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D aniel D r oixhe (B rux elle s /Li è g e )

Une contrefaçon liégeoise des Guvres du philosophe
de Sans-Souci

Fn 1764,I'abbé Joseph de La Porte - mis par Denis Diderot (1713-1784) au premier
rang des "faquins" que le neveu de Rameau rêve d'humilier - publiait tn Esprit des

nwrurques philosophes désignant dans "Stanislas le bienfaisant" (1677-1766) et
Fredéric lI (1712-1786) les héritiers de l'antique sagesse des Marc Aurèle et Julien.l
Iæ rapprochement couronnait deux hommes qu'unissaient, malgté des tempéraments
très différents, "d'indiscutables ressemblances", ainsi que l'a autrefois souligné
Boyé, éditeur de leur correspondance (1906: 26). "S'étudiant à des rôles analogues",
l'ancien roi déchu et le conquérant "s'observent avec soin, et parfois l'émulation est

visible". On ne reviendra pas ici sur les efforts jaloux de Frédéric pour attirer à sa

cour, en t748, an Voltaire qui préfère la compagnie enfumée du prince bourgeois de

Lunéville.
On a montré ailleurs comment l'imprimeur liégeois Jean-André-François Bas-

sompierre (L709-1777) avait publié en t764, sous I'adresse de "Paris", les Cûuvres

de Stanislas.2 A l'affrt des succès du jour, reflétant dans sa production les formes
majeures que prenait la pensée philosophique, peut-être jusqu'aux plus radicales
d'entre,elles (Droixhe 1996), Bassompierre ne pouvait manquer d'exploiter l'intérêt
suscité en 1760 par la parution de l'CEuvre de poëshie de Frédéric. Iæmoine et
Lichtenberger ont raconté autrefois comment la mise dans le public des écrits du roi
"fut un de ces événements qui passionnent la curiosité générale" .

Il y avait plus de dix ans que l'Europe s'en préoccupait presque à l'égal des victoires
remportées par le monarque prussien. On savait que de tout temps le "Salomon du
Nord" avait accoutumé de se délasser des soucis du trône et de la politique en versi-
fîant selon les inspirations d'une muse alerte, cynique et capricieuse. Ses "sottises",
comme il les appelait, étaient les gourmandises des soupers de Potsdam où on les redi-
sail en petit comité, les morceaux les plus recherchés des épîtres qu'il adressait à ses

intimes. On s'en repassait sous le manteau quelques strophes plus ou moins authenti-
' ques, mais le nombre des invités était singulièrement restreint, et le ragoût du mystère

piquait davantage la curiosité des profanes. (Lemoine/I-ichtenberger 1901 : 287)

Mervaud a établi la chronique de la lecture de ces pièces par Voltaire, chargé de les

amender (Mervaud 1985: 7l-76, l7l, 240-51, 351-58, etc.). On sait que le prince
confiait modestement à celui-ci qu'il était "le premier à apprécier (ses) misères à leur
juste valeur". Aussi ajoutait-il: "L'on peut écrire tout ce que l'on veut et impuné-

1 Cité par Bour 1991 179.

2 Droixhe 1994. Sur l'identification des éditions clandestines, ses problèmes et méthodes, voir à

présent Smith 1997.
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t62 Daniel Droixhe

ment ... pourvu qu'on ne fasse rien imprimer". Il s'y résolut néanmoins et fit paraî-
tre en t749-t750, sous l'adresse "Au donjon du château", les trois volumes in-
quarto des CEuvres du philosophe de Sans-Souci, dont le tirage très réduit était fé-
servé à un cercle étroit d'initiés. L'histoire de cette édition et de celles qui suivirent
a déjà fait couler beaucoup d'encre. On renvoie à ce sujet aux travaux de Knoll, qui
a synthétisé les résultats de la recherche "frédéricienne" des dernières années.3

On tira des (Euvres, en I75l-52, un fort volume de plus de quatre cents pages,
imprimé sous le regard du roi, mais ne portant plus l'adresse du "donjon du cM-
teau". Le roi confiait alors à Maupertuis: "je ne pense point à faire une autre édition
de mes rhapsodies"; "c'en est bien trop de deux éditions" (Vercroysse 1979: 51sv.).
Comme l'ont justement souligné Lemoine et Lichtenberger, on comprendrait mal
toutes ces précautions si l'on ne voyait s'affirmer de manière provocante, à travers
les traits d'irréligion et la crudité des attaques personnelles, un cynisme qui mettait à
nu les ressorts les plus quotidiens du pouvoir absolu. L'institution providentielle
perdait toute majesté, toute sacralité dans ce discours à la hussarde, impatient,
comme le souverain l'était lui-même dans sa diplomatie, de secouer les oripeaux
d'une bienséance hypocrite. Le roi comprenait que

[...] l'ironie et la causticité de sa plume se pardonneraient moins aisément que des vic-
toires dans un temps où la politique étaitl'affaire de quelques têtes couronnées ou non
et où I'amour-propre outragé d'un monarque ou d'un ministre pouvait mettre le feu à
l'Europe. (Lemoine/Lichtenberger 1901 : 290)

Celle-ci se trouvait dans les convulsions de la guerre de Sept Ans, et la Prusse au
moment le plus critique de sa lutte contre les coalisés, quand Frédéric, en janvier
1760, fut informé qu'on réimprimait clandestinement ses amusements littéraires. Le
moment était mal choisi. Après la défaite infligée par les Austro-Russes à Ku-
nersdorf, la Prusse avait dû s'engager dans des négociations qui ne risquaient pas de
faciliter les insultes et le mépris dont Frédéric couvrait naguère ses ennemis, et
même ses amis du moment. Le roi s'en prit violemment, raconte son conseiller Catt,
aux "bougres" qui s'étaient rendus coupables de ce "tour infâme".

Deux éditions clandestines des (Euvres du philosophe de Sans-Solzci parurent ainsi
à la mi-janvier, à Lyon, et sur la fin du mois, à Paris. L'imprimeur Bruyset fut
soupçonné d'avoir réalisé la première. Il réussit néanmoins à convaincre les services
de police de son innocence. De son côté, le libraire Saillant avait soumis à Chrétien
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), dès l'été 1759, une discrète
demande de réimpression des (Euvres du philosophe de Sans-Sozci. Choiseul, à qui
on en référa, mesura le parti politique qu'on pouvait tirer de l'entreprise. Si
l'impiété de l'auteur, connue de tous, ne pouvait plus scandaliser, les sarcasmes dont
il couvrait les ennemis de la Prusse, et même ses alliés anglais, étaient bien faits
pour le rendre "odieux" et pour exciter les troupes adverses. Une semaine avant que
ne paraisse l'édition Saillant, l'archevêque de Paris s'en plaignait à Malesherbes:
"Celle qui a été faite chez l'étranger [c'est-à-dire celle dite de Lyon] et qui se débite

3 Je remercie vivement celui-ci de m'avoir ouvert sa riche collection d'æuvres de Frédéric II.
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avec profusion à Paris n'est déjà que trop capable de faire beaucoup de mal"
(Lemoine/Lichtenberger 1901: 316). Le directeur de la Librairie laissa mettre dans

le public f impression revtre par les ministères, avant de satisfaire aux réclamations
de l'Égüse et d'interdire l'ouvrage ...

Il s'ensuivit une floraison de réimpressions posant, cofilme )'a écrit Bestermann
(1968-77: D 8701), "a somewhat intricate bibliographic problem". Frédéric II crut
devoir combattre le danger politique qu'elles représentaient. On lui fait jouer "un sot
rôIe", écrit-il à Voltaire le 24 février 1760.4 A la mi-mars, il prépara une version
édulcorée de ses écrits: "sainte capucinade", déclarait-il en privé, "faite uniquement
pour calmer les cris furieux des zélateurs insensés qui soulèvent tout le monde et le
soulèvent aussi contre moi" (Lemoine/Lichtenberger 1901: 317). Cette édition
"officielle" parut à Berlin chez Chrétien Frédéric Voss, sous le titre distancié de

Poésies.diverses. Iæ marquis d'Argens en envoyait un exemplaire au roi dès le 9
avril. On avait été vite en besogne: la réalisation était très défectueuse. Voltaire,
prenant connaissance du texte amendé, ne put contenir un petit mouvement de hau-

teur à l'égard de celui devant lequel il s'était plus d'une fois humilié. "Luc" * c'était
le pseudonyme du roi - "désavoue ses æuvres, il les fait imprimer tronquées. Cela

est bien plat quand on a cent mille hommes" (Iæmoine/Lichtenberger 1901: 317).

Bestermann comptâit trois impressions différentes parues en 1760 sous le titre de

Poésies diverses et I'adresse de "Berlin"; d'autres se donnent cofllme faites à Glo-
gau, Paris, Lyon, Amsterdam. Les CEuvres du philosophe de Sans-Sozcl se multi-
plient quant à elles sous les adresses de "Pozdam", Berlin, Francfort ou Neuchâtel.

Dans ce tableau, l'édition qu'on va considérer se singularise quelque peu puisqu'elle
propose un choix d'(Euvres mêlées, en trois volumes. Ceux-ci ont en guise

d'adresse: "suivant la Copie imprimée A Berlin, Chez Chrétien-Frédéric Voss".
Comme l'écrit Moureau (1990: 48) dans un essai de typologie des faux lieux
d'édition:

L'humour des contrefacteurs va jusqu'à reproduire le texte du privilège qui condamne

leur répréhensible industrie. Parfois, un discret: "suivant la copie" précède I'adresse

typographique. On dissimule à I'occasion cet aveu déguisé en le plaçant, comme une

arabesque sans importance, à f intérieur de la marque gravée du titre.

Shackleton (1985: 144) et d'autres (Weil 1982 et 1985) ont rappelé comment, en
France, la permission tacite constituait une sorte d"'êtape intermédiaire entre l'octroi
d'un privilège et le rejet complet d'un ouvrage, qui risquerait alors d'être publié à

l'étranger".

Une condition normalement imposée au libraire qui recevait une permission tacite était
de donner au livre une fausse indication d'origine, une adresse étrangère, pour ne pas

laisser croire que le livre était vraiment autorisé. (Shackleton 1985:144)

Iæs imprimeurs faisaient volontiers précéder leur nom de la mention "A Amsterdam,

et se trouve à Paris, chez...", de sorte qu'ils apparaissaient cofllme de simples in-
termédiaires. Les détenteurs d'une permission tacite se prévalaient du reste de celle-

4 Bestermann (1968-77: D 8772).
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t64 Daniel Droixhe

ci, quelquefois, pour demander aux autorités de sévir contre les contrefacteurs de

leur production en vertu d'une sorte de "droit de diffusion officieux" '

Là réglementation existant en France ne connaît pas d'équivalent à Liège, où le

laxisme règne en maître. Mais la philosophie de la fausse adresse est pour une part la

même. S'il s'agit de ne pas provoquer inutilement la censure, le déguisement tend

aussi à conférer à l'ouvrage ce que Moureau appelle "une clandestinité très com-

merciale" (1990: 50). Les voies de la réclame, que celui-ci classe en lieux d'édition

déguisés, évocateurs ot imaginaires, sont diverses. Une localisation en pays réformé

garantira l'audace d'un texte critique: "C'eSt pourquoi certains exemplaires de

i'éditioo parisienne des Considérations sur les Romains de Montesquieu ont une page

de titre apparemment hollandaise [...] pour les acheteurs non avertis" (Weil 1985:

397sv.). G. tto*, de Rome ou de Madrid pourront signaler par antiphrase, le cas

échéant, le même type d'ouvrage. N'insistons pas sur la fonction d'enseigne

qu'exercent les adresses de "Cythère", "Captêe", "Gaillardopolis", etc'

C'est dans une certaine mesure à Ce type d'acheteur "non averti" que S'adreSse la

contrefaçon liégeoise des CÛuvres de Frédéric. Ses deux premiers volumes portent la

date de 1760,le troisième, particulièrement rare,5 celle de 1763 (reprod. 1-4). Leur

ornementation est quelque peu différente. Les tomes de 1760 comportent de nom-

breuses vignettes gravées dont les modèles appartiennent aux casses de Bassom-

pierre, l'imprimeur-libraire liégeois du XVIIe siècle dont le matériel typographique

àst aujourd hui le mieux connu.6 Le troisième tome privilégie des combinaisons de

fleurons, coûrme s'il s'agissait en 1763 d',être plus neutre et plus prudent

qu'auparavant. L'élection du prince-évêque Charles d'Oultremont, dévot notoire,

n,est peut-être pas étrangère à pareille attitude. La liaison enfte ce volume et les pré-

cédents est fournie par la vignette qui en décore le titre (reprod' 4-5)'

L'édition a toutes les apparences de celles que procurait Bassompierre depuis une

dizaine d'années. Ses débuts cofllme imprimeur se situent au milieu des années 1730.

peut-être la guerre de Succession d'Autriche, promenant ses "militaires-philosophes"

sur les terrei de saint Lambert, mit-elle en évidence les perspectives d'un marché

clandestin dont l'éveil se lit dans les ordonnances du prince-évêque Georges-Louis

de Berghes. Un "style" Bassompierre se constitue vers 1750, notamment à partir de

,, pr.Àièr. édition dl Don Quichotte. Ce style comporte l'impression du titre en

rouge et noir, type de présentation qu'on arangé parmi les divers traits censés catac-

tériier les éditions hollandaises. Un pigment "plus proche de I'orange" suggérerait

une origine française.7 Le jeu sur les couleurs, en tout cas, paraît avoir été une des

5

6

On n'a pu consulter que l'exemplaire de la collection Knoll, en cours de restauration.

Voir le fichier informatisé placé sur le serveur "Môriâne" (http://www.u1g.ac.be/moriane), qui

dénombre environ près de 300 vignettes utilisées par Bassompierre. On notera que 1e répertoire de

plomteux - ernployé plutôt, il est vrai, dans des éditions clandestines - ne s'élève qu'à un quart de

ce chiffre.

Laufer 1984: 131-32. Moureau 1990: 45-46, Smith 1,997 212. On relève dans la Gazette des

Pays-Bas 1'annonce suivante: "J. Vanden Berghen, Libraire et Imprimeur de S'A'R' a Bruxelles'

continue de vendre à 1a satisfaction de ses correspondants de très bonne encre d'imprimerie très
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spécialités de Bassompierre, si I'on en juge par des éditions comme le Livre à la
mode etle Livre des quatre couleurs. Pour le premier, le Liégeois utilisa tantôt une
encre rouge, tantôt une encre verte - d'où l'adresse "A Verte-Feuille, De
l'Imprimerie du Printemps, au Perroquet" (1759). Le second titre fut imprimé
l'année suivante en jaune, vert, brun et orange.8

Le papier, cofirme presque toujours dans sa production, est de qualité très

moyenne, pour ne pas dire grossier. Bien que souvent dépourvu de filigrane, il
montre ici plusieurs marques, dont la plus fréquente est celle de "Nourison en

Forest". On trouve aussi dans les exemplaires consultés des (Euvres mêlées du pa-

pier de Sauvade ainsi qu'une marque réapparaissant dans l'édition Bassompierre des

CEuvres de Stanislas: celle de P. Chalar(d), fabricant à Lyon.e Iæs informations con-

cernant les fournisseurs éventuels de la maison liégeoise restent éparses. On attend

des études sur le sujet.
Læ tome lI des (Euvres mélées a au titre une vignette caractéristique, et presque

symbolique, dans la mesure où l'atelier de Bassompierre se présentait alors, comme

nous l'apprennent les archives locales, sous l'enseigne de "l'Imprimerie".
L'immeuble qui l'abrite, rue Neuvice (ou "en Neuvice"), est ainsi désigné dans la
capitation liégeoise de 1762, qui indique par ailleurs que logeait à la même adresse

un "correcteur" appelé à devenir un des principaux contrefacteurs de la région, Jean-

Edmé Dufour. On notera que celui-ci, une fois établi à son compte, employa une

copie de la vignette avec matériel d'imprimerie et attributs des arts. Cette autre ver-
sion, assez facile à distinguer du modèle Bassompierre, figure fièrement au titre
d'une des premières et plus audacieuses réalisations de Dufour, l'édition originale du

Vrai sens du Système de la nature, 'buvrage posthume de M. Helvétius", parue sous

l'adresse de "Londres" en 1774 (Droixhe et Vanwelkenhuyzen L995). L'étude des

contrefaçons locales se place d'emblée sous le double signe de Liège et de Maas-

tricht, sa voisine frontalière, institutionnellement située à cheval sur la principauté

catholique et les Provinces-Unies, c'est-à-dire aux portes de deux États fort diffé-
rents = l'un faisant figure de bastion du conservatisme religieux, l'autre le provo-
quant de toute la hauteur de son libéralisme moderniste. Les vignettes-emblèmes des

forte, dont feu son Beau-Pere le sieur J F Bassompierre, Imprimeur de S.A.C. 1e Prince-Éveque

de Liege, 1ui a laissé le secret, comme aussi de ceile moyennement douce, par barils d'environ 25,

50, 100 et 200 livres, plus au moins, prête à mettre sur tr'encrier, en la rebroyant un peu. Les

imprimeurs qui savent la ménager, n'en usent que très peu, parce que 1e noir qui en est très fin, y
entre en abondance. 11 n'y a qu'à avoir i'attention, lorsqu'on entame le baril, de faire descendre

avec la palette ce qui peut environner le dedans du tonneau, et 1a tenir continuellement couverte

d'eau et de son couvercle; par ce moyen on n'en perd point du tout. Il est encore très essentiel de

bien ratisser les ba11es, afin qu'il n'y reste aucun vestige d'huile. " (cornmunication N.
Vanwelkenhuyzen).

Du moins ce titre apparaît-ii te1 dans mon exemplaire.

Marque avec bâton royai après l'initiale du prénom, cf. Gaudriauit 1995. McEachern (1988: 364)

souligne 1a diversité des papiers utilisés par un même imprimeur dans les éditions continentales.

8
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ateliers de Bassompierre et de Dufour font jouer leur différence sur ce fond
d'imitation qu'on peut irnaginer quelque peu moqueuse.l0

Bassompierre a prodigué, dans res (Euvres de Frédéric, beaucoup de ses bois gra_
vés.les mieux répertoriés. on se borne à aligner en annexe quelques vignettes figu_
rant au titre d'une édition de L'École du monde de Lenoble, p-o" ,or. la double
ldresse de Bassompierre et de son gendre le Bruxellois van den Berghen (6 sv.). La
fabrication del'École du monde peut être franchement imputée au Liégeois: si van
den Berghen met occasionnellement sa marque à telle impression réalisée par Bas-
sompierre, le cas inverse n'a pas été enregistré (Droixhe 1995: 424-27). Au reste,
plus que la question des ornements, c'est l'aménagement textuel des poèmes de Fré-
déric II qui mérite ici de retenir I'attention.

Comme l'indique la page de titre de l'édition des (Euvres mêlées, celle-ci se fonde
en premier lieu sur la version officielle procurée par Voss à Berlin. Mais comment
un marchand avisé (surtout s'il exerce dans un pays de franchises) se contenterait-il
d'un texte édulcoré? si I'impression réalisée sous les yeux du roi a en quelque sorte
"proscrit les précédentes", "à cause des traits peu ménagés, et des persônnalités qui
s'y rencontrent" (Avis du libraire), "on a cru cependant que ce seruit fuir" plaisir àu
public que de lui présenter ces mêmes traits en forme de variantes, de manière qu,il
aura sous les yeux, et la véritable édition, et celles qui ont été rectifiées pu. Ë11.,
telles que les éditions de Postdam (sic), Amsterdam, etc. qui ne sont que des copies
I'une de l'autre".

Une étude en règle devrait dire avec quelle fidélité le recueil liégeois procure ces
variantes venues de l'édition originale. Une description des différentes impressions,
qui fait encore défaut, permettrait peut-être aussi de déterminer le modèle suivi par
Bassompierre. On se bornera en attendant à quelques observations relatives a|r* Od6
et Epîtres qui ouvrent le premier volume.

on a comparé le texte de celles-ci aux cEuvres du philosophe de sans-souci pl-
bliées sous l'adresse "A Potzdam" en 1760 (viii-299 p.; BNF g" M,L3z2). tes diire_
rentes séries de pièces se succèdent dans l'ordre traditionnel établi par les éditions de
l75O et 1752, appatemment adopté dans les impressions ultérieures: Odes, Épîtres- -suivies ici, comme dans l'édition de !752, de l,Art de la guerre - Épîws faàihè:res,
Pièces diverses et Lettres en vers et en prose. Iæs notes de l'édition Bassompierre
reproduisent en général assez exactement les .,traits indécents,, que le volume de
"Potzdam" offrait dans le corps du texte. On relève cependant plusieurs divergences
indiquant que Bassompierre a dû employer une autre édition de iéférence.,

10 on compte traiter plus amplement du rapport entre les deux imprimeurs, ainsi que dc .
collaboration entre Dufour et Plomteux à propos del'Histoire des ieur Indes, 6ats un rec-r.l
d'études à paraître.

It Éct. lieg., 135: "on lit dans l'Édition de Postdam: tlnfou, disait, parlant yiy-ement et Jort har.
éd. de Potsdam consultée, 116: "un fou disait, parlant vivement et très-haut',. _ L. 166: ..Dt,!t...
I'univers"; P, 148.: "divise,t". -L, ri5: "sur lafrontière',; écl. p, 156: ,.sa frontière,,. - L. i--.
"tout le Nord allumé"; p, 156: "tout ie Nord ailarmé,,. - L, 219:,,par un Bacha jaloux rédu-.. .
leurs neveux", note "o lit nos dans l'Édition de postdam,'; p, 200: ,.à leur neveux,,. La dern-: .
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Les passages rétabiis par Bassompierre dans le premier volume concernent surtout

l'image de la Russie, et plus particulièrement le rôle joué par l'entourage de la tsa-

rine Elisabeth. C'est que la guerre de Sept Ans va conduire les troupes "sarmates"

sur la route de Beriin. Dès 1757, Frédéric II est, oorrme l'écrit Voltaire, "poursuivi

en Prusse par cent mille R.usses vainqueurs" (Mervaud 1,985:284f.,328f.,361).
Une lettre adressée au philosophe par la Margrave de Bayreuth, sæur du roi, leur

impute des exactions qui font "frémir la nanrre". La menace culmine dans les mois

qui précèdent la réception par Frérléric des éditions occultes de ses CEuvres. Le roi,

Oit-on, a menacé de se suicider. Les courriers de Vienne le déclarent - un peu vite -
écrasé. Mais ses ailversaires tergiversent. I1 reprend morgue et courage en constatant

que les armées des coalisés n'en profitent pas pour marcher sur Berlin. Son alliance

ztvec I'Angleterre tient bon et Frédéric annonce qu'il entend maintenant

s'accommoder avec les Moscovites. Il était pourtant loin d'en avoir fini avec eux.

L'été prochain le verra "un peu embarrassé"" {lcmme dit Voltaire, "ayant sous son

nez 80.000 Autrichiens et 100.000 Russes à son cul, lesquels sont de rudes post-

damites" (Bestermarm. 1968-77 D 9044).

L'Ocle sur les troubles du Nord plantait vers 17-50, dans le texte original, le même

décor d'une Europe dévastée par "la fureur des rois", où "le sang fume" entre "des

murs réduits en poudre". Elle s'en prenait alors directement à tr"'exécrable ntinis-

tre", au "monstre" qui, dès les années fiA}, a clressé l'empire des tsars contre Fré-

déric. La Russie s'était en elïet alliée à la couronne autrichienne par le traité de

Saint-Pétersbourg de 1746, où 1'ol pouvait lire clairement des perspectives

d'expansion au détrirnent de la Pmsse. Urr aceord conclu dix ans plus tard mettra

noir sur blanc le projet de partage du dornaine brandebourgeois. L'Épître à ma sæur

cle Suède, dans la version non corrigée, accablait explicitement celui qui, "en sou-

mettant sa molle Souveraine", avait élevé "sa fortune hatttaine" au point de prendre

en main 1a marche de ]'État (cité dans 1760: I, 166). Sans doute Frédéric, dont on

sait le mépris affiché à l'égard d'Fllisabeth et cle ses mæurs. visait-il le céièbre comte

de Chouvàlov, favori parmi. les favoris. Une Epître à Podewils - le "laborieux ami,

dont l,esprit pacifique/dirige le r.,aisseau de notre République" - ne pourra

s'empêcher en 1760 de flétrir les princes qui

ont le cæur dévoré de soins ambitieux,

ou qui voluptueux, plongés dans l'indolence,

en d'indignes mortels ont mis leur confiance.

L'Epître à Podewils s'attardait sur le motif.

Mais vous reconnaissez à ces infâmes traits,

du portrait que je peins 1'original coupabie.

ce monstre, dont N{oskow sent le bras redoutable,

qui tient un peuple entier sur la frcntiere armé,

et se complaît à voir tout le Noril allurné. (cité dans ),760: I, 175)

t67

divergence indique que i'éd. Iiégeoise a suivi une éd. de Potsdam en partie corrigée. Variantes

orthographiques de 1'éd. \iég.: Bellone (30) pour Bellonne, Wibourg (165) pour Vibourg, elc.
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L'édition "officielle"
abstrait "ce monstre"

réussira, sans adoucir beaucoup le ton général, à rendre plus

ennemi des humains, de Thémis, du repos,
qui nage dans le sang en ravageant la terre,
infâme précurseur du démon de la guerre;
la discorde, en un mot... (Épître à ma sæur de Suède, cité dans 1760: l, 166)

L'Epître à Podewils mettra au pluriel, disposés à distance dans la galerie des ta-
bleaux historiques, entre Séjan et les maires du palais, les mauvais conseillers "dont
le peuple ulcéré déteste la mémoire". A force de cabales, ces commis du "second

rang", "plus fiers, plus intraitables/que ne furent jamais les maîtres véritables"
(1760: I, t75), ont conduit au désastre une nation particulièrement malmenée dans

les éditions originales:

La nature épuisée, en ce climat sauvage.

fit naître un peuple obscur dans un dur esclavage,
rampant stupidement sous un cruel pouvoir,
nourri dans ia souffrance,
et de qui la vaillance
n'est qu'un vrai désespoir. (Ode sur les troubles du Nord, cité dans 1760: I, 35)

[...] peuple fàror:che, iusoient et barbare,
qui combat en ecclave et s'enfuit en Tartare.

(Epître à ma sæur de Suùde, cité dans 1760: I, 165)

En écho, la correspondance royale se moquait en privé, au plus fort des combats de

ll59-60, de ces "oursomanes" dépourlus de culture et d'esprit, qui montrent "très
peu de différence" avec les Iroquois, cofirme produits d'une nature humaine aban-

donnée à elle-même, c'est-à-dire "brutale, féroce et barbare".12 Mais il convenait,
dans la version reme des sentiments du roi, de présenter plutôt les "Hyperboréens"
en victimes oublieuses de leurs droits fondamertaux.

Déplorables sujets, qu'on méprise et qu'on brave,
Nés libres, mais au fond esclaves d'un esclave,
contre des inconnus, quand il veut se venger.
gladiateurs sans haine,
vous courez dans 1'arène

pour vous entr'égorger. (Ode sur les troubles du lVord, cité dans 1760: l. 36)

Les causes et les responsables du carnage étaient à chercher dans un empyrée
d'abstractions. Les vers substitués se contentaient de désigner la "discorde", "infâme
précurseur du démon de la guerre", qui avait excité au combat des peuples abusés

par "la ruse et l'artifice", "l'un contre l'autre armés". L'édition de Potsdam quali-
fiait ces combattants, dans sa rhétorique habituelle, de "monstres". On ne parlera
plus ici que des "guerriers du Nord".L'Ode sur la guerre de 1747 n'en continue pas

12 Mervaudlg85: 331;Knoll 1990: 65,quiciteunelettreàd'Argensdu6mars1760.
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moins, dans la version imprimée à Liège, de raconter comment "la Sibérie a en-

fanté" "un essaim de barbares", et les "glaçons du Nord, mille fiers assassins".

Choiseul ne pouvait manquer d'encourager à reproduire les aménités adressées

aux habitants du "repaire des ours, image du Tenare" (Epître à Podauils). 'Il n'en
résultera d'autre mal que d'augmenter l'aigreur des Russes contre les Prussiens". Ne
serait-il pas "assez plaisant de voir contraster ce que le roi de Prusse disait de cette

nation qui suivant lui courait à sa propre ruine avec les échecs qu'il vient
d'éprouver"?13 On conservera également, dans l'édition Saillant, ce qui était dit de

l'Angleterre avant qu'elle ne devienne l'alliée circonstancielle de la Prusse. L'Epître
à ma sæur de Suède montrait Ia politique insulaire dévoyée par l'entourage de la
tsarine. Les Anglais, "complices" de la "tage" qui animait les Machiavels de Mos-
cou, ont payé chèrement leur erreur. Que le roi George, dit Choiseul, apprenne "pat
la voie de f impression comment son ami et allié parlait de lui il y a quelques an-

nées",
Racontant cornment la Sibérie avait enfanté "un essaim de barbares" et "mille

fiers assassins" , l'Ode sur la guerre de 1747 prenait de la hauteur pour adresser une

litanie d'exhortations aux "oppresseurs orgueilleux de ce triste univers". "Ces hu-

mains sont vos fils, ayezvî cæur de père".

Tel est pour ses sujets un tendre et bon monarque,

humain dans ses conseils, humain dans ses projets:
il allonge pour eux la trame de la Parque,

il compte tous ses jours par autant de bienfaits;
ce n'est point de leur sang qu'il achete la gloire... (cité dans 1760: I,31)

Difficile, dira Voltaire, de croire aux déclamations d'un roi qui a lui-même
"commencé la noise" et mis la main sur une province au prix de cinq batailles - la

campagne de Silésie aurait fait vingt mille tués, blessés ou déserteurs dans les seuls

rangs Prussiens. On peut bien après cela, dans des vers sur Le rétablissement de

I'Académie, célébrer la Raison chassant "l'ignorant préjugé, l'erreur, la barbarie".
Voltaire, ainsi que le rappelle Mervaud (1985: 171,237), appréciera "la duplicité de

celui qui est animé un jour par la passion des héros et qui, le lendemain, pense en

philosophe".
I1 est vrai que Frédéric avait eu soin de justifier aussi "en philosophe" le règne de

la mort, en réduisant crûment l'homme et son existence à la logique de la matière.
L'Épître à Maupertuis a pour sous-titre: La Providence ne s'intéresse point à
l'individu, mais à I'espèce. Cette providence, commandée par le "moteur inconnu",
[a "cause première" d'un Dieu quelque peu effacé, veille à ce que "nos pertes, par
;es soins, se réparent sans cesse". Que l'homme, ignorant des plans de la destinée,

:esse de se plaindre. "Eh quoi! la taupe aveugle en son vil souterrain,/doit-elle criti-
per les palais de Berlin?". "O Maupertuis, cher Maupertuis,/que nofte vie est peu

I Lemoine et Lichtenberger 1901: 297; Mervaud 1985: 354. L'allusion visait un passage del'Ode
sur les troubles du Nord ("Je 1es vois accourir à leur propre ruine/ces Hyperboréens, ces voisins de

la Chine", etc.).
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de chose!,,. Mais l'homme supérieur échappe à la destinée coÛlmune (1760: L, 42-

46).

Quel avenir t'attend, divin Voltaire,

lorsque ton âme aura quitté la terre!

A tes genoux vois la Postérité;
le temps qui s'élance,
te promet d'avance
l'immortalité. (Ode àVoltaire' cité dans 1760: I' 53)

un autre morceau, entrepris à l',occasion de la -disparition de Maurice de saxe

(1750), va donner au reJueil sa tonalité la plus provocatrice. -Voltaire 
désigne à

l,attention de ses correspondants cette Épître iu mnrêchal Keith, hétos écossais de la

gueffe de Succession d Espagne passé au service de la Prusse' La pièce, que le sou-

verain lui a soumi, uu piirit .is 175g, "a fort choqué le tympan de toutes les

oreilles pieuses".t+ "Onïend dàns toute l'Eufope", écrit Voltaire au moment où

paraissent les contrefaçons de 1.760, "les Poëshiei du roi de Prusse dans lesquelles il

àit qr. l,âme est mortéfle et que les chrétiens sont des faquins [...]".

(cité dans 1760 l,224)

14 Cité par Lemoine et Lichtenberger 1901: 316; Mervaud 1985: 308-10'

Ah! cette âme, cher Keith, qu'on ne peut définir,

et qu'après notre mort un tyran doit punir,

"" 
.roui qui n'est pas nous, cet être chimérique

disparaît au flambeau que porte la physique:

que le peuple hébété respecte ce roman'

regardôns d'un æil ferme, et l'être, et le néant'

Les (Euyres mêlées du philosophe de sans-sozci proposaient ainsi au public liégeois

de la guerre de Sept Âr, ,m modèle de détachement, de "vertu constante" drapée

Oans uî hautain mépris des "coups du sort" et de la mort (Ode sur lafermeté)' Le1

accents martiaux dont s'enivrait, au début du second volume, le poème consacré à

l,Art de la guerretrouvaient à la vérité une sorte d'écho ou de relais dans la littéra-

ture liégeoise contemporaine. celle-ci évoquait de son côté l'actualité en mettant sur

la scènJ unLiégeoisingagé au service de la France. Cet "opéra-burlesque" en dia-

lecte n'exhortait à ,'.*11Ët qu'après avoir rappelé sous les couleurs les plus atten-

drissantes tout ce que délaissâit un freluquet peu préparé aux-actions d'éclat' N'a-t-

on pas dit que l'auieur de la pièce ..rrutuit en ious-main pour les alliés anglais du roi

de Prusse, ce qui expliquerait bien des choses?

Les lecteurs de ces textes exaltant, chacun à leur manière, I'aventure héroïque

furent-ils sensibles au contrepoint qu'offraient les banalités sanglantes rapportées

d,un ton plus neutre, trois fois par iemaine, par la Gazette. de Liège? ces lecteurs

avaient aussi l'occasion, en lisant le Mondeio*m" il va imprimé par le Liégeois

Dessain, d'éprouver la vérité des déclarations philanthropiques du "salomon du

Nord,,. On sà souvient du voyageur Babouc et des explications que lui fournissent

les acteurs d'un conflit engageant "un million de soldats" '
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Notre premier ministre et celui des Indes protestent souvent qu'ils n'agissent que pour
le bonheur du genre humain; et à chaque protestation il y a toujours quelques villes
détruites et quelques provinces ravagées. (Voltaire 1979:40)

La philosophie de Frédéric, sur les frontières du déisme et de l'athéisme, pouvait
heurter certaines consciences religieuses au pays des princes-évêques. Sa pratique

était de nature à en brusquer d'autres, s'éveillant à la critique des idéaux militaro-
aristocratiques qu'habillait te despotisme éclairé (Sagave 1960:179). On laissera le

dernier mot à Voltaire:

parlez-moi donc des Poëshies de cet homme qui a pillé tant de vers et de vilies!
(Cité par Lemoine et Lichtenberger 1901: 316)
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(rss)
Daur des jours défrftreux dilciplc de ZCnon t

Pour rous tê3 crs Prevtls il enne fr nifon.

Oui. tels font nos dcvoirs : teflrec]ons cn fiience,

Ces loix qu'à I'Uuirers tlonnr la Providencc;
Dc notre efprir borrré red<turou,l les errcur§ t
Craiguous dc <lécitlrr lur tant de prolondgttrr,

Et foyons cfl'urés, n:algré nos crtrftrophes;

Qrre lc Ciet en fait plus gue lous les Philofopher.

Vignette illustrant l'homogénéité des trois tomes

- (EuYres mêlées, I, 133
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Nous voyons refleurir la gloire'

Que feovieur rvair Bétri'

CÛuvres mêlées,l, 12
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L
DE

r\r. Dcc. l.xlL

Liège, Bibl. Univ., 23027A
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180 Daniel Droixhe

(rro)
Qui reuphccot dc notre teopr
Lcr Horaccs & les Virgilcs.

D'eux redoutc les coups de dentr,
Dt non de or mufe badinc,

Qui follrre, gul te lurine,
Qui, fens confulter le bon fens ,
DCbite ce gu'clle lmrgioe,
Er ver ueuveil, utis uoa néchantr.

D,rnczt, quc rlen ne te chagrinel
Ris rous lc premier de ces versl
Leurs fons le perdent drns ler rks,
Et je crienl plurôr famine,

Que dc foufrir gu'on les deltine
À courir per tou! l'uoivers.

Mals fi, pr quelque per6die
Door je ne poir me défier,
Dans le mondc on les espédie,
Darcen par ma Prlürodie
T\ faures tc juûi6er.

I ItrCES

CÛuvres mêlées,Il, 120
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L'ECOLtr
DU'MONDE,

OU

INSTRUCTION
Dt,N PERE À UN FILS,

Touchant la manicre dont il faut vivrc
dans lc Monde;

Divîflo ct Entrcticttt.

Pal Moxsrsun LE.NOBLE.
TOME SECOND.

'Nouyclle Édi ioo , evec Figures,

A LIEGE,
^. ,f t. F. DlssoaPrERRE, Libnke.
'cacz[X. ttzu orrv BERIr,DN,à 

'sruxcqe.g.

æ
Àd. Dcc. LxIr,

I



t82 Daniel Droixhe

(+6)
Connrllfonl notre rvcuglPment,

Nor préiugés &'uoi filbleflcr:
Tout ce qul nour pantt û grrnd

N'ctl gu'uu rnrr dc pctltelles: '

Tnolporronr.nour iu brut der ciêur,
De Cr glolre iettons lcr Ycux
§ur Plrir', fur Pékln' fur I(one;
Leur grrodeur difparrt dc loin '
Toute h rcnd n'ctt gu'ün poini:.
Aht que feo-ce donc de I'homme? '

Nôur nrgeonr i plclns d! vanité , '

F,ntre lc teops qui nous précede,
lir l'ablorhante éternité
De t'auenir qui nour fucccde.

Lcr vrris Tenriiei'desr faux üiÉss J:
S:ns ccffe lgirdc pir'l'envie., 

.

Pleinr de cc fonie fCduifaut,. , ,

Nour nous peïdolr dans le üéant:
Tel cJt lc forr de uotre vie.

..,. j;..,..r-.. .r,.,,',, :

1 i,riill.i'i., i,
.'1..1. " ".

CEuvres mêlées, l, 46
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L'ECOLE
DU MONDE,

oa
INSTRUCTION
D'UN PERE À UN FiLS,

Touchanu la mrniere dont il fauc vivrc
dans lc mondci

Dioillc c,t Errtîcti€nt.

Pa* ÙIcusrrun LE NOBLE.
TOMË TROISIEME,

t(ourelle Édirion, avec Flgures.

"/t Lll':Çl-.',
*." ! l. P. a I s s o tï P I E R R E, I.ibr:irc.
-"" L, P',4N DEN 0ERcIrEiv, à Bruxclles.

l!a. D,CC. LÂit,



184 Daniel Droixhe

(tog)
â fire r, d'une mrln ldge rc,
Lr jouifrnce pafrgere

Qul prrrtr & c'évrnoulr.

Que o importe demriu guel eft le iour qui luirl
Que les rveugler detlinées
Nous gardent de longucs rnndert

Réprndeot fur nos fcnr leurs diviucs faveutr;
Oo guc, uour rccrblant d'infortuncr cruellcs,

Lcurs bns rppeÊntir nour cotnblent dc rigueurs;
Parou touiours nos fronti dc ces rofcs noutelle! r

Rcmplaçons les vrelr biens prr dc doucer err.'urs;

A ces roours badins allonl ravir les riles '
Er décochous leurr trrirs droit aux cceurs dc ccs bellcs'

Nous nc fornmes enlin mallrcs que du préfcnr.

Â dilférer le bien fouvent I'homme r'abufe;

Joui{Ions de ce fcul inftanr,
Peur.être que dcmtitr le Ciel uour le rcfufe.

CEuvres mêlées, II, 109

.il0r
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tL'ECOLE
DU MONDE,

OU
INST&UCTION
D'UN PERE À UN FILS;

Touchant Ia manicrc donr il faur vivrc
dans lc Mondc;

Dioîféc cn Datrctîcnt.

Paa, Il{oarsrpu'n LE ldOBI.E"

TOME qUATRTEME.

Nouvelle Édition r avec Figurer,

n .,{l, n zàssoDîprERRE,Llbralrc.
--'- Lt ydN DEN SERClrrJv, I Brurcucr.

,:i, r,cç. I.XJr.

II LIEGE,



186 Daniel Droixhe

(rz)
Craiguez ce fort rFreux, ô mon cherHerrraonuuz,l

Prêt à vous rfoupir, que ura voix vous ranimeg

Lri(ltz, billcz périr dar lmprudeots. des fous,
Plongés drns leur plaifirs. noyds drns leurr dégoûrs,
Opprobrcs des humrins que le monde mrlprife.

Lr hgelfe profpere où péri: la fottile:
A tour êre créé le ciel rccorde un don,
Âux enirlrux l'inftiudt, aux hommes lr raifon:

Qui vers les vérités f!'nt fon aüe élsncée,
Auimal prr les fens e0 Dicu par la penfée:
Pounicz-vous ndgligcr ce prélenr pr«!cieux,

Qui reud l'homrre moilel ur citoycn des cieurl

L'efprit fe perd enfin chez lcr Sardanrprlcs:
Il cft parcil ru fcu qu'rttifaicnt ler Ve{taler;
Il frut l'r.ntretellir, I'dtude lc nourrit,
§'il ne r'rccroir faus cclf;, il r'éteinr & péric.

ÿoità lc fcul parti quc le fage doir fuivre:
Végétcr Cell mourir, be:ucoup penfer c'elt vivre.

D3

(Euvres mêlées, l,77

T
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IL'ECOLtr
DU MONDE,

OU

INSTRUCTION
D'UN PERB À UN FILS;

Touchant Ia maniere dont il faut vivrc
dans lc Mondc;

Dîoî/ëc cz Eatcticnt

Pan h{Ion.çrsua L§ NOBLII.
ToME CINqUTEME.

Nouyelle Éditio,r , avec Figur.es,

c*rr{ i. F. B.t sso M p IË R R E rLibrrire.
lT. lrrlN D EN B ERo,EEN, I Brurelter

M, DCC. txIJ.

LIEGE,



Daniel Droixhe

(g8)
Tel que le Dieu puiffrnr qui domine fur I'onde '

O'un .àup dc fon ùidenr frrppr h mer prolonde,

Doot I'Aurant d'Oritbie excitair lr fureur;

I;es vrgues s'rPPriferenr'

En grondant relPefteren r

Les loix d'un Dleu vaingueur'

Ainfi lorfque Louts en Àlbion s'explique'

Que I'Univeir eotcnd de fr voix prcifique.

licrcnlir en rous lieux les mrgnrnlmes lgir;
Mrr frrfPcnd lis allrmes,
Et rcnfcrme fcr rrmel

Qui ocnaçeient ceot Rois'

Venez, plaifirr chlrmtn!s, venez, grlces noives ,

Quc vos jeux défôrmais.embclliffcnt nos rivcs:

Ii confrcre mon lrtrh au beau Dieu des Àuourr;
' ]e fuis fous fon cmPiie,

Délr cc Dicu m'lnfPirc'
Àdieu., Mrrs, Pour toujours'

(Euvres mêlées,I,38
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,L'ECOLtr
DU MONDE,

OU

INSTRUCTION
D'UN PERE À UN FILS,"

Touchant Ia manicrc donr il frrut vivre
dans lc Mondci

Dioîtle en Entrcticnt.

Pan Moxsr"rn LE NoBLE.

TO}TE SIXIEME.

Noor.U. Éditiorr, avec Figures,

Â LIEG,E,
f ÿ, f. B I S S O il P IE R RE, Libtùtc,

Ctez fir. vdy DEN BERiâÈÀr, I Brur.ucr.

M. Dcc. Lxrr.


