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.U. a" l'élégance du style de la languà visée par nombre d'écrivains

d'alors.
C,estcetteimagenuancéeetcontrastéedusiècle'centréesur

l'histoite des idées, qoe le cycle de conférences organisé par l'Ex-

tension de l'université de Mons ert2070-2071 ^ 
tentê de donner à

voir. Les textes présents dans ce volume sont une prolongation de

ces conférences ; ils n'en constituent aucuoement les actes' Non

sculement certaines conférences ne seront pas suivies dlun tex.te'

ruais sLrrt()ut plusieurs cles articles ici présents approfondissent les

the\rncs aix,r.jés lors cle ces cr;nfércnces ()u lcs tfaitent sous un

,rrr.r{i" qrt*lque peu clifférent' (lornmc pour les c<tnfércnces 'il a étê

tlcrrrantléauxiluteufsclirflirirutreintr.,.lr.rctitxriilcutsuietplutôt
.rtrc rle rÉsr"ttrtq,r ccltri-tli, afin de P{rtncttre ar"rx lecteurs d'aller

,i,i.l,,..,ori. lcs tcxtcs clc l'dp't1ttr, sttus trv,rir lles.in cle passer par.les

i'{ttlllîtctltâtcrrrl, l"ctl ,,h,pirtrt tltt présent volume se veulent ainsi

;rlrt,rrliilrler l't;lr f(lrllii tnrris c:cla tt'inrpliclr"re nullement une slm-

ptrlir'rtiorr tlcs irléçri ou tle l:l pettsÉc présentécs'

DES SAVANTS EN SOCIÉTÉ :

LES PENSEURS DU )ffII" SIÈCLE AU
TRAVAIL

Oliviet Donneau

Présents dans notre univets cultutel, dans nos prograrnmes

scolaires et, naguère, sur rlos billets de banque, les penseurs du

XVII" siècle évoqués ici occupent une place singulière dans notre

mythologie colleitive. Cette singularité est accentuée par le fait

que, coritrairement à leurs prédécesseurs < humanistes > et à leurs

ù..rrr.or, < philosophes des Lumières >, ils ne sont pas rangés

par I'historiogiaphie dans un tiroir conceptuel et demeurent donc

des individus de plein droits'
Et quels individ"s ! On en fait les protagonistes d'une << his-

toire héroique de la science >l qui, défiant les traditions lsligieuses

et universiaires, cféent de toutes pièces un savoir nouveau. Inves-

tis d'une mission prométhéenne, ils transgressent les lois divines

pour offrir aux hommes le feu de la modemité. L'histoire intellec-

tuelle traditionnelle a confoné cette image. Elle fait de ces héros

des individus isolés, indépendants des corrtextes et de la contin-

gence. Comme si, gagnée âu cartésiânisme, elle se faisait un point

à'hoo,,.ot de séparer les grands esprits du corps social auxquels ils

sont reliés.
Ces conceptions rle sont plus les nôttes. Depuis longtemps

maintenant, la nouvelle histoire intellectuelle initiée par Quentin
Skinner, I'histoire culturelle et la sociologie des sciences nous invi-

tent à réinséfef ces individus dans leur horizon culturel, politique,

social et matéfiel.

Fabien CHAnErx, I-.c nlthe Galilêe,Pzis,2002' p. 224.
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1. Horizon gÉoPolitique

L'Europe du X\TI" siècle est marquée pat les conflits religieux

du siècle precédant. Les Habsbourg d'Espagrre et dâutriche la

dominent politiquement et militairement pendant quelques décen-

nies, puis 
-la 

Fiance s'impose progressivement' Si il existe une

identiié allemande, il n'y a pas d'Allemagne mais une mosarque

d'États formant un fragile Empire germanique qui reste rétif aux

mouvements de centrllisation du pouvoir que connaissent 1â

France ou I'Angleterre. Puissance émergente' la république des

Provinces Uniei que les étrangers nomment < Hollande )>, s'est

libérée de la tutelle espagnole à ia fin du xVI" siècle. Avec lângle-

tere, elle domine les màrs. De 1618 à 7648,1a Guerre de Trente

ans râvage l'Empire germanique. Il s'agit au départ d'un nouveau

conflit ,!Ugi.o*- oppot"t t réfotmés et catholiques' La situation

dégénète et-toutes ies poitsan.es européennes paricipent aux-opé-

,rJon, militaires qui uansformeat les pays allemands en désert

démographique et économique. La seconde moitié du siècle est

*"rq,ie. p"t les guerres qo" I,o,tit XfV entreprend afin d'agtandir

son territoire.
La guerre pernrrbe les travaux de I'esprit' l'es nouvelles atri-

vent aveî retatà, les livres ne circulent plus, les voyages sci.enti-û-

ques devienneni impossibles.z Souvent amenés à enttetenir d'a-

borrd"ttes correspondances internadonales, les savânts Peuvent

même être soopçonnés d'intelligence avec l'ennemi' Henry Olden-

burg, qui, en tânt que secrétaiie cle la Royal Society, envoie des

courriers à toute I'Europe sâvante, est ainsi accusé de révéler des

secrets d'États et doit té|oo*"t quelques temps à la Tour de Lon-

dres.3 L'actualité militaire a padois une influence ditecte sur l'évo-

lution des pensées. f,a Guerre de Trcnte ans marque le début et la

fin de I'itinéraire de Descartes. Le début, car le fameux épisode du

foêle rapporté dans le Discouts de la méthode se déroule lors

à'ot" ."*p^grre miltaite à laquelle le philosophe participe' ['a fin'

2 Cf.les plaintes d'Olbenburg et Spinoza relatéespat K' ()' MlilNsl4Â' '\Ptnoît tl

soxcmle:étufuniiqae,bisnriqnass,ks'iétéroioxe:holtandair'Prtis,lt)flll(l't-:rl 
trt:rrlrttrçirc

189Q, trad. S. Roosenburg, pp.299-300'
3 K.O.MEINSM,-lpir7Yd, 0P. îit..,p'327'
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car la demière æuvre de Descarte s, le Traité des passions (1649), est

le fruit d'une tencontre avec la princesse Elisabeth de Bohème,

fille de l'électeur palatin Frédéric V qui joua un grand rôle dans le

début du conflit et qui dut s'exilet aux Provinces {Jnies âvec sâ

famille. Lelbntz,qui iorrespondra,lui, avec Sophie,la sceur d'Ét-
sabeth, est né deux ans avarrt 7a fin de la guerre, au cæur des

régions dévastées. Son patriotisme' sâ francophobie, mais aussi ses

rêves de paix religieuse, de conciliation des systèmes de pensée et

de collaborations scientifiques intemationales s'expliquent ainsi en

partie.a
Les bouleversements politiques entrainent des exils qui sont

I'occasion de renconûes âvec d'autres penseufs' Ainsi, afin de fuir
la Guerre civile anglaise, Hobbes séjoume à Paris où il se lie avec

Mersenne et Gassendi. Le premier exil de Locke le conduit en

France où il fréquente les disciples suruivants de Descartes. Les

Provinces Unies attitent la plupart des savants amenés à s'expa-

trier. C'est là que, en 1.629, Descartes décide de s'établir. Entraîné

par la disgrâce de son patron Shaftesbury, Locke doit à son tour
s'y réfugier en 1.682. À la même époque, Piere Bayle, réformé

français et professeur àl'acadérite protestante de Sedan" y fuit les

persécutions rçligieuses'

2. Hotizons digieux

Au XW" siède, le christianisme éclate en cent morceâux.

Rejetant la tradition teligieuse médiévale qui a accumulé les média

ente Dieu et I'homme, Ies diverses Fgliss5 protestantes élaborent

une religiosité immédiate, débarrassee des bonnes æuvtes, de la

hiérarchie ecciésiastique, du culte des saints et des imaçs, voire,

de la présence réelle du Christ dans I'Eucharistie ou de toute for-
me de clerç. La question centrale esq à l'odgine, celle du salut-

Alors que l'É.glise cathoJique estime que le croyant peut participer

à son sdut en faisant le bien, Luther et Calvin estiment que Dieu
seul sauve par le don de sa grâce. La Réforme luthérienne prend

pied au sein de llEmpire Germanique et dâns les pays scandinaves.

4 YvonBELAVAI, I-àbttQ:initiationàsapltilosophie,Paris, 1969,pp' 23,50&53.
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Le calvinisme slmpose en Suisse, dans les Provinces tlnies, en

É.osse, dans certaines régions d'Allemagne et, moins largement,

en France où ses adeptes sont sumommés huguenots' L'Angle-

terre suit une voie particulière. Sa sépatatiorr avec Rome est, au

départ, indépendanie de toute question doctrinale' Il s'agit.de

,.hir*. "t t on dk hérésie >. Ce n'est que Peu à peu que I'Eghse

d'Angleterre va adopter de nombreuses positions réformées tout

"., 
*ârr,.r,"nt une hiérarchie ecclésiastique et un cérémonial très

romain. Opposés à ce qu'ils considèrent comme un ( Protestânti-
sation > iniomplète, les puritains aspirent à une réformation totale

de l'Égûse d'Angleterre. Ces tensions attisent les oppositions qy
aboutiisent à la-Guerre civile qui ray^ge la Grande Bretagne de

1642 à 1651 et Provoque l'exil de Hobbes.

En marge de ..s p.rirs"ntes Églises adossées aux États, des

croyants adoptent des positions plus radicales' Les anabaptistes,

t ls le, *"rr.,orrit.* des Provinces Unies, reiettent le baptême des

enfants et considèrent la communauté chrétienne comme une

société distincte du monde extéfieuf. ks sociniens reiettent les

notions de sacrifice et de mystère, nient la divinité du christ et

mettent ainsi à mal la Trinité. Peu à peu, ils élabotent un chris-

tianisme rationnel qui pré{igure la religion naturelle des Lumière.

Au XVII" siècle écloseni.l* n.ro,t"aux mouvcments réformés' Aux

Provinces Unies, les collégiants sont cles < libres croyânts > issus

de différentes Éghses qui ie rassemblcnt afin de prier et de réflé-

chir sur la nuturè de leur foi et des rapports qu'entretient celle-ci

avecla raison.
Après Ie grand éclatement du XVI' siècle, les Eglises vont

connaîte, a' sIècle suivant, des tensions internes' La pierre d'a-

choppement est, à nouveau, la question du salut En terre catholi-

que i'affrontent les Pârdsans du salut par les ceuvres, souvent

àprésentés par les iésuites, et les jansénistes, paftisans du salut pâr

laieule grâce divine. En tere calviniste, un débat similaire oppose

les gomàristes aux arminiens' Ces derniers estiment que lhomme

peui participer à son salut et insistent sur les bienfaits cle la rais'n

iro*"itt. qoi, ,r" pouvânt s'opposer àIa foi, est capâble tl'cxplicluer

les mondes physique et métaphysique'
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Le contexte religieux pèse, bien évidemmeng d'un grand

poids sur l'élabotation des pensées. Le catholique Descartes, qui
réside aux Provinces Unies, s'embediûcote bien malgê lui dans le

sac de nceuds confessionnel néedandais' Les arminiens assimilent

sa philosophie. Les gomaristes la rejettent et le contraignent à la

rédaction de longues apologies. Le philosophe qui rêve d'imposer

son système dans les collèges de la France catholique est contraint
de promouvoir son æuvre auprès des hérétiques.5 Désireux d'éa-
blir son orthodoxie, il tente de ptouver que sa philosophie peut
expliquer la présence téelle du Christ dans I'Eucharistie. Avant lui,
Galilée, catholique comme lui, avait eu rnoins de scrupules et aYait

supposé, àlz façon des calvinistes, que la présence divine dans le

pain consacÉ étatt sirrnbolique.6 La question des modalités de la

transformation du pain et du vin en co{ps et en sang du Christ est

cruciale pour les savants catholiques, car l'explication consacrée

par la tradition, la transsubstantiation, est totalement incompatible

avec la science nouvelle.
Pascal est un janséniste fuançais. Sa < seconde > catrière est

principalement consacrée à I'apologie du christianisme et, plus par-

ticulièremeng de la doctrine des parrisans de la grâce. Iæibniz est

un luthérien soucieux de rétablir I'unité chétienn". À ."t effeg il
entre en dialogue avec de nombreux < papistes >>. Par ailleurs, il
n'hésite pas à travailler pout des princes catholiques. Newton
enfteprend, en cachette, des recherches théologiques qui I'amè-

nent à adopter des positions sociniennes. Locke Pattage ces vues

radicales. Lors de leuts rencontres, les deux hommes uaitent d'ail-
leuts en priotité de matières religieuses. Nervton reste discret et

professe extérieurement) un anglicanisme impeccable, ce qui
I'amène, px exemple, à participer à la supervision de la
construction de la cathédrale Saint-Paul. Le huguenot Pierre B"yl.,
aptès avoir fui l'intolérance catholique du roi de France affronte,
aux Ptovinces Unies, llntransigeance de sâ ProPre communauté.
Est-il un impie, comme ses ennemis le prétendent, où un calvi-
niste sincère ? La question qui divisait ses coritemPorains divise

Stephen Gau'roocrt, Dercdrtei : an itthlhct4dl kograpfu,Oxfotd, 1995, p. 358.

Fabien CHTAI{EIX, b rythe Galil6e, op. cit, p. 1'20.
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encore âctuellernent les chercheurs.T spinoza, <<\'aflomalie sauva-

ge > de son époque, est un juif sépharade qui, après avoir rompu

ol r.. ," communauté, refuse d'adhérer à une Éghse chrétienne'

Cette situation inouie scandalise ses contempotains' Le philoso-

phe fréquente par ailleurs des représentants de la Réforme radi-

.a1.. SoÂ premier cercle de discipies est composé de collégiants et

.le mennonites, comme le libraire Jan Rieuweru qur édite ses

æuvres après avoir déià livré au public une ffaduction néedandaise

rlcs Iivres cle Descanes.

3. Hotizons intellectuels

Les penseurs du XVII" siècle envisagés ici ont cn commun Lrn

clédain pÀrrr I'enseignement universitaire traditionnel' Galilée' qui

errseig.rà à pise et JPa.lo,re, n'a de cesse de raiLler la doctrine offi-

cielle, ce qui aggrave son cas lors du procès de 1633s Hobbes

(1603) et Locket-É652) à Oxfot<lpuis Newton à Cambridge (1661)

à. ,ot , guète assiclus et, b<iuclant lcs ieçons' passent leur temps à

lire, tespictivement, cle s cartes cJr-r cicl, clcs romans et des ouvrâges

d. .s.i"À."s naturrcllcs. Iioirbcs, clég()ûté, al>anclonnc apr:ès av<lir

Ol;tcfrrr lc clcgré irrltricrrr. llésiuni:s, l'Ockc cl Ncwttln subisscnt la

totrtliti: cllr cursus ct cttfltlllullt Lrtrc c:lrriùrc,tCtdInlicluc' [lS c<lnsa-

crcrrt al()rs lcLrr lcurl.}s à <lcs rcchc|clrc's scicillilltlucs c1r-ri minent les

llrsçs rlc I'ctrsr"iLl.ttçlttt.'trl lt':ttlilirrrlttr.:l tlsttt ils s6rrt 6fficiellement

It's lrctrtrrls" lil:r.isc [)rtst':Ll a lrlLrs clc cltlrttt;c' S(}n pèrc, cléjà adepte

tlcs st:icrrt.es r.rorrvcllcs, lui dVit.c Ult crlnr"lycLrx séjotrr clans une

llt:ulti c,n lr-ri prOtlirr[rrrt, i cl<>rriicilr:, un e nsciglrcnicnt tntx]ernc'') 
_

l,ir rloctrii nc trrrclitiorrnclleûlenf cnscignéc dans lcs uLniversités

cst la sc0lastic}_rc. (icttc aclapt.ation chrétienne de I'organon d'Aris-

t<;tc s'est imposéc ar-r fil clu Moyen Âgt "t'*trr" 
grille d'analys.e

unique et définitive cles mondes physique et métaphysique' Hori-

zon insurpassabie, elle impose l'autorité d'Aristote et de ses com-

mentateuis chrétiens comme référence scientifique absolue et

1f
,.:li

Granluca Molrt, BdJk Philo.rtpbu, Paris, 1999 ; I{ubcrt B<tSt' Piem Buylt:

Fabicn Cu,utr:.Ix ,It nytlte Galil{e, ap. rit., pp' 1"9 & 163'

Jcân MESNARD, Pæcal: !'hamme et I'cuure,Pzris,1951, p' l4'
I
9

l):Lris,

D11.ç .çA V'/lN'I'S E N .f OCIII'IT) /.t

clonne à la théologie Lrn fôle central. Le découpagc discipLinaire

uaditionnel, qui se maintient jusqu'au début du XD(" siècle, place

sous l,égide de la philosophie les diverses branches cles sciences

.atureilàs. Le terme < philosophe > peut, dès lors, qualifier chacun

des penseurs envisagés ici, même si certains d'entre eux se sont

contentés d'explorer le rnonde physique'

Les humanistes des XV" et XVI' siècles contestent l'hégémo-

nie scolastique et prom€uvefit un savoir littéraire basé suf I'ensem-

ble des texies laissés par les ânciens. I-'éclectisme des auteurs de

l'Antiquité permet de diversifier les centres d'intérêt et d'aborder

toutes les clisciplines. Si la natute du savoir et lâ nâtufe des soutces

clu savoir changent, le respect de la tradition demeure' Cependant,

les savoirs humanistes passent rarement le seuil des universités.

Privés d'un ancrage institutionnel, les adeptes des bonnae htterae ont

créé leur lieu propre, une nation virtuelle regroupânt tous les

sâvânts occidentâux. Cette République des Lettres tegroupc, ius-
qu'à la moitié du XVIII" siècle, les savarits el1 unc gigantesque

communauté. Le savoir est, au départ du moins, essentiellement

littétaire. Mais, dans la mesure où les honnae litterae contiennent

toutes les connaissances antiques, la physique ou l'astronomie ne

sont pas néghgées. L'expression < les letttes > clésigne d'ailleurs 1a

totaliié des disciplines scientifiques iusqu'au début du xlxe siècle1o.

L'influence de l'érudition humaniste se fait sentir bien au delà du

siècle suivant. Elle pose sa mârque suf une premrère génération de

penselrrs du XVII" siècle. Galilée, qui choisit le dialogue ficdf com-

me procédé littéraire, est bien de culture humaniste. Fiobbes dévo-

re Èucfide, traduit "Ihucydide et résume la Rtrétoriqae d'Aristote'11

Les liberrins érudits parisiens du début clu XVII" siècle sont, à bien

des égards, des humanistes attâtdés qui nourrissent leurs réfle-

xions des textes anciens et qLli profitent de la moindre occasion

pour sillonner l'Italie.

10 tit iusqu'à ia fin du xx" sièclc pout lc très consef!?tcur l)ittiannaire dc ]''Acadé.-

mic françaisc. ôf. Jcm-Picrt. SCHANDI'.I-I1R, < Répub[que dcs Scicnccs ou fracturcs de 1a

Républiquc des Leitrcs ? >>,in l)ix'bùttène ièch, no 40, 2008, pp. 316 e 322'

11 Noël M^l.Col,M, < Â summary biogtaphy of Hobbes >'in'l'he Catnbridge canpa-

ùan to IIobbu, Cami:ridgc, 199(:, pp. 20 &'21.
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C'est donc naturellement vers I'Antiquité que se toument

tout d'abotd les savants désireux de proposer un système altetnaaf

à la scolastique. L'æuvre d'Épicure inspire Gassendi' Iæ scepti-

cisme des u*i"n, foumit de précieu* outils aûn de désarticulet la

doctrine officielle. D'autres ffaditions, plus nébuleuses, séduisent

les penseurs. Les Roses Croix attirent passagèrement Leibniz. et'

proiablemeng Descartes. L'attention de ces deux savants est éga-

iement retenue par l'æuvre de Ra)rmond Lulle (xff" siècle)' un

f..rr"o, original qui tenta d'établir un langage logique universel'l2

L'l.t i*i. t.doit N"*ton qui lui consacre' err secret comme il se

doit, un part importante de soo temPs''La 
àevise Nullius in uerba, que choisissent Chdstian Huygens

et la Royal Society de Londtes, .éto*" l'esprit nouveau ryi sJm-

por" p"o à peo ao fil du XVIIe siècle' < Sur la patole-de nul )' c'est

,itti q" s'Ëxprime le désir de rupture radicale avec le recours syS-

tématique à fautorité..Plutôt qoè d" s'appuyer sur les mots d'un

,oo", ii faut aller vériàer soi même, parcourir le livre ouvert de la

nature et refermer les traités poussiéreux de la ttaditiontr, faison-

ner et expérimenter. Pascal distingue les sciences de la mémoire'

dont la théologie, qui s'appuient iot une base dogmatique- qu'on

ne peut modifi-er, dàs sciences de la taison dont les acquis doivent

,"t', ..rr. êue remis en question par de nouvelles découvertes'l4

Les mathématiques s'imposènt comme le langage universel

permettant cle décrypter le monde physique' Flles foumissent âux
'clisciplines 

émergentis, I'astronomie, la mécanique et I'optique' un

t^ng^g..o**oi' Le désir de clarté s'impose aux matières les plus

dirrËrJ... Iribniz tente ainsi de reformuler les codes de lois de

façon rationnelle'ls L"effort scientifique du XVII" siècle aboutit à

une dooloureuse relativisation de h place des chtétiens dans l'uni-

vers, déjà amorcée pat La découverte du Nouveau monde' Le

12 Stephen GÀuKRo GriR, Derwtter : a" intulbctaat biograpb' o?' eit' p'.7O0 ; Yvon

BErâvAL, lu;iolaç..1,p. 41 ; Nicholas JoLt'EY, ( Introduction >' in The Canbidge æmpattiott

tol-,eibnQ, Cambridge & New York' 1995, p' 21'

13- L'expÀsion, célèbre, est de la plurne de Galilée' Fabien CHARETx' oP' ciL'P'

747.
74 Jeaî MESNARD, Parcal: l'bomme et l'attne, op' cit''p' 38'

i5 YvonBELAVAL, oP. cit'P.49'
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copernicianisme que promeuvent les adeptes de la science nou-
-reile prive notre planète de sa place cefltrale. En signalant I'exis-

t.rr.. d'o1 relief lunaire, Galilée coflteste ]a vision cosmique aristo-

télicienne qui distingue |a Terre des autres corps célestes consis-

tânt en deJ sphères lisses et lumineuses.r6 Noue monde devient

semblable aux autles,

Les limites sensibles de I'univers sont repoussées par le tâes-

cope et le microscope. Il en va de même des limites de I'histoire

hnmaine. La chtonologie courte imposée pat la tradition chré-

tienne enserrait l'aventure de l'homme sur Terre entre deux bot-

nes. En âmont, la date de la création du monde peut être déduite

du récit biblique qui énumère les générations séparant la-naissance

d'Adam et la mort du Christ. En aval, la date de la fin des temps,

soumise aux spéculations basées sur lâpocalypse de saintJean' est

moins certaine. Mais tous admettent que le temps des hommes est

compté et se chiffre en milliers d'années. IsaacLa Peyrète, un thé-

ologien convaincu de l'imminence de la fin du monde, suPPose

I'eJstence d'une humanité préexistant à Adam, ce qui Permet dIn-

tégrer les chronoiogies chinoise ou méso-américaine qui telatent

dÀ événements antérieurs à la création du monde frxêe par Ia ua-

dition judéo-chrétienne.l7 11 ouvte involontaitement la voie à de

nombreux modemes qui, tentant d'élucider les origines de l'huma-

nité, n'auront de cesse de repousser la limite placée en amorrt'l8

Quant à l'avù, lIdée de ptogtès, scientifique et moral, s'installe

peu à peu et Pefinet à lhomme occidental, rendu maître de son

destin, de uoire en un futur illimité'
L'émergence de sciences nouvelles basées sur I'observation et

sur I'expériÀentation amène les savants à manipulet o1 i fabri

qoer dei objets. C'est à une réconciliation de la tête et de la main

que l'on assiste. Newton réalise lui même les outils dont il a

16 FabienCuARBrx" oP. cit,p.75.
77 René PrNranp, Iz tibeÉinage éndit dmr Ia prenière noilùé da xwF siècle: aou,vlk

éditiott atgncrtée dltn auttt-props et ds tt,tes et reJhxioxs sar lcs pmbÈnes dc l'hùtotft-ds ÊfullF9
Ceneve,2000 (1æ éd. 1943), pp.358'362 & 420; R. H. PoPIflN, Isaaclz Pyrète (1596*

1676) : ltis life, a'ork and i{lwnæ, Leyde' 1987.

18 Cf. Claudine PouLoUrN, Ir teûPr ùr oigittcs : lEden, /+ Déluge et lcs tmps nmlét :

& Pascal à lEnEckpâdie, Patis, 1998.
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besoin. Son télescope fait I'admiration de la Royal Society et

contribue à le fake connaître au sein de la République des Let-

tres.le Exclu de la communauté iuive sépharade d'Amstetdam,

spinoza doir renoncer à la gestion du commerce familial. Il survit

en polissant des verres de luneftes, ce qui, à lâge des microscopes

et des télescopes, le relie à la communauté scientifique. Le rnonde

devient un champ d'activité pour l'esprit savant. Pascal qui, com-

me Leibniz aptès lui, invente une machine à calculer, est égale-

ment le fondateur d'une ligne d'omnibus, les Carrosses à cinq

sols.2o Dans le cadre de ces réalisations pratiques, savants et ârti-

sans ertrent en dialogue. ks arts de faire traditionnels sont mis à

profit. L.i&nEchpédie de Diderot et D'Alembert qui répertorie les

différentes techniques professionnelles de l"âge préindustriel est,

en quelques sortes, l'aboutissement de ce vâste rnouvement.zt Les

*^themàdqes peuvenq dans une certaine mesure, être classées

parmi les arts de faire devenus outils de la pensée. L'emploi de cet

instrorrrent comptable par la philosophie naturelle n'a rien d'évi-

dent, Descartes, lorsqoï rencontre le scientifique néedandais

Isaac Beeckmân) est surpris de constater qu'il n'est pas le seul à

avoir pensé à les utiliser a{in de résoudre des problèmes physi

ques.22

4. République des Lettres

I,a République des Lettres est donc la communauté formée

par les lettés euàpéens.23 Point de monarque dans cet état virnrel

Ët idéal qui prétend échapper aux contrâintes sociales, nationales

et confessionnelles de I'Ancien Régime. Les citoyens de la Répu-

blique sont placés suf un pied d'égalité. seul le mérite intellectuel

p"og "t 
pdncipe, distinguer une t< aristocratie > au sein de la com-

19 Richard S. \N/EsTFAIL, 0p. cit , p.273.

20 JeanME$NARD, oP cit,,p.122.
21 Michel de CrnrlE NJ,L'inacnîion ds q*otidien: I. : axs dafaire,Pais, 1990, éd' Luce

Giano, p. 104.

22 Stephen GaurnoGF,R,0p. cit.,P- 69.

23 Anne Gor.ocan,I ?otit, baning: rcn&tct and nnmwil fu the Reptblic of ktttzs

168t-1750,New Haven & Londres, 1995; Hans BOTS & Ftançoise \J(/AQIrtil" b F"lPubli-

que fut bttns, Patis, 1997.
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munauté. Ainsi fratemisent des fils de Paysâns, des bourgeois, des

nobles et même des têtes coutonnées. Hobbes, fils d'un misérable

pasteuf violent et alcoolique, peut côtoyer Pascal fils d'un riche

rentier déjà converti aux sciences nouvelles. Descartes peut corres-

pondre avec la princesse Élisabeth de Bohème ou la rcine Chris-

dne de Suède qui, toutes deux, se piquent de philosophie.
Les divergences de vues doivent être réglées sans aigreur

dans le cadre d'un dialogue harmonieux. Cet idéal fait écho aux

récits utopiques qui, cornme la Nea Atlantis de Francis Bacon,

décrivent la condition des savânts dans un monde pa$ait et fantas-

mé. Mais, de la théorie à la pratique, tl y a un long chemin. Com-

rnent la République pourrait-elle être soustraite à l'influence des

différents teligieux alors que la théologie est encore une science de

plein dtoit et, pour beaucoup, une science souveraine ? Et com-

meflt cette communâuté univetselle pourait-elle être hermétique

aux rivalités nationales, en un siècle où la guere fait partie du quo-

tidien ? La querelle qui, pendant près de vingt ans (L699-1716),

oppose Newton et l,eibniz à propos de la paternité du calcul infi-
nitésimal est d'une gande violence. Les deux protagonistes n'hési-

tent pâs à mobiliset leurs fidèles qui échangent des pamphlets peu

amènes. La querelle prend tapidement une teinte patriotique.
Génie anglais et génie allemand s'opposent. Le patron de Leibniz,
l'électeur de Hanovre Georges fer, devenu roi de Grande Bretagne,

rcfusera d'emporter le savant dans ses bagages de peur d'offus-
quer ses nouveâux sujets, gagnés à la cause de Newton.2a

5. Itinéraires

De nos jours, les chetcheurs sont formés par les universités

et sont liés à une institution, souvent universitafue, qui leur dorrne

les moyens, matédels et financiers, de mener des travaux destinés

à être publiés. La situation des adeptes des sciences et des pensées

nouvelles du xv[" siècle est, en tous points, différente. Le passage

par l'univetsité ou d'autes lieux dispensant le savoir traditionnel

24 Nicholas JoLIjEY, op. ôit, p.37; Yvon BELAVÂL, 0?. cit, p. 191 ; Richard S.

WESTFALL, o?. îit,,p.737 et swes.
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est perçu colnme une simPle étap9 plofllsionnelle contraignante'

Les'coàportemenrs évoluent au fil du siècle. En tête de cortfue,

Galilée et Descârtes âccePterit dans un premier temps I'enseigne-

ment traditionoel qu'ik cômbattront ensuite. Hobbes le subit avec

dégoût. Ensuite, Locke et Newrcn tentent de pr,oûter ptofession-

,,"fi.*"rr, d'un système qui ne peut, intellectuellement, rien leur

amener. Iæibniz, ûls d'oninetsitaite et animé d'une curiosité uni-

verselle, suit un cursus complet avec, semble-t-il, un cerain intét1t

mais tenonce à une carrière académique, iugeant gue son proiet de

réforme du savoir ne peur s'épanouiiau sein d'une faculté. Pascal,

représenant d'une prêcoce seconde géné.ration d'adeptes l"t p":-

sdes noovell.., "ri Ptotê1é des désagréments univetsitaires' La

situation de Spinoza, qui a probablement effectué un passâge Pâr

les facultés ae reyde, âtt, .U" aussi, différente' dans la mesute où

le carésiani.*" "it 
alors déià enseigné aux Provinces Unies. Spi-

noza devient en peu de temps un éminent spécialiste de la pensée

du philosophe frunçus.zs' 
Les siLations financières et les soufces de revenus sont divef-

ses. Galilée enseigne à I'univetsité qu'il espère pouvoir purget de

I'enseignement tr;didonnel. Il doit rerioncer à son poste après;.o1t

procès"(1633) puis poursuit ses trâvaux en tésidence surveillée

ina.* a ia bie"".ili*.e des Médicis'26 HobËes iouit de la- ptotec-

ion d.* Cavendish qui I'engagent comme précep-teut et lui don-

nent l'opportunité de se consâcref à ses ffavaux' Après soû retou{

d'exil, fttbbes touche, en outre' une pension toya)e'n e*."rrfi
oi pieo". Ses fonctions ecclésiastiques Ie mettent à l'abri du

besJi", et lui laissent assez de temps p6or ftavailler à ses proiets' Sa

,ito"tiott n'a cependant rien de confortable' Alors qu'il ? dq?

découvert Épicure et rédigé des pamphlets anti-aristotéliciens, il
doit enseignËr h théologii et la philosophie à de ieunes *Y*-
ristes... ei'est donc .orrtt"ittt de promouvoir en classe la philoso-

25 Parmi ses corespondants, oû lettouve de nombreu anciens étudiants de Ley-

de (I\4eyer, Koetbagh, etc) if. n*""tt Splttoza" Convspùanee'Paris' 2010'

26 Fabiei CHÂREr& o?. îir,pp' 80'&4 & 171'

n Noêl MALcoIÀr, < A summary biography l"l >, pp' 17 & 36'
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phie quï critique dans ie secret de son cabinet.za Gabriel Naudé

àotreprend des études de médecine mais n'exerce pas. I/incrédule

libenin tente à plusieurs reprises d'obtenir un bénéfice ecdésiasti-

que. Ses proteci"on successifs lui laissent I'occasion de tédiger ses

traités. [æ demier d'entre eux, Mazarin, est plus exigeant. Chargé

de constituer et de géter l'énoune bibliothèque du catdinal, Naudé

perd sa liberté d'auteur'2e

Descartes est le fils d'un conseillet au Padement de Rennes'

Sa famille dispose de terres et de rentes et a accédé à la petite

noblesse. Après sa carrière miliaire aux Provinces unies et dans

I'Empire, ii envisage de suivre la voie familiale en devenant iuriste
puis âécide de passer le pas en vendant ses teffes et ses titres et en

se retirant, à n-ouveâu, aux Provinces Unies où il s'adonne à ses

recherches. Sa fomrne lui permet de vivre jusqu'à son départ en

Suède où, protegé pat la reine Chdstine, il est à l'abri du besoin'to

Lltinéraire de Pascal est similâife. Lui aussi est issu d'une famille

enrichie eq modestement, anobte pat des chatges officielles'

Étientr. Pascal, le pète de Blaise, vend ses charges en ativant à

Patis avec ses enfants. La fortune famfiale quT constitue ainsi

permettra à Blaise de poursuivre ses travâux. Pendant sa période

< mondaine >, Blaise connalt cependant queiques difficultés finan-

cières et envisage de commercialiset sa machine à calculer'rt Spino-

za vit pauvrement de son métier de polisseur de lunettes.

Locke lle reste qu'un temps à Oxford- fr' ala chance de ren-

contrer Anthony Ashley Cooper, futur comte de Shaftesbury qui

I'insalle à Londres. Grâce à Shaftesbury, il obtient divets postes

officiels dont une précieuse sinécure. Ces revenus s'aioutent à sa

rétribution oxonienne. Il a donc le loisir de se consacfef à ses tfa-

vaux. En exil aux Ptovinces Unies, il slnitie au ioumalisrne savaût

en collaborant à la Bibtiothèqte uniaerelh et bittorique de Jean Iæ

clerc.Il est âlofs safls reveûus. La Glotieuse révolution qui scelle

la défaite des pattisans des Stuart, adversaires de Shafæsbury, le

René PINT RD, TP. cit,p. 147.

René PTNTARD, TP. cit, pg. 2-68, 307 & 368.

Stephen G,turno çril' o?, tit., W. dv-xvi{ 20, 66, 135 & 187 .

Jeân IUEsNÂnD o?. îit,pp.10, 60 & 66.
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femet en selle, I1 obtient des postes prestigieux et Peut se consâ-

ctet à La publication de ses æuvres.3z Newton suit une traiectoire

similaire. 
-Irongtemps 

isolé volontairement, le savant misarrthrope

décide subiterient de s'investir dans la défanse de son université

contre les tenatives de < catholicisation > entrepdses Par Jacques

II, le demier roi Stuart. Il entame ensuite une carriète padeley
taire. 11 découvre alors Londtes et' contre toute âttente, s'y plait'

Apprécié par les nouveaux détenteurs du pouvoit, il obtient sans

pËi* t" poste de dfuecteur de la Monnaie. Il prend à cæur cette

nouvelle'tâche, ftaditionnellement considérée comme une siné-

cure. II *. .ooi"ot" désormais de publiet ses tfavaux et d'assuref

sa postéfité intellectuelle.sr l-ocke et N€wton meurefit riches.
' 

Leibniz se consâcre, de bonne heure, à une carrière iuddique,
administrative et diplomatique au sewice de itlecteur de Mayence

puis des ducs de Brunswick-Luneboutg, fututs élecæurs de Hano-

vr". S" phénoménale puissance de travail lui permet de mener de

front si canière professionnelle et sa carrière scientifique' Iæs

deux s,épaulent d'ijlleurs. Il profite de sa connaissance du sous-sol

acquise iors de visites de mines enueprises gour le compte de son

pro*.t"ot pour lancer les bases de la géologie modeme- Charç

àe rédiger-ltristoire de ia maison de BrunSwick-Lunebouqg, il
ébauche une théode originale de l'historiographie'a+

Bayle est, rétospectivement, ffès heureux d'être évincé d€

,o' pori. de professeor à l'École illustre de Rotterdam qui I'emp!"

chaii de s,adonner à ses travaux. Son libraire, enrichi par le succès

du Dirtionnaire bi*oriqte et aitique,lui accorde une petite pension

qui lui Pertnet de vivre pâuvrement iurslu'à la ûn de ses iours'35

Âo"*À à ces itinérairès illusues celui, moins cotulu' d'Isaac

Beeckman. Le mentor de Descartes est Poseut de canalisations

32 J. R. MILToN, < Locke's life and times >, in The Canbridge rc@aaiott ta I-ocke'

Cambddge, 799 4' PP. 5-24.

3SRichardS.Tfnsrrarl,q.ôiL,PP.66-92,136,220,246,516-521',588'597'615
& 865.

34 YvoûBELÀVAI'ap t1
33 Élisabeth LAsnoûSSS & Hubert 86ST, ( Bafle, Pierte >, in Dittiowairc duio*'

natiucs ( 600-1 789), Oxford, 1999, éd. Jean ScA&D, voi' 7, na 46'
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puis fabricant de bougies et obtient ensuite un petit poste de pto-

fesseur dans une école latine.36

Les trajectoires sont, on le voiq multiples. Elles déperrdent de

la fornrne de départ et des besoins financieff. Tout le monde n'a

pas les appetits d'oiseau de Bayte ou Spinoza. Iæ problème reste le

même pôut chacun : trouvef le temps, et doric !'atgenç de cultiver

cles pensées subversives difficiles à ftnance* Iæs auteurs qui déve-

loppent des opinions orthodoxes Âe sont cependant pas touiours

*i"o* lotis. I-e 
"hr*p 

scientifique n'est pas encore professionna-

lisé et aucun système de réaibution ne garantit de revenus aux

auteurs. Le cas de Bayle est exceptionnel'

6. Réseaux

En 1631, Gabriel Naudé suit son protecteur, le nonce Bâgni'

en ltalie. Le séiour à Rome est une opportuflité pour le savant qui

a le loisir de tenconfter des âuteurs célèbres, de fréquenter des

Académies, de visitet les bibliothèques et les sites antiques €t, sur-

tout, de transmeftre à ses corespondants parisiens de ptécieuses

nouvelles littéraites. Hrflas, Bagni doit gâgner un de ses évêchés

campagnards. Naudé doit le suivre et dépérit. Ses lettes ttahissent

sa moiosité. Exclu géographiquement de la République des Let-

tres, il n'a plus rien à communiquer à ses amis savants.sT

En 1694, Newton est arnené à collaborer avec l'astronome

royal Flamsteed. Les deux hornmes ont tout à gâgnet de cette col-

laboration. Mais ils ne parviennent Pâs à s'entendre. [æs échanges

s'étemisent. Les malentendus se multiplient. Et le chantier s'enlise.

Les résultats sont âu rendez-vous, mais la moisson n'aumit-elle

pas été plus abondante si les caractères des deux hommes avait été

compatibles ?38
-La 

République des Letttes est âinsi aîfure de réseaux, de rela-

tions personnelles et de situations géographiques qui revêtent une

impoàance sffatégique. Personne rie peut faite l'économie d'un

Stephen Gaurnocrg op. cit,,p,68.
René PINTARD, Tp cit,, p. 206 & 248'

Richard S. I|fESTFAIJ+ op. cit,p' 585.

36
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réseau, même Spinoza. Iæ philosophe néedandais que l'on dépeint

.o*" or, .*it" fuyanr ù société afin de méditet ses idées sédi-

deuses dispose d'un cetcle d'amis, voirc de disciples, issus de

diverses communautés réformées radicales. Il bénéficie également

de précieuses connexions avec le monde sâvafit. Les rencontres

,orri fo*trit"s. Iæ secrétaite de la Royal Society H"nry Oldenburg,

de passage à Amsterdam entend pader.du penseur et lui rend

visite. Ui lien se crée, qui perïnet à Spinoza d'accéder au petit

monde scientifique anglo-saxon. En outre, Spinoza a pour.voisin

le père de Christian Hoyget r. Il correspond avec ce demier qui

est, pat ailleurs, déjà connecté à Oldenbutg'3e Descartes doit au

f.ur"id ses liens avec Beeckman, qu'il renconfje devant une affiche

exposânt un problème mathématique.a0 Hobbes construit son

réseao grâce à ses pforecteufs. I1 est inuoduit dans ces académies

.urrurtÀ informe[ês que sont le groupe de \Telbeck et le groupe

de Great Tew. Les rrâbl"r quT rencontre dans les cercles politi-

ques ou économiques fréquentés par les Cavendish, notamrnent

làs actionnaires de la Virginia Company, soflt, en règle générale,

des lettrés.al
Le cas de Newton démontre la force d'atttaction du réseau.

Le savant asocial n'4, âu départ, aucune envie de communiquet

avec ses paim et, moins enCot., de tendre publics ses résukats'

Dès 1669, un de ses manuscrits circule à son insu' Il s'oppose bien

entendu à sa publication. Ses admirateurs, courageux et patients,

n'auront de cèsse de lui réclamer des textes' Newton cède puis

repousse les délais et décourage ses commanditaires. Le succès de

sJn télescope à fort pouvoir grossissant le conttaint à s'ouvrir au

monde sâvant. La Rôyd Society s'intéresse de près à l'instrument

et accueille son inventeur dans ses rângs' Exposé aux louanges,

Newton l'est aussi aux critiques ' \, Éa$t violemment et se brouille

39 K. O. MEINSMA, tp' cit.'pp. 227 &, 288.

40 Stephen G.turnoGEB" 0?' dr.,P.68.
41 Noël Mllcot-trl, < A summary biogtaphy of Hobbes >, ra The Canbtidge conpa'

ûon to Hobbes, Cambddge, 1996,pp.17-19,
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irvec ses collègues. 11 tente ensuiæ de s'isoler mais n'y parv'ient pas'

ll est déûnitivement pds dans la toile.+z

Henry Oldenburg exploite habillement son réseau afin de se

construite une position singulière au sein de la République des

l,ettres. Ce Brêmois réside en Angleterre en tant que diplomate. Sa

mission achevée, il derneure à Londres où il est en contâct avec

Robert Boyle, un des fondateurs de la Royal Society. Sans revenus,

il accepte un poste de précepteur et s'embarque pour le continent

qu'il fait découvdr à son élève. Il a ainsi l'occasion de tencontrer

cies savants et, même, de participer aux séances de lâcadémie des

sciences de Paris, Il engrange une belle moisson de nouvelles

scientifiques qu'il communique à Boyle. À son retour' ce polyglot-

te devenu familier du réseau sâvânt européen intétesse la Royal

Society qui en fait son secrétaire. Oldenbug est ainsi chatge de la

cocespondance de la Society avec le monde scientifique. La char
ge n'eit pas rétribuée et, afin de subsister, il écrit des < nouvelles à

la main >>, c'est-à-dire des lettres d'infonnations adressées à des

commanditaires interessés par l'actualité' Cette expérience l'incite

à crérr les Philosopbical Translation, un périodique savant associé à la

Royal Society. 11 est autorisé à publier des extraits de la corres-

pondance de la Society et des comptes-rendus des séances. Néces-

iités pécuniaires et curiosité scientifique s'imbriquent et contri-

buent à intensifiet ies échanges. Oldenburg n'est pas un âuteur

mais un amat€ur ê'cla:rié. Ce profil est typique des < personnages-

pivots > de la République des Iætttes qui, comme HenriJustel ou,

dans un champ plus littéraire, Valentin Conrarq se spécialisent

dans la communication lettrée sans produire eux mêmes.a3

Des pans entiers du téseau de la République des Lettres s'arti-

culent autour de ces ( personnages-pivots > qui, sans être nécessai-

rement des intellectuels tenomrnés, iouent un rôle central. Olden-

42 Richard S. $UEsïFAu4 0p. cit, pp.245,271, n3,275,288 &292.
43 K O. MËrNsM.& tP, îit, pp'221 e.296; Nicolas ScHAPInA, Un prcfcssionnel de:

Ihhvr u xwr siàch: Vabxtin Conrart: sna histoin sodah, Paris, 2003; Geoffrey'IhE1sl,T€'
< That great and knowing virtuoso : the French baclgtound and English refuge of Henri

Justeifln Fromstrangerstociliryas:theinttgrationofinmigrattcona*nitiesinBitah, Itelattd
-and 

Coknial Awenm, 1550-1750: Pmceedingt of tba Coafennæ, ÀPril 2(n0' eàitvd @ Badolph

Vigne and. Cbarks Littletor, Bdghton : Sussex Àcademic Pæss, 2001, pp" 205-213'
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7. Lettres et voyages

48 Comreti*m fiærmi*w : la coam*wcdion daw b Blpbligne det I'cttrvs : 1600-1750 :
mnfircttce dcs collogot httttr à Patis 1992 el à Ninàge 199.), Amstetdam & Maarssen, 1994' 'éd.

[{ans Bots & Fsnçoise Vaquet.
49 Baruch Sptt'lozl , Cofrv.lPottlûnæ, ç cit , p. 8'11.
50 RichatdS.WssrFart op. eit,p. 438,
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burg, par sa.fonction de secrétaire de la Royal Society, organise lâ

corimunicadon entfe de nombreux savânts eufopéens. Fabri de

peiresc, le << procureuf généfâl des Letues > (et non des sciences-!)

joue un tôle similaire e; Frânce. Ce magistrat Ptovençal, dont la

â.-"or" est équipée d'un cabinet de curiosités, d'un observatoire,

d'un ateliet de'dissection et d'une ménagerie, stimule une grande

parr de la recherche scientifique française du début du )il[I" siècle,

pâtfonnânt notamfnent Gassendi. son réseau de correspondants

s'étend jusqu'en Asie mineute'e Dans un tout âufte style' Samuel

Sorbière, qoi se fait appeler la < trompette parmi les gens de let-

tres ) ou lJ < commis voyâgeur en chose de l'esprit >> et qui se con-

sidère comme un médiocre dont le seul talent est de feconnâltre

dans les âutres le$ qualités qu'iln'a pas lui-même, s'attache à diffu-

ser les æuvres de Hobbes et Gassendi.as On peut aiouter, à cette

galerie, le petsonnage haut-en-couleur qu'est Antonio Magliabechi

(tOZZ-tlt+y responsable de la Bibliothèque palatine de Florcnce

qui enuetient une corresPondance avec toute I'Buropg savante'.' 
La, reconnaissance â.s pairs est le seul facteur de prcmotion

au sein de la République des Lemres. Galilée ne devient réellement

astronome qo. i.*qne Kepler lui donne I'adoubement en confir-

mant les observations du ,Iidereus nantius.tç Les sociétés saYantes

pemettent d'amplifier les renommées. Christian Huygens fabrique

un télescope et une hodoge à pendule, publie un S.ltstena

(1659) et explore le calcul de piobabilité. Fort de ces réalisations, il
se présente à fAcadémie de Paris et à iâ Royal Society où son tfa-

,r^iî 
"rt 

reconnu.4T Leibniz suit le même itinéraire et exhibe sa

machine à calculer à Paris puis à Londres.

La correspondance est le ciment du téseauJe 11 s'agit d'un

moyen relativement sur et peu onéreux d'assurer la communica-

tion scientifique. Linfatigable Leibniz échange 15 000lettres avec

des sâvânts àe toote I'Europe. Les courriers circulent dans les

bagages de voyageuts Payes pat le destinataire, Pâr la poste toyale

française ou via des sçrvices privés comme celui gétê, pat la famille
'fhurn und Tassis ou encore, gratuitement, par valise diplomati-

c1ues. Leur staûrt n'est pas clair. IIs mêlent des nouvelles domesti-

ques ne conccrnant que les épistoliers et des informations scienti-

fiques qui intétessent toute la République des Lettres. Ils sont en

principe adressés à une seule personne mais il est communément

admiJquTs peuveflt circuler dans le cercle d'amis du destinataire.

Oldenburg pefmet ainsi à Leibniz de recopier les lettres que lui
envoie Spinoza.ae Les letres Peuvent relever de divers genres litté-
raites. Elles peuvent devenir de véritables petits taités inédits,

constituer des Épliques, paffois véhémentes, à des adversaires ou

proposef des recensions d'ouvrages. Il y a parfois peu de différen-
ces entfe une coffespondance et un péfiodique savânt. un échan-

ge épistolaire entre Haley et Newton donne naissance avx Princi-

pia. Lres éclaircissements que dernande Haley à chaque envoi inci-
tent Newton à approfondir ptogressivemeflt sa pensée et à la cou-

cher sur paprer.to Le passage de la let*e au trâité se fait tout natu-

rellement. Rien d'étonnant, donc, à ce que les lettres soient éditées

comme des æuvres à part entière, parfois débarrassées de passages

privés ou embarassana Elles sont également insérées parmi les

articles des revues érudites. La fotme épistolaire est, par aillsuxs,

utilisée à I'occasion comrne artifice littéraire pennettânt de touchet
un large public. On pense aux Provinciales de Pascal mais égale-

ment âux premières æuvres de Bayle (Penséet diaerses ç,682)" Criti'
qae génôrale (1682), Ce que c'est gue laFranæ tottte catholiqne (1686).
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Rerié PINTÀRD E. tit, pp. 87 -88.

Ibiden,pp. 342-343.

Fabien CHÂREr& oP, eit.,P.80,

K O. MEINSM,\ oP. cit., P. 218.
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Les lettres servent surtout à crêer ou à entretenir des liens

entre sâvarlts. Les compliments que s'adressent les membres de la

République des Lettres sont le teflet des rangs occuPés par les

citoyens. Ces formules stéréoty?ées relèvent de convenances plus

ou moins sincères. Newton qui consacre pourtânt beaucoup de

temps à rédiger ses longues lettres n'est guère motivé pat la ctéa-

tion de ces formules conventionnelles. ll n'hésite pas à réuti-liser,

por-rr saluer un collègue, un compliment fleuri que lui a adressé

Fluygens.sl Devenir un des maillons de la chaîne de transmission

clu courrier permet de courtiser celtains citoyens. Schuller, proche

de Spinoza, demande ainsi à Leibniz de devenir l'intermédiaire

postai entre ce dernier et l'opticien Fl-rdcle clont il souhaite se rap-

procher.s2
Les voyages contribuent également à vivifier la République'

Comme on l'a vu dans le cas d'Oldenbufg, ils permettent aux jeu-

nes pèlerins de s'insérer clans le réseau. Ils sont souvent trop oné-

reux pour être entrepris sut fonds propres. Il s'agit donc cle trou-

ver un poste dans une ambassacle, c-ru une fonclion académique à

I'étranger. Uûe lettre de recommanclation rédigée par un savânt

confitmé peut ouvrir les p()rtes cles savants étrangers, des biblio-

thèques ou cles acaclémies. C'cst grâce à r'rnc lclic lettrc quc le

genevolsis Nicolas Fatio de Dr-rrllier en voyâge à l-onclres accède à

Ncwton clont il deviendta un des principaux clisciples.s3

Seules la France, I'Anglctere et lcs Provinccs Unies attirent

les voyageurs érucl-its. L'Ilspagne et l'L,mpirc gerrnanique sont

considérés comme des déserrs intellectuels. Penclant la première

moitié du XVII" siècle, I'Italie reste une clestination prisée par les

héritiers des humanistes du siècle précédent et par les esprits forts.

Les libertins érudits parisiens, qui cumulent ces deux car cté-

ristiques, ne manquent jamais une occasion de travetscr lcs Alpes'

Ils visitent le suifureux Cremonini, chef de fiie des aristotéliciens

de l'université de Pacloue qui, depuis le début du XVI" siècle, ten-

tent de dégager Aristote de llnterptétation chrétienne' En 1626,

Richæd S. WES'IFAU-, 0.p. lit',p.542.
K. O. METNSMA. op. àt.. p. 490.

fuchatd S. VrSrFÀI.T., ,P. tit 
" P. 535.
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i\luclé l'assiège et gagne son estime, notamment en lui fournissant
,l('s pamphlets anti-jésuites.sa Il poutsuit son chemin iusque Rome

, ,ir les conversations libertines et les vestiges antiques feront ses

,lL'lices. Gassendi visite les Provinces Urues' En chemin, il assiste à

, k s cours univetsitaire à Louvain' Arrivé à destination, i'l rencontre

llccckman à Dordtecht, visite le théâtre ânâtomique de Leyde et

,rn cabinet de curiosité à Amsterdam. Une vingtaine d'années plus
rrrrcl, il rédige une lettre de recommandation pour son disciple

lirançois Bernier qui s'embatque pour la Pologne dans les bagages

,l'r,rn ambassadeur. À Danzig, l'expédition apprend la mort du roi
,lc Pologne. Le séjour se prolonge. Bernier en profite pour utiliser

LL lettre de Gassendi. Il rend visite à l'astronome Hévelius qui l'ac-

r',.reille et lui présente les savants de la ville' Il s'agit d'une aubaine

lxrur Bernier. Danzig n'est pas précisément une métropole intel-

lcctuelle de premier plan, mais il eut été difficile de ttouver mieux

i Varsovie.ss I-e plus célèbre des périples savants est celui que

l,eibniz entreprend en France, en Angleterre et aux Provinces

[ ]nies. I1 s'agit d'une mission diplomatique. Leibruz doit intéresset

l,or-ris XIV à une conquête de l'Egypte. La mission, qui, par ail-
lcurs, échoue, se transfotme en voyâge sâvant. A Paris puis à Lon-
clres, Leibniz reflcontte Malebranche, Arnaud, Huygens, Tschirn-

haus et Oldenburg. Sa machine à calculet fait forte impression. 1l

tlevient membre de la Royal Society. Le ttaiet du retour le conduit
rrux Provinces Unies où il visite Leeuwenhoek et Spinoza. Chades

I,ltjenneJordan, huguenot installé en Prusse, publie en 1735 l'His-
toire d'un voyage ltttéraue qui relate le périple que I'auteur Éalisa à

trâvers l"Europe des L,ettres. 11 décrit par le menu ses rencontres

avec les sâvânts et cartographie ainsi une République des Lettres

zilors en voie de disparition.56

54 Rcné PINîÂI{D, aP. dt,p.168.
55 Il,ident,pp. 193 & 384.

56 Ànne GoLDCAR, ap. dL,pp.1-4 eA'9-250.
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5'7 Rcné PINTARD, op. rit.,pp.195'200
58 lbiden, pp. 91-97 .

8. Institutionnalisadon

La République des Lettres est donc âu départ un univers vir-

tuel et informel r.por".r, sur des lelâtions interpersonnelles. Au

coufs du XVII" siècie, des initiatives privées vont déboucher sur la

création d'institr,itions rapidement rêcupérées par les États qui y

voient un moyen de renforcer leur prestige. Les académies savân-

tes orgâniseni l^ *ir" en comm.ln des moyens et des résultats de

r".herihe. Ellcs offrent à la science nouvelle, exclue des universi-

tés, !'ancrage institutionnel qui lui manquait' En Ftance, (iuy de

La Brosse crée en 1.635 \eJardin royal des Plantes médicinales, le

fr-rtur Jardin cles plantes. Cette iruuative privée cst soutenue par

Louis XIII dont ia Brosse est 1e médccin. L,e Jardin est également

un centfe de formation moderne. Les leÇons se font en français.

Elles atordent des suiets exclus cle l'enseignement universitaire

traditionnel comme la circulation clu sang.sT Ytn L666,Ia créaion,

par Colbert, cle l'Académie des Scicnces de Paris prolonge les

àffo.r, de particuliers qui, depuis le cléburt clur siècle, animent des

rencontres savantes. Ainsi, dés 1631, Théophraste Renaudot,

accueille des conférenciers clans son llurcau d'adresse, cet établis'

sement qui a pour but la circulation des infrrrmati<lns et des

savoirs au sein àes couches populaires. Dès 1(r35, Mctsenne réunit

une académie informelle dans sa cellurlc dc moine' S'y croisent

Pascal père et fils, Gassendi et Descartes' l'a plus célèbre 'lc.ces
aca.lérnies privées parisiennes est cellc qr-r'anitnent les frères

Dupuy, fréquenteé à l'occasion par Flobbes pcnclant scin exil pari

si*rr. i,", diicossions y sofir plutôt tournées vets l'érudition et ia

littérature.;8
À Londres, Ie Collège inuisibk fcrndé vers 1'645 et fréquenté par

Hooke et Boyle ,. t u.rrfot*e en 1660 en Saciefl of landonfor the

inprouerztent of natwral knowkdge. Deux ans plus tard, le roi approuve

la Sociefitqui peut alors augmenter d'un <<Ko1al>> son long patro-

nyme. L^ Nrw Atlantis de Bacon inspire les fondateurs' L'engage'

ment au service des sciences nouvelles est, plus qu'ailleuts encore'
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r:r,irlent. Un expérimentateuf attitré réalise les expériences imagi-

nccs par les membres. I1 s'agit également d'un lieu de pouvoir'

N.*ton, qui la préside de 1703 à 1727, profite de sa position pour

1'lîccr ses disciples à divers postes académiques et pour lutter con-

r'(' son rival Leibniz.se

l,es modèles parisiens et londoniens inspirent la création de

rrrrrnbreuses institutions similaires. Lell;1ntz, soucieux de redorer le

lrltson de I'Allemagne savante' tente d'en implanter pârtout' lion'
,li:c en 1700, celle de Beriin devient rapidement prestigieuse'6o

9. Supports de la Pensée

La publication, sous forme livresque ou électronique, est, au-

],,urd'hu1, l'aboutissement logique de toute recherche. Elle donne

scns à l'action du chercheur et garantit les promotions profession-

rrclles. Avancées de la science et avancées des carrières vont ainsi

*lc pair. Le savant n'écrit donc de nos jours que dans le but d'être

1),,ÈUé. Rien de tel au XVII" siède. Il est alors possible d'être recon-

i,., universellement comme un grand savant sans cependant

rr'avoir iamais rien publ,ié, voire rien écrit' C'est souvent le cas des

( personnages-pivots > dont j'ai décnt plus haut le rôle' On attri-

l,ue à Magliabechi, qui est peut-être le plus gtand lettré de son

rcmps) un seui opuscule. .
La distinctron entïe êctitate et publication est importante'

l)'une pafi, la diffusion peut s'effectuer sans passer par l'irirpres-

sion. Deux cents aris après I'inventjon de I'imprimerie, de nom-

lrrcuses æuvfes circulent encofe sous forme manuscrite' D'auffe

Part, il est fréquent d'écrire pour un cercle très restreint d'intimes,

voire, dans le cas de Newton par exemple, pour soi-même' La dif-

lirsion manuscrite assure une relative confidentialité dans la mesu-

lc où la réalisation de copies nécessite une importante dépense de

tcrrrps ou d'argent. Nulle surprise donc si les pensées audacieuses

,,,, .liffur".rt souyent de cette manière.61 Galilée fait ainsi circuler

59 Richârcl S. lnisrF 
^Lt-', 

a?. cit , p. 721-722.

60 Yvon Bnt-{vx,, aP. àt , P. 176.

61 Cf . Iz lettre tknfustina, éd. Ântony MCKF:NNA, 1 8 no parus dcpuis 1992
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des ltttres coperniciennes en 1616. Ses Discorsi (1638) sont d'abord

lus par l'Eurôpe savânte sous forme manuscrite avant d'être impri-

*é, p". les dbeviet.62 Le canêsianisme se djffuse alors que Des-

cartei n,a encofe rien publié. Le ptosélltisme efficace de son disci-

ple Reneri conraint D.r.nrt", à faxe imprimer ses traités' Ii choi-

iit ulorc d'évitet les thèmes à risque, riotamment la question de la

place de laTene dans l'univers'63 Locke a cinquante-six ans lors-

qo" ," première publication, l'Epistuk de tolerantia, sort de presse' Il
u pou*nn, déià;édlgé l'Essai sur l'enlendenent hamain et les Deax

tàtês sur k gou:usmement ciuil qu't)"ne publieta qu'en 1690'

La publication est cependant reconnutj comme un moyen

efficace à'établir orr* put"roité intellectuelle' Sachant que le pro-

blème du vide est à la mode et suscite une certaine concurfence

entre sâvaflts, Pascal s'empresse de publier Ie résuitat de ses expé-

riences rouennaises (1 657). Newton paiera son refus obsriné de

rendre publiques ses premières (Ellvres' f)ans le cadre de la con-

oo.r"rrË qui ioppose à t.iU*, à propos du calcul infinitésimal' il

ne peut, .onttuiiè*.nt à son adversairc, s'appuyer sur un imprimé

âttestant sa Paternité.
Le maiuscrit est un support fragile' I.'es papiers de Descartes

ont failli disparaître penduttf lè,,t retour de Sr-rède' Le navire qui les

t unsportuit a fait naufrage. Le coffte renfcrmant les documents a

."p"rrd"n. pu être reftJuvé. Sans le zèle cle Clersellier qui fit

séàh.. les précieuses archives qu'il renfermait, un Pan imPortant

clel'histoiredelapenséeclassiqueauraitàiamaisclispanr.6aÂfin
cl'assurer la pérennité et la diffusion des ceuvtes manuscrites' les

sâvants ne r"chignent Pas à passer de longues heures en biblio-

thèques ou dans îes cabirrets de particufiers- à recopier des passages

de ùaités <f illustres collègues. llne parue de la correspondance. de

Spinoza et des æuvres importantes. mais demeurées manuscrites

de Pascal et Descartes doivent ainsi leur préservation à la plume

de Leibniz.6s

tll

ç

62 Fâbien Ct{ÀRF.Ix , a?. îit, pp. 99 & 1 80'

63 Stephen GaurnoGER' ,1. cit.,p' 295'

64 Ibidrm,p.415
65 lbiùn,p.362.
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L'éclition posthume de manuscrits inédits est une opétation

,l.licatc. E[e plut êue I'occasion de débat idéologiques ou d'af-

lr()ntcment personnels entre disciples. L'odyssée des Pensiies est

lit( n connue. Ces fragments destinés à composer une apologie du

, lrlistianisme ont d'aboïà êté têorganisés puis édités par ies com-

l,:rl{nons jansénistes de Pascal (1670) qui, confotmément aux usa-

lls clu temps, n'ont pas hésité à ignorer les fragments obscurs,

1rt:omplets ou dangereux, au grand dam des héritiers dr-r penseur

,1,ri considérâient ces dizaines de fiches comme des reliques qu'il
.,':r*issait de teproduire telles quelles. F.n 1'776, Condorcet téorga-

rrisc à nouveau l'ouvrage en aioutant quelques fragments inédits et

,'rr supprimant les passâges les plus religieux. n invente ainsi un

l):rscal philosophe, au sens actuel du terme. Au cours des XIX" et

rX" siècles, les éditeurs successifs vont Ploposer diverses stfucttl-

r':rtions. Chaque agencement donne un sens différent à I'ensemble'

l,c traité apologétique se transfome ainsi efl un recueil de pré-

( cptes où chacun peut puiser. Afin de s'approcher du sens pasca-

licl, il faut fetoufnef aux originaux et reconsfltuer minutieusemeflt

Irs habitudes de travail du penseur en ce qu'elles ont de plus déri-

:roire - sa façon de noircir le papier ou de constituef un fichier' Il
lrrLrt également isoler les maitements Postérieurs infligés aux docu-

ilrcnts par les héritiers qui ont brouillé les pistes en effectuant un

rr".rail àe copie et d'assemblage en liasses, L'intelprétation d'un

lexte maieur de la pensée classique est donc ainsi suspendue à

(luelques fils de reliure.66

Le livre imprimé est onéreux. Un exemplaire du Iiuiathan

,'oûte l'équivalent d'une semaine de salaire d'un artrsan moyen.67

La plupart des savants n'ont pas les moyens de se constttuer une

lrlbiiothèque. Plusieurs stratégies Peuvent être adoptées afin de

lralier à cet inconvénient. On peut tout d'abord rechercher la pro-

tcction d'un notable lettré, ce que font Hobbes, Naudé, Letbntz
,,u Locke. On peut également devenir bibliothécaire, comme

Magliabechi ou, à nouveau, Naudé et Leibniz. On peut enJin sIm-

l)()sef comme ( personnâge-pivot > et gérer d'importants flux d'in-

66 Jean MESNAITD, ap. cit,pp. 131-1'37

67 Noël MALCOLM, oft. dr.,p. 14.
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formations manuscrites ou imprimées' C'est la situation que se

crée Bayle lorsquï ,. tun." dàs la rédaction de son périodique

savant, ies Noauelles de ta ktpabliqae du fâtru'
En échange de leursirr,"t"t'it', les auteurs qui briguent.les

honneurs de la ptesse t.C"i"*, de leur imprimeur des exemplaires

de leur propre o"rrrug". iir;rôiira 'oot""t 
d" leur seul salaire' Ces

;;;p*t.i seront if"r,, à àes collègues qui' :tltlït:3-ilil'
"o* 

ulrsi offrir des exemplaires de leur producdon' l'es exemprar-

res d'auteurs servent ,i"ti a la prornotion de l'ouvrage' Descartes

reçoit deux ..rrr, a", 
-iÀis 

-itle exemplaires àu Discours de la

Méthodeque le phiios"pf-t., q*'*te d'imposer son système au sein

des réseÀx d'ets"igrrËm"rrt f'a"ç^i', distribuera ) des personnages

clés du monde ,u,r^ni", potitiqt-'e cle son pays d'origrnt'.?:t.out

sacdons peuvent, évidemment' c()ncerncl'des ouvrages redlges Par

clcs tiers, comme ."t .;;;", t1"t s'échangent l)escartes et Mer-

senne.68

Les publications sont habitucllcment introduites par une

epitr. aàai.rtoire qoi présent" i""''"'" à un haut personnage dont

clle chante t", tourrrgiu; q;, en échange de cette consécration

littéraire, accorde su prot..tià" et une somme d'argent à l'auteur'

L'exercice , orr" i-pË*rr." ,t otegique capitale dans la mcsure où

seule la fréquentation des puissants peut donner accès aux siné-

clrres convoitées par 1., ,']"""t'' t-eibnlz mène' avec des 
^succè.s

divers, une intense p;ii'i;" ie déclicace ' Gtàce à ses épîtres' il

obtient des postes pe Mithodus de 1667 est dédié à l'électeur de

Mayence) et prépare ,., ,,"y'gtt d'érudc ("Huùolhesis dc 1671 est

<lédiée à I'Académic d., ,.i"'ï,"' et à la Royii Sociery; Palallè]e.

rn*,, t", thèmes de droit ou de politique qu'il chotstt de tralter lul

ouvrcnt <les portes. SîJirr"rtutiâr, ,oiln sScurité publique au sein

à" f f."pi* 1fOzOl lui donne accès au poste de conseiller auprès

de la cours soprê-. Je l'électorat de M^yenc,,'' ?": ':"yyn(1678) fa.it de lui un des conseillers auliqucs de la cout de Hano-

vre. Il poursuit ...r. foii,iq'e jusqu'à sa mort' I'aThéodiÉe (1711)

68 Stcphcn GaurcRocl'iR, ,y'. cit,,pp' 321 e 405
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,'rt tlidicacée au roi de Prusse etla Monadologie (171'q au prince de

5:rvoie. ('9

Le passage à l'imprimé est urle étape dangereuse dans la

nr( sure où elle dépend en grande partie du labeur d'ouvriers typo-

J',r:rl)l"res qui, padois, ignorent jusqu'à la langue de l'auteur' De sur-

,,,,1t, la mise en page des ouvrages scientifiques nécessite un soin

l)rrrriculief. Les savànts surveillent donc étroitement le travail de

i';rtclier d'imprimerie. Descartes n'hésite pas à déménager afin de

',rrlrctwiser llmpression de ses cÊuvres.7o Le Diable est dans les

,kirails et les savants n'hésitent pas à I'y poursuivre. Bentley, res-

1,,,nsable d'une réédition des Principia, soumet à Newton les moin-

,1r". ,rp".t, du travail typographique, allant iusqu'à le consulter
,,,,r h fàrmulation des titres courants. Newton sera également sol-

licité par le chancelier d'Aguesseau qui dirige l'édition parisienne

,b l'Optiqae et qui a de graves hésitations quânt aux polices de

( :rractères à utiliser.Tl

Certains chantiers prennent des proportions cyclopéennes'
( ,'cst à nouveau le cas des Prindpia. Haley, subfugué par le génie de

Ncwton, abandonne ses activités pendant deux ans aûn de les

lrublier. Le ttaitê circule sous forme manusctite dès 1684. La liste

rl'attente des lecteurs désireux de découvrir l'ouvrage en primeur

cst longue. La personnalité de Newton, auteuf coquet et hésitant,

,,c facilte pat 1.t choses, d'autant qu'une querelle concernant la

tlécouverte d'une loi physique exposée dans les pages à pa:aiî:re

i)ppose ce dernier à Hooke. En 1687, le chef d'ceuvfe illisible sor-

tira enfin des presses grâce au zèle patient de Haley qui dut réaliset

Iui-même la mise en page. Il sera universellement loué par des

sirvants Souvent bien incapables d'en comprendre les raffinements

ct la portée.72

Les Provinces Unies sont alors le plus grand centre de pro-

.luction. Les imprimeurs néedandais, au départ spécialistes de

l'é<lition humaniste latine, publient de plus en plus d'ouvrages

69 Yvon Br,lwar, ap, tit, p. 719.

70 Stcphen GaurnocBR,0p. cit,,pp.321 &336.
71 Richatd S. SflESTFATT, op' cit,pp.727,731 8.872
72 Ibidtn,p.438-505.
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rédigés par des adeptes étrangers des sciences nouvelles qur ne

peuvent trouver un editeur dans leur propre pays' L'Index publié

par l'Église catholique à parit de L571 n'est pas le seul frein"à

i'.*p..rrion. Le système français de la censure a pioi conttaint de

,roÂbr.o" sâvants à s'accoquinef avec les éditeurs hérétiques de

Hollande.
Les journaux savânts apparaissent à la fin du XVII" siècle'

paris et Ltndres mènent, oné f<rir de plus, la danse. Le Joarnal des

s(tuans etles Philosophical transactioz paraissent depuis 1665. Ils sont

imité, à partir de 1682 par les Acta eraditorum de Leipzig, soutenu

par Leibniz dont on a déià souligné le désir de voir l'Allemagne

sorrir de son isolement intellectuel .Les Noauelles de la REablique du

L,ettres de Bayle (1684) révolutionnent le genre en visant un public

plus large.T3 
-C.tte 

première génération est généraliste. Les articles

àt le, .Ë..t sions publiés couvrerlt tous les champs du savoir et

abordent même occasionnellement les Belles Lettres' Les dizaines

de périodiques qui suivront auront tendance à se spécialiser'

10. Auteurs et Lecteurs

La République des Lettres du début du XVIIC siècle fonc-

tionne .r, ,rlrr. cfos. Ses citoyens ne sont lus que par leurs pairs'

L'élargissement du public est manifeste dès la fin du XVII" siècle.

Lk espace public > tel que Ie conçoit Jùrgen Habermas se met peu

à pe" en place. En Grande-Bretagne, de simples particuliers

.leoi.rr,'.rrt i., .o--.rrtateurs de l'actualité politique, religieuse et

scientifique. En Flance, I'Honnête homme n'a pas enc-ore le droit

d" .o*Â.rrter les décisions des autorités mais se doit d'être au fatt

des progrès de l'érudition et de la philosophie' Sous la plume de

Pascal, i de,ri"nt même capable de démonter des raisonnements

théologiques complexes (L^et Prouinciales, 1'656)' La vulgarisation

a.quià s., l"ttt.s de noblesse, notamment grâce aux Nouyelles de

la KEublique du f.ettres de Bayle. La femme, terrain inculte par

.*..11.rr.. selon l'esprit du temps, est l'obiet de I'attention particu-

73 I'Iubelt BosT, Piene Bayle,Patis,2006, p. 232
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lrt'rc cles semeurs d'idées nouYelles. C'est à une dame que s'adresse

I i, rrrtenelle dans les Entretiens sur k pluralité des Mondu (1686).

Cette évolution s'accompagne de bouleversements Linguisti-

,1rrcs. Au début du siècle, Ie iatin dernièremerit régénété par les

lrrrmanistes demeure la langue sâvante. 11 permet les échanges

.r'r-its et oraux. Descartes et Beeckman l'ont probabiement utilisé

,,rr quotidien. Spinoza, qui comme les autres membres de la com-

rrrrrnauté sépharade dâmsterdam, pratique l'espagnol à la maison

ct I'hébteu à l'école, maîtrise mal Ie néedandais et base toute sa

, , rmmunication savante sur le latin quT apprend tardivement afin
,l'avoir accès aux sciences occidentales. C'est dans cette langue

rlLr'a dri avoir lieu la rencontre céIèbre avec Leibniz. Son ami le
rrrathématicien Tschirnhaus, à qui Colbert confie l'éducation de

scs enfants, fatt, aux yeux de son patron' un fort bon précepteur
*ltns la mesute où, ignorant le français, il contraint ses pupilles à
,rne immersion latine. Valentin Conrart, le premier secrétaire de

I'Académie Française, qui ignore Talangoe de Cicéron, passe alors

lx)ur un phénomène.
C'est pourtant au siècle de Racine, de Milton et de Vondel

(lue vont s'affirmer et se stabiliser les grands idiomes nationaux.

Sans pour autant devenir une véritable langue internationale, le
l:rançais, dont les progrès sont soutenus par la monarchie absolue,

jouit d'un prestige particulier. Les nombteux réfugiés huguenots,

r:hassés par \a révocation de l'édit de Nantes, contribuent à ce

râyonnement, notamment en créant des périodiques savants fran*

cophones aux Provinces Unies.
Trois stratégies éditoriales peuvent dès lors se présenter aux

rlLrteurs. En recourant au Latin, ils se garantisseflt une diffusion
horizontale internationale. Leur texte peut être lu par les savânts

de toute l'Europe (ex : les Pnncipia de Newton). En ut-ilisant leur

langue nationale, ils touchent verticalement un lectorat local mais

plus diversifié socialement (ex : ie Discours de la Méthode de Descar-

r.es, le Liuialban de Hobbes). Enfin, en rédigeant leur ceuvre en

li:ançais, même si ce n'est pas là leur langue maternelle, i1s optent

Pour une sffatégie oblique leur laissant espérer être lus pâr urie

l'range réduite du grand public européen (ex : la Monadologie de
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ânachroniquement nos conceptions sur ces féalités aux contours

incertains. 11 n'est donc pas inutile de rappeler que Galilée a îailh

se faire moine, que Pascal a dénoncé aux autorités ecclésiastiques

un chrétien rationaliste, ou que le religieux minime Mersenne,

principal cortespondant de Descartes et cheville ouvrière du mon-

de savant parisien du début du XVII" siècle, est l'auteur de L'irapiété

des déistes (1624) qui fotmule de grossières accusations contre les

incrédules.7e Descartes lui-même est un catholique sincère qui

abhorre I-a Mothe le Vayer et les libertins parisiens, qui s'engage,

après avoir vécu l'expérience du poôle, à entreprendre le pèleri

nage de Lotefte, qui, aux Provinces Unies, ne fréquente que des

catholiques et qui, arttvé en Suède, est soupçonné pat la cour

luthérienne de la reine Christrne de vouloir conveftir la souve-

raineJl L'incrédule lui-même n'échappe pas à cette prégnance. Il
n'y a ,'jen de suqprenant à voir Naudé briguer un bénéfice. Il n'au-

rait, d'ailleurs, pas été le premier ecclésiastique mécréant. Enfin, et

inversement, le comportement des défenseurs de l'orthodoxie
peut se révéler tout aussi déroutant' Le cardinal de Bérulle, grand

âuteur spirituel et figure de proue de la Réforme catholique encou-

tage Descartes à poursuivre des recherches dont il n'ignote ni la
nature anti-scolastique ni la portée.ze

Les confrontations avec le dogme sont pourtânt bien réelles.

L'interdiction du système de Copemic est emblématique. En 1'597 ,

Galilée confiait à l(epler qu'il n'osait pas faire état en public de ses

convictions coperniciennes.?e Il se décide cependant à franchir le

Rubicon puis doit en subir les conséquences. Son procès a un

retentissement considérable et contribue à inhiber des générations

de savants résidant en teffe catholique. Mersenne renonce ainsi à

traduire l'ceuvre du savant italien et Descartes retarde la publica-

tion de ses propres traités.ao Galilée n'est pas la seule victime des

gardiens des anciennes traditions scientifiques. Giordano Bruno et

76 Fabien CHnrutIx, ap. cit, p.13 ; Jean MESNARD , op. rit, p.35 ; I(' O. MEINSMA,

ap. at.,pp.1-13.
77 Stephcn GaurnocER, ry'. cit.,pp. 133,333 & 415.

78 lbidrn,p. xiv-xviii& 183.

79 Fabicn CsaREx"a2. rit,p.45.
80 }iâbien CHAREIX , ap. dt, p 176 ; Stcphen GAUKRoGER, ,/. ai, pp. xtv-xviil'
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t iirrlic'r Cesare Vanini sont brulés. .fean Bitaud et Antoine Villon
llni s'en prennent à I'aristotélisme scolastique sont bannis par le
|rrrlement de Paris. On lacère leurs ouvrages et on rappelle à tous
,pr'il est interdit de critiquet les anciens auteurs.Bl Même les libé-
r:rlcs Provinces Unies ne peuvent garanttt l'impunité aux penseurs
lrlrres. En 1669, Addaen l{oetbagh y meurt entre les murs d'une

l,rison où l'ont envoyé ses pensées séditieuses.82

Les catholiques doivent gérer d'importants cas de conscience.
( )n connaît les laborieux efforts de Descartes qui tente de combi-
ncr son système avec le dogme de la présence réelle. Ces tentatives
:ront vaines. L'enseignement du cartésianisme est interdit en Fran-
r'c mais connaît le succès parmi les arminiens qui s'accommodent
lrrrt bien d'une théorie convafrant les conceptions eucharistiques
t ntholiques.

Souvent, ce sont les cJivages conf€ssionnels, et non la lutte
('ontre l'incrédulité, qui entravent la diffusion des pensées et la
lrromotion des savants. Leibniz, membre de lâcadémie des scien-
('cs, ne peut toucher sa pension, le roi de France se refusant de
subsidier un hérétique. Le savant allemand, qui ne veut pas abjurer
son luthéranisme, doit également renoncer à de prestigieux
crnplois de bibliothécaires à Rome ou à Paris.83 Newton, qui se

lriclue de théologie mais qui développe des conceptions hérétiques
rrux yeux des autorités ecclésiastiques anglicanes, doit poursuivre
tln secret ses investigations sur la divinité du Christ. Ses convic-
tions ariennes, proches de celles des sociniens, menâcent sa car-
rière universitaire. En effet, afin de pérenniser sa présence à Cam-
lrridge, i, aurast du, en principe, accepter l'ordination anglicane et
rcconnaître ainsi I'existence de la Trinté et l'essence divine de

f ésus-Christ. Il ne confie ses sentiments qu'à un petit nombre de
frdèles, dont Locke qui partage ses vues. Ses opinions, si elies

'rvaient 
été connues, lui auraient coûté son poste de directeur de la

81 René PIN'r'ARD, (p. c;t.,p.42
82 K. O. MEINSMA, ap. cit.,p.36g.
83 Nicholas JoLI-EY, <Introduction>, in The Canbidge ilnpaniofi n bibù7,

(.ambridge & Ncw Yotk, 1995, p. 26.
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74 Etbiqw, ITl,Introduction: <Je considère les actions ct les appétits hmains

comme s'il était question dc ligne, de suface et dc so[de >.

Leibniz). Les options linguistiques des auteurs des périodiques

savants, qui ont tous une vocation transnationale, est sur ce point

êc\aitante. Les journaux français, dont le Jouma/ des sauans, sont,

sans comPlexes, publiés en français. Les sâvants anglais, fiers de la

vivacité scientifique de leur patrie, pubJient Ieuts Transactions en

anglais mais, conscients de la portée lirnrtée de leur langue, en édi-

tent également une version latine' Les Allemands n'envisagent

même pas, au grand dam de Leibniz, de publier leurs Acta dans

une autre langue que le latin.
Le choix de la langue peut, par ailleurs, être conditionnê pat

une volonté expresse de réduire le lectorat. Le ladn qui limite

I'accès du texte à une éIite Permet parfois de développer des idées

audacieuses dans une relative tranquillité' Inversement, la ffaduc-

tion en langue vernaculaire de textes latins sulfureux, les traités de

Spinoza par exemple, pose de nombreux problèmes. Parallèle-

ment, les auteurs imprudents qui formulent leurs idées novatrices

dans une langue accessible au plus grand nombre s'exposent à de

graves ennuii. ST est dangereux de douter des traditions, il I'est

plus encore de confier ses doutes au < peuple >.

Les auteurs doivent également choisir un genre littéraire'

L'étendue de la palete dont disposent les sâvants du X\4I" siècle

désarçonne le leiteur du XXI" siècle. Alors que Galilée rédige ses

traités astronomiques sous forme de dialogues, Spinoza dé-cide

d'écrire son Ethiqae <<àla façon d'un traité de géométrie>>.7a L'at-

trait des modèles scientifiques dominants explique partiellement

ces options. Au début du siècle, Galilée utilise un mode d'expres-

sion Àumaniste hérité de lântiquité. Cinquante ans plus tard, Spi-

noza utilise le langage décharné des traités mathématiques et phy-

siques qui s'impose alors afin de rédiger une æuvre de philoso-

phi", 
"o 

seris âcflrel du terme, que l'on rédigerait auiourd'hui dans

Ln" pto.. plus littéraire, et qui prend dès lors, cutieusement, des

couleurs scolastiques. Mais les stratégies de communication ne

sont pâs, non plus, étrangètes à ces choix étonnants' Galilée le

.orrq,tétrt t tente de convaincre et de diffuser largement sa pensée'
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5lrirroza tente, lui, cle communiquer discrètement avec une élite
,lt'rriaisée qui aura la pat-ience de décrypter son message' 1l appar-

r{rr)t à une génétation consciente des dangers que l'on brave à

r ouloir combattre les ttaditions et que le sort de Galilée lui même

,r :rmené à la prudence.
Face à un lectorat en mutation accélétée,le choix du genre lit-

rrinire et du style prennent une grande importance' lrs iansénistes
Nicole et Arnauld rédigent leurs ouvrages de controverse reli-

riicuse en français mais ne touchent pâs un large public. Dans les

!'nu,inciales" Pascal parvient à expdmer le message théologique
,,rmplexe du parti avec humour et élégance. Le choix de la fiction
tlristolaire contribue grandement à ce succès. Le Discours de la

nlthode est rédigé en français et livre au public des informations
l,iographiques. Il est bien plus accessible que les autres æuYres de

l)cscartes et contribue grandement à la diffusion de la pensée du

lrlrilosophe. Après la publication des Principia, Newton est < l'hom-
ruc qui a publié un livre que ni lui ni personne ne comprend >.zs Il
r'éclige son Optique dans un langage bien plus compréhensible et la

luit traduire en anglais. Il peut ainsi toucher un public plus large.

11. Confessions

L'appartenance confessionnelle des citoyens de la République
rlcs Lettres n'est en principe pas un frein à la communication
:iâvante. Des échanges fructueux ont effectivement lieu entre
t:atholiques et réformés. Une commune détestation pour l'obscu-
rantisme dogmatique imputé, par exemples, aux Italiens ou aux

lispagnols peut d'ailleurs réunir protestants et catholiques < éciai-

rés >. Cependant,la théologie demeure une science de plein droit,
,lont les praticiens sont naturellement membres de la République
,lcs Lettres.

L'univers mental et social de lâncien Régime est saturé par
lc religieux. Les savants dont il est question ici ne peuvent échap-

l)cr à cette rêaltté prégnante. Les frontières sont mouvântes et les

lrabitudes sociales bien ancrées. 11 serait varn de vouloit plaquer

15 Richard S. \flEsrFAll., ap. rit..p.508.
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Monnaie. Ce n'est que sur son lit de mort que Newton avoue' en

refusant la communiofl, sa ruPture avec l'orthodoxie'8a

L,opposition entre foi ei raison est radicale dans les contrées

catholiquËs. En territoire Protestant, lIdée qu'il est possible

d'allier la science nouvelle et le message réformé s'impose rapide-

ment. Au siècle suivang les Lumières anglo-saxonnes seront pro-

testantes. On en conclut rapidement gue la nârure même du pro-

testantisme Pefinet cette alliance et on verse ainsi une pièce, de

plus dans l'Ëpais dossier < Réforme et modernité >' C'est tomber

àn* l" piege que nous tendent les intellectuels protestants du

xvur" siècle, q"i o", fait des réformateuts du X\ry" siècle des pré-

curseurs des iumiètes. C'est, également, oublier que la Réforme

protestânte est par essence pludelle'- Quels sont les protestantis-

*., qoi s'allient à la sciencè nouvelle ? Pas le calvinisme ortho-

ao*" qoi condamne Descartes et emprisonne l(oerbagh' mais l'ar-

minianisme ou les diverses tendances radicales qui, peu concer-

nées par le message initial de Calvin, s'imbibent rapidement d'un

stionalism. parfois corrosif' Pour ces dissidents qui parviennent

peu à p"o a imposer leur christianisme éthique, tolérant et a-

dog*"àqo", la r^ison est le lângâge utilisé 
-par 

Dieu pour ctéet le

mJrrde. Ét N"*ton, qui est I'un d'eux, d'affirmer qult Il existe un

esfrit infini et omniprésent dâns lequel la matière est mue selon

l"s lois mécaniques D's5 Et læibniz, qui les reioint parfois, d'aiouter

qu'< il nous fæa&z,tt des missionnaires de la raison en Europe'

joot prêchet la religion naftrelle sur laquelle la Révélation mêrne

.st forrdée, ., ,*r-iuqoelle la Révélation sera tou,ours mal pri-

se >.s6 Nulle surpfise donc si l'apologétique chrétienne pfotestante

se fonde alors de plus en plus sur la science' L'émerveillemefit res-

senti face à la formidable machinerie de la création est sensé ame-

net l'homme à Dieu'

84
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Richard S. WEsTFArl'' 0P. îit,PP. 356-396 & 872'

Ibitun,p' s51.

Yvon BELAVAL oP. àt , P. 787 .
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l?. {llandestinité

lsaac La Peyrère est uû huguenot qui développe une séde

il'lqiiuions hardies qui convergent accidentellement âvec notre

rrr,ulcrnité. Comme on l'a vu plus haug il estime notamment que

l'irrrrrranité appataÎt avaot que La date habituellement retenue par lâ

tr;r,lition. La Peyrère est pât ailleurs un chrétien sincère dont le but

r.r,t rl'établir l'irnminence du iugement demier' En 7642, i a la
rlr;urvâise idée de présenter son manuscrit à Richelieu qui en inter-

olit lricn évidemment la publication. I1 décide alors de le diffuser
, l.lrrlcstinement afin de récolter des avis éclairés. Mersenne, Gto-
Irrr:r ct d'autres pointures lui déconseillent vivement de publier un

Irvrc aussi scandaleux. La Peyrère est dors attachê au prince de
(,lrrrlé qu'il suit dans son exil aux Pays-Bas espagnols. C'est là
ipr'il renconte Christine de Suède qui I'a ptobablement encouragé

:l lrLrblier son ouvrâge. L'occasion est belle. Les imprimeries hol-

lrrrrtldses sont toutes proches. Dès leur sortie de presse' les Praea-

,l,tittihtc (1655) sont condamnés par l'évêque de Namur. La Peyrère

*t traqué et interpellé à Bruxelles. Condé, afin de libérer son ser-

1'l('ur, doit organiser la conversion de ce dernier' La Peyrère part

rlnnc pour Rome où il abjure à la fois le protestantisme et ses opi-

rrilrrs étranges concernfirt les origines de I'humanité. 11 est con-

tt;rirrt de rédiger des ouvrages féfutant son pfopre système..'
,irr,1rrel, semble-t-il, il restera secrètement attzché toute sâ vie. Lât-
tririt cle la reconnaissànce a poussé La Peyrère à sacrifier la pruden-

r r lrr plus élémentaire.87

Cette dernière s'impose d'autant que c'est aux X\l[' et XVII.
rrt"r'lc que les autorités civiles et ecclésiastiques mettent en place

['r riystèmes de contrôle de l'imprimé. La censure s'exerce souvent

,t /,tiori. En France, par exemple, tous les livres doivent êue dotés

rlrr lrrivilège royal et porter le nom de leur âuteur et de leur impri-
rnt'rrr. Les peines sont loufdes, particulièrement pour les impri-
rrrlrrrs coûtrevenants. Le système, cependant, a ses failles. Ainsi,
l,',,, l)ia/ogaes de Vanini paraissent curieusement avec l'apptobation

t|1 Renô PtNtano, 0P. tit ,pp.358-362 & 420.
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de la Sorbonne.ea Afin de prévenir le danger, il convient de savoir

ce qui est toléré et ce qui ne I'est pas' ce qui, sous I'Ancien Régi-

*",'n'^rien d'évident. 
-Souvent, 

ce n'est pas le message qui dênn'

g. iltt sa formulation. Le tott de Vanini 1.ttt 
p" ae diffusel 

l;1
Ihèr". que Pomponazzi a énoncées un siècle auparavant' mals

d'utiliser, porr, ." fasre, un langage plarsant' Tout le monde sait

que La Peytère a éIaboÉ de scandaleuses théories, mais personne

,r" rorrg* àl"inquiéter avaîtlapublication de son système'

t{rrterdi.âon garunit au livre un succès assuré' comme

l,illusue l,histoire céièbre de la publication de la Critique générale àe

Pierre Bayle. L'ouvrage, imprimé aux Provinces unies' est une

réfutatjon- del'H;:toiiiu caluinisme du fésuite Maimbourg' Ce der-

nier multiplie avec beaucoup d'insistance les démarches auprès des

autorités parisiennes afin djen interdire la diffusion. Le lieutenant

genë" ldè police La Reynie, excédé, décide de punir le plaideur en

ioi ,ettauttilustice au-delà de ses espérances' Il fait annoncer pat

touslescrie,rspublicsdelavilleetparlebiaisdetroismiliesaffi-
ches la destruction des exemplaires de la critique générale qui ont pu

être confisqués. Le lendemain, tout le moncle voulait avoir sa

copie.se' L., stratégies de dissimulation sont diverses' La falsification

des pages de tile est un procédé classique' Les noms des auteuts

oo i.ri*p.imeurs peuvent être omis ou remplacés pat des pseu

Jony-"u. Ï .rt p"riois utile d'antidater le volume afin de \e faire

purr", pour un Lvre démodé et inoffensif' Ces précautions sont

sor'rrr"rri vaines. Les Praeadamitae deLa Peyrère sont publiés_anony-

memerit et sans nom d'imprimeur' Les seules ceuvres de Spinoza

qrri p".rirr*nt de son vivant avec la mention du nom de leur

io,.o, sont les principes d,e ta phitosophie de Descartes (1663) etles,Pen

sées nétaphisiques (1663) qoi livtent-peu d'éléments sur la pensée du

sâvant. 
-Ûirnpr.riio t' ài Traité $Atogin-pol;t;qae (I 67 0) nécessite

d'infinies prârotions' LeTraité est, bien entendu, publié sans nom

d'auteur ni d'imprimeur' Sa page de titre le prétend imprimé à

88 lbiden, p. 85.

8g Elisabeth Israels P5,RRY, .Fron tbeologt ta ltiilory : L;renclt religious c\"trouenJ and lhe

reuaulian of tbe edict of Naùes,l'a Flaye, L973, p' 75'
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I lrrrnbourg et c'est curieusement d'Allemagne que proviennent les

1,r'r'rnières critiques. On peut dès lors supposer que I'imprimeur

l{it.:r"rwertz a diffusé en priorité I'ouvrage àl'éttanger afin de rendre

I'lrrs crédible l'adresse bibliographique âctive. Les téimpressions

'rltcrieures reproduiront âvec exactitude la page de titre de la pre-

ririùre édition. Ainsi, les imprimeurs ne pourront être accusés

,l'rrvoir Éahsé de nouveaux tirages. Rieuwertz se montfe par la

',uitc moins précautionneux. Il commande à Glazemaker, ffaduc-

t.rrr des ceuvres de Descartes, une version néedandaise du Traité'

li1 rrnoza, horrifié, auta bien du mal à empêcher cette pubLication

r ( llnpfomettânte.eo
Malgré les embriches, les idées nouvelles circulent. Les

ir'{rvres novatrices ne sont pas toutes interdites. I-æ Discours de la

,arilltode se vend à Rome chez un libtaire qui s'est contenté de véti-
lr(:l' clue l'æuvre n'est Pas copernicienn".ot Quant aux livres inter-

,lrts, on parvient à les trouver. Naudé peut sans peine se procurer

l,' l)e Ciue de Hobbes, alors uniquement diffusé au sein d'un cetcle

r( slreint de familiers du philosophe anglais... et en proPose un

,':.r:tnplaire au cardinal Barbenti.':z Parmi les collectionneurs d'ou-

, r,rses clandestins, mentionnons Joseph Ttouillet, médecin ftan-

,,.ris résidant à Rome qui, sa vie durant, accumule les livres inter-

,lrrs. Après sâ morq sa bibtiothèque est vendue par des curâteurs

rrr;rtcntifs qui réalisent trop tard la nature des ouvtages qui la com-

1r, rscrrt. Des dizaines de titres impies se retJouvent ainsi sur le mar-

, lrrr romain.e3

La dissimulation peut s'opérer à l'intérieur même des textes.

\rrrsi, Gassendi feint-il de croire que la condamnation de Galilée

'r'('lrgâge 
que les cârdinaux signataires et non l'Église universelle.ea

I l lldéisme, simulé ou sincère, peut être utilsé, selon les câs, com-

nr('l'ârantie ou comme pafâvent. cette attitude intellectuelle sépa-

r { nrttement foi et raison qui opèrent, dès lors, dans deux champs

r)0 K o. MHNSMA, a?. cit.,pp. 387,392, 433 & 443.
It I Stcphen (iautcl.oGF,,r-, aP. cit.,p' 323.

't'2 RcnéPTNTARD, op. at,p.305.
') j Ikden,p.219.
'r,l I biden, p. 301.
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d'application totalement distincts' Le savant chrétien - où le

,,^i^orinctédule se faisant Passer pout chrétien * peut ainsi' après.

"-roi, 
proa"rté de son ofthodo*ie, user de sa libertas philosophandi

afin dà développer des idées hardies qui sapent padois totalement

les fondemenis du dogme. Dans le cas des fidéistes sincères' on

aboutit alors à de granàs écarts conceptuels semblables à ceux que

réattsut au siècle précédent Pompornzzi qui, en tant que savant'

ûoyait l'âme mortelle et, en tant que chrétien, la tenait pour

irnmortelle. Cette zone incertaine de la pensée permet des camou-

flages qui résistent aux siècles. Le fidéisme de Bayle est-il simulé

.r*'rirr.ir. ? En d'autres termes' Bayle est-il un calviniste sincère

lol ,r,itit. le fidéisme coffune une gatantie contre ie zè1e outré des

aitorités..' ou un athée déguisé qui utilise le fidéisme comme un

pâravent lui perrnettant de iommuniquer en toute discrétion avec

Ln. poignée de lecteurs déniaisés ? La question est encore débat-

tue auiourd'hui.
Lu p*d"t"" ne s'impose pas que dans le cadre de l'organisa-

t-ion de ia diffusion des idées. Le destin de leurs papiers privés'

témoins dangereux d'amitiés malsaines ou dlnavouables opinions'

iréo..op..ti ies savants qui tentent de farre disparaître' *^"t l:::
rnott, l"i manuscrits inédits et les corresPondances que Pourralent

découvrir les héritiers.es

Certaines situations durent être particulièrement délicates à

gérer. Spino za a patfutement conscience d'être le penseur le plus
'radtcalâ. ,on temps et il agit en conséquence' La vie de celui dont

le sceau porte la mention Cau* (<prudemment >) est marquée par

ia dlrcréàon. 11 multiplie les déménagements et vérifie sans cesse la

fiabilité de ses intedocuteurs' Même ceux qui habitent sous son

toit ignorent la natute de sa pensée.e6 
Iîu uuje.toire des libertins érudits parisiens monffe à que

point pensée Libre et stratégies d'élévation.sociale étaient incompa-

àb1.s.'Too, ces brillants Àipritt vont opéter au fîl du siècle une

95 C'est notamment le cas de Guy Patin, de Hobbes et dc Spinoza' René

PINTAID, 0p. cit., P.322 ; Noël Marc oWr, op nt', p' 36 & K' o MEINSMA', ap' lit'' pp' 470

k.485.
96 K O. MEINSMA , 0p. tit-,Pp.229,423 e' 463'
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rl,r'r t;rt'ulaire courbe fentfante que peut également partiellement

i i1,ltr111ç1' la montée en puissance du pouvoit rcyal absolu. La

\l,,tlrt' l.c Yayer qui est embauché par Richelieu et brigue une

, lr.l11' rlc précepteur du I)auphin renonce à ses liberrinages. Nau-

,1,. ,lcvcnu bibliothécaire de Mazain, feta de même. Gassendi

r r r r I I r ssunt affadtt considérablement son système.e7

r\rr début du siècle suivant, la science moderne s'impose

, rrIrrr. Le parcours de Newton perm€t d'estimer le chemin pârcou-

rir l,t savant anglais peut, sans soucis, mener son æuvre de philo-
:;,1 rlrc au grand iour. S'il doit se cacher, c'est, paradoxalement,

lil,rr l)()utsuivre des travaux consacrés à l'alchimie ou à l'eschato-

l,,t,rr', (lcs disciplines périmées ou en voie de péremption.

't i Rcné PINTARD, ap. cit,pp.303, 414 &. 503.


