lr

)snabmick naeh dqn Dreissigjàhr-igen i@iege. Stuttgart, 1959
(Décr i t  d 'une man' ière t rès déta i l lée la  s i tuat ion économique

et  socia le du monde rura l  à Osnabruck après la  guerre de Trente

ans.  L 'ouvrage permet de m' ieux comprendre la  pol i t ique agr ico le
de ltlôser ) .

I I I  .  TTUOES GENERALES (EPOQUE, AUTEURS)

- BIEDERMNN, Paul ,  Deutsch.Land 1n XVfiI .  Jahrlrundeft,  Leipzig, 1882.

R é é d i t i o n  A a l e n ,  1 9 6 9 .

- BLASSNECK, l]larco' Ftnnkreich aLs Vernittler englisch-deutscher îën-

fLt iase i tn 1.7, und 1.8. JahfiunderÉ. Leipzig, 1934.

- 0Éæ0R, Helmut et Richard NEWALD, C,eeehiehte der d.eutschen Literat,Lr,,

t .  V I ,  1  ( "Ende der  Aufk lâ rung und Vorbere i tung der  K lass ik " ) .

Mun ich ,  5ème éd. ,  1967.

- BRUF0RD, Walter, ùie geeeLlsclwftlichen GmtndLagen der Goethezeix (tra-

duc t ion) .  t , |e imar ,  1936.

- CASSIRER, Ernst, Die Philosophie dez, Attfkldmtng, Tûbingen, , l932.

-  D IL ïHEY,  Wi Ihe lm,  "S tud ien  zur  Gesch ' i ch te  des  deutschen Ge is tes ' , .  f r  :

LJ i lhe lm Di l they ,  Vemtr iseh te  Seh* i f ten ,  t .  I I I ,  Gôt t ingen,  1959.

0n ret iendra les développernents suivants :

"Less ' ing und sein Zei ta l ter"

"Fr iedr ich der  Grosse und d ie deutsche Aufk lârung, ' .  (passages . im-

por tants sur  Frédér ic  I I  e t  l 'espr i t  f rança' is  et  sur  Rousseau et
1es pédagogues de |  " 'Aufk là ' rung" a l  lemande).

"Das 18.  Jahrhundert  und d ie geschicht l iche t , je l t "  (avec un excel -
lent  chapi t re sur  Môser.  Cf .  é tudes sur  Môser) .

- DROZ, Jacques, EtALLetnagne et La Réuolution française. Paris, 1949,

- iden , Le ronpntiene poLitiqte en ALletngne (= Collection Ur).
Par is ,  1963.  (Anthologie avec deux textes de Môser,  pp.  49-51.
Bonne  i n t roduc t i on ) .



- iden , Eistoire des doctr ines pol i t ioues en ALLenagne- Pari s '

t  963 (Passage sur  l . lôser ,  p.  38 sq.  )  .

- idetn , Le romantisne allenand et L'Etat- Paris' 1966.

- EPSTEIN, Klaus, lhe cenesis of Getman Consemsatisn. Princeton, 1965

(Chapi t re s ix  "Justus t ' lôser  :  Por t ra i t  o f  a prerevolut ionary

Conse rva t i ve " ,  p .  279  sq . ) .

- FINK, Gonthier-Louls et A. FINK-LANGL0IS, L'Allemagne face au c|-assi-

eisne et d La Réttolution (= Co'l lection "Le Monde Germanique").

Par is ,  1972 (Anthologie de textes avec préface) .

- FUETER, Eduard, "Geschichte der neueren Historiographie". rn : !!ani-

bueh det nitteLalterLichen und neue?en Gesehiehte' édité par

G. von Below et  F.  Meinecke.  I .  ALLgeneines.  l '1unich,  1911.  Zème

éd . Muni ch et Ber' l i  n , 1 925 .

- G0DECHOT, Jacques, h Contte-RéttoLution 1789'1804. Paris, 1961 (cnap.

VI I  consacré aux contre-révolut ignnaires a l lemands.  Développe-

men t  su r  Môse r  pp .  116 -119 ) .

- GôRNER, Karl von, De? Eans lh'L?8t'St"eit in ttien und Joseph 
"ton 

Sonnenfel:

V ienne ,  1884  ( I nd ique  l a  c r i t i que  d 'A r l equ in  pa r  Enge l scha l l  qu i

est  à I 'or ig ine du t ra i té  d 'At lequin de l t lôser)

- GMPPIN, Pierre, fu théorie &t génie dans Le pnéeLassi-eisne a1-Lenani.

P a r i s , 1 9 5 2 .

- HAZARD, Paul , La, pensée eurcpéenne au WIIIène sièeLe de Lessing à

Monteequieu.  Par is ,  1946.  (Quelques remarques sur  l ' lôser ,  l 'auteur

qu i ,  de  son  temps '  s ' es t  r app roché le  p lus  de  l a  "Rea lgesch i ch te "

e t  qu i  a  eu ]e  sens  du  comp lexe ,  p .  244  sq . ) .

- HETTNER, Hermnn, Litezlatutgesehiehte des XvIfi- Jahrhundepts. 1. in-

gLand, II. Fvankreieh, III-W. DeutsehLand. Zème éd. 1913, 3ème

éd .  B runsw ick ,  1926 .

- HIRZEL, Ludwig, éditeur, Albrecht ton EaLLez's Gedichte (= Bibliothek

âlterer schriftwerke der deutschen schweiz und ihres Grenzgeb'ietes

I I I )  Frauenfe ld,  1882.  (Cont ient  la  le t t re de Hal ler  à Bodmer au

sujet  du pro jet  de Môser de publ ier  tous les "Minnesinger"  jus-
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q u ' e n  1 5 0 0 ,  p . 3 4 6 .  P r é c i s e  é g a l e m e n t  l e  r ô l e  d e  H a l l e r  à . l a
"Deutsche Gesel Ischaf t , ,  de Gôt t . ingen).

UôtZtg,  Enr in,  "0 ie ldee e iner  a l tgermanischen Freihei t  vor  l . lontesquieu.
Fragmente aus der  Geschichte pol i t ischer  Fre ihei tsbewegungen in
Deutschland,  England und Frankre. ich von 16.- lg .  Jahrhundert , , .
In : Beiheft næ Eietoytsehen Zeitseh?ift, no 5, Munich et Berlin,
1925 ,  pp .  1 - l 18  ( I nd i spensab le  pou r  conna i t r e  l a  t r ad i t i on  dans
laquel le  s ' inscr ivent  les réf lex ions de Môser sur  les l iber tés
germaniques.  Bon développement sur  l r lontesquieu dont  l ' in f luence
sur Môser et  sur  Herder  est  soul ignée).

HUNGER, Kurt, "Oie Gôttinger Historiker', . fn : Arehiu fir ituLtur-
gesehichte,  t .  28,  1938,  p.  107 sq.

KIRCHNER' Joachim, Die Grundlagen des deutschen zeitschrtftenuesens.
Mit einer GeamtbibLiogaphie der deutschen zeitschriften bis
zwr , Iahre 1290.  2 Tei le .  Leipz ig,  l9Z8-1931.

iden , Ms deutsche Zeitsehriftenuesen. Seine Gesehiehte
und seïne Problene. Tei'l I : von den Anfcingen bis zwt zeitaLven
den Ronantik 2e éd., Wiesbaden, ,|959. (Appréciation très néqa-
t ive sur  les revues moral isantes) .

KMUSS, Werner, perapektioen und fuobLene. Zur franzôsischen -tnC

deutschen Aufklcirung and andere Aufscitze. Neuwied et Berlin, 1965.
Recuei l  d 'ar t ic les prus anc ' iens.  Ont  été consurtés en par t icu-
l i e r  :

"Die- f ranzôsische Aufk lârung und d ie deutsche Geisteswel t , , ,
pp.  121- , |43 (Histo i re de la  récept ion des Lumières f rançaises
en Al lemagne).

"Zur  Konste l la t ion der  deutschen Aufk lârung' , ,  pp.  143-265 (Etude
qui  fa i t  autor i té  sur  i " 'Aufk lârung" a i lemande.  par fo is  un peu
tendancieux-  Bons développements sur  Môser dans le  chapi t re in-
t i t u l é  "Na t i ona lge i s t  und  pa t r i o t i smus ' , ,  p .  149  sq . ) .

- LANSON, Gustave, Eistoire de La Littéraàtre frunçaise. paris, 1g94,
12e  éd . ,  Pa r i s ,  1912 .
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- MNNHEII'I, Karl , "Das konservative oenken". În : Ateh:Ju fir Soz''at'-

und stuatvissensehaft, 1927. (l ' lôser présenté'conme le conserva-

teu r - t ype ,  p .  71  sq . ) .

- MARTENS, Wolfang, Die Botschaft der Tugend. Die tuf<Ldr"tng in Sp'JeEe'

dcr noraLisehen Woehenschriften. Stuttgart, 1968, Zème éd" 1971 '

(Désonnais ouvrage de référence pour tout ce qui concerne les re-

vues f lK)ra] isantes.  Môser y  est  f réquement c i té .  Donne,  en outre '

des indicat ions ut i les sur  les auteurs f rançais c i tés dans les

revues moral i santes ) .

- MEINECKE, Friedrich, Heltbùrgenàn und NationaLstaat, l{unich et Berlin'

192?.

-  MINDER, Robert ,  A l lanagnes et  ALLenands.  T.  I ,  Par is ,  1948.  ( t4ôser

cons idé ré  co rme  1e  "g rand  l héo r i c i en  de  I 'E ta t  pa t r i a r ca l " '

p .  t a 5 ) .

-  HOSSE, Fernand,  G.  ZINK, M. GRAVIER, P.  GRAPPIN'  H.  PLARD' C] .  DAVID'

Hietoire de La Littércatre aLLetnàde. Paris, 1959 (0n a consulté

p lus  pa r t i cu l i è remen t  l a  3ème pa r t i e  :  l e  XV I I I e  s i èc le  (1700 -

1805 )  pa r  P .  GRAPPIN) .

- NADLER, Joseph, Litenahtrgesehiehte der deutschen skinmte und Land-

scha f ten .4  vo l . ,  1913  sq .  (Déve loppemen t  su r  l 4ôse r ,  t .  2 '  pp .  185 -

1 8 8 ) .

- OTT0, Pau1, Die deutsehe GeseLLschaft in Gôttingen (= Forschungen zur

neueren L i teraturgeschichte,  éd.  par  Franz Meinecker ,  t .  7) '

l r lun ich,  1898.  (Fourni t  des indicat ions sur  
' les 

act iv i tés de

Môser à la  "Oeutsche Gesel lschaf t "  en 1743).

- REYNAUD, Louis, Eietoire générale de L'influenee française en AlLenagne'

2e êd. ,  Par is ,  1915 ;  3e éd.  Par is  1924.  (0uvrage important '  so-

l idement  documenté,  mais t rès par t ia l ) .

-  Le mène auteur  a rédigé sur  le  rnêm suiet  un ouvrage p lus nuancé,  mais

moins complel z Fruncais et AlLenands. Histoire d.e Leurs rela;icre

intellecateLlee et eentùnentales. Paris' 1930.
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- SAUER, August, Der Gdttingen Dichterbund, 3 Teile in 2 Bânden.
(=  K i i r schne rs  deu tsche  Na t i ona l l i t e ra tu r ,  t . 49 ) .  Be r l i n  e t
Stut tgar t ,  1886 (Fourni t  des renseignements sur  I 'act iv i té  de
Môser à la  "Deutsche Gesel lschaf t , ,  de Gôt t ingen et  donne quel-
ques extra i ts  des poèmes qu, i1 a composés en , |743) .

- SELLE, G. von, Die Georg-Au4uet-unioereikit Gôttingen 17SZ-1g57.
Gôt t ' ingen,  1937.

- SJôHOLM, Elsa, Rechtsgeeehîehte als Viseeneehaft und. poLitik. St,tàier-
zut geznwnistieehen fheonie des L9. Jahrhunderts (= ,,Mijncnener

Univers ' i tâ tsschr i f ten.  Jur is t ische Fakul tât .  Abhandlungen zur
rechtswissenschaf t l ichen Grundforschung, , ,  t .  X) .  Ber l . in ,  1972.
(E tude  su r  

' l ' e xp lo i t a t i on  
du  d ro i t  ge rman . i que  pa r  1 ,éco le  du

d ro i t  h i s to r i que  a l l ennnd  au  X IXe  s ièc le .  Acco rde  une  p lace  rm-
portante à Montesquieu,  pp.  14-?1,  et  à Môser,  pp.  2,1-29,  comme
précurseurs ) .

- S0REL, Albert, L,Euzope et La RëuoLution Fratzealse. lère part.ie : ies
moeu?a polit iqtes et Lee t"aditionl. Paris, 1885. Réédité en
1942.

-  STACKELBERG, J i j rgen von,  ' , l , lora l  is t ik  und Aufk lârung in Frankre ich ' , .
In :  WoLfenbi i t tLer  Studien zur  AufkLdmtng,  t .  1 ,1974,  pp.  34-46.
(Etude for t  in téressante sur  le  passage des moral . is tes aux phi -
1 osophes ) .

-  STAROBINSKI,  Jean,  Lt in tsent ion de La L ibet té (= Col lect ion Ski ra , ,Ar t .

idées,  h is to i re"  ) .  Genève,  , |964.

- STEINMETZ, Horst, Die tbnôdie den AufkT,cimtng. Stuttgart, 1956.

- VIËTOR, Karl, c,eeehiehte dee deutschen gde. lrtunich, 1923. Réédité à
la " l l | issenschaf t l  iche Buchgesel  lschaf t , ' ,  Darrnstadt ,  1961 .  (Bon-
nes indicat ions sur  les odes composées par  l i lôser  à Gôt t ingen,
e n  1 7 4 3 ) .

- WANIEK, Gustav, Gottsehed und die deutsehe Eiteratuz, seiney, Zeit.
Le ' i pz ig ,  1897 .

- WILKE, Jûrgen, Litetarische Zeitsehrlften des ](ÆII. Jahnhund.ez.ts.
2  Vo l .  S tu t t ga r t ,  1978 .
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W0LFF, Hans M. , Die weLtcLtschanung Cez, deutschen Auf<l.s!"-n? ^:n

geschiehtLicher Enù,t icklrzzg. Munich, 1949. (Apporte quatre pa-

g e s  t r è s  d e n s e s  s u r  M ô s e r  e t  s u r  s a  p e n s é e  d o n t  l ' i r r a t i o n a l i s -

me es t  fo r tement  sou l igné,  pp .  ?56-?50) .

IV . ECRIVAINS FRANCAIS. TEXTES ET ETUDTS

A. LA BRUYERE

LA BRUYERE, Les Caractè?es de théophtaste t?adtdts du gree auec Les

Cataetères ou Lee l loeu?s de ee siècLe. Texte établ i  avec intro-

d u c t i o n ,  n o t e s ,  r e l e v é  d e  v a r i a n t e s ,  g l o s s a i r e  e t  i n d e x  p a r

Rober t  Garapon,  Garn ie r ,  Par is ,  1962.

B. I"IARIVAUX

t ) Iellc:

- MARIVAUX, La uie de librianne ou Lee auentu?es de La Contesse de ***.

In t roduct ion et  notes de Frédér ic  Delof f re.  Garnier ,  Par is ,  1957.

-  MARMUX, Le pagsan pcn)enu.  Bib l iographie,  chronologie,  notes,  g los-

sai re oar  Frédér ic  [ )e lof f re.  Garnier ,  Par is ,  1959.

- MARMUX, Théâtre canrpLet, eO. f". Deloffre, ? vo1 . Garnier, Paris,

1 968.

2) Elg-deg

- CAZAGNE, Paul, Mayitsau.c par Luitnàne. (= "Ecrivain de toujours"). Paris,

1  9 5 9 .

- DEL0FFRE, Frédéric, Une préeiosité nouveLle. i'Iarioaus et Le !,lariuaudc-

g e .  A n n a l e s  d e  I ' U n i v e r s i t é  d e  L y o n ,  f a s c i c u l e  2 7 .  P a r i s ,  1 9 5 5 .
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- LACANT, Jacques, Mariuauz en AlLenagne. 1ère partie : I 'aeeueil.
K l i ncks ieck . ,  Pa r i s ,  1975 .

C. MONTESQUIEU

t ) Ielle:

- M0NTESQUIEU, )eutttee eontpLètee. Texte présenté et annoté par Roger
Ca i I ' l o i s .  B ib l i o thèque  de  l a  p té iade .  pa r i s "  1949 -1951  :
Tome I : Discours et mémoires - Oeuvres académiques - 0euvres
' l i t téra i res -  Por t ra i ts  pol i t iques -  Voyages -  !4es oensées.
Préface,  Vie de l r lontesquieu,  Bib l . iographie et  notes par  Roger
C a i l l o i s .  P a r i s , 1 9 4 9 .

Tome I I  :  Préparat ion de I 'Espr i t  des Lois (en par t . icu l ier ,
Conaidérctiona su? Les cqtses de La gzwdeun des Ronains et, de
Leun déeadence)- De.L'Esptit des Lois - Apçès I 'Espnit des ic"Ja.
P a r i s ,  1 9 5 1 .

- MONTESQUIEU, Polit iqte de Montesquiea. Textes choisis et présentés Dar
Jean Ehrard.  Par is ,  1965.

z) E!c{e:
- CASSIRER, Ernst, Dde phiLosophie d,er htfkldrung. Ti.ibingen, 1932.

Chap.  5,  p.  280 sq.  :  ' ,Die Ei .obêrung der  geschicht l ichen l , te l t , '
(Consacré en grande par t ie  à Montesquieu) .

- DILTHEY, t{i lhelrn, Studien zur Geschiehte dzs deutsehen Geistes, op.
cit. Daa 18. Jahilatndert und die geeehiehtLiehe WeLt, chap. 5.
Dey Geist dcn Gesetze, p. 233 sq. (Consacré à l4ontesquieu).

- HôLZLE, Erwin, ùie Idee einen aLtgemnanischen Ey,eiheit ,jo! :.!ontes-
quieu,  op.  e i t .  (Malgré le  t i t re ,  important  passage consacré aux
'| 

ibertés germaniques chez lrlontesquieu ) .

- LANS0N, Gustave, "Montesquieu,., fn : Eietoine de La Littéra-uu.re -:rcn-

çaise,  op.  c i t . ,  pp.  709-725.
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- M E I N E C K E ' F r i e d r i c h , " l 4 o n t e s q u i e u " . f z : D i e E n t s t e h u n g C e s l ' ! s ; c n " ' s * - ' s ,

op .  e i t . ,  pp .  115 '167 .  (Une  des  é tudes  1es  p lus  so l i des  su r

Montesquieu.  Le chapi t re cont ient  également  des développements

su r  l ' abbé  Dubos  e t  l e  marqu i s  de  Bou la inv i l l i e r s ) '

- SHACKLFIQN, Robert, I4onteequieu : a erLtieal biogtaphy. Qxford University

P r e s s , 1 9 6 0 .

Traduction franÇaise de Jean Loiseau ; ! ' lonteeqttieu. tJne biogta2h'Je

er i t i4 te.  Presses univers i ta i res de Grenoble,  1977.  (Ne se I imi te

pas à 1a b iographie,  mais cont ient  aussi  d ' importants développe-

ments sur  l ,oeuvre de Montesquieu,  en par t ' icu l  ier  sur  1 'zspt i t

des Lois).

- STAROBINSKI, Jean, I '4ontesqtieu pan Luitnêne (="Ecrivain de toujours")'

Pa r i s ,  1953  (Essa i  sugges t i f ) .

-  VIERHAUS, Rudol f ,  "Montesquieu in  Oeutschland.  Zur  Geschichte seiner

l . l i rkung a ls  pol i t . ischer  schr i f ts te l ler  im 18.  Jahrhundert" .  In  :

colLoquiwn PhiLosophiatn. studien Joaehun Ritte? zwn 60. Geb'trista,:,

Bâle et  Stut tgar t ,  1965,  pp.  403-437.  (Récept ion de 1a pensée

pol i t ique de Montesquieu en pays a l lemands depuis 1a parut ion de

1'Esp" i t  dee Lois jusqu'à la  Révo' lu t ion Française.  Nombreux rap-

prochements avec Môser).

D. ROUSSEAU

- I ) Iellc:

- Jean-,Jacques RoussEAU, leuuree eonpLètes. Edition crit ique publ iée

sous la d i rect ion de Bernard Gagnebin et  Marcel  Raymond.  Bib l io j

thèque de 
' la  

Plé iade.  Par is .

Tome I I I  i  Du Cont?at  soeîaL.  Ecr i ts  pol i t iques,  Avec la  col Ia-

boration de Franço'is Bouchardy, Jean [)anier Candaux, Robert

Derathé,  Jean Fabre,  Jean Starobinski  et  Sven Ste l I in- l ' l ichaud.

Pa r i s ,  1964 .

Tome IV t  ùr i le .  Educat ion-Morale-Botanique.  Avec la  col labora-

t ion de John J.  Spink,  Char les Wir tz ,  Pierre Burgel in '  Henr i

Gouh ie r  e t  Roge r  de  V i lmor in .  Pa r i s '  1969 .
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2) E!gÉe:
- CASSIRER, Ernst, "Das Problem J.-J. Rousseau',. fn : Arehits fl ir

Geeehichte den Philosophie, no 41, 1932, pp. 177-213 et 479-513.

- DERATHE Robert, J"-,L Roueseau et La science poLitirye Ce son tenps.
P a r i s , 1 9 5 0 .

-  GUTHKE, K.S. ,  "Zur  Frûhgeschichte der  Rousseauismus in Deutschland, ' .
In : Zeitaehnft fiit, deutsche phiLoLogie, t. 77, 195g. Repris
dans Vege atr Litercàtt. Studien zur deutschen ùichtungs-tni
Geisteegeschiehte. Bern et Munich, ,|967.

- LANSON, Gustave, "Jean-Jacques Rousseau,, . In : Histoire de 7-a Litxé-
rat?t?e f rançaise,  op.  e i t . ,  pp.  773-803 (Soul igne la cohérence
de 1a pensée de Rousseau).

-  LAUNAY,  M iche l ,  Roueaecu  (=  Co l t ec t i on  , , ph i l osophes , , ) .  pa r i s ,  196g .

- MAY, Georges, Rottaaecu par Lui-nâne (= , 'Ecrivain de toujours"). paris,

t 968 .

- lvouNIER' Jean, r,a forârne des éertts de J.-J. Rousseau d.ans Les oa:,s
ile langue aLLqnande. Thèse dactylographiée. paris, 1977.

-  SPEAMANN, Robert ,  "Nat t i r l iche Existenz und po] i t ische Existenz bei
Rousseau". In : ColLegiwt phiLosophieun. Studien Joach,ln Ratre!
zutn 60.  Gebuntstag.  Bâle et  Stut tgar t ,  1965,  pp.  373-3gg (Soul i_
gne les contradictions entre frniLe et le Contnat sociaL).

- STAROBINSKI , Jean: J.-J. Roussecu. La tm,nsptarence et L,obstaeLe. paris.
1 958.

-  ïR0USS0N, Raymond,"J"-J.  Rousseau et  son oeuvre dans la  presse pér io-
dique allemande de ,|750 à 1800" . In : XVfifène SièeLe no l, .1963,

pp .  289 -310  e t  no  2 ,  1970 ,  pp .  227 -264 .

- Idan , "Quinze années d'études rousseauistes,,. fr : K-.ri!Iày::
Sièc le,  ro 9,  1977,  pp.  343-386.



- 11?5 -

E.  VOLTAIRE

t ) Ielle:

-  VOLTAIRE, leutsves ehois ies.  Bib l io thèque de la P ' lé iade.  Par is '  , l956 '

â+ r

Tome I : Romans et contes. Paris' 1956

Tome I I  :  Oeuvres h is tor iques.  éd.  Pomeau.  Par is '  1958.

Tome III : Mé'langes z Letttes phiLosophiquee ' Le Désastte àe

L iabonne  -  I 'A f f a i r e  Ca las ,  e t c .  Pa r i s '  1961 .

- V0LTAIRE, Le tentpLe fu gotît. Edition crit ique de E. Carcassonne.

Genève  e t  L i l I e ,  1953 .

- VoLTAIRE, Essai sut Les noeuns et Ltesptit des nations et 3u? Les =rir-

cipau.c faits de L'histoire depuis CharLenagne iusqu'à Louis :{ilj.

E d i t i o n  R .  P o m e a u . 2  v o l .  P a r i s '  1 9 5 3 .

- V0LTAIRE, Siècle de I 'ouis ]Gv. Edité par E. Bourgeois. Paris, 1923.

- VOLTAIRE, LettTes phiLosophiques. Chronolog'ie et préface de R. Pomeau.

Par is ,  , l964.

.- V0LTAIRE, Romans et eontes. Texte établi et annoté par J' Fournier-

Présentat ion par  André Maurois .  Les Edi t ions l la t ionales '  Par is ,

1 948.

- V0LTAIRE, Polit ique de Voltaire. Textes choisis et présentés par René

Pomeau.  Par is ,  1963.

2) Elcdc:

- BR0CKI{EIER, Peter' Roland Oesné et JUrgen Voss' éd., volt 'aite '-tnd

Deutschl,and. QueLLen und Llntereueldtngen zut Rezeption Cer

frunzo'sischen fufkldntng. Mit einem C,eLeiato?t uon ALjt'eC

Grosser. Inte"nationaLes ColLoquiwn der Uniuersitit !'!ann|;e'Jn z'-t-

200. Todestag VoLtuinee. Stuttgart' 1979.

-  BRUMFITT,  J .H. ,  vo l ta i re Histovbn Oxford Univers ' i ty  Press,  1958.

- ChSSIRER, Ernst, Die Philosophie der AufkLdntng, op. clt. (oéveloppe-

men ts  impor tan ts  su r  Vo l t a i r e ,  p .  192  S9 . ,  F .  288  sq . '  p .  325  sq . ) .
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-  DANN, Ot to,  "Vol ta i re und d ie deutsche Geschichtsschre. ibung' , .  : . l r  :
Peter  Brockmeier ,  Roland Oesné et  J i i rgen Voss,  éd.  ,  to l ;c i . : .e
in DeutsehLand, op. cit., pp. 463-467.

- DILTHEY, l/ i lhelm, Studien zur Geeehichte des deutsehen Geistes, co. 3.:.
Oéveloppements sur  Vol ta i re,  pp.  87-97 et  pp.  ?ZZ-?33).

- KORFF' H.A., voLtaire im Litemrisehen Deutsehland des 1g. Jahrh-unierts.
Ein Beitrcg zur Geechichte des deutschen Geïstes uon Gottschei
bis Goethe. (= "Beitrà'ge zur neueren Literaturgesch.ichte,,,
cah ie rs  X  e t  X I ) .  2  vo l .  He ide lbe rg ,  19 , | 2 .

- LANSoN, Gustave, "Voltaire" . In : Histoire de La Litté?at"tye i.rançai-
aê,  e.  c i t . ,  pp.  688-708 et  pp.  755-772.

-  iden ,  VoLta iz ,e.  par is ,  1906.  Réédi té en 1960.

- MEINECKE, Friedrich, "Voltaire" . In : Die intstehung des i i istor|sr.ts,
op .  e ië . ,  pp .  73 -115  (Une  des  me i l l eu re  é tudes  su r  Vo l t a i r e  h i s -
tori en ) .

-  NAVES, R. ,  Vo| fu, i te ,  Lthomne et  Ltoeuure. .  par is ,  1945.

F. SAINT.EVREI'IOND

t ) Ierle:
' )euures ndLées de I 'h.. de saint-Eonenond, publiées sur]es manuscrits

de l 'auteur .  Nouvel le  édi t ion revue,  corr igée et  augmentée de
nouvel les remarques.  A Amsterdam, chgz p ierre Mort ier ,  l ibra i_
re"  1706.  6 tomes.  (Edi t ion que Môser possédai t  ians sa b ibt io-
thèque).

-  sAINT-EVREI ' iOND, Textes chois is .  Ed.  A.  Niderst .  Edi t ions socia les,
P a r i s , 1 9 6 5 .

z) Elgge:

- BARNWELL, H.T., Ees idées nom.Les et er-itiques de Saint-Zunenoni. îsaai
d'anaLyse erpLicatioe. Par. is, , |957.

-  N I D E R S Î '  A l a i n ,  " G l o i r e  e t  d é c l i n  d e  S a i n t - E v r e m o n d  ( 1 6 6 0 - , l g 0 0 ) , , .  i n  :
XVIIIène Siècle, n" 9, 1977, Og. ?41-248.
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CHAPITRE I I . -  LES DEBUTS DE MôSER [)ANS LA VI I  ACTIVE.
L 'A IR  DU TERROIR E Î  L 'ESPRIT  DE PARIS

Introducti on

-  La  réadap ta t i on  au  m i l i eu  osnab rucko i s  :  
' l e  

bou rgeo i s  . . . .
-  Le besoin de compensat ions in te l  Iectuel  Ies :  I  ,ar t is te .  . .

L 'apprent issage du mét ier  :  le  bourgeois de t radi t ion a l le-
mande . 114

-  Le secréta i re de la  noblesse ( janvier  1744) .  114
-  L ' avoca t  ( f év r i e r  1744 )  .  116
-  "Advocatus patr iae"  (1747) .  121
-  Le mar iage (octobre 1746).  Une épouse de format ion f ran-

ç a 1 s e .
-  Le  beso in  de  compensa t i on  :  l es  d i f f . i cu l t és  du  mé t i e r  . . . .

Les act iv i tés in te l lectuel ' les :  I 'ar t is te de format ion f ran-
ça i se  .

-  La le t t re à Heumann et  l 'Ode funérai re
* La lettre à Heumann sur Luther : tradition protestante
*  L 'Ode funérai re :  contre le  matér ia l isme de La t le t t r ie

-  Les le t t res f rançaises de Môser à J.F.  von dem Bussche . . .
*  J .F.  von dern Bussche :  un gent i lhonne de format ion f ran-

ç a i s e .
*  Les ' le t t res et  la  cul ture f rançaises dans les le t t res à

von dem Bussche
* Bi lan :  les le t t res et  les deux revues

L'oeuvre majeure du jeune Môser :  ]es deux revues moral isan-
tes

- La genèse 159
* La FeuiLLe hebdonadaire (1746) . t5g
* ta Speetatri.ce aLLenande(l747) 159

-  Physionomie générale des deux revues :  Môser et  la  t radi -
t ion des revues moral isantes
* Caractér is t iques générales
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-  U n  b i l a n  p o s i t i f : 1 e s  r e v u e s  d e  l 4 ô s e r  p a r m i  l e s  m e i l l e u -

res du genre .

-  L ,a r t i s te  e t  l e  bou rgeO is  ;  l ' a i r  du  t e r ro i r  e t  l ' esp r i t

de Paris dans les oeuvres de jeunesse de Môser

-  L 'espr i t  de Par is  dans les deux revues ? Signi f icat ion de

I  t ' a P P o r t  f r a n ç a i s  ? " " '

i  Les revues de Môser devant 1a crit ique

* Or ig inal i té  dans le  donaine moral  '

* o r i g i n a l i t é d a n s . l e d o r n a i n e d e l a p o l i t i q u e e t d e ] a v i e

CHAPITRE I I I . .  MARIVAUX, SAINT'EVREMOND ET VOLTAIRE'

LES SOURCES FRANCAISES DE LA PENSEE î4ORALE' ESTHETIOUE ET POLI-

TIQUE DANS LES DEUX REVUES MORALISANTES DE MôSER '' LA FEUTLLE

EEBDOI'ADATRE (1746) ET LA æECTATRTCE ALLETûAI'IDE (1747) '

Introducti on
-  Les deux points de vue sous lesquels l 'é tude peut  êt re

abordée
- L 'at t i tude ambiguë de Môser à 1 'égard de 1a France

- La var iété et  la  nature des sources ""

-  1 1 3 0  -

*  Pensée morale
*  Pensée re l  ig ieuse
*  Pensée  soc ia le  e t  Po l i t i que
* Pensée esthétique

-  L 'or ig inal i té  des deux revues de Môser " '

revues .
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La cr i t ique d. i recte du modèle f ra l rça is
Ravages provoqués en Al lemagne par  l , imi tat ion des Fran_
ç a r s  . .

t  Qual  i tés a l  lernandes opposées aux défauts f rançais . . . . .  .*  C r i t i que  de  l a  po l i t i que  é t rangè re  f rança i se  . . .
-  Appréciat ions posi t ives . .  .  . .

*  In térêt  et  cur ios i té pour  les réal i tés
sent inent  et  admirat ion . . . . .

*  E loge de l 'espr i t  f rançais.  Adrni rat ion pour Vol ta i re et
pour  Boi leau
Appréciat ions posi t ives dans. les domaines de la l é 9 i s l a -
t ion et  de I 'économie

-  Conclus ion

t

*

t ^ ^

a+o

1a+

aou

/ n  I

f rançaises.  Res-

-  I n t roduc t i on  . . .  
?65-  Les  données  s ta t i s t i gues  . . . .  ?67* Place occupée par  les auteurs f rança. is  dans les revues

en généra1 
267r Les auteurs que Môser ne c i te  pâS,  ceux gu, i . l  c i te  éga.' I  

enent  et  ceux qu ' i1  est . l  e  seul  à c i ter  26gr lt lombre et variété des auteurs cités et nomnés par Môser 269
-  Importance re lat ive de la  p lace occupée par  les auteurs

français dans les deux revues de Môser
- Références de caractère. purement ornemental ?73* Références et  c i ta t ions t rès approximat ives ?73* Références et  c . i ta t ions sans rapport  ét ro i t  avec le  tex_

te  e t  peu  s ign i f i ca t i ves  . . .  Z t s
- Références mieux intégrées au texte, ma.is peu exploitées Zg5
- Références qui ont un rapport étroit avec le

déterminent  l ,or ientat ion ou en fourn issent
texte, qu.i en

' la  
mat i  ère .  .  .* Morale : La Bruyère et Lesage
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* Morale :  Saint -Evremond '  300

* L i t térature et  esthét ' ique :  Saint -Evremond 308

* L i t térature :  Mol ière "  
311

*  L i t t é r a t u r e :  V o l t a i r e  3 1 3

Ci tat ions et  emprunts d iss imulés 324

- Int roduct ion . . -  324

- Sa'int-Evrenond . 
326

* Analyse morale 3?6

* Morale ép.icurienne 356

* Pensée Pol  i t ique : "
* Pensée esthétique 

383

* Les Lettlee pe?*anes de Montesquieu
* Les RéfLecions er-itiqtes de Dubos :

Conclus ion du chapi t re I I I

390

J A t

+ u l

405

+ a L

+ L

425

425

427

4 3 1

:  i n f l uence  Poss ib le  434

inf l  uence Poss ib ]  e 437

-  Mar ivaux
* Le pagsan PanLtenu : emprunts peu évidents

* -Un pe!"so-nnaæ-Cui porte'le nbm de Marianne

*  La  v ie i l ] e  dame,  l a  j eune  f i l ' l  e  e t  l e  po r t ra i t

*  Le nar iage douteux :  la  jeune f i l ]e  et  le  v ieux préten-

dan t  . .
*  Bé1 i se  ou  1 'ana l yse  ch im ique  de  l a  ve r tu

*  Une Mar ianne osnabruckoise :  les le t t res de la  fenne

oh i 
' l  
osophe

* L9 pgr t ra i t  d 'Emi l ie ,  une copie de I ' tme Dors in et  de Mme

de Miran
* Mar ivaux,  Môser et  les "nouvel l is tes"  '

- Autres auteurs
r  De]a d i f f icu l té d 'en t rouver  des t races d iss imulées " '
* La Bruyère et 

' l  
es Caractères de Théophraste "'

*  Vo l t a i r e

441



CHAPITRE IV. . A LA DECOUVERTE DU PAsSE. UN PATRIOTE VOLTAI-
RIEN

I ntroduct' i on

454

454

454
- Des revues moral isantes à

-  Les  causes  de  l , évo lu t i on

l ' h i s t o i r e

:  le  mét ier .  e t  I ,a t ta-chement  au
terroi r

- La place de la France dans
de I  ' in f luence vol ta i r ienne

cette pér' iode : prédonrinance

.
ché d'Osnabruck

-  Le mi l ieu rura l  :  paysage et  s t ructures socia les
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