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300 Rezensionen

Helmut Reinalter (Hg.), Aufklärungsgesellschaften, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New 

York, Paris, Wien (Peter Lang) 1993, 126 p. (Schriftenreihe der Internationalen Forschungs

stelle »Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850«, 10).

Poursuivant inlassablement ses recherches sur la structure sociale des pays de l’»Europe 

moyenne« ä l’epoque des Lumieres, H. Reinalter presente un petit volume de contributions 

consacrees aux »societes« {Gesellschaften, mais aussi Akademien, Bünde ou Klubs) de tous 

ordres qui virent le jour en si grand nombre au XVIIIC siede. II voit justement en elles un des 

lieux oü put se cristalliser le discours eclaire, rendant ainsi possible une fonction qu’on 

appellerait aujourd’hui de »mediatisation« qui les inscrit dans un processus socio-culturel 

caracteristique, selon lui, de ['Aufklärung. H.R. reprend ä son compte la delimitation des 

differentes phases de ['Aufklärung formulee par R. Van Dülmen: une phase erudite, caracteri- 

see par la creation d’Academies et autres societes erudites; une phase pratique, tournee vers le 

Service de l’Etat et de la collectivite, qui voit naitre les societes »patriotiques«; une phase 

publique, qui est celle des societes de lecture, puis des clubs de type jacobin. L’objet des 

contributions rend compte de cette approche structurelle.

Jürgen Voss montre que les Academies, situees en general ä proximite des capitales 

territoriales et dont les origines remontent souvent au XVIe siede, ont su jouer du privilege 

(au sens que ce mot avait sous l’Ancien Regime) que leur accordait l’Etat absolutiste pour 

etablir les bases d’une activite scientifique liberee des tabous que la theologie imposait 

encore aux universites. Les societes erudites (gelehrte Gesellschaften), elles, etaient dissemi- 

nees ä travers le Saint-Empire, parfois dans des villes universitaires. Academies et societes 

erudites n’ont pas ete ä l’origine de l’emancipation bourgeoise, mais, tout de meme, d’une 

participation de la bourgeoisie au developpement culturel et scientifique de l’Allemagne. Le 

relais sera pris par les associations de tout genre qui se developperont ä partir du debut du 

XIXC siede.

Marlies Stützel-Prüsener, dont les travaux sur les societes de lecture sont connus, dresse 

un bilan des recherches concernant leur creation, leurs Statuts, leurs structures, leurs fonds de 

lecture et leurs objectifs. Selon eile, elles ont contribue ä realiser un des objectifs essentiels de 

['Aufklärung-, travailler ä l’emergence d’une autodetermination de la culture par rapport ä 

l’Etat, rendue possible par le lien social fonde sur l’echange intellectuel et la liberte dans le 

choix des Statuts et des lectures.

A la difference des societes erudites, les societes patriotiques (Rudolf Schlögl) s’etablirent 

aupres des centres politiques et administratifs, presque exclusivement protestants. Soutenues, 

voire suscitees par les autorites, composees aux trois-quarts de nobles, vouees ä la realisati- 

on de projets concrets, notamment economiques, elles ont contribue ä donner consistance 

ä cet absolutisme eclaire hors duquel on ne saurait comprendre par quelles voies l’Alle- 

magne est entree dans une modernite qui ne reclamait pas le renversement des structures 

politiques.

H. Reinalter dresse dans deux contributions le bilan des travaux sur les societes secretes et 

de ses propres recherches sur les clubs jacobins en Autriche. Les pages sur les societes secretes 

n’ajoutent pas grand chose de nouveau ä celles que l’auteur a ecrites sur le meme sujet dans de 

precedentes publications et confirment que ces organisations furent des foyers de debat et de 

diffusion de ['Aufklärung. Mais il ne faudrait pas oublier non plus qu’elles ont aussi diffuse les 

idees contraires aux Lumieres - ce qui d’ailleurs n’est pas paradoxal et ne fait que souligner 

combien elles s’engageaient dans les batailles du temps. L’etude sur les clubs est plus 

interessante, gräce ä l’eclairage qu’elle projette sur des aspects encore peu explores de 

la monarchie habsbourgeoise entre 1791 et 1800. Comme M.Gilli pour les jacobins alle- 

mands, H. Reinalter voit dans les jacobins autrichiens (tout de meme assez peu nombreux, 

quoi qu’on en dise) les inspirateurs directs de ceux qui lutterent pour la liberte dans les annees 

1830-1850.

Une bibliographie se rapporte, en fin d’ouvrage, ä chaque contribution. Assez detaillee, on 
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aurait cependant aime qu’elle prenne aussi en compte les travaux etrangers recents, notamment 

sur la franc-ma^onnerie et le jacobinisme. Ce volume, relativement modeste, reste tres 

stimulant, car il suggere de nombreuses voies de recherche encore insuffisamment explorees. 

Pierre-Andre Bois, Reims

Gisela Schlüter, Die französische Toleranzdebatte im Zeitalter der Aufklärung. Materiale 

und formale Aspekte, Tübingen (Max Niemeyer Verlag) 1992, VII-293 p. (coli. »Mime

sis«, 15).

Siede des Lumieres egale Siede de la Tolerance, pense-t-on assez naturellement. A 

regarder dans le detail, on doit souvent en douter, et la conclusion »fran^aise« du siede ne 

dement pas ce sentiment equivoque. Plutöt que de manier la theorie en ecartant les faits, Mme 

Schlüter apporte au lecteur de son ouvrage des »materiaux« qui permettent de se faire une idee 

precise des avancees et des contradictions de l’esprit de tolerance dans le domaine linguistique 

fran^ais qui va tres largement au-delä de la France catholique et royale. Cette notion insolite 

dans un univers encore regi par la scolastique de la verite unique mit quelque temps ä 

s’acclimater sur le terreau national: ni Spinoza, ni Locke, ni Bayle ne sont persona grat# dans 

un debat oü s’affrontent les puissantes intolerances qui structurent le discours de la France 

d’Ancien Regime: de Port-Royal ä la veine ultramontaine, ce ne sont que sarcasmes et 

excommunications, refus des sacrements et diabolisations. La notion meme de tolerance, 

comme le rappelle utilement l’auteur dans une premiere partie, est en contradiction avec les 

mentalites du temps: permissio malt, selon les uns, eile legitime l’erreur et la faute; toleran- 

tisme, selon les autres, eile autorise toutes les deviations sociales et l’indifference en matiere 

morale. La Revolution francjaise nee dans le droit fil apparent de la critique des Lumieres ne se 

fera pas moins un devoir, ainsi que le note Mme Schlüter, d’imposer la liberation des masses 

par la tyrannie imposee ä l’individu et ä son libre arbitre. La seconde partie de I’ouvrage est 

consacree ä l’expose de materiaux dont le Statut ideologique et litteraire a ete precedemment 

defini. De la theologie morale au droit naturel, l’auteur suit un cheminement qui lui parait 

coherent et oü eile retrouve ä travers Burlamaqui et D’Alembert la voie royale d’une tolerance 

fondee philosophiquement er rationnement. Sur le mode mineur, la tolerance se definit non 

plus comme une necessite logique mais comme une contrat moral minimal, comme une 

pratique de survie sociale. L’utilitarisme des Lumieres se reconnait volontiers dans ce 

pragmatisme ä coloration ideologique faible. Plus originales sont les pages traitant de 

l’expression formalisee de la tolerance dans les oeuvres litteraires du XVIIF siede. Fiction 

utopique ou exotique, voyages plus ou moins feints, fantaisies paradoxales (Morellet, »Le 

Manuel des Inquisiteurs«, »Lisbonne«, 1762), romans ou pieces philosophiques (»Belisaire«, 

»Faustin«, »Nathan der Weise«) temoignent de l’impregnation forte de I’ideologie de tolerance 

dans une veritable Campagne dont le milieu du siede semble etre le point culminant. 

Curieusement, c’est le moment oü au nom de la liberte de penser on mene aussi Campagne 

contre la Compagnie de Jesus qui se verra peu ä peu exclure de tous les royaumes catholiques 

d’Europe, supprimer par decision du Pape ... et proteger par Frederic II! Les deux demiers 

chapitres de I’ouvrage presentent les champions les plus celebres de la lutte pour la tolerance 

dans les lettres fran^aises: Pierre Bayle et Voltaire. Beaucoup a deja ete ecrit ä ce sujet. Mme 

Schlüter note que c’est au nom de la tolerance que la dialectique baylienne veut interdire a 

l’intolerant de s’exprimer. L’heure est au combat des Huguenots contre la »France toute 

catholique«; trop de tolerance favoriserait l’intolerance. S’inspirant dans un louable oecume- 

nisme des conclusions largement divergentes de H. T. Mason et de P. Retat, l’auteur tente de 

mesurer l’influence de Bayle sur Voltaire. La position de ce demier ne s’inspire pas de celle du 

philosophe du Refuge; si Voltaire connait bien Bayle, il ne partage pas son irenisme; la 

tolerance est pour lui une lutte positive, »contre lTnfäme« naturellement, mais aussi contre


