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Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig fließt,
Das tausendfältige Gewölbe
Sich kräftig ineinander schließt;
Strömt Lebenslust aus allen Dingen,
Dem kleinsten wie dem größten Stern,
Und alles Drängen, alles Ringen
Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn.

GOETHE

(Xénies apprivoisés, livre VI, vers 1766-1773) 
Voir traduction plus loin, p. 141.





PIŒFACE DU TRADUCTEUR 

Toute la spéculation allemande depuis la grande Révolution de 
1789 est emp,ison11ée dans ces deux antithèses, dont elle n'a pas encore 
réu11i à se dégager même de nos jours : Orient et Occident, Culture et 
Civilisation. L'Occident, au sens large, c'est l'Europe opposie à l'Asie, 
antithèse continentale qui constitue le pont aux ânes de tous nos 
manuels de géographie élémentaire. L'Occident, au sens restreint que 
lui ont donné d'abord les contre-révolutionnaires du xvm8 siècle, 
c'est la France et l'A~flete"e ou l'Amérique du Nord, opposées à 
l'Allemagne politique d alors. Mais dès qu'on s'élève un peu « au
dessus de la mllée », cette antithèse purement politique / ait place 
chez les contre-révolutionnaires eux-mêmes à une antithèse « histo
rique», ou prétendue telle, où l'on voit reparaitre immédiatement 
le dilemme antique : graecos et barbaros. C'est ce dilemme qui a revêtu, 
par un phénomène de refoulement et d'autosuggestion analogue à ceux 
q11e décrit la psychanalyse de Freud, la forme antithétique de Culture 
et Civilisation, après avoir été appelé un moment par les pangerma
nistes : germanisme et romanisme, ou par certains clirica"x asse:, 
rares : protestantisme et catholicisme, si ce n'est tout simplement : 
christianisme et paganisme. Abstra.ction faite de toutes les querelles 
de parti ou de confession, l'idée centrale cachée derrière cette anti
thèse de riveur est la suivante : il appartient aux Allemands, peuple 
de Culture, de réaliser I' Unité de I' Esprit, di11ociée par les Asiatiques, 
peuple de Nature, et par les Occidentaux franco-anglais et yankees, 
peuple de civilisation, qui est aussi la Nature par opposition à l' Esprit. 
li n'y a guère de philosophe, d'historien ou de sociologue allemand 
de nos jours qui ne /asse une distinction plus ou moins radicale entre les 
« Scie11ces de la Nature• et les « Sciences de la Culture», d'autres 
disent « de /'Esprit » : Naturwissenschaft d'un cdté, Kultur = oder 
Geisteswissenschaft de l'autre. 

Pour la première fois dans l'histoire, le mot Occident ne s'oppose plus, 
che:r Spengler, à r Ane Oil à l'Allemagne, mais à l'antiquité g,éco
romaine, d'une part, et, d'autre part, aux autres cultures Mstoriques 
de notre planète. Spengler nie en conséquence le principe de la ,, conti
nuité de l'espn'.t » et il en transfère l'origine historique à la notion de 
culture même, la réalisation logique à la notion co"élative de civi
lisation, enfin le fondement métaphysiq11e à la notion de Destin. 
Conformément à la logique du destin, immanente à l'histoire de notre 
planète, toute culture se réalise nécessairement en civilisation, c'est-à-



JO LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

dire que sa mort est donnée avec sa naissance et en est le sens suprême. 
La mort de l'Occident, par exemple, c'est-à-dire la Civilisation occi
dentale depuis Napoléon Ier, est une conséqitence logique aussi néces
saire que l'ont été successivement les déclins de l'Égypte, de la Chine, 
de Babylone, de l'Inde, de /'Antiquité gréco-romaine, de l'Arabie et 
du Mexique. Quant aux autres cultures, mortes dans le germe ou qui 
1le sont pas parvenues jusqu'au stade final de civilisation, comme par 
exemple tout ce que nous désignons du terme vague de « primit~fs ll1 

elles constituent un objet spécial de la morphologie historique, qu'il 
faudra étudier selon la même méthode et auquel Spengler consacrera 
u11 autre livre sous le titre probable de <c précultures >>, 

En attendant la parution prochaine de ce livre, promis depuis 1922 
et auquel Spengler travaille sans relâche, nous croyons devoir prévenir 
les lecteurs de cette première édition française sur le sens dans lequel 
il faudrait lire ce tome I, et le tome Il qui va suivre incessamment. 
Nous avons lu plus de cent critiques satJantes pour ou contre Spengler, 
aucune ne nous a semblé avoir co111pris de quoi il s'a/i,t· On reproche 
en général à l'auteur du « Déclin de l'Occident» d être trop sévère 
pour 1c la science» moderne, de s'être laissé lui-même aller à des « con
tradictions», de prêcher le <<pessimisme», de tie pas croire à « la 
vérité» de l'esf.rit humain, d'être << athie », ,, réactionnaire», « igno
rant », " orgueilleia » et autres balivernes du même genre. Et on croit 
l'avoir par là suffisamment« réfuté>>. Quelle naïveté, ou quell~ paresse 
intellectuelle! Comme s'il s'agissait vraiment d'un problème de poli
tique ,c progressiste» ou c, réactionnaire», ou même d'une simple 
:, philosophie de I' hiitoire » ou « théorie de la connaissance » à la 
mode ! Ou comme si des erreurs, relevées par-ci par-là et accumulées 
dans la « réfutation », suffisaient vraiment à ruiner la doctrine réelle 
de la « Morphologie historique»! 

Connaisseur de Spengler, que nous étudions depuis huit ans, et 
sincèrement converti à sa doctrine dans ce qu'elle a de nécessaire et de 
scientifique - non dans sa politique et ses préférences subjectives, 
q11e nous ne partageons pas - nous croyons que le postulat de la non
continuité est la seule hypothèse fJiable pour une connaissance scienti
fique des phénomènes de l'histoire. Il n'y a rien qui raUache nécessaire
ment l'homme occidental à l'hom11te antique, et celui-ci à l'Égyptien, 
au Chinois, à l'Indou ou à l'Arabe authentiques, si ce n'est précisément 
le Destin dont nous ne pouvons atJoir qu'une connaissance symbolique, 
c'est-à-dire limitée à ce symbole même, qui est une création de la culture 
et valable seuleme11t pour elle, donc vrai dans ses limites, non au delà. 
Dès que le doute est général sur la vérité dc ce symbole primaire exclusif, 
la « Culture » n'existe plus et passe à la « Ciflilisation », qui meurt à 
son tour comme tout le reste, sans aucune possibilité de « renaissance ». 
Car si cette « rcnaissance » itait possible, elle serait universelle comme 
la cifJilisation elle-même atJec laquelle· elle se confondrait. Or, une 
c, fusion » des peuples est une impossibilité. 

TAZEROUT. 

La Roche-sur-Yon, zcr mars 1931. 
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Édition princeps. 

Ce livre, résultat de trois ans d'efforts, était achevé sous sa forme 
première quand la grande guerre iclata. Jusqu'au printemps de 1917, 
il fut refondu une seconde fois et maint détail en a été complété et 
iclc,irci. Les circonstances e:ietraordinaires en ont retardé la parution. 

Bien qu'il traite d'une philosophie générale de l',,istoirf', il constitue 
cependant, en un sens plus profond, un commentaire à la grande époque 
sous le signe précurseur de laquelle les idées directrices s'étaient formées. 

Le titre, fixl. depuis 1912, désigne, au sens très strict et parallèlement 
au déclin Je l'antiquité, une phase de l'histoire universelle embrassant 
plusieurs siècles, au commencement de laquelle nous vivons ar,jourd' hui. 

Les événements y ont apporté mainte confirmation et aucune infir
mation. Ils ont montré la nécessité d'exprimer ces pensées, précisé
ment aujourd'hui e.t en Allemagne, mais aussi la nécessité de faire 
dépendre la guerre elle-mime des conditions sous lesquelles les derniers 
traits de la nouvelle image cosmique pouvaient ltre déterminés. 

Car il ne s'agit pas, selon ma conviction, d'une philosophie possible 
à côté d'autres et ayant seulement sa justification logique, mais de la 
philosophie, en quelque sorte naturelle, obscuréme,tt pressentie par tous. 
Cela soit dit sans vantardise. Une pensée d'une nécessité historique, 
pensée, par conséquent, qui ne tombe .Pas dans une époq11e, mais qui fait 
époque, n'est que dans ,me mesure restreinte la propriété de celui à qui 
ichoit son droit d'auteur. Elle appartient au temps tout entier, elle 
agit inconsciemment dans la pensée de tous, et seule la conception privée 
fortuite, sans laquelle il n'>• a pas de philosophie, est, avec ses défauts 
et ses avantaF_es, le destin - et le bonheur - d'un particulier. 

Je n'ai qu un désir à ajouter : que çe livre puisse ne pas ltre tout à 
fait indigne des sacrifices militaires de l'Allemagne. 

Oswald SPENGLER. 

Munich, décembre 1917. 
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:E:dition définitive. 

A la fin d'un travail qui, depuis la p,emiè,e esquisse brève jusqu'à 
la ,idaction ·définitive d'une œuwe entière aux p,opo,tion, insoup
fOnnées, embrasse dix ans de la me, il est sans doute permis de jeter 
un ,ega,d en arrière su, ce qui a été voulu et réalisé, su, la manière do11t 
je l'ai dicouve,t et su, ma position actr,elle à son éga,d. 

Dans mon introduction à l'édition de 1918 - fragment interne 
et externe - j'avais dit que, selon ma conviction, ce livre .formulait 
une pensée ir,éft,table qui ne serait plu, discutée, une foi, prononcée. 
J'aurais dû. dire : une fois comprise. Ca, cela demande, comme je 
m'en aperfois de plus en plus, non seulement ici mai, dans l'histoire de 
la pensie en général, une nouvelle géni,ation née avec des dispositions 
appropriées. 

J'avais ajouté qr,'il s'agissait d'un premier essai, avec tous les défauts 
inhérents à lui, incomplet et certainement non exempt de contradiction 
intirieure. Cette ,ema,que est loin d'avoir été prise au sérieux, co,nme 
je l'avais pensé. Quiconque a jamais jeté un coup de sonde dan, les 
conditions de la pensée vivante sait qr,'une connaissance non contra
dictoire des raisons dernières de l'itre ne nous est pas dipa,tie. Un 
penseur est u11 homme qui a été destiné pa, son intuition et son intelli
gence personnelles à donner une reprisentation symbolique du temps 
Il n'a pas d, choix. Il faut qu'il pense comme il doit penser, et ce qui 
e,t wai pour lui est, en fin de compte, l'image de l'univers née avec lui. 
Celle-ci, il ne l'invent, pas, mais il la découvre en lui. Elle est lui
mime une seconde fois, son essence confUe dans des mots, le sens de sa 
personnalité métamorphosée en doctrine, invariable pour sa vie tarce 
qu'identique avec élle. Ce symbolique est seul nécessaire, récipient 
et expression d'une histoire humaùie. Le travail philosofhique savant, 
qui e,i sort, est superflu et accroît simplement le volume d ,me littirature 
spéciali1te. 

Je ne peux donc qu'appeler « vrai » le fond de ce que j'ai trouvé, 
vrai pour moi et, je le crois, aussi pour les esprits d'élite de l'ave11ir, 
mais pas vrai« en soi», c'est-à-dire abstraction faite des conditions du 
sang et de l'histoire, ca, une telle vérité n'existe !'.as. Mais ce iue 
j'écrivis en ces années de temp_êtes et d'assauts n était certes, qu un 
rapport imparfait de ce que j ai vu distinctement devant moi, et je 
dus renvoyer aux années suivantes la tâche consistant à don11er, par 
l'a,,angement de la matière et l'expression linguistique, la forme la 
plus persuasive possible à mes idées. 

Achever cette forme ne sera jamais possible, car la vie mêmi ne 
s' achffJe qu'avec la mort. Mais 1,·• ai essayé encore une fois d' ilever 
aussi les plus vieilles parties de 'œuvre à la hauteur de l'exposition 
intuitive dont je dispose aujourd'hui. Et je prends congé alors de ce 
travail, avec ses espirances et ses déceptions, ses avantages et ses 
inconvénients. 

En attendant, le résultat a affronté son épreuve pour moi, et aussi 
pour d'autres, n"j'enjuge par l'effet qu'il commence à exercer lentement 
sur de '1astes domaines du savoir. Je dois souligner d'autant plus nette-



PRÉFACES DE L'AUTEUR 13 

me,it la limite que je me suis imposée à moi-même dans ce livre. 
N'al/e:, pas y chercher tout! Il ne renferme qu'une partie de ce que 
j'ai sous les yeu:,c, un nouveau regard sur l'histoire seulement, une 
philosophie du destin, d'ailleurs la première de son espèce. Il est 
intuitif de part en part, écrit en une langue qui s'efforce de reproduire 
sensiblement les objets et les relations, au lieu de les remplacer par des 
séries de concepts, et il ne s'adresse qu'aux lecteurs qtti savent égakment 
revivre le son des mots et les images. Tâche ardue, s11rtout qua11d le 
respect du mystère - rerpect gœthéen - ,ious empêche de confondre 
la dissection des concepts avec la profondeur de la visio11. 

Or, voilà qu'on crie au pessimisme, injure dont les éternels vieillards 
poursuivent toute pensée qui ne se destine qu' au:,c pio11niers de demain ! 
Mais je n'ai point écrit pour ceux qui co_nfondent l'action avec les 
ratiocmations sur la nature de l'action. Celui qui défi11it ne connait 
pas le destin. 

J'aptelle comprendre le monde être à sa hauteur. C'est la dureté 
de la vae qr,i importe, ce n'est pas le concept de la vie, comme l'enseigne 
la philosophie idéaliste du paon. Celui qui ne s'en lmise pas imposer 
par des mots n'y sentira pas non plus de pessimisme,· quant au:,c autres, 
ils ne m'importent point. Pour les lecteurs sérieu:,c cl,erchawt un coup 
d'œil sur la vie au lieu d'une définition, j'ai indiqué en notes au bas 
des pages, en raison de la forme trop serrée du texte, u11 certain nombre 
d'ouvrages pouvant guider leur regard sur des questions spéciales de notre 
science. 

Pour conclure, je me dois de nommer encore une fois deu:,c noms 
auxquels tout ce lavre est redevable : Gœthe et Niet:1sche. De Gœthe 
j'emprunte la méthode, de Niet:,sche la position des problèmes,· et 
s'il faut réduire en/ormule ma position par rapport à Niet111che, je 
dirai que j'ai chang ses échappées en aperçus. Mais Gœthe était, sans 
s'en douter, u,i élève de Leibn111 tians toutes les modalités de sa pensée. 
Je sens donc dans le livre, qui est enfin sorti de mes mains à mafropre 
stupijaction, que/que chose que j'appellerai avec orgueil, en d it de 
la misère et du dlgofJt de ct1 temps : une philosophie alleman e. 

Oswald SPENGLER, 

Blankenburg en Harz, décembre 1922 •. 

1. I..'édiUon que nous traduisons eat de 1927, elle a paru ea111 autre préface 
à l'occulon du 100• mille atteint par tee td1Uon1 prêcêâentea. 

TAUROUT. 





INTRODUCTION 

I 

On a ose pour Ja premiere fois, dans ce livre, tenter une prc
determination de l'histoire. Il s'al{it de poursuivre le destin d une 
culture, de la aeule culture qui sott en train de s'accomplir de nos 
joura sur cette planete, la culture occidentale europeo-americaine, 
dans ses phases non encore ccoulces. 

La posaibilitc de resoudre un problcme d'une aussi vaste enver
gure n'a pas, manifestement, etc enviaagee jusqu'a ce jour et, quand 
elle l'ava1t etc, ou on ignorait lea moyens de traiter la question, ou 
on n'en ctait maitre que d'une manicre insuffisante. 

Existe-t-il une logique de l'hiatoire? Y a-t-il, par dela tout le 
fortuit et tout l'impreviaible des evcnementa particuliers, une 
structure pour ainai dire metaphysique de l'humanitc qui soit 
essentiellement indcpendante de tous les phcnomenes visibles, 
poeulaircs, spirituela et politiques de la surface? Qui aoit au con
trBire la cause premiere de cette realite de second ordre ? Est-ce 
que les grands traita de l'histoire universelle n'apparaissent pas 
toujoura au regard du clairvoyant sous une forme qui autorise des 
deductions ? Et dans l'affirmative, a quoi se reduisent ces dcduc
tions? Est-il poaaible dans la vie m�me - car l'histoire humaine est 
l'ensemble des immenses courants vitaux que l'usage linguistique, 
pensee ou action, aasimile deja sans le vouloir, comme en ctant la 
peraonne et Je moi, a des individus d'ordre supcrieur appeles 
• antiquite 11, « culture chinoiae • ou « civilisation moderne » -
de trouver les degres qu'ii faut franchir et de Jea franchir dans un
ordre qui ne souffre point d'except1on? Peut-etre les concepts de
naisaance, de mort, de jeunesse, de vieillC88e, de durce de la vie,
qui aont a la base de tout organiame, ont-ils a cet endroit un sens
strict que nul n'a encore penctrc ? En un mot, y a-t-il, au fond de
tout ce qui eat hiatorique, des formea biographiques primaires et
universelles ?

Le declin de l'Occident, phenomene d'abord limite dana l'espace 
et Je tempa, comme Je dechn de l'antiquite qui lui correspond, est, 
on le voit, un theme philosophique qui, ai on l'entend, dana toute 
sa gravite, implique en aoi tous les granda problcmes de l'etre. 

Pour aavoir aous quelle forme s'accomplira Je destin de la culture 
occidentale, il faut connaitre d'abord ce qu'est Ja culture, qucls 
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rapporta elle a avec l'histoire visible, la vie, l'âme, la nature, l'esprit; 
soue quelles formes elle apparait et dans quelles mesure ce■ formes 
- peuples, langue■ et épaques, batailles et idées, :E:tats et divinités, 
art■ et œuvrea d'art, science■, droit■, formes économiques et con
ception■ philosophiques, grands hommes et grands événements -
■ont des symboles et doivent s'interpréter comme tels. 

2 

Le moyen de connaitre les formes mortes est la loi mathématique. 
Le mo1en de comprendre les formes vivantes est l'analogie. Ainsi 
se distinguent la polarité et la périodicité de l'univers. 

La conscience a toujours existé que l'histoire universelle a un 
nombre de formes phénoménale■ limité, que les âges, les époques, 
Ica situations ae renouvellent par type. A peine a-t-on jamaia étudié 
Napoléon aana jeter un regard obliCfue aur César ou Alexandre; 
on verra que la première compara180n eat morphologiquement 
impoasible, la seconde exacte. A aa situation, Napoléon trouvait 
lui-même dea affinités avec celle de Charlemagne. La Convention 
entendait l'Angleterre quand elle parlait de Carthage, et Ica Jaco
bina s'appelaient Romains. Avec dea raisons très diverses, on a 
comparé Florence à Athènea, Bouddha à Jésus, le christianisme 
primitif au socialisme moderne, les finances romaines du temps de 
César à celles dea Y ankeea. Le premier archéologue puaionné -
l'archéoloJie elle-même n'est-elle pu l'expreaaion du sentiment de 
la répétition de l'histoire? - l'archéologue Pétrarque pensait à 
Cicéron en parlant de lui-même. Et il n'y a pu encore longtemps 
que Cecil Rhodes, organisateur de l'Afrique australe anJiaiae, 
propriétaire d'antiques bio~raphies de■ Césars qu'il ava1t fait 
traduire en propre pour aa bibliothèque, ae prenait lui-même pour 
Hadrien. C'était Je sort de Charles XII de Suède de porter lui auaai, 
dèa aa jeuneaae, dans aa poche, la vie d'Alexandre par Rufua et 
de vouloir copier ce conquérant. 

Frédéric le Grand, dans aea mémoires politi~uea - comme les 
Considérations de 1738 - ae meut avec une entière assurance dans 
les analogies, quand il voulait marquer sa conception de la situation 
politique mondiale. Ainsi, il compare les Françaia aux Macédoniens 
sous Philippe et les Allemands aux Greca : • Déjà lea Thermopyles 
d'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine, aont aux mains de Philippe •• 
d6aignant ainsi exactement la politique du cardinal de Fleury. 
Il y fait encore un parallèle entre la politique dea maiaons de Habs
bourg et de Bourbon et les proscription■ d'Antoine et d'Octave. 

Mais toutts ces comparaisons restaient fragmentaires, arbi
traire■ et correspondaient, en priacipe, plaa à un goût paaaager 
de l'expreasion poétique et apintuelle qu'à un sentiment plu■ pro
fond de la forme historique. 

Tels 10nt auaai les r.arallèlea de Ranke, un maitre de l'analogie 
artiatique; ceux qu'il ait entre Kyaxarèa et Henri Jer ou entre les 
invuiona cimmériennea et magyare, sont morphologiquement 
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insignifiants; celui, souvent répété, entre les cités-états helléniques 
et les républiques de la Renaisaance ne l'est guère moins; celui entte 
Alcibiade et Napoléon est au contraire d'une profonde exactitude, 
mais fortuit. Ranke tire, comme lea autres, ses parallèle• d'un gollt 
plutarquien, c'eat-à-dire populaire et romantique, qui ne considère 
que la 1imilitude de la 1cène 1ur le théltre mondial; il lui manque 
la rigueur du mathématicien qui connait l'affinité interne de deux 
groupes d'équations différentielles, là où le profane ne voit que la 
différence de forme extérieure. 

Il est facile de noter qu'au fond, ce qui détermine le choix de 
ces imagea, c'e1t le caprice et non une idée ni le sentiment d'une 
nécessité. Noua restion1 trèa loin d'une techniq,u de la co,nparaûon. 
Il y a juatemcnt aujourd'hui pléthore de comparaisons, mais clics 
n'ont ni plan ni cohésion, et qt1and elles sont justes, dl!,ns un sens 
profond ~ui reste à déterminer, noua lea devons au huard, plus rare
ment à 1 instinct, jamais à un principe. Personne n'a aongé ici à 
créer encore une ,nithode. On n'a point pressenti l'existence très 
lointaine d'une racine, la seule qui puisse donner la grande solution 
du problème de l'histoire. 

Les comparaisons pourraient être le bonheur de la pensée histo
rique à condition de mettre à nu la structure organique de l'histoire. 
La technique en devrait être étudiée sous l'influence d'une idée 
d'ensemble, donc jusqu'à la nécesaité excluant toute espèce de 
choix, jusqu'à la maîtrise logique. Elles ont fait le malheur de la 
pensée historique parce qu'on n'y a vuJ'uaqu'ici qu'une affaire de 
goût, dispensant de la connaissance et e )'effort nécessaires pour 
considérer le langage fonnel de l'histoire et son analyse comme la 
tâche primordiale et la plu1 difficile de l'historien, tâche non encore 
comprise ni, à plus forte raison, résolue. Une partie des comparai
sons était superficielle, par exemple quand on nommait César 
fondateur de gazette politique ou, pis encore, quand on désignait 
par des noms à la mode, comme socialisme, impressioniame, capi
talisme, cléricalisme, des phénomènes confus, entièrement étrangers 
à notre psyché moderne. L'autre partie de ces comparaisons était 
fausse et bizarre, par exemple le culte de Brutus dans les clubs 
jacobins, - ce Brutus, aventurier millionnaire, 9.ui se fit l'idéologue 
de la constitution oligarchi~ue, sous les applaud111ements du Sénat 
patricien, pour aHassiner I homme de la démocratie. 

3 

Le problème, limité d'abord à la civilisation actuelle, s'élargit 
ainsi en une philosophie nouvelle, la philosophie de l'avenir, dans 
la mesure où elle peut encore naître sur le sol occidental métaphysi
quement épuisé, la seule du moins qui appartienne aux possibilités 
de l'esprit européen d'Occident dans ses stades les plus proches : 
idée dune ,norf_hologie de l'histoire universelle, de l'univers-histoire 
qui, par opposition à la morpholo~ie de la nature, seul thème à 
peu près jusqu'ici de la philosophie, embrasse une seconde fois 
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toutes les formes et tous Ica mouvements de l'univen dans leur 
signification dernière la plus i_ntime, mais dans un ordre tout à fait 
différent, en en faisant non un tableau d'ensemble de tout le connu, 
mais une imaie de la vie, non du devenu, mais du devenir. 

L'uniflers-h,stoire, considéré p11r opposition à l'uniflers-noture, 
intuitivement, par la forme - eat un nouvel aspect de l'etre humain 
sur cette terre, dont la science n'a paa encore dégagé jusqu'à ce 
jour la signification théorique et pratique immense, aapect senti 
peut-être obscurément, entrevu souvent dans le lointain, jamais 
étudié hardiment dans toutes ses conséquences. Il y a pour l'homme 
deux modes possibles de posséder et de vivre intérieurement aon 
ambiance. Je distin~ue très rigoureusement, selon la forme, non 
selon la substance, 1 1mpre88ion cosmique organique et J'impreBSion 
cosmique mécanique, l'ensemble des formes et celui des lois, 
l'image symbolique et la formule systématique, le réel d'une fois et 
le virtuel de toujours, le but poursuivi par l'imagination ordonna
trice et réglée et celui que se propose l'expérience analytiq_ue et 
opportune, ou bien, pour exprimer déjà une nouvelle antithèse 
très riche qui n'a jamais encore été notée, le domaine du nombre 
chronologique et celui du nombre mathhnatique 1. 

Il ne saurait donc être question dans la présente étude d'admettre 
comme tels les événements d'ordre politaco-spirituel qui se voient 
au grand jour, de les ranger d'après leur « cause • et leurs « effets• 
et de les poursuivre dans leur tendance apparente accessible à 
l'intelli~ence. Une étude de l'histoire... aussi « pragmatique ;, ... 
ne serait qu'un fra~ment caché de la science naturelle que les parti
sans de la conception matérialiste de l'histoire avouent sans scru
pule, tandis que leurs adversaires ne diffèrent d'eux que par leur 
conscience insuffisante de la reBSemblance des deux méthodes. La 
question n'est pas de savoir ce qu'en soi et pour soi sont les phéno
mènes tangibles de l'histoire, comme appartenant à tel ou tel temps, 
mais ce que signifie et donne tl entendre leur apparition. Les historiens 
modernes s'imaginent faire plus qu'il ne faut, en «illustrant» par 
des détails pris dans la vie religieuse, sociale, en tout cas dans 
l'histoire de l'art, le sens politique d'une époque. Mais ils oublient 
l'élément décisif - décisif en ce sens que l'histoire visible est 
l'expression, le signe, la psyché devenue formelle. Je n'en ai pas 
rencontré un seul qui étudiât sérieusement la parenté morpholo
gique unissant intérieurement le langage formel de tous les domaines 
culturaux; qui eût par delà le domaine des faits politiques une 
connaissance approfondie des pensées dernières et très intimes de la 
mathématique des Hellènes, des Arabes, des Indous, des Européens 

1. Kant a commis une erreur d'une portée con~ldérable, qll'on n'a pas encore 
redressée: jU!Qu'à nos jours, en liant, d'une manière tout à fait schématique, d'abord 
l'homme eztérleur et Intérieur aux concepts très larges et surtout t,on in11Ari11bles 
de l'eapace et du temps, ensuite, et partant, d'une manière tout à fait fausse, la 
géométrie et l'arithmétique, à la place desquelles Il faut substituer Id au moins 
l'antithèse bien plus profonde du nombre mathématique et du nombre chrono• 
logique. L'arithmétique et la géométrie sont wut~s deux des cakuls spatiaux, lmpos• 
Bibles à !léparer·dans leUIS domaines sullérieun en général. Un conclf'_, cllronologiqu,, 
11bsolument Intelligible à l'homme nalt par le sentiment, résout le problème en 
posant la question q111111tl, non la question quoi ni combien. 
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d'Occident; ou qui connût le sens de leur style décoratif, de leurs 
formes architectoniques, métaphysiques, dramatiques et lyriques 
fondamentales, la préférence et la direction données à leun grande 
arts, les détails de la technique artistique et le choix des matières, 
ni à plua forte raison leur signification décisive pour les problèmes 
formels de l'histoire. Qui donc sait qu'entre le calcul différentiel 
et le principe dynastique du temps de Louis XIV, entre la forme de 
la polis antique et la géométrie euclidienne, entre la perspective 
spatiale de la peinture à l'huile en Occident et la conquête de 
l'espace par le chemin de fer, le téléphone et les armes à feu, entre 
la musi~ue instrumentale contrepointique et le système économique 
du crédit, il y a une profonde connexion de la forme? Il n'est pas 
jusqu'aux faits banaux de la politique qui, vus sous cette perspective, 
prennent un caractère symbolique et franchement métaphysique, 
et c'est peut-être ici pour la première fois que des choses comme 
le système administratif des Égyptiens, le régime monétaire antique, 
la géométrie analytique, le chèque, le canal de Suez, l'imprimerie 
chinoise, l'armée prussienne et la technique des voies romaines sont 
lgaletnent conçus comme des symboles et interprétés comme tels. 

Ceci montre à quel point nous manquons encore d'un art de la 
recherche historique théoriquement' élucidée. Ce qu'on appelle 
de ce nom tire ses méthodes à peu près exclusivement du domaine 
de la science qui est parvenue, elle, à constituer rigoureusement 
ses méthodes de recherche, savoir : de la physique. On croit faire 
de la science historique en poursuivant les rapports objectifs de 
cause à effet. Il est remarquable que la philosophie ancien style 
n'ait jamais pensé à l'existence d'autres rapports possibles entre 
l'être humain intelligent et l'univers ambiant. Kant qui a défini 
dans son œuvre maîtresse les règles formelles de la connaissance a, 
sans s'en rendre compte et sana que jamais pe1110nne s'en fût 
aperçu, considéré la seule nature comme objet d'activité intellec
tuelle. Savoir est pour lui savoir mathématique. Quand il parle de 
formes innées de l'intuition et de catégories de l'entendement, il 
ne pense jamais à l'intelligence des impressions historiques, qui 
est entièrement différente, et Schopenhauer, qui ne laisse subsister 
expressément que la causalité parmi les catégories de Kant, ne 
parle de l'histoire qu'avec mépris 1. Qu'il existe dans la vie, outre la 
nécessité causale - que j'appellerais la logique de l'esp~e, -
également la nécessité orç-anique du destin - la logique du temps, -
qui est un fait d'une certitude intérieure très profonde, qui remplit 
toute la pensée mythologique, religieuse, artistique, qui est l'essence 
et le noyau de toute histoire opposée à la nature, mais qui est 
inaccessible aux formes de la connaissance dont parle la Critique 
de la raison pure : voilà qui n'est point encore entré dans la voie 
de la formulation théorique. La philosophie, dit Galilée dans un 

I. Il faut pouvoir ~tir combien la profondeur de combinaison formelle et 
l'énergie d'abstraction, dans un domaine comme celui des recherches·hlstoriques 
sur la R.enai!tSanœ ou sur les Invasions, retardent sur ce qui est, pour la théorie des 
fonctions et l'optique théorique, parfaitement év.ident. A côté du physicien et du 
mathématicien, l'liistorlen travaille négligemment dès -qu'il passe de la collection 
et de la dasslfication des faits docum.enlalres à leur interprétation. 
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chapitre célèbre de son Saggiatore, eat « acritta in lingua matema
tica » dans le grand livre de la nature. Mais on attend toujoura 
qu'un _philosophe vienne noua dire dana quelle langue l'histoire 
est écrite et comment on doit la lire. 

La mathématique et le principe de causalité mènent à un claase
~ent naturel, la chronologie et l'idée de destin à un classement 
historique des faits. Chacun de ces deux groupes embrasse pour soi 
l'univers entier. L'œil seul diffère, où et par lequel cet univers se 
réalise. 

4 

La nature est la forme par laquelle l'homme des hautes cultures 
donne aux impressions immédiates de ses sens une unité et une 
signification. L'histoire est la forme d'où notre faculté d'imagina
tion cherche à comprendre l'être vivant de l'univers par rapport 
à notre propre vie et à donner ainsi à cette dernière une réalité 
approfondie. Le problème primordial de toute existence humaine 
est de savoir si l'homme est capable d'opérer ces figurations et 
quelles sont celles que domine sa conscience éveillée. 

Ici se présentent deu modes possibles de figuration de l'univers 
par l'homme. Ce qui revient à cfire que ces possibilités ne sont pu 
nécessairement des rlalitls. Si donc, dans ce qui va suivre, on veut 
déterminer le sens de toute histoire, il faudra résoudre d'abord la 
question jamais encore posée jusqu'à ce jour : Pour qui y a-t-il 
une hiatuire ? Question paradoxale en apparence I Assurément, 
il y a une histoire pour chacun de noua, pour chaque homme dans 
la mesure où il est avec tout son être, et son être éveillé, un membre 
de l'histoire. Mais il y a une grande différence, suivant qu'un homme 
vit s'lus l'impression constante que sa vie est un élément au sein 
d'un courant vital supérieur s'étendant sur des siècles ou des 
millénaires, ou bien suivant qu'il conçoit cette vie comme quelque 
chose d'arrondi et d'achevé en soi. Pour cette dernière espèce d'être 
éveillé, il n'y a certes aucune histoire universelle, aucun unitJers
histoire. Mais si la conscience personnelle d'une nation entière, si 
une culture entière repose sur cet esprit ahistorique, comment faut-il 
qu'elle voie la réalité, l'univers, la vie? Si on songe à la conscience 
personnelle qu'avaient les Hellènes de transformer toute expérience 
vivante, leur propre passé personnel comme le passé en général, 
immédiatement en un fond atemporel, immobile, à forme mythi~ue 
de la réalité présente chaque fois, de telle sorte que l'histoire d un 
Alexandre le Grand se confondait dès avant sa mort, dans le senti
ment antique, avec la légende de Dionysos, et que César ne sentait 
au moins aucune contradiction à être un descendant de Vénus, 
on sera obligé d'avouer que pour nous, hommes d'Occident, qui 
sommes doués du sentiment vigoureux des distances temporelles, 
d'où nous regardons comme évident le calcul journalier des années 
avant et après la naissance du Christ, il est quasi impossible de 
revivre de tels états d'ime, mais qu'en face du problème de l'his-
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toire nous n'avons pas le droit de passer simplement ce fait sous 
silence. 

Les mémoires et les autobiographies ont pour l'individu le même 
sens que, pour l'âme des cultures entières, la recherche historique 
dans sa conception la plus large, qui embrasse aussi toutes les espèces 
d'analyse psychologique et comparative des peuples, des temps, des 
mœurs étrangers. Mais la culture antique n'avait pas de mémoire, 
pas d'organe historique au sens restreint. La« mémoire » de l'homme 
antique - il est vrai que nous attribuons ici, sans plus, à une Ame 
étrangère un concept dérivé de notre propre image psychique -
est tout à fait différente, parce qu'elle ignore le passé et l'avenir 
comme perspectives ordonnatrices de l'être éveillé et que le « pur 
présent », si souvent admiré par Gœthe dans toutes les manifesta
tions de la vie antique, surtout dans la plastique, comble cette 
lacune avec une énergie tout à fait inconnue de nous. Ce pur 
présent, dont le plus grand symbole est la colonne dorique, repré
sente en effet une négation du temps (de la direction). Pour Héro
dote et Sophocle comme pour Thémistocle et pour un consul 
romain, le passé se volatilise aussitôt en une calme impression 
atemporelle de structure polaire, non périodique - car c'est le sens 
ultime de la mythologie savante, - tandis que-pour notre sentiment 
cosmique et notre œil intérieur, ce passé est un organisme séculaire 
ou millénaire avec des divisions périodiques très nettes et une 
direction vers un but défini. Mais antique ou occidentale, la vie 
reçoit d'abord de cet arrière-plan sa couleur particulière, Le cosmos 
du Grec était l'image d'un univers qui ne devient pas, mais qui est. 
En conséquence, ce Grec même était un homme qui jamais ne devint, 
mais toujours fut. 

Aussi, tout en connaissant très bien la chronologie stricte, le 
calcul du calendrier et donc le sentiment vigoureux de l'éternité 
et du néant du moment présent, révélés dans la culture de Babylone 
et surtout d'Égypte par l'observation astronomique grandiose et 
par la mesure exacte d'énormes espaces de temps, l'homme anti~ue 
n'en a-t-il rien pu s'assimiler intérieurement. Les mentions qu en 
font ses philosophes à l'occasion ne furent jamais que des bruita 
entendus, non des épreuves vécues. Quant aux découvertes de 
quelques esprits d'élite, notamment Hipparque et Aristarque, dans 
les villes grecques d'Asie, elles ne trouvèrent d'accueil m dans la 
direction donnée aux esprits par les Stoïciens, ni dans le mouve
ment aristotélicien, et elles ne rencontrèrent quelques partisans 
que chez les spécialistes de la science la plus étroite. Ni Platon ni 
Aristote ne possédaient d'observatoire astronomique. Dans les 
dernières années de Périclès, le eeuple d'Athènes prit une résolu
tion menaçant de la peine de l'e1aangelie quiconque répandait des 
théories astronomiques. C'était un acte d'une symbolique très 
intime, où l'homme antique exprima sa volonté de banrur · de. sa 
conscience eersonnelle le lointam sous toutes ses formes. 

En ce qm concerne la science historique de l'antiquité, il suffit 
de jeter un coup d'œil sur Thucydide. Sa maîtrise consiste dans la 
faculté purement antique de cet homme à vivre en eux-mêmes 
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les événements du présent, à 9uoi 11 faut ajouter ce sens magnifique 
des réalités chez l'homme d'Etat-né, qui avait été personnellement 
général et fonctionnaire. Cette expérience pratique, qu'on confond 
malheureusement avec le sens historique, le fait apparaître avec 
raison, lui simple savant historien, comme un modèle inégalé. 
Mais ce qui lui est complètement inaccessible, c'est ce coup d'œil 
perspectif sur l'histoire des siècles écoulés, qui est pour nous de 
toute évidence partie intégrante du concept d'historien. Tous les 
chefs-d'œuvre des historiens antiques se bornent à relater la situa
tion politique au temps de l'auteur, en opposition très tranchée 
avec nos chefs-d'œuvre historiques qui traitent tous, sans exception, 
du passé lointain. Thucydide eût déjà échoué au thème de la guerre 
persigue, sans parler d'une histoire générale de la Grèce ou même 
de l'Egypte. Chez lui, comme chez Polybe et Tacite, également 
politiciens pratiques, la sûreté du coup d'œil tombe à néant, dès 
qu'ils se heurtent dans le passé, souvent à une distance de quelques 
décades seulement, à des forces actives qu'ils ne connaissent pas 
sous cette forme par expérience personnelle pratique. Pour Polybe, 
la première guerre punique était inintelligible; Tacite ne comprenait 
déjà plus César; tandis que le sens - jugé à la mesure de notre 
perspective - totalement ahistorique de Thucydide se révèle dès 
la première page de son livre par cette affirmation inouïe, qu'il 
n'était arrivé dans l'univers, avant son temps (vers 400 !), aucun 
événement. important ~u. p.eri.ÀrJ. ytufa~i:t~ 1•. . 

Il en resulte que I h1sto1re de l'antiquité Jusqu'aux guerres 
persiques, mais aussi les échafaudages traditionnels de périodes 
beaucoup plus tardives, sont le produit d'une pensée essentielle
ment mythique. L'histoire de la constitution de Sparte - Lycurgue, 
dont nous connai11sons la biographie en détail, n'était certes qu'une 
pauvre divinité forestière de Taygète - est un poème des temps 

r. D'ailleurs. les essais tardifs des Grecs pour se constituer, à l'instar de l'ltgypte, 
quelque chose ·qui rappelle un calendrier ou une chronologie sont d'une extrême 
nalveté. I,es Olympiades ne sont point une ère1 comme la ch~tlenne par exemple : 
rlles sont en outre un expédient tardif purement littéraire, sans racine profonde dlms 
Je peuple. Cehù·cl ne sentait nullement le besoin d'une chronologie qui fixât les 
évènements des parents et des grands-parents, malgré l'intérêt que portèrent 
quelques savants au problème du calendrier. Il ne s'agit pas de savoir si un calen· 
cirier est bon ou mauvais, mals s'il est en usage, si la vfe collective est réglée par bù, 
or la liste olympladique avant 500 est une découverte tout comme celle des 
archontes attiques et des consuls romains, qui lui est antérieure. Noua ne connais• 
sone pas une seule date authentique des colonisations grecques (Ed. Meyer : Gesr.h. a. Attert., II, 442 - Belloch : Grie~h. Gcsch., I, 2, 219). • En général, dit Belloch I, 
1 125, personne .en Grèce n'a pen~ avant le v• slècte à écrire les documents sur 
1e'1 évènements historiques. • Nous pos.'lédons l'inscription d'un traité entre Hérée 
et Elis qui est valable JlOUf • 100 ans à dater de cette année•· De quelle année part 
ce traité, nul ne saurait le dire. On aura donc, quelques années plus tard, perdu 
connalMance de la durée du contrat, ce que manifestement personne n'avait prévu. 
Il est probable que ces hommes du présent l'ont bientôt oublié. C'est un trait du 
caract~re l~endalrement nalf de la conception historique de l'homme antique, 
qu'une mise en date régulière de faits aus.od célàbres que la • gl!etre de Trole •, qui 
corret1~11d bien pourtant par son stade à nos croisades ocddentalesJ. serait une 
contnïdictlon flagrante au style de cette conception. Il en est de méme ae la géolJl'a• 

f;bie antique, qui reste bien loin derrière celle de 1'1!'!.î.e!,; et de Babylone. Ed. Meyer 
C..scll. tl. Altert., 111, 102) montre que la con ce de la physionomie de 
Afrlctue par Hérodote (d'après des aources perses) est allée déciol!lllllDt jusqu'à 

Arlatole. I,a m~e remarque s'applique aux RomainB ,héritiers des Carthaginois. 
Ill ont racontê les prèmiers les connai1Sa11ces étranghe& pour les oublier ensuite 
peu à peu eux-méme1t 
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hellénistiques, et la découverte de l'histoire romaine antérieure à 
Hannibal n'était pas encore arrêtée au temps de César. L'expulsion 
des Tarquins par Brutus est un décalque d'un contemporain, du 
censeur Appius Claudius (310). Et c'est alors qu'on inventa le 
nom des rois de Rome d'après des noms de faIDJlles plébéiennes 
enrichies (K. J. Neumann). Sans parler de la u Constitution ser
vienne », la célèbre loi agraire licinienne de 367 n'existait pas encore 
au temps d'Hannibal (B. Niese). Lors9.ue Epaminondas eut rendu 
aux Messéno-Arcadiens leur liberté politique, ils se mirent aussitôt 
à la découverte d'une histoire primitive propre. L'extraordinaire 
n'est pas que des faits semblables aient eu lieu, maia qu'il n'ait 
guère existé d'autre espèce d'histoire. On ne peut pas mieux montrer 
l'opposition entre le sens historique antique et le sens historique 
d'Occident, qu'en disant que l'histoire romaine avant 250, telle 
qu'on la connaissait au temps de César, était une falsification et 
que le peu que nous en savons était entièrement inconnu des 
Romains de l'époque postérieure. Une caractéristique du mot 
histoire au sens antique est la très forte influence exercée par la 
littérature romanesque alexandrine sur les thèmes de l'histoire 
proprement politique et religieuse. On ne songeait nullement à une 
discrimination de principe entre la matière des documents et leur 
date. Lorsq.ue à la fin de la République, Varron voulut fixer la reli
gion romame qui s'évanouissait rapidement dans la conscience 
populaire, il divisa les divinités dont l'État exerçait minutieusement 
le culte en di certi et di incerti - celles dont on savait encore quelque 
chose et celles dont le nom seul était resté malgré la continuité 
du culte public. En effet, la religion de la société romaine de son 
temps - telle que l'admirent sans défiance, sur la foi des poètes 
latins, non seulement Gœtbe, mais Nietzsche - était en grande 
partie un produit de la littérature hellénisante et presque sans liaison 
avec le vieux culte que personne ne comprenait plus. 

Mommsen a nettement formulé le point de vue occidental en 
appelant les historiens romains - il songeait surtout à Tacite -
des gens « qui disent ce qu'il faudrait taire et qui taisent ce qui est 
nécessaire à dire. » 

La culture indoue, dont l'idée (brahmanique) du Nirvàna est 
l'expression la plus catégorique possible d'une âme entièrement 
ahistorique, n'a jamais possédé à un sens quelconque le moindre 
sentiment du «quand?». Il n'y a point d'astronomie purement 
indoue, à condition d'entendre par là la thésis spirituelle d'une 
évolution consciente. Du cours visible de cette culture, dont la 
partie organique était close à la naissance du bouddhisme, nous 
savons encore beaucoup moins que de l'histoire antique, riche 
certes en grands événements, du xue au vme siècle. Toutes deux se 
sont simelement figées dans une forme de rêve mythique. Ce n'est 
qu'un millénaire entier après Bouddha, vers 500 avant J.-C., que 
naquit à Ceylon, au « Mahavansa », quelque chose qui rappelle 
de loin la science historique. 

La conscience cosmique de l'Indou était si dépourvue d'histoire 
qu'il ne savait même pas qu'un auteur pût dater la parution du livre 
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qu'il écrit. Au lieu d'une série organique d'écrits personnels définis 
naquit ainsi ~u à peu une muse de textes vagues où chacun 
écnvait ce 9u il voulait, sans que jamais notion de propriété litté
raire indiVJduelle, de développement d'une pensée, d'époque 
apirituelle, ait joué le moindre rôle. Soue la meme figure anonyme -
qui eat celle de l'hiatoire indoue tout entière - nous rencontrons 
la philoaophie indoue. Comparez-lui l'histoire de la philosophie 
d'Occident phyaionomiquement mise à jour de la façon la plus 
tranchée par les auteurs et les livres 1 

L'Indou oubliait tout, l't~tien ne pouvait rien oublier. Un art 
indou du portrait - de la biographie 1n nru:e - n'a jamais existé; 
la plutique égyptienne ne connai88ait guère d'autre thème. 

L'lme égyptienne; éminemment douée pour l'histoire et aspirant 
à l'infini avec une p888ion toute cosmique, sentait dans le passé et 
l'avenir son univers nstin-, et le présent, qui est identique à la 
conacience éveillée, lui apparai88att simplement comme la limite 
étroite entre deux lointains immenses. La culture é~tienne est 
une itreansation du souci - pendant psychique du lointain - non 
seulement du souci de l'avenir, exprimé dans le choix du granit et 
du bualte comme matériaux 1 de construction, dans les inscriptions 
par le ciseau, dans le système administratif et la canalisation 1 

par l'ordre et la minutie, mais encore du souci nécessairement connexe 
du passé. La momie égyptienne est un symbole d'un rang suprême. 
On éternuait le corps du mort, comme on donnait à sa personnalité, 
à son « Ka », une durée éternelle au moyen de statuettes-portraits, 
souvent exécutées en séries et considérées comme liant le mort, 
en un sens très élevé, par leur re88emblance avec lui. 

Il y a un rapport intime entre l'attitude qu'on prend envers le 
passé historique et la conception de la mort exprimée dans la forme 
de sipulme. L'tgyptien nie la caducité, l'homme antique l'affinne 
par tout Je langage formel de sa culture. Les tgyptiens conser
vaient même la momie de leur histoire : les dates et les nombres 
chronologiques. Tandis que rien ne nous est resté de l'histoire 
grecque avant Solon, ni date, ni oom, ni événement concret, -
ce qui donne un poids exagéré aux seuls fragmenta connus de nous, 

1. A l'o~, tes H~ea noua offttnt un symbole de premier ordre et sans 
CltCDlple daÏII l'histoire de l'art, ewc qui, plaeff en face de Jeun origines mycé
niennes, dam un pays extrsement riche en pierre de coDAtructlon, abandonnerent 
n~lna ce matuiau pour f'dotlnur à l'usage du bols, ce qui explique le manque 
de veatlaea architectonfquea entre uoo et 6oo. I.a colonne de boJa ~tienne était 
des le d!but une œlomje en pierre, la colonne dorique Hait une colonne en bols. 
I.'Ame attlq~ ar>rlmall par là aa profonde hostill~ enven la dutte. 

2. Une ville hell~ue a-t-elle jamais c:11:écuté une seule œuvre d'envergure révé
lant du 10ud pour lea générations fututta? l,e& systemea de routes et de canawc qu'on 
adtcouvertaàl'tJ>oQuemyœnlenne, c'est-à-dire 1"i11nnqiu sont tombés daDll l'oubll 
dés que lea peµp"les antlquea étalent nés - soit au d&ui dea temps hom~ques. 
Pour com~dic la blzarruie du fait que l'écriture littérale n'a ~t~ adoptée qu'apres 
900 ~ lantl~ une mesure d'allleun trk modeste, sana doute ~ur les 
ieul• beaolnl quea tres uraenta · ce que prouve avec certitude 1 absence 
d'llllcrlption11 Il faut se rapJ)Cler que l'iKYPte, Babylone, le Mezlque, la Chine se 
10Dt constitue un alphabet ~ l'époque p~torique, que les GeimàlDII ont créé 
un alphabet runique et prouvé plus tard leur vénération pour la lettre en Inventant 
IBDI CCS1C des caract~ décoratifs, tandis que la premlm antiquité lguoralt tota
lement les nombttwc alphabets en usage au Sud et à l'Est. Nous 1)011édons des 
monuments éplgraphlquea nombttwc de l'Asie mineure hittite et de la Crete, nous 
n'en &VODI pu un ileuI du temps d'Homere. 
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- nous connaiasons au contraire, dès le 38 millénaire et au delà, Ica 
noms et même les nombres d'années de règne de nombreux rois 
égyptiens dont le Nouvel Empire doit avoir possédé une connais
sance sans lacune. Un symbole effrayant de cette volonté de durée 
se lit encore de noa jours sur les traits physionomiques, parfaite
ment reconnaissables, des grands pharaons qui peuplént nos 
musées. Sur la pointe de granit poli et luisant de la pyramide 
d'Amenemhet III, on lit encore aujourd'hui ces mots : « Ame
nemhet contemple la beauté du soleil ,,, et sur l'autre face de la 
pyramide : « Haute est l'âme d' Amenemhet, plus haute que le 
sommet d'Orion, et elle est en relation avec l'univers souterrain. » 
N'est-ce pas une sujétion de la caducité, du pur présent, on ne peut 
plus opposée à l'antique? 

s 
En face du puissant Jroupe de symboles vivants égyptiens et 

en connexion avec l'oubli que la culture antique répand sur toutes 
les parties de son passé extérieur et intérieur, apparaît au seuil 
de cette culture l'incinération des morts. A l'époque mycénienne, la 
consécratiQn officielle de cette sépulture, indépendante de toutes 
celles qu'accomplissaient simultanément tous les peuples primitifs 
de l'âge paléolithique, était entièrement inconnue. Les tombes 
royales plaident même en faveur de la préférence donnée à l'inhu
mation. Mais au temps d'Homère çomme à celui des Védas, on 
passe subitement, pour des raisons uniquement psychiques, de 
l'enterrement à l'incinération qui s'accomplissait, comme le montre 
l'Iliade, avec le pathos complet d'un acte symbolique - celui de la 
destruction et de la négation de toute durée historique. 

A partir de ce moment, la plasticité de l'évolution psychique 
individuelle P.rend fin elle aussi. Le drame antique n'autorise pas 
plus de motifs purement historiques qu'il ne permet les thèmes 
du développement intérieur, et l'on sait avec quel courage l'instinct 
hellénique s'est insurgé contre le portrait dans les arts plastiques. 
Jusqu'à l'époque impériale l'art antique ne connaît qu'un sujet, 
qui lui est en quelque sorte naturel: le mythe 1. Même les portraits 
idéaux de la plastique hellénistique sont mythologiques, autant 
que les biographies typiques à la Plutarque. Jamais Grec de valeur 
n'a écrit de mémoires fixant devant son regard spirituel une époque 
vécue. Socrate même n'a rien dit de significatif en ce sens sur sa vie 
intérieure. On se demande si l'hypothèse d'un instinct, supposé 
pourtant naturel dans la i{enèse d'un Parsifal, d'un Hamlet, d'un 
Werther, pouvait jamais exister dans une âme antique. On cherchera 

r. D'Homère aux tragMies de ~nèque, à travers un millènalre complet, les 
fragments mythiques de ~te, Clytemnestre, Héraclès ne cessent d'apparaitre 
sans aucun chimgement è leur nombre restreint. Dana la ooèsle d'Occident 
au contraire, l'homme fauatien apparaft d'abord, coipme Parslfal et Tristan, _puis, 
transformé dans le sens de l'éPC?Que, comme Hamlet, 'Don Quichotte et Don Juan, 
enfin dans une demlère transformation, également conforme au temps, comme 
Faust, Werther et, finalement, comme le liéros du roman citadin moderne, mals 
toujours dans l'atmosphère et BOUS la condition d'un siècle déterminé. 
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en vain dans Platon la conscience d'une évolution personnelle de sa 
doctrine. Ses divers écrits sont les rédactions pures et simples de 
points de vue très différents, adoptés à des moments très différents. 
Leur lien génétique n'a pas fait lfobjet de sa réflexion. Au contraire, 
dès le début de l'histoire spirituelle d'Occident, se place un frag
ment d'autoanalyse très intime, la Vita Nuova de Dante. D'où 
résulte aussi que chez Gœthc, qui n'oubliait rien, dont les œuvrea 
n'étaient, selon ses propres paroles, que les fragments d'u,u grande 
confession, il y avatt si peu d'éléments antiques, c'est-à-dire pure
ment présents. 

Après la destruction d'Athènes par les Perses, on jeta toutes les 
œuvrea d'art antérieures aux ordures - d'où nous les ramassons 
aujourd'hui - et jamais on n'a vu un Hellène se préoccuper de 
faire connaître comme faits historiques les ruines de Mycène ou 
de Phaïstos. On lisait son Homère sans penser, comme Schliemann, 
à fouiller la colline de Troie. On voulait du mythe, non de l'histoire. 
Des œuvres d'Eschyle et de philosophes présocratiques une partie 
était perdue dès la période hellénistique. Au contraire, Pétrarque 
collectionnait déjà les antiquités, les monnaies, les manuscrit&, 
avec une piété et une dévotion si profondes qu'elles restent la 
propriété exclusive de notre culture; il collectionnait en homme 
qui sent historiquement, qui jette un regard en arrière sur des 
univers abrurts, qui aspire au lointain - il entreprit Je prèmier 
l'ascension d un pic alpestre - qui resta au fond étranger à. son 
temps. L'ftme du collectionneur ne peut se comprendre que par 
rapport à son temps. Plus p~ionné encore peut-être, mais d'une 
nuance différente, est le go0t du Chinois pour les collections. 
Tous les Chinois qui voyagent cherchent à suivre de « vieilles 
traces• (Ku-tsi) et seul un profond sentiment historique peut 
expliquer le concept fondamental intraduisible de la nature chinoise, 
le tao. Au contraire, l'époque hellénistique ne collectionnait et ne 
mon.trait que les curiosités d'un charme mythologique, comme daos 
les descriptions de Pausanias, où le quand et le pourquoi stricte
ment historiques ne viennent jamais en considération; tandis que le 
paysage égyptien s'était transformé dès le temps du grand Thut
mosis en un vaste musée unique de stricte tradition. 

Parmi les Occidentaux, c'étaient les Allemands qui inventèrent 
les l,o,/oges mécaniques, effrayants symboles du temps qui s'écoule, 
dont les coups sonores qui retentissent jour et nuit des tours innom
brables par-dessus l'Europe occidentale, sont peut-être l'expression 
la plus gigantesque dont soit jamais capable un sentiment histo
rique de l'univers 1, On ne trouve rien de pareil dans le paysage 
et la ville atemporels antiques. Jusqu'à Périclès, on n'a mesuré le 
jour qu'à la longueur de l'ombre et ce n'est que depuis Aristote 
que la l;>pa. - babylonienne - prit le sens d'« heure». Auparavant, 

r. I,'abbé Gerbert (connu so1111 le nom du pape Sylftetre II), amJ de l'empereur 
Othon III, Inventa en l'an 1000, donc au d&ut du at:,le J'ODllm et du mouvemQl 
des Crohades, premien symptômes d'une Ame nouvelle, la pendule à roues et à 
!IOnnerle. C'est en Allemagne aussi gue furent lnventtts YeB 1200 les premittes 
horloges d'~gUse et un peu plus tard les monttts de poche. On notera le rapport 
.Jgnlficatif entre la mesure du tmips et la bâtiment du culte reUllfeu.x. 
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il n'existait pu en général de division exacte du jour. A Babylone 
et en l;;gypte, les clepsydres et cadrans solaires avaient été découverta 
à une époque très ancienne; mais à Athènes, c'est Platon le premier 
qui introduisit une forme de clepsydre pouvant réellement faire 
office d'horloge; et plus tard encore on adopta les cadrans solaires, 
aimplement comme d'insignifiants instruments quotidiens, sana 
qu'ils aient apporté le moindre changement au sentiment de la flie 
antique. 

Il faut encore mentionner ici la différence correspondante, 
très profonde et jamais suffisamment mise en relief, entre la mathé
matique antique et celle d'Occident. La pensée numérique antique 
conçoit les choses telks qu'elks sont, comme grandeurs, atemporelles, 
purement présentes. D'où la géométrie d'Euclide, la statique mathé
matique et la constitution définitive d'un système spirituel par la 
théorie des sections coniques. Au contraire, nous concevons les 
choses telüs qu'elüs dmennent et se comportent, comme fonctions. 
D'où la dynamique, la géométrie analytique et le calcul différentiel 1• 

La théorie moderne des fonctions est l'organisation grandiose de 
cette muse de pensées. C'est un fait bizarre, mais psychiquement 
très fondé, ~ue la physique ~recque - statique opposée à la dyna
mique - nait ni connu m manqué d'horloge et qu'elle se soit 
abstenue de toute mesure du temps, alors que nous comrtons par 
millième de seconde. L'entéléchie d'Aristote est le seu concept 
atemporel - ahiatorique - d'évolution qui existe. 

Notre tâche se trouve dès lors toute tracée. Hommes de culture 
européo-occidentale, doués de sens historique, nous sommes une 
exception, non la règle. L'« histoire universelle» est notre image de 
l'univers, non celle de l'« humanité». Pour l'Indou et l'homme 
anti-que, l'image d'un univers en devenir est inexistante, et si la 
civilisation d'Occident venait à s'éteindre, peut-être n'y aurait-il 

f.lus jamais de culture et, par conséquent, de type humain, pour qui 
« histoire universelle» sera une auBSi puissante forme d'être 

éveillé. 

6 

En effet - qu'est-ce que l'histoire universelle? Une idée orga
nisée du passé, sans doute un postulat intérieur, l'expression d'un 
sentiment de la forme. Mais un sentiment, si défini soit-il, n'est 
pas encore une forme réelle, et aussi sûrement que nous vivons et 
sentons l'histoire universelle, que nous croyons la dominer dans sa 
forme avec la plus entière certitude, aussi sûrement aussi nous ne 
connaissons d'elle, même aujourd'hui, que des formes, mais non 
la forme, contre-image de notre vie intérieure. 

Assurément, ceux qu'on interroge sont tous convaincus qu'ils, 
pénètrent clairement et distinctement, d'un coup d'œil, dans la 

I. II est remarquable que Newton donne à ce calcul le nom de flux:ionnaire -
à cause de certaines idées métaphysiques sur la nature du temps. Dans la math.:
matique grecque, il n'y a pas mention du. temps. 
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forme intérieure de l'histoire. Cette illusion repose sur ce fait que 
penonne n'y a réfléchi sérieusement, qu'on doute encore beaucou_p 
moins de son savoir parce qu'on ne pressent pas la qualité consi
dérable de doutes qui peuvent s'élever à cet endroit. En fait, l'image 
de l'histoire universelle est une possusion spirituelle sans examen 
que même les historiens de profession se transmettent d'une 
génération à l'autre sans jamais l'accompagner de cette petite 
portion de scepticisme qui, depuis Galilée, analyse et approfondit 
notre image innée de la nature. 

Antiquité - Moyen ôge - Temps modernes : voilà le schéma 
d'une incroyable indigence qui exerce sur notre pensée historique 
un pouvoir absolu, voilà le non-1ens qui nous a toujours empêchés 
de saisir exactement dans ses rapports avec l'histoire totale de 
l'humanité supérieure la position véritable, le rang, la forme et 
surtout la durée de ce petit monde fragmentaire qui depuis l'EmJ>ire 
germanique se développe sur le sol de l'Europe occidentale. Les 
cultures à venir pourront à peine croire qu'un plan aussi sim
pliste, rendu encore chaque siècle plus iml'ossible par son cours 
rectiligne et ses proportions insensées, qui lui interdisent toute 
intégration naturelle de domaines acquis récemment à la lumière 
de notre conscience historique, se soit maintenu quand même sana 
secousse sérieuse. Car les protestations ne signifient rien que les 
historiens ont, de longue date, accoutumé d'élever contre ce schéma. 
Elles n'ont fait qu'estomper, sans le remplacer, l'unique plan exis
tant. On a beau parler de moyen âge grec et d'antiquité germanique, 
ce n'est pu ainsi qu'on arrivera à une image claire et intérieurement 
néceasaire, où la Chine et le Mexique, les royaumes d' Axum et des 
Sassanides trouveront une place organique. De même, en trans
férant le point initial des « Temps modernes » des Croisades à la 
Renaissance et de là au début du x1xe siècle, on prouve seulement 
qu'on tient le schéma lui-même pour intangible. 

Ce schéma restreint la substance historique et, qui pis est, il 
en limite encore le théâtre. Ici, le paysage de l'Europe occidentale 1 

forme le pôle immobile - mathématiquement parlant, un point 

I. Ici encore, !"historien est dominé par le préjugé fatal de la géographie -
pour ne j>aS dire par la suggestion de la carte - qui admet un continent européen, 
ce qui lui fait croire à lui aussi qu'il est tenu de tracer une fronti«e tdétll, corres
poniiante avec l'• Asie •· I,e mot Europe devrait être rayé de l'histoire. JI n'aiate 
pas de type historique • européen •· Il est fou de parler d'• antiquité européenne • 
chez les Hellènes (Homère, lUracllte, Pythagore seraient-ils donc des Asiates?) 
et de leur• mission• de rapprocher le& cultures asiatiques et européennes. Ces mots 
Issus d'une Interprétation superficielle de la carte ne correspondent à aucune réalité. 
I.e terme d'Europe, avec tout le complexe d'ld~ qu•n suggère, a seul~ dan• 
notre conscience historique une unité que rien ne justifie entre la Russie et l'Occi
dent. Ici, dans une culture de liseurs, formés par les livres, c'est une pure abstraction 
qui a conduit à des conséquences réelles Immenses. On a faussé pour des slkles, 
dans la personne de Pierre le Grand, la tendance historique d'une masse populaire 
primitive en dépit de l'insti11ct russe qui limite très justement, avec une hosWlté 
Intérieure lncamée dans Tolstol, Aksakow tt Dostoiewskl, les frontiètes de 
l'• Europe• à celles de la • Russie Mère•· Orient et Occident sont des concepts à 
pure sutistance historique. , Europe • est un son creux. Toutes les grandes créations 
âe l'antiquité sont nées de la négation de toute frontière continentale entre Rome et 
Chypre, Brzance et Alexandrie. Tout ce qui s'appelle culture européenne est né 
entre la Vistule, l'Adriatique et le Guadalquivir. Même en supposant que la Grèce 
de Périclès • fût située en Europe •, aujourd'hui elle ne l'est-plus, 
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unique aur une aurface circulaire - et pourquoi si ce n'eat parce 
que noua-mêmea, auteura de cette image hiatorique, y avona préci
sément notre domicile ? - pôle autour duquel tournent dea millé
naire& d'hiatoire la plue grandioae et dea culture& giganteaquea 
itabliea au loin en toute modestie. Système planétaire de la plus 
originale invention, en vérité I On choisit un paysage unique et on 
décrète qu'il sera le centre d'un ayatème historique. Ici eat le soleil 
central. D'ici ae diffuae la vraie lumière qui éclaire toua les événe
menta hiatoriquea. D'ici, comme d'un point perspectif, on en peut 
meaurer la signification. Mais en réalité, c'est ici l orgueil qui parle, 
orgueil de !'Européen occidental qu'aucun scepticisme n'arrête 
et qui déroule dans son esprit ce fantôme d'« Histoire universelle 11, 

Noua lui sommes redevables de l'énorme illusion d'optique, depuis 
longtemps 1;1aasée à l'état d'habitude, qui nous fait croire qu'au 
loin, en Chine et en :8gypte, l'histoire de plusieurs millénaires ac 
condense en quelques épisodes, tandis qu'auprès de nous, dans nos 
régions, depuis Luther et surtout Napoléon, Ica décades s'enflent 
comme dea fantômes; Nous savons que c'est pure apparence 
quand un nuage semble se déplacer plus vite de près que de loin, 
ou un train ramper en traversant un paysage lointain; mais noua 
croyons que le tempo de la vieille histoire inâoue, babylonienne ou 
égyptienne fut réellement plue lent que celui de notre passé très 
proche. Et noua trouvons leur aubstance plus mince, leurs formes 
plus faibles, plus étiréea, parce que noua n'avons pas appris à tenir 
compte de la distance - intérieure et extérieure. 

Que l'existence d'Athènes, Florence, Paris importe davantage 
que celle de Lo-yang et de Pataliputra à la culture d'Oct:ident, on 
le comprend aisément. Mais qu'on fonde un schéma de l'histoire 
universelle sur ces jugements de valeur, personne n'en a le droit. 
Il faudrait alors permettre aux historienA chinois d'esquisser un plan 
d'histoire universelle où nos Croisades et notre Renaissance, César 
et Frédéric le Grand seraient pasaés sous silence comme des événe
ments sana portée .. Morpholo~quement parlant, pourquoi le 
xvme siècle aurait-il plus de poids qu'un des soixante autres qui 
l'ont précédé? N'est-ce pas ridicule d'opposer des « Temps 
modernes 11, limités à quelques siècles et localisés d'ailleurs essen
tiellement en Europe occidentale, à une « antiquité » embrassant 
autant de millénaires, à laquelle on ajoute en simple appendice, 
sans autre classification plus profonde, la masse entière de toutes 
les cultures préhelléniques? N'a-t-on pas même, pour sauver le 
schème suranné, supprimé comme prélude à l'antiquité l'histoire 
d'Egypte et de Babylone, qui forment chacun pour soi un organisme 
complet, capable de contrebalancer la soi-disant « histoire uni
verselle » de Charlemagne à la guerre mondiale et au delà ? Ou bien 
rejeté en note, au bas d'une page, avec une mine embarrassée, les 
immenses complexes de la culture indoue et chinoise et ignoré en 
général les grandes cultures américaines sous prétexte de manquer 
de u cohésion » - avec quoi ? 

J'apeelle ce schéma, familier à l'Européen d'Occident, qui fait 
mouvoir les hautes cultures autour de nous comme autour d'un 
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centre de tout événement historique, système ptolémaïque de l'his
toire, et je considère comme une découverte copernicienne sur le 
terrain de l'histoire l'introduction, dans ce livre, d'une doctrine 
destinée à remplacer celle de Copernic et qui ne donne, en aucune 
manière, à l'antiquité et à l'Occident une place privilégiée à o6té 
de l'Inde, de Babylone, de la Chine, de l'tgypte, de la culture 
arabe et mexicaine - univers particuliers du Devenir qui pèsent 
un poids égal dans la balance de l'Histoire et qui l'emportent 
souvent, par la grandeur de conception psychique, par la vigueur 
de croissance, sur la culture antique. 

7 

Le schéma Antiquité, Moyen âge, Temps modernes a son 
origine première dans le sentiment magique de l'univers; il apparut 
d'abord dans la religion des Perses et des Juifs depuis Cyrus, 
reçut dans le Livre de Daniel sur les quatre âges une forme apo
calyptique et fut transformé en histoire universelle dana les religions 
postchrétiennes d'Orient, notamment dans lea systèmes gnostiques 1• 

Dana les limites très restreintes qui en sont le fondement spirituel, 
cette conception importante avait parfaitement le droit d exister. 
Il ne pouvait ici être question d'histoire indoue, ni même de celle 
d'tgypte. Le mot d'histoire universelle désigne dans la bouche de 
ces penseurs un acte unique, extrêmement dramatique, dont le 
théâtre était le paysage compris entre l'Hellade et la Perse. Il 
exprime le sentiment cosmique rigoureusement dualiste de 
!'Oriental, non dans sa polarité, comme la métaphysique contem
poraine, par l'antithèse de l'âme et de l'esprit, du bien et du mal, 
mais dans sa périodicité 2, comme une catastrophe imminente, 
tournant de deux époques comprises entre la création et la fin de 
l'univers, abstraction faite de tous les éléments non fixés, d'une part, 
par la littérature antique, d'autre part, par la Bible ou le Livre 
Sacré en tenant lieu. Dans cette image de l'univers, « Antiquité » et 
« Temps modernes » apparaissent comme l'antithèse alors courante 
du païen et du Juif ou du Chrétien, de l'homme antique et de 
l'Oriental, de la statue et du dogme, de la nature et de l'esprit sous 
forme temporelle, donc comme le drame de l'anéantissement de l'un 
par l'autre. La transition historique porte l'empreinte religieuse 
d'une résurrection. Image bornée, sans doute, et fondée sur des 
pensées entièrement provinciales, mais logique et parfaite en soi, 
tout en restant liée à ce paysage, à ce groupe humain et impossible 
à élargir naturellement. 

C'est l'addition d'une 38 époque - nos « temps modernes» -
qui a introduit, la première, dans cette image, sur le aol occidental, 
une tendance motrice. L'image orientale était stationnaire, antithèse 
finie persévérant dans son équilibre, avec une action divine unique 

I. Wlndelband: Gesell. der Philosophie, 1900, p. a75 eq. 
a. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul représente surtout la conception 

polaire, les apocalypses surtout la conception périodique de l'univers. 
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pour centre. Admise et embra1Sée par une nouvelle e~èce humaine 
toute différente, elle prit subitement, sans m@me qu on eût cons
cience de la bizarrerie d'un tel changement, la forme d'une ligne 
allant d'Homère ou d'Adam - les pOHibilités ont augmenté depuis 
l'apparition des Indo-Européens, de l'homme paléolithique et de 
l'homme singe - pour monter ou descendre, par Jérusalem, 
Rome, Florence et Paris, au gré de l'historien, du penseur ou de 
l'artiste, qui interprète l'ima$'C trinitaire avec une liberté effrénée. 

Aux concepts compléMentaaTes de paganisme et de christiania-me, 
on ajouta ainsi le concept définitif de « temps modernes» qui, par 
définition, clôt la méthode et <JUi, sans ceHe cc étiré » depuis les 
Croisades, ne semble plus t>ouvoir admettre de nouvelle extension 1• 

On pensait, sans oser le dire, que quelque choae de définitif com
mençait par delà l'anti~uité et le moyen Age, un 38 royaume qui 
~servait quelque paradis, un summum, un but final, dont chacun 
s'arro~e la connaissance exclusive, depuis les scolastiques jusqu'aux 
socialistes de nos jours. Connaissance ésotérique aussi commode 
que flatteuse pour ses auteurs. On avait tout s1mflement identifié 
avec le sens de l'univers l'esprit d'Occident te qu'il se reflète 
dans le cerveau d'un individu occidental. De grands penseurs 
tirèrent, ensuite, d'une indigence de l'esprit une vertu métaphy
sique, en prônant le schéma consacré par le sensus o,nnium, sans 
le soumettre à une critique sérieuse, comme le fondement d'une 

f.hilosophie et en importunant chaque fois Dieu comme étant 
auteur de leur « plan universel ». La trinité mystique des Ages 

offrait d'ailleurs pour le goût métaphysique une certaine séduction. 
Herder appelait l'histoire une éducation du genre humain, Kant 
un développement de l'idée de liberté, Hegel une autoréalisation 
de l'esprit universel, d'autres autrement. Mais tous ceux qui ont 
insufflé dans cette donnée absolue de la trinité des âges un sens 
abstrait quelconque ont cru avoir assez réfléchi sur la forme fonda
mentale de l'histoire. 

Immédiatement au seuil de la culture occidentale, apparaît 
le grand Joachim de Flore, mort en 1:202 1, premier penseur de la 
trempe de Hegel, qui ruine l'image cosmique dualiste d'Augustin et, 
avec le sentiment irit-égral du Gothique pur, oppose comme un 
38 élément le christianisme nouveau de son temps à la religion de 
l'antiquité et à celle du Nouveau Testament : règnes du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Il a ébranlé jusqu'au fond de l'âme les 
meilleurs Franciscains et Dominicains, Dante et Thomas, et 
éveillé un re~ard cosmique qui s'empara peu à peu de toute la 
pensée historique de notre culture. Lessing, qui n'hésite pas à 
qualifier parfois de postérité 3 son temps opposé aux temps antiques, 
a transoorté cette idée des doctrines mystiques du XIV8 siècle dans 
son « :e:ducation du genre humain» (avec ses stades d'enfance, 
d'adolescence et d'Age mûr), et Ibsen, qui la développa dans son 

r. On le reconnatt à l'expression, déses~rêe et ridicule, d'• époque contempo
raine,. 

2. X. Burdach : R,to,mation, Rmaissance, Hvmanismus, 19111, p. 48 sq. 
3. I,'expreMion • les andens •• au aena duàllste, ac trouve déjà dans l'Isagog de 

Porphyre (300 av. J.-C.). 
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drame L'Empereur et h GaliUen (où la pensée gnostique surgit 
aussitôt sous la figure du magicien Maximos), ne l'a pa, dépusé 
d'un pas dans son célèbre discours de Stockholm en 1887. L'idée 
d'opposer sa propre personne comme une sorte de norme défi
nitive est, manifestement, un besoin du sentiment de aoi-même 
chez l'Européen occidental. 

Mais l'a:uvre de l'abbé de Flore était un coup d'a:il mystique 
dans les mystères de l'ordre cosmique de Dieu. Elle dovait perdre 
toute signification dès ~u'on vint à en faire une conception ration
nelle et le fondement dune pensée scientifique. Et c'est ce qui est 
toujours arrivé dans une mesure croissante depuis le xvue siècle. 
Mais c'est une méthode tout à fait fragile d'interprétation de 
l'histoire universelle que de lâcher la bride à ses convictions poli
tiques, religieuses ou sociales et d'accorder aux trois phases, aux
quelles on n'ose rien toucher, une direction qui mène exactement 
au point où l'on se trouve et qui impose 1elon le cas, comme mesure 
absolue, le règne de l'intelligence, l'humanité, le bonheur du,plu1 
grand nombre, l'évolution économique, les lumières de la raison, 
la liberté des peuples, le pouvoir sur la nature, la paix. universelle 
et autres chos.es du même genre, à des millénaires d'histoire dont 
on démontre qu'ils n'ont pas compris ou pas atteint la mesure 
exacte, alors qu'en réalité ils voulaient tout simplement autre chose 
que nous. « Dans la vie, dit Ga:the, on se propose manifestement 
la vie, non un résultat de celle-ci. » On devrait objecter cette parole 
à toutes les tentatives de ceux qui croient naïvement résoudre par 
un programme l'énigme de la forme historique. 

Tous les historiens des arts et des sciences particuliers, y compris 
les économistes et les philosophes, dessinent la même image. On 
~oit ainsi «la» feinture depuis les Égyptiens (ou les hommes des 
cavernes) jusqu aux impressionnistes, «la» musique depuis les 
chants de l'aveugle Homère jusqu'à Bayreuth, « la » sociologie 
depuis les habitants des cités lacustres jusqu'aux socialistes, suivre 
un progrès rectiligne fondé sur telle ou telle· tendance constante, 
sans considérer la possibilité d'une limite à la durée des arts, leur 
liaison à un paysage et à une espèce humaine déterminés dont ils 
sont l'expression, oubliant donc que toutes ces histoires sont la 
simple addition extérieure d'un certain nombre d'évolutions 
particulières, d'arts particuliers, n'ayant de commun entre eux que 
le nom et quelques éléments de technique manuelle. 

Nous savons de chaque organisme qu'il est déterminé dans son 
temps, sa forme, la durée de sa vie et de chacune de ses manifesta
tions vivantes, par lei qualité, de l'e,pèce dont il fait partie. Nul ne 
songera qu'un chêne millénaire est en train de commencer aujour
d'hui même le cours réel de sa croissance. Nul n'attendra d'une 
chenille, qu'il voit grandir chaque jour, qu'elle continue la même 
croissance probable durant des années. Ici, chacun possède avec 
une absolue certitude le sentiment d'une limite, lequel est identique 
à celui de la forme intérieure. Pour l'histoire de l'humanité supé
rieure et ses progrès futurs, on affiche au contraire un optimisme 
effréné, au mépris de toute e:tpérienee historique, et donc orga-
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nique, de telle sorte que chacun u postule » dans le donné fortuit 
du moment une « continuité » linéaire tout à fait éminente, non 
parce qu'il l'a scientifiquement démontrée, mais parce qu'il la 
souhaite. On compte ici sur des possibilités sans limite - jamais 
sur une fin naturelle - et l'on tire de chaque moment considéré 
une théorie de la continuité tout à fait enfantine. 

Mais« l'humanité» n'a pas plus que le genre eapillon ou orchidée 
un but, une idée, un plan. Ou bien l'« humanité» est un concept 
zoologique, ou bien elle est un mot vide de sens 1• Chassez ce fantcîme 
de la région des problèmes formels de l'histoire et voua verrez 
surgir une abondance surprenante de formes rielle,. Ici règnent 
une richesse, une profondeur, une émotion organiques immenses, 
qu'on a voilées jusqu'à ce jour par un mot à l'emporte-piçce, un 
schéma figé, des ,~ id~als » eersonnels. Au lie~ d<: cette image 
monotone d'une h1st01re universelle à forme linéaire, qu'on ne 
peut conserver qu'en fermant les reux sur la masse écrasante des 
faits, je vois le théâtre d'une vanété de cultures grandioses qui 
croissent avec une puissance cosmique originelle au sein d'un 
paysage maternel, qui sont liées chacune à ce paysage durànt le 
cours entier de leur existence, qui impriment chacune leur propre 
forme à leur substance, l'humanité, et qui ont chacune leur idée, 
leurs passions, leur vie, leur volonté, feur sentiment, leur mort 
propres. Ici, il y a des couleurs, des nuances, des mouvements, 
que n'a découverts encore aucun regard spirituel. Il y a une crois
sance et une vieillesse des cultures, des reuplea, des langues, des 
vérités, des dieux, des paysages, comme i y a des chênes, des pins, 
des fleurs, des branches, des feuilles, jeunes et vieux; mais il n'y a 
pas d'« humanité » vieillissante. Chaque culture a ses possibilités 
d'expression nouvelles qui germent, mûrissent, se fanent et dispa
raissent sans retour. Il y a beaucoup de plastiques, de peintures, 
de mathématiques, de physiques, entièrement différentes les unes 
des autres dans leur nature la plus intime, chacune ayant sa durée 
limitée, chacune achevée en soi, comme chaque espèce végétale 
a ses fleurs et ses fruits propres, son type propre de croissance et 
de. décroissance. Ces cultures, natures vivantes de rang suprême, 
croissent dans une noble insouciance de leur but, comme les fleurs 
des champs. Elles appartiennent, comme les plantes et les animaux, 
à la nature vivante de Gœthe, non à la nature morte de Newton. 
Je vois dans l'histoire universelle l'image d'une éternelle formation 
et transformation, d'un devenir et d'un trépas miraculeux des 
formes organiques. Mais l'historien d'ate,ier la voit sous la forme 
d'un tamia « préparant » sans cesse des époques. 

En attendant, la série « Antiquité, Moyen Age, Temps modernes » 
a fini par épuiser ses effets. Malgré son étroitease et son indigence 
comme fondement scientifique de l'histoire, elle fut cependant la 
seule philosophie qui ne soit pas entièrement dénuée de philo
sophie et qui nous a permis de classer nos connaissances : tout ce 
qu'on a classé jusqu'à ce jour en fait d'histoire universelle lui doit 

r. • L'humanité? Mais c'est une abstracUon. De tout temps!. Il n'a jamais existé 
que des hommes et il n'existera jamais que des hommes.• (uœthe à I,uden.) 
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un reste de substance. Mais nous avons atteint depuis longtemps 
la mesure des siècles qu'on pouvait tout ar, plus rapprocher dans 
ce schéma. L'accroissement rapide de la matière historique, notam
ment de celle qui est tout entière en dehors de ce schéma, commence 
à noyer l'image dans un chaos à perte de vue. Tous les historiens 
le savent et le sentent, qui ne sont pas tout à fait aveugles, et c'est 
pour ne pas tomber dans un naufrage total qu'ils s'accrochent encore 
à tout prix au seul schéma connu d'eux. Le mot moyen Age 1, 
imprimé en 1667 par le professeur Horn de Leyde, est obligé de 
couvrir aujourd'hui une masse informe toujours extensible qui 
trouve une limite purement négative dans ce qu'on ne peut sous 
aucun prétexte attribuer aux deux autres groupes passablement 
ordonnés. L'incertitude des théories et des jugements sur l'histoire 
persant, arabe, russe, en est un exemple. On ne peut surtout pas 
nier plus longtemps que cette prétendue histoire de l'univers, 
restremte en fait au début à la région de la Méditerranée Orientale, 
s'est limitée plus tard, par un changement subit de la scène, depuis 
les invasions germaniques (événement qui n'a d'importance que 
pour noua, que noua avons donc fortement exagéré, qui a une signi
fication purement occidentale et ne regarde déjà en rien la culture 
arabe), à l'Europe centrale et occidentale. Hegel a déclaré en toute 
naïveté qu'il i~norait les peuples qui ne cadraient pas avec son 
système de l'histoire. Mais ce n'est qu'un aveu d'honnête homme 
sur l'hypothèse méthodique, sans laquelle l'amais historien n'est 
arrivé au but. On peut examiner dans ce sens a disposition de toutes 
nos œuvres historiques. C'est en effet une question de tact histo
rique aujourd'hui que d'indiquer quels sont les courants de l'histoire 
qu'on étudie sbinuement et quels sont ceux qui ne comptent pas. 
Ranke en est un bon exemple. 

8 

Nous pensons aujourd'hui en continents. Nos philosophes 
et nos historiens seuls l'ignorent encore. Que peuvent signifier 
pour noua les concepts et les perspectives qui prétendent à une 
valeur universelle et dont l'horizon s'arrête à la frontière spirituelle 
de l'Europe occidentale ? 

Lisez à ce sujet nos meilleurs livres. Quand Plato11 parle d'huma
nité, il entend les Hellènes opposés aux Barbares. Ceci correspond 
tout à fait au style ahistorique de la vie et de la pensée antiques 
et même dans ces conditions à des résultats justes et pleins de sens 
pour des Grecs. Mais que Kant se mette à philosopher sur des idéals 
éthiques, il affirme la valabilité de ses principes P.our tous les 
hommes de toutes les espèces et de tous les temps. S'il ne le dit pas 
expressément, c'est parce qu'il pense que cela est évident pour lui 

1. • Moyen-~ • eet l'hfatofre de la ,,,iofl oà '''""" ü 14,iJJ ,us ,,lt,es ••' des 
s111111flls. I.ea l>l'OOiJriell8eS deetinm du Chrlatianwne oriental, qui s'avan~ jusqu'en 
Chine par le 1.'urkèïtan et vers l' AbyaalDie par Saba, n'entrent pu en lqne de compte 
dans cette • hlatoire umvenelle •· 
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et pour ses lecteurs. Dans son Esthétique, le principe qu'il formule 
n'est pas celui de l'art de Phidias ou de Rembrandt, mais tout de 
suite celui de l'art en général. Mais les formes nécessaires de la 
pensée, postulées par lui, ne sont jamais que celles de la pensée 
occidentale. Un coup d'œil sur Aristote et les résultats essentielle
ment différents de sa philosophie aurait montré qu'il y avait ici 
un esprit non moins clair, mais d'une structure différente, qui 
réfléchit sur lui-même. Pour la pensée russe, les catégories occi
dentales sont aussi étrangères que pour celles-ci les catégories de 
la pensée chinoise ou grecque. Une- compréhension réelle et parfaite 
des mots originels antiques nous est tout aussi impossible que celle 
des mots russes 1 et indous, et pour le Chinois moderne et l'Arabe, 
dont l'intelligence differe completement de la nôtre, la philosophie 
de Bacon à Kant n'a que la valeur d'une curiosité. 

Ce qui manque au penseur d'Occident et qui ne devrait pas 
manquer précisément à lui: c'est de connaître le caractère historique 
relatif de ces résultats, eux-mêmes expression d'un être particulier 
et de cet être seul; de savoir que leur valabilité a des limites néces
saires; de se convaincre que ses u vérités immuables » et ses u con
naissances éternelles 11 ne sont vraies que pour lui et éternelles 
que dans son image cosmique, et que c'est un devoir pour lui de les 
dépasser pour chercher celles que l'homme des autres cultures a 
tirées de lui-même avec une égale certitude. Tout cela appartient 
à la réalisation d'une philosophie de l'avenir. Cela seul s'appelle 
comprendre le langage formel de l'histoire, de l'univers flivant. 
Ici,, rien de constant et de général. On ne parlera plus des formes de 
la pensée, du principe de la tragédie, du devoir de l'État. La vala
bibté universelle est une inférence toujours fausse de soi sur autrui. 

Beaucoup plus suspecte encore apparaît cette image, quand on 
étudie les penseurs de la modernité occidentale depuis Schopen
hauer; le centre de gravité de la philosophie passe du systeme 
abstrait à l'éthique pratique, au probleme de la connaissance on 
substitue celui de la vie - de la volonté de vivre, d'être fort, d'agir. 
Ici, ce n'est plus l'« Homme », abstraction idéale comme chez Kant, 
mais l'homme réel des temps historiques, celui qui se groupe en 
peuplades cultivées ou primitives à la surface de la terre, qui est 
l'ob;~t des études; ce qui rend tout à fait insensée la définition de 
la • .ructure des concepts derniers par le schéma Antiquité, Moyen 
àge, Temps modernes avec la restriction locale qui s'y rattache. 
Mais c'est le cas. 

Voyons l'horizon historique de Nietzsche. Ses concepts de 
décadence, de nihilisme, de bouleversement de toutes les valeurs, 
de volonté de puissance, qui sont profondément fondés dans la 
nature de la civilisation occidentale et décisifs pour son analyse 
tout court - sur quels fondements reposent-ils à leur tour? Sur 
les Romains et les Grecs, la Renaissance et l'Europe contempo
raine, en y ajoutant un regard oblique et rapide sur la philosophie 
- mal comprise - de l'Inde, bref, sur !'Antiquité, le Moyen àge, 

1. Cf. t. II, p. 361, note. - L'idée fondamentale du darwinisme pour un Russe 
authentique est tout aussi insensée que celle <lu système de Copernic pour l' Ara\Jc. 
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les Temps modernes. A parler strictement, il n'est pas allé plus 
loin, et les autres penseurs de son temps ne l'ont pas dépassé. 

Mais quel rapport son concept du dionysisme a-t-il donc avec ... 
la vie intérieure des Chinois tres civilisés du temps de Confucius, 
ou d'un Américain moderne ? Que signifie le type du surhomme ... 
pour le monde de l'Islam? Et quel sens donnera, comme anti
thèses créatrices, aux concepts de nature et d'esprit, de païen et de 
chrétien, d'antique et de moderne, l'âme d'un Indou ou d'un 
Russe? Tolstoï, qui nie du tréfonds de son Ame humanitaire le 
monde des idées occidentales tout entier comme étranger et loin
tain, a-t-il quelque chose à faire avec le « Moyen Age », avec Dante, 
avec Luther? Ou un Japonais avec Parsifal et Zarathoustra? 
Un Indou avec Sophocle? Et Schopenhauer, Comte, Feuerbach, 
Hebbel, Strindberg ont-ils un plus vaste horizon intellectuel ? 
Toute leur psychologie n'a-t-elle pas une signification purement 
occidentale malgré sa prétention à l'universalité? Quelle comédie 
dans le féminisme d'lbsen, qui se présente aussi avec la prétention 
d'attirer l'attention de I'« humanité li entière, lorsqu'à sa fameuse 
Nora, grande bourgeoise nordique dont l'horizon équivaut environ 
à un loyer de 2.000 à 6.000 marcs avec une éducation protestante, 
on substitue la femme de César, Mme de Sévigné, une Japonaise 
ou une paysanne du Tyrol I Mais Ibsen lui-même n'a que l'horizon 
de la classe moyenne citadine d'hier et d'aujourd'hui. Ses conflits 
dont la base psychique date de 1850 environ et survivra à peine à 
1950 ne sont ni ceux du grand monde ni ceux de la basse classe, à 
plus forte raison des villes de population non européenne. 

Tout cela est valeur épisodique, locale, le plus souvent restreinte 
à l'intelligence momentanée des grandes villes de type européen 
,>ccidental, nullement valeur<< éternelle li de l'histoire<< universelle ». 
Et quand bien même il aurait cette valeur pour la génération 
d'Ibsen et de Nietzsche, ce serait justement méconnaître le sens du 
mot Histoire universelle - qui dés1ç-ne non un choix, mais un tout -.A 

que de subordonner les facteurs situés hors de l'intérêt moderne, 
de les sous-estimer ou de les négliger. Or, c'est ce qui se fait dans 
une mesure très grande. Tout ce que l'Occident a dit et pensé 
jusqu'à ce jour des problèmes de l'espace, du temps, du mouve
ment, du nombre, de la volonté, du mariage, de la propriété, du 
drame, de la science, est resté étroit et douteux, parce qu'on visait 
à trouver la solution du problème au lieu de savoir qu'à plusieurs 
questions correspondent plusieurs réponses, que tout problème 
philosophi9.ue n'est que le désir refoulé de recevoir une réponse 
certaine déjà donnée dans la question, que les grands problè.mes 
du temps ne sauraient jamais être trop considérés comme caducs 
et qu'il faut donc admettre un groupe de solutions historiquement 
déterminées, dont seul l'ensemble peut - débarrassé de toutes les 
mesures particulières d'appréciation - dénouer les grandes énigmes. 
Pour le pur connaisseur d'hommes, il n'existe aucun point de vue 
absolument exact ou absolument faux. De,vant des problèmes aussi 
ardns que ceux du temps ou du maria~e, il ne suffit pas d'interroger 
l'expénence personnelle, la voix inténeure, la raison, l'opinion des 
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ancêtres ou des contemporains. On n'apprend ainsi que ce qui est 
vrai pour l'interrogateur et son temps, mais il y a autre chose. 
L'apparition des autres cultures parle un langage différent. Pour 
des hommes différents, il y a des vérités différentes. Pour le penseur, 
elles sont toutes valables ou aucune. On comprend combien la 
critique occidentale de l'univers peut être élargie et approfondie, 
combien par delà l'innocent relativisme de Nietzsche il reste de 
problèmes à élucider, quelle finesse de sentiment formel, quel degré 
de psychologie, quel renoncement aux intérêts pratiques, quelle 
indépendance vis-à-vis d'eux et quelle immensité d'horizon restent 
à atteindre avant de pouvoir dire qu'on a compris l'histoire uni
verselle, l'u11ivers-histoire ! 

9 

A tout cela, aux formes arbitraires, étriquées, extérieures, dictées 
par des désirs personnels qui les ont infligées à l'histoire, j'oppose 
la forme naturelle « copernicienne » du devenir universel, profon
dément inhérente à ce devenir et cachée seulement au regard 
prévenu. 

J'en appelle à Gœthe. Ce qu'il a nommé nature vivante est ce 
qui s'appelle ici Histoire universelle au sens très large, Univers
histoire. Gœthe qui ne cessa comme artiste de créer la vie, l'évolu
tion des formes, le devenir, non le devenu, comme le montrent 
Wilhelm Meister et Poésie et Vérité~, détestait les mathé
matiques. Chez lui, l'univers mécanique s'opposait à l'univers 
organique, la nature morte à la nature · vivante, la formule à la 
forme. Chaque ligne qu'il écrivit comme physicien devait montrer 
la figure en devenir, la 11 forme empreinte qui se développe en 
vivant ». Revivre par le sentiment, l'intuition, la comparaison, la 
certitude intérieure immédiate, l'imagination exacte et sensible : 
telle fut sa méthode pour serrer de près le mystère du phénomène 
en mouvement. Et c'est la méthode de la recherche historique en 
général. Il n'y en a point d'autre. Ce regard divin lui fit prononcer 
cette parole au soir de la bataille de Valmy, devant les feux du camp: 
cc De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque pour l'histoire 
du monde et vous pouvez dire que vous y étiez. » Aucun général, 
aucun diplomate, sans parler des philosophes, n'a senti l'histoire 
devenir d'une manière aussi immédiate. C'est le plus profond 
jugement qui fût jamais porté sur un haut fait historique au moment 
où il a lieu. 

Et comme il est parti de la feuille pour poursuivre l'évolution 
de la forme végétale, la genèse du type vertébré, le devenir des 
couches géologiques - destin de la nature, non sa causalité - ainsi 
devons-nous étudier le langage formel de l'histoire humaine, sa 
structure périodique, sa logique organique, en partant de l'abondance 
des faits particuliers qui tombent sous nos sens. 

On a compté jadis l'homme au nombre des organismes de la 
surface terrestre, et on avait raison. Sa constitution anatomique, 
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ses fonctions physiologiques, son phénomène sensible tout entier 
appartiennent à une unité supérieure. On ne fait d'exception qu'ici, 
malijré l'affinité profondément sentie entre le destin de la plante et 
celui de l'homme - thème éternel de toute lyrique - malgré la 
ressemblance de toute histoire humaine à celle de tout autre groupe 
d'êtres vivants supérieurs - thème d'innombrables contes, fables, 
légendes. Voulez-vous comparer? Faites agir purement et profon
dément sur votre imagination l'univers des cultures humaines, 
sans le contraindre à rentrer dans un système préconçu; voyez 
dans les mots jeunesse, croissance, maturité, déclin, par lesquels 
vous exprimâtes régulièrement, et aujourd'hui plus que jamais, 
sur la société, la morale ou l'esthétique, des jugements de valeur 
subjectifs et très personnellement intéressés, des noms enfin 
objectifs d'états organiques; placez la culture antique comme phéno
mène achevé en soi, corps et expression de l'âme antique, en face 
des cultures égyptienne, indoue, babylonienne, chinoise, occiden
tale, et cherchez ce qu'ont de typique les destinées changeantes 
de ces grands individus et de nécessaire l'abondance fatale des faits 
imprévus : vous verrez alors se dérouler l'image de l'histoire uni
verselle qui nous est naturelle à nous, hommes d'Occident, et 
seulement à nous. 

JO 

Si de là nous revenons au problème restreint, il nous faudra 
chercher la morphologie de la situation européo-américaine d'Occi
dent d'abord, rntre 1800 et 2000. Nous aurons à définir le quand 
de cette époque dans le cadre de la culture occidentale tout entière, 
son sens comme chapitre biographique existant nécessairement 
sous telle ou telle forme dans chaque culture, la signification orga
nique symbolique de son langage formel dans la politique, l'art, 
les œuvres sociales et spirituelles. 

Une étude comparative permet de connaître la cc simultanéité » 
de cette période avec l'hellénisme, en particulier de son apogée 
éphémère - représentée par la guerre mondiale - avec le passage 
de la période hellénistique à la période romaine. Le ,omanisme, 
avec son sens très aigu des réalités, son manque de génie, sa bar
barie, sa discipline pratique, protestante, prussimne, donnera 
toujours à nous, qui sommes réduits aux comparaisons, la clé de 
l'énigme de notre propre avenir. Grecs et Romains - par lâ se 
distingue aussi le destin que nous avons accompli cle celui qui est immi
nent. Car il y a longtemps qu'on aurait pu et dô trouver dans 
I',1 antiquité » une évolution dont la nôtre est le pendant parfait, 
différente dans tous ses détails extérieurs, mais absolument sem
blable dans la poussée intérieure qui porte le grand organisme vers 
"'B propre réalisation. Nous aurions trouvé trait pour trait, depui:1 
la "guerre de Troie» et les Croisades, Homère et le Nibclun
genli ed, en passant par le dorique et le gothique, le dionysismc 
et la Renaissance, Polyclctc et Sébastien Dach, Athènes et Paris, 
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Aristote et Kant, Alexandre et Napoléon, jusqu'au stade de la cité 
cosmopolite et de l'impérialisme des deux cultures, un perpétuel 
alter eço de notre propre réalité. 

Mais l'interprétation de l'image historique antique qui a servi 
ici de base - avec guel parti pris n'a-t-elle pas toujours été attaquée? 
Quelle vanité I Quelle partialité I Quelle étroitesse d'esprit 1 
C'est parce que nous nous sentions trop proches parents « des 
anciens » que nous nous sommes allégé démesurément la liche. 
C'est dans la ressemblance extérieure qu'est le danger auquel 
succombent toutes les recherches sur l'antiquité, dès qu'elles ont 
passé de l'identification et de la classification magistrales des 
fouilles à leur interprétation psychique. Un préjugé vénérable qu'il 
faudrait finir par détruire veut que l'antiquité soit notre proche 
parente intérieure, parce que nous sommes présumés être ses 
disciples et ses enfants, parce ~ue nous avons été effectivement 
ses adorateurs. Tout le travail religieux et philosophique, artistique 
et historique, social et critique du x1xe siècle était nécessaire, non 
pour nous apprendre enfin à comprendre les drames d'Eschyle, la 
doctrine de Platon, Apollon et Dionysos, l'État athénien, le césa
risme - en quoi nous sommes bien loin de compte - mais pour 
nous faire sentir enfin l'immense distance qui nous les rend mté
rieurement étrangers et lointains, plus étrangers peut-être que les 
dieux mexicains et l'architecture indoue. 

Nos idées sur la culture gréco-romaine ont toujours flotté entre 
deux extrêmes dans lesquels, sans exception, le schéma Antiquité, 
Moyen Age, Temps modernes a déterminé de prime abord les 
perspectives de toutes les 11 positions ». Les uns, hommes de la vie 
publique avant tout, économistes, politiciens, juristes, trouvent 
11 l'humanité actuelle » en meiheur progrès, ils l'apprécient très 
haut et mesurent à elle tout ce 9ui a précédé. Il n'est pas un parti 
moderne qui n'ait déjà 11 apprécié» à ses principes Cléon, Marius, 
Thémistocle, Catilina et les Gracques. Les autres, artistes, poètes, 
P.hilologues, philosophes ne se sentent pas chez eux dans le présent; 
ils se retranchent donc dans tel ou tel passé de l'histoire, y prennent 
position et en bannissent en dogmatistes absolus le moment présent. 
Les premiers voient dans l'hellénisme un 11 Je n'y suis pas encore», 
les autres dans la modernité un ,, Je n'y suis déjà plus», toujours 
impressionnés par l'image historique linéaire unissant les deux 
époques. 

Ce sont les deux âmes de Faust qui se sont réaliséea dans cette 
antithèse. Le danger des premiers est la vanité intelligente. De tout 
ce qui fut culture et reflet de l'âme antique, ils ne conservent plus 
en mains qu'un faisceau de faits sociaux, économiques, politiques, 
physiologiques. Le reste prend le caractère de << conséquence 
secondaire», de ,, réflexe 11, d'« accompagnement». De la prépon
dérance du mythe dans les chœurs d'Eschyle, de la vigueur ter
rienne prodigieuse dans la plus ancienne plastique grecque et aa 
colonne dorique, de l'ardeur du culte apollinien, de la profondeur 
encore tenace du culte impérial des Romains, pas la moindre trace 
dans leurs livres. Les seconds, romantiques tardifs pour la plupart, 
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comme les trois derniers professeurs de Bâle, Bachofen, Burck
hardt, Nietzsche, succombent au danger de toute idéologie. Ils se 
perdent dans les régions brumeuses d'une antiquité qui est un 
simple reflet de leur mentalité philologiquement constituée. Ils 
ont foi dans les fragments de la vieille littérature, seul témoignage 
assez noble pour eux - mais jamais culture ne fut aussi impar
faitement représentée que par leurs grands écrivains 1• D'autres 
s'aepuient davanta~e sur de11 sources plus prosaïques, documents 
jundiques, inscriptions, monnaies, que Burckhardt et Nietzsche 
avaient trop méprisés à leurs dépens et ils leur subordonnent la 
littérature traditionnelle avec son sens souvent minime de la vérité 
et de la réalité. Ainsi, à cause même de leurs fondements critiques 
différente, ile ne pouvaient l'un l'autre se prendre au sérieux. Je 
ne sache pas que Nietzsche et Mommsen se soient jamais accordé 
l'un à l'autre la moindre attention. 

Mais ni l'un ni l'autre n'a atteint la hauteur d'où il pouvait 
dominer cette antithèse et la réduire à néant, ce qui n'était pourtant 
paa impossible. C'est le principe de causalité qui se venge ici 
d'avoir été transféré de la science naturelle à la recherche historique. 
On en vient inconsciemment à un pragmatisme superficiel, imitant 
l'imaJe cosmique de la physique, troublant et obscurcissant sans 
l'éclaircir le langage formel de l'histoire, qui est d'une structure 
toute différente. On ne trouvait rien de mieux, pour soumettre 
la masse de la matière historique à une étude organisée et appro
fondie, que de traiter un complexe de phénomènes comme pri
maires, comme cause, et de lui subordonner les autres comme 
secondaires, comme eifets ou conséquences. Les praticiens ne 
furent pas seule, les romantiques aussi tombèrent dans le panneau, 
parce que l'histoire n'a pas été révélée non plus à leurs regards 
rêveurs· avec sa logique propre et que le besoin de définir une néces
sité immanente, dont on sentait l'existence, était trop puissant 
quand on ne voulait pas, comme Schopenhauer, tourner désespé
rément le dos à l'histoire en général. 

II 

Disons carrément qu'il y a une manière matérialiste et une 
manière idéologique de voir l'antiquité. Les partisans de la pre
mière déclarent que la descente d'un plateau est causée par la 
montée de l'autre. Ils démontrent - sans doute de façon péremp
toire - que cette règle ne souffre point d'exception. Nous trouvons 
donc chez eux la cause et l'effet, et - naturellement - les faits 
sociaux et sexuels, en tout cas purement politiques, représentent 

1. I.e choix des chrestomathies est décisif, comme ne dépendant pas du seul 
baaard mals d'une tendance essentielle. L'atticisme du temps d'Auguste, fatlguê, 
1taile, ~t, vivant du passé, a crff le concept de cl4ssiques et admis pour tels 
un tout petit groupe d'auteurs grecs jusqu'à Platon. Le teste, dont toute la riche 
Uttmture hell~Uque, fut rejeté et perdu presque en entier. Ce groupe, dft au 
choix et au goftt de11 profe1111eurs, <J.ul fut conservé en grande partie, fut ensuite 
déterminant pour l'image imaginaire d'• antiquité classique • à Florence aussi 
bien que chez Winckelmann, Holderlln, liœthe et même Nietzsche. 
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les causes, les faits religieux, spirituels, artistiques, les effets ( quand 
toutefois le matérialiste souffre pour ces derniers le nom de faits). 
Inversement, les idéologues démontrent que la montée d'un plateau 
résulte de la descente de l'autre, et ils le prouvent avec la même 
exactitude. Ils s'abîment dans les cultes, les mystères, les rites, les 
secrets du vers et de la ligne, et jugent la vie triviale quotidienne, 
conséquence pénible de l'imperfection terrestre, à peine digne d'un 
regard oblique. A!ors, la série des causes étant aperçue distincte
ment, chacun montre que l'autre ne voit pas, ou qu'il ne veut pas 
voir, la cohésion manifeste des choses, et il finit par traiter son 
adversaire d'aveugle, de léger, d'idiot, d'absurde ou de frivole, de 
drôle et d'original ou de vulgaire philistin. L'idéologue est outré 
quand on lui parle sérieusement de problèmes financiers chez les 
Hellènes, et qu'au lieu des profonds oracles que rendait la Sibylle 
de Delphes on lui montre les vastes opérations bancaires auxquelles 
se livraient les prêtres delphiens avec les trésors du temple. Mais 
le politicien rit de ceux qui prodiguent leur admiration aux formules 
sacrées et au costume des éphèbes attiques, au lieu d'écrire sur la 
lutte des classes antiques un livre orné de nombreux et grands mots 
modernes. 

Le premier type est déjà préformé dans Pétrarque. Il a créé 
Florence et Weimar, le concept de Renaissance et de Classicisme 
en Occident. Le deuxième se rencontre dès le milieu du xvm6 siècle, 
aux débuts d'une politique civilisée et d'une économie mondiale 
citadine, donc d'abord en Angleterre (Grote). Au fond, ce sont les 
conceptions du cultivé et du civilisé qui s'opposent ici, opposition 
profonde et trop humaine pour faire sentir et surtout disparaître 
les lacunes des deux points de vue. 

Le matérialiste procède aussi à cet endroit en idéaliste. Il a 
aussi, sans le savoir ni le vouloir, fait dépendre ses connaissances 
de ses désirs. En fait, tous nos meilleurs esprits, sans exception, 
se sont agenouillés devant l'image de l'antiquité et ont renoncé 
dans ce cas unique à la critique effrénée. Les recherches sur l'anti
quité ont toujours été entravées dans leur liberté et leur force par 
une sorte de terreur sacrée qui en a obscurci les résultats. L'histoire 
entière ne connaît pas de second exemple d'un culte aussi passionné 
voué par une culture à la mémoire d'une autre. Le fait d'avoir 
enchamé idéalement l'antiquité et les temps modernes par un 
« Moyen âge », qui s'étend sur un millénaire d'histoire peu exploité, 
presque méprisé, n'est-il pas lui-même depuis la Renaissance 
l'expression de cette dévotion? Nous autres, Européens d'Occident, 
nous avons sacrifié « aux Anciens » la pureté et l'indépendance de 
notre art, en nous interdisant tout travail avant de jeter un coup 
d'œil oblique sur le« sublime modèle»; nous avons transféré chaque 
fois par la pensée, par le sentiment, dans l'image que nous nous 
sommes for1ée des Grecs et des Romains, les désirs et les rêves 
les plus intimes de notre propre âme. Un psychologue spirituel 
racontera un jour l'histoire de cette illusion fatale de ce que nous 
avons chaque fois adoré comme antique depuis la période gothique. 
Peu de tâches seraient plus instructives pour comprendre intérieure-
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ment l'lme occidentale, depuis !'Empereur Othon III qui fut 
la première victime du Sud jua9u'à Nietzsche qui en fut la dernière. 

Gœthe parle avec enthousiasme, dans son Voyage m Itaa., 
de l'architecture du Palladio, devant lequel nous observons aujour
d'hui une attitude très sceptique à cause de son style académique 
et froid. Il visite ensuite Pompéi sana nous cacher sa déception et 
n'en reHent qu'une cc impression étrange, presque pénible». 
Ce qu'il dit des temples de Poestum et de Ségeste, chefa-d'œuvre 
d'art hellénique, est embarrassé et insi~nifiant. Manifestement, 
il n'a pas reconnu l'antiquité quand elle a est présentée à lui dans 
toute sa vigueur corporelle. Mais il en fut de lui comme de toua les 
autres. Ils se gardèrent bien de voir mainte chose antique pour 
sauver ainsi leur image intérieure. Leur « antiquité » fut chaque fois 
l'arrière-plan où ils dissimttlèrent un idéal de vie qu'ils avaient 
eux-mêmes créé et nourri de leur meilleur sang, un réservoir pour 
leur propre sentiment cosmique, un fantôme, une idole. Ils 
s'engouent, dans les cercles littéraires et les salons poétiques, pour 
les descriptions téméraires de la vie des grandes cités antiques par 
Aristophane, Juvénal, Pétrone; pour la saleté et la populace du 
Midi; pour les scandales, les viols, les pédérastes, les phrynés, le 
culte phallique, les orgies des Césars - mais le même fragment de 
réalité observé dans les villes mondiales autour d'eux excite leurs 
lamentations et leurs rechignements et ils s'en éloignent. <c Dans 
les villes, il ne fait pas bon vivre, on y rencontre beaucoup trop 
d'ardents. ,, Ainsi parlait Zarathoustra I Ils célèbrent la pensée 
politi9ue des Romains et méprisent ceux 9ui de nos jours conservent 
le moindre contact avec les affaires publiques. Il y a une classe de 
connaisseurs pour qui la différence entre la toge et le paletot, le 
cirque byzantin et le stand anglais, les voies alpestres antiques et 
les chemins de fer transcontinentaux, les trirèmes et les bateaux à 
vapeur, les lances romaines et les baïoi:mettes prussiennes, voire 
le canal de Suez, selon qu'il eût pour constructeur un pharaon ou un 
ingénieur moderne, poHède une vertu magique, qui endort infailli
blement le regard hbre. Ils n'admettraient pas '},u'une machine à 
vapeur soit le symbole d'une passion humaine et 1 expression d'une 
énergie spirituelle, à moins 9u'elle ne soit inventée par Héron 
d'Alexandrie. Et ils accuseraient de blasphème quiconque leur 
parlerait de chauffage central ou de tenue des livres chez les Romains, 
au lieu du culte de la Grande Mère du mont Pessinus. 

MaiJ les autres ne voient rien de plus. Ils croient épuiser l'essence 
de cette culture si étrangère à nous, quand ils ont parlé des Grecs 
comme de leurs sosies, et leurs déductions ne dépassent jamais un 
système d'identités qui n'effleurent même pas l'âme antique. Ils 
ne se doutent pas du tout que des termes comme république, liberté, 
propriété, désignent ici et là des choses qui n'ont pas entre elles la 
plus légère affinité. Ils se gaussent des historiens du temps de 
Gœthe et de la naïveté avec laquelle ils étalaient leur idéal pohti~ue 
dans leurs œuvres sur l'histoire antique, ou de l'enthousiasme qu ils 
mettaient à défendre ou à condamner les noms de Lycurgue, 
Brutus, Caton, Cicéron, Auguste; mais eux-mêmes sont incapables 
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d'écrire un chapitre sans trahir le parti auquel appartient leur 
gazette du matin. Peu importe d'ailleurs qu'on considère le passé 
avec les yeux de Don Quichotte ou de Sancho-Pança : les deux 
chemins ne mènent pas au but. En fin de compte, chacun d'eux 
s'est permis de mettre en relief le fragment d'antiquité qui répon
dait le mieux, par hasard, à ses opinions personnelles, Nietzsche 
Athènes présocratique, les économistes la période hellénisti9ue, 
les politiciens Rome républicaine, lea poètes l'époque impériale. 

Est-ce à dire que les phénomènes religieux ou esthétiques pré
cèdent les phénomènes sociaux et économi9ues? Non, il n'y a ni 
antécédent ni conséquent. Celui qui a acquis la liberté absolue du 
re~ard ne trouve par delà tous les intérêts personnels, quelle qu'en 
soit l'espèce, ni dépendance, ni priorité, ni relation de cause à effet, 
ni en général aucune distinction entre la valeur et l'importance des 
faits. Ce qui donne son rang à chaque fait particulier, c'est simple
ment la plus ou moins grande pureté et la plus ou moins grande 
force de son langage formel, la puissance de sa symbolique -
par delà le bien et le mal, la grandeur et la bassesse, l'utilitarisme et 
l'idéalisme. 

12 

Vu sous ce jour, le déclin de l'Occident ne signifie rien de moins 
que le p,ob/ème de la civilisation. Nous sommes ici en face d'une 
des questions fondamentales de toute histoire supérieure. Qu'est-ce 
que la civilisation, considérée comme la conséquence organique et 
logique d'une culture, comme son achèvt'ment et sa fin? 

Car chaque culture a sa propre civilisation. C'est la première fois 
que ces deux mots, qui désignaient jusqu'à ce jour une vague 
distinction d'ordre éthique, sont pris dans un sens périodique pour 
exprimer une succession a,çanique rigoureuse et nécessaire. La civi
lisation est le destin inévitable d'une culture. Ici, le sommet est 
atteint, d'où les problèmes derniers et les plus ardus de la mor
phologie historique peuvent recevoir leur solution. Les civilisations 
sont les états les plus extérieurs et les plus a,tificiels auxquels puisse 
atteindre une espèce humaine supérieure. Elles sont une fin; 
elle, succèdent au devenir comme le devenu, à la vie comme la 
mort, à l'évolution comme la cristallisation, au paysage et à l'enfance 
de l'âme, visibles dans le dorique et le gothique, comme la vieillesse 
spirituelle et la ville mondiale pétrifiée et pétrifiante. Elles sont un 
terme irrévocable, mais auquel on atteint toujours avec une nécessité 
très profonde. 

Aihsi seulement comprendra-t-on que le Romain est le 111ctesseu, 
de !'Hellène. Ainsi seulement s'éclaire l'antiquité tardive d'une 
lumière qui trahit ses secrets les plus intimes. Car que peut vouloir 
dire ce fait - contestable seulement par des mots creux - que les 
Romains étaient des Barbares, des Barbares qui ne précèdent pas, 
mais ferment une grande évolution ? Sans Ame, sans philosophie, 
sans art, racistes jusqu'à la brutalité, attachés sans vergogne au 
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succès pratique, ils se dressent comme une barrière entre la culture 
hellénique et le néant. Leur faculté d'imagination visant unique
ment au pratique - ils possédaient un droit sacré réglant les 
rapporta entre les dieux et les hommes comme entre penonnea 
privées, mais ils n'avaient pas une seule légende divine d'origine 
proprement romaine - est un trait qu'on ne rencontre nulle part 
à Athènea. Am.e grecque et intelligence romaine - voilà ce que c est. 
Telle eat auui la différence entre culture et civilisation. Et cela 
n'eat pu vrai que pour l'antiquité. Le type de l'esprit fort, entière
ment amétaphyaique, surgit sans cesse. Il tient en mains la destinée 
agirituelle et matérielle de chaque période tardive. JI a exercé 
1 impérialiame babrlonien, égyptien, mdou, chinois, romain. C'eat 
en de pareilles périodes que Je bouddhisme, le stoïcisme, le socia
lisme ont mûri et passé à l'état de doctrines mondiales définitives, 
capables d'enflammer encore et de transformer une autre fois dans 
toute sa substance un groupe humain en voie de s'éteindre. La 
civilisation pure, en tant que fait historique, consiste dans une 
e~loitation graduelle des formes devenues anorganiques et mortes. 

Le passage de la culture à la civilisation s'accomplit dans l'anti
quité au Ive, en Occident au XIxe siècle. Désormais, les grandes 
décisions spirituelles n'ont plus lieu, comme au temps du mouve
ment orphique ou de la Réforme, dans le 1e monde entier », où il 
n'y a pu en fin de compte un 'seul village absolument insignifiant, 
mais dans trois ou q11atre grandes villes mondiales, qui ont attiré 
à elles toute la substance historique et en face desquelles le paysage 
entier d'une culture tombe au rang de province, qui n'a plus à 
son tour qu'à nourrir les villes mondiales avec le reste de ses meil
leurs hommes. Ville mondiale et province - ces concepts fonda
mentaux de toute civilisation font apparaitre un problème formel 
d'histoire entièrement nouveau, que nous sommes justement en 
train de vivre aujourd'hui sans en avoir le moins du monde saisi 
toute la portée. Au lieu d'un univers, une fJille, un point où se con
centre la vie entière de vastes régions, tandis que le reste se fane; 
au lieu d'un peuple aux formes abondantes, qui a grandi dans le 
terroir, un nouveau nomade, un parasite habitant la grande ville, 
homme des réalités tout pur, sans tradition, noyé dans la masse 
houleuse et informe, irréligieux, intelligent, stérile, haïssant pro
fondément le paysanat ( et la noblesse terrienne qui en est la suprême 
expression) - que signifie ce pas de géant vers l'anorganique, vers 
la fin? La France et l'Angleterre ont accompli, l'Allemagne est 
en train d'accomplir ce pas. Après Syracuse, Athènes, Alexandrie, 
vient Rome. Après Madrid, Paris, Londres, suivent Berlin et 
New-York. Devenir province est Je destin de régions entières non 
situées dans le rayon lumineux de l'une de ces villes, comme autre
fois la Crète et la Macédoine, aujourd'hui Je Nord scandinave 1• 

Jadis on se battait pour la conception de l'idée d'une époque, et 

r. On 11.'oubllera ~J en ~tudiant Strindberg et Ibsen, que ce dernier 11urtout 
n'a jamaia ~~ qu'uu hote dan• l'atmo9pbm civil~ où ses problèmes ac p111111ent. 
~ motlfl d'• Tnœudle • et de • Roamenholm • sont un m~lange remarquable de 
~dalilme ion~ et d'horizon citadin th~rique et livresque. Nora eat l'image 
primaire d'une provinciale dévoyée par la lecture. 
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la lutte s'engageait sur le terrain des problèmes métaphysiques, 
posés par le dogme et le culte entre l'esprit terrien de la paysannerie 
(noblesse et clergé) et l'esprit « mondain » du patriciat des vieilles 
petites villes célèbres des temps doriques et gothiques. Telles 
furent les luttes pour la religion de Dionysos - par exemple S9UB 
le tyran Kleisthenès de Sikyon 1 - et pour la Réforme dans les 
villes impériales allemandes ou dans les guerres des Huguenots. 
Mais de même que ces petites villes finirent par vaincre la campagne 
- une conscience purement citadine de I univers se trouve déjà 
chez Parménide et Descartes - de même elles sont vaincues à leur 
tour par la ville mondiale. C'est le processus de toutes les périodes 
tardives, ionique ou baroque. Aujourd'hui, comme au temps de 
l'hellénisme au seuil duquel se fonde une grande ville artificielle, 
donc étrangère à la campagne, ·Alexandrie, ces villes de r.ulture -
Florence, Nuremberg, Salamanque, Brugge, Prague - sont 
devenues villes de province et opposent à l'esprit des villes mondiales 
une résistance intérieure désespérée. Ville mondiale signifie cosmo
politisme au lieu de << patrie 2 », sens froid des réalités au lieu de 
respect pour la tradition et ses enfants, irréligion scientifique 
pétrifiant la religion du cœur qui l'a précédée, « société » au lieu 
d'~tats, droits naturels au lieu de droits acquis. L'argent, comme 
grandeur anorganique, abstraite, dépouillée de tout rapport avec le 
sens du sol fertile et les valeurs d'une économie domestique pri
mitive - est un avantage que les Romains avaient sur les Grecs. 
Dès lors une conception sublime de l'univers était aussi une question 
d'argent. Ce n'est pas le stoïcisme grec de Chrysipfe, mais le stoï
cisme tardif de Caton et de Sénèque qui se fonde sur la fortune, 
et ce n'est pas non plus la pensée socio-éthique du xvme, mais 
celle du xxe siècle - quand elle veut passer d'une agitation pro
fessionnelle ... lucrative ... à l'action - qui est une affaire de million
naires. La ville mondiale n'a pas un peuple, mais une masse. 
Son incompréhension du traditionnel, dans lequel elle combat 
la culture (la noblesse, l'église, les privilèges, la dynastie, les con
ventions artistiques, la possibilité d'une limite à la connaissance 
scientifique); son intelligence froide et perspicace, supérieure à 
celle du paysan; son naturalisme d'un sens tout nouveau, qui prend 
sa source dans les instincts les plus vieux et les conditions primitives 
de l'homme, par delà Socrate et Rousseau et loin derrière eux, en 
ce q,ui concerne toutes les questions sexuelles et sociales; le panem 
et c,rcences qui reparaît sous le manteau de la lutte des sal81res et 
de la place de sport - tout cela marque, à côté de la culture défi
nitivement achevée, à côté de la province, une forme tout à fait 
nouvelle et tardive, sans avenir, mais inévitable, de l'existence 
humaine. 

r. C'est lui qui a Interdit le culte du héros Adraste et la dt!clamatlon des chants 
d'Homère, afin d'enlever à la noblesse dorienne ses mclnea psychl9ues (560). 

2. Mot profond, qui pttnd tout aon sens dès que le Barbare devient un homme 
de culture, et qui le perd à nouveau, dh que le civillat! adopte la devile : vbi b,ne, 
ibi ,ama. 

3. C'est pourquoi les premiers Romains qui pas~rent au chrlstlanlame t!talent 
ceux qui, /i"411&1ff'7fletd, "' t,ovwietd P•s arriver à acqut!rlr la quall~ de stolques. 
Cf. t. II, p. 602 aq. 
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Voilà ce qu'il faut voir, non avec les yeux de l'homme de parti, 
de l'id6ologue, du moraliate d'occasion, ,qui tous regardent les 
choaea aoua l'angle de tel ou tel« point de vue », mais d'une hauteur 
atemporelle, l'œil fixé aur l'univers formel historique de milliers 
d'annéea - si l'on veut réellement comprendre la grande crise du 
présent. 

Je voia des symboles de premier rang : dans l'effroyable misère 
du peuple romain, vanté sur toutes les inscriptions, redouté au 
loin par les Gaulois, les Grecs, lea Parthes, les Syriens, qui habitait 
au temps du triumvir Crassus, tout-puissant spéculateur en biti
menta, des maisons locatives à plusieurs étagea dans lea faubourgs 
obscurs de la capitale, d'où il apprenait avec indifférence ou avec 
une aorte d'intédt sportif les succès des expéditions militaires; 
dans l'obligation imposée à mainte grande famille de l'ancienne 
noblesse, liéritière dea vainqueurs des Celtes, des Samnites et 
d'Hannibal, d'avoir à livrer aea résidences ancestrales eJ à déménager 
dans de sordides maisons locatives pour n'avoir pas participé à 
l'ignoble spéculation; dans l'affreuse foaae commune qui, tandis 
que le long de la Via Appia s'élevaient lea mausolées, encore admirés 
de noa jours, dea grands financiers de Rome, recevait, avec les 
cadavres d'animaux et les ordures de la ville, les morts de la plèbe 
jusqu'au jour où, par crainte d'épidémies, Auguste fit boucher ce 
trou qui servit ensuite à Mécène pour fonder aon célèbre parc; 
enfin dans les constructions arrogantes et colossales des Romains 
qui avoisinaient l'architecture profonde et modeste des Grecs dans 
le vieil Athènes dépeuplé, vivant de l'argent des touristes et de la 
charité des riches étrangers - comme ce roi juif Hérode, - et où 
les voyageurs de la plèbe romaine trop rapidement enrichie badau
daient devant Ica œuvrea du siècle de Périclès, qu'ils ne compre
naient pas plus que les visiteurs américains ne comprennent la 
chapelle Sixtine de Michel-Ange, après avoir emporté ou acheté 
aux prix fantastiques à la mode toutes les œuvres d'art mobilier. 
Dans ces choses que l'historien n'a pas plus à louer qu'à blâmer, 
mais à peser morphologiquement, celui qui a appris à voir trouve 
une idée immédiate et claire. 

Car on verra qu'à partir de ce moment, tous les grands conflits 
d'idées dans la politique, l'art, la science, le sentiment, sont placés 
sous le signe de cette antithèse unique : Qu'est-ce que la politique 
civilisée de demain par opposition à la politique cultivée d'hier? 
Dana l'antiquité c'était la rhétorique, en Occident c'est le journa
lisme, toua deux au service de cette abstraction, qui représente la 
puissance de la civilisation : l'argent 1• L'esprit financier pénètre 
insensiblement les formes historiques de l'être collectif, souvent 
sana les modifier ni les détruire le moins du monde. Par aa forme, 
l'ttat romain est resté du premier Scipion l'Africain à Auguste 

1. A. Rome et Bysanœ, on a ~ev~ dCI maisons locatives de 6 à 10 ~tagea - sur 
des rues larges de 3 m. au plus - qui s'~ulaient trèl souvent avec Jeun habitant., 
à cause du manque de toute prellciipUon de police sur les ronstructlons. I,a majorlte 
da """ R011111ns, qui ne vivaient que JX!Ur le t•- el ctrcmus, ne po1Rdalent 
qu'une petite couchette ch~ent paytt dans l'tmtll11 grouillante comme une four
mlllàe. (Pôhlmann: Avs .~lltrlvm vntl Gegenu•11rl, IQII, p. 199 BQ.) 
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beaucoup plus stationnaire qu'on le suppose généralement. Mais les 
grands partis ne sont plus qu'en apparence le centre de ~ravité des 
actions décisives. C'est une minorité de cerveaux supérieurs, dont 
les noms ne sont peut-être pas des plus connus en ce moment, qui 
décide de tout, tandis que la grande masse des politiciens de 
deuxième zone, rhéteurs et tribuns, députés et journalistes, élus 
des horizons provinciaux, maintiennent pour la foule l'illusion de 
la li,berté de disposer de soi. Et l'art? La philosophie ? Les idéals 
du temps platonicien et kantien valaient pour un grour,e humain 
supérieur en général; ceux de l'hellénisme et d'aujourd hui, avant 
tout le socialisme, son frère spirituel, le darwinisme, avec ses 
formes tout à fait antigœthéennes <le la lutte pour la vie et de la 
sélection naturelle, les problèmes féministes et maritaux d'lbsen, 
Strindberg et Shaw, apparentés à leur tour au socialisme, les ten
dances impressionnistes d'une sensibilité anarchique, toute la 
clique des nostalgies modernes, des charmes et des souffrances qui 
s'expriment par la lyre baudelairienne et le musique de Wagner, 
ne sont pas pour le sentiment cosmique des ruraux et des hommes 
naturels en général, mais pour le cerveau des grands citadins 
exclusivement. Plus la ville est petite, moins l'exercice de cette 
peinture et de cette musique a de sens. A la culture appartiennent 
la gymnastique, le tournoi, l'agon; à la civilisation, le sport. Cela 
aussi distingue la palestre hellénique du cirque romam 1• L'art 
même devient sport - c'est le sens de l'art pour l'art - devant un 
public très intelligent •de connaisseurs et de marchands, qu'il 
s'agisse de venir à bout de mesures instrumentales absurdes ou 
d'obstacles harmoniques, ou bien de « réaliser» un problème de 
peinture. Une nouvelle philosophie des faits apparaît, qui n'a plus 
qu'un sourire de reste pour les spéculations métaphysiques; une 
nouvelle littérature, besoin nécessaire à l'intellect, au goût et aux 
nerfs du grand citadin, inintelligible au provincial et détesté de lui. 
Ni la poésie alexandrine, ni la peinture du plein air ne sont faites 
pour le « peuple ». La transition est marquée, autrefois comme 
aujourd'hui, par une série de scandales qu'on ne rencontre qu'à cette 
époque. L'indignation des Athéniens contre Euripide et les pein
tures révolutionnaires d' Apollodore, par exemple, se renouvelle 
aujourd'hui dans la rébellion contre Wagner, Manet, Ibsen, 
Nietzsche. 

On peut comp.rendre les Grecs sans parler de leur vie économique, 
les Romains ne se comprennent que par elle. A Chéronée et à 
Leipzig, on s'est battu pour la dernière fois pour une idée. Dans 
la première guerre punique et à Sedan, les motifs économiques ne 
sont pas niables. Les Romains ont, les premiers, par leur énergie 
pratique, donné à l'esclavage ce style gigantes9ue qui, pour beau
coup, domine le type de l'économie, de fa magistrature et de la vie 
antiques et qui a rabaissé en tout cas considérablement la valeur 

1. Depuis 1873, la gymnastique allemande, a•.ec les formes très provinciales et 
origluclles gu'clle reçut alon de Jahn est en train de passer rapidement à un cxcr
clœ sportif. I.a dlffércnœ entre un stand berlinois aux grands jours de fête et un 
cirque romain était déjà très faible en 1914. 
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interne et la dignité du salarié libre. Parallèlement, ce sont les 
peuples germaniques, non romans, d'Occident et d'Amérique qui 
ont tiré les premiers de la machine à vapeur une grande industrie 
modifiant l'aspect des pays. On n'oubliera eas l'attitude prise envers 
le stoïcisme et le socialisme. C'est le césansme romain, amorcé par 
C. Flaminius, incarné pour la première fois dam, Marius, qui 
enseigna d'abord à l'antiquité la ,pkndeur de l'argent - entre les 
mains d'hommes d'affaires à l'espnt fort et puissamment doués. -
Autrëment ni César ni la civilisation romaine en général ne seraient 
intelliJibles. Chaque Grec a un trait de Don Quichotte, chaque 
Romain un de Sancho-Pança - toutes leurs autres qualités dispa
raissent sous celles-ci. 

13 

En ce qui concerne la domination du monde par les Romains, 
elle est un phénomène né~atif dû, non à une surmesure de puissance 
- qlle les Romains n'avaient plus après Zama - mais à un manque 
de résistance chez leurs adversaires. Les Romains n'ont nullement 
conquis le monde. Ils n'ont fait que s'emparer de ce qui était le 
butin de toua. L'Imperium Romanum résulte non de la tension 
extrême de tous ses moyens militaires et financiers, comme ce fut 
jadis le cas de Carthage, mais de la renonciation de l'Orient à son 
ancienne liberté. Qu'on ne se laisse pas éblouir par la splendeur des 
succès militaires I Avec une poignée de légions mal exercées, mal 
commandées," mal disposées, Lucullus et Pompée ont subjugué des 
empires entiers, ce qui etît été inimaginable au temps de la bataille 
d'lpsus. Le danger de Mithridate, dan~er réel pour ce système de 
forces matérielles jamais contrôlé sérieusement, n'aurait jamais 
existé comme tel pour les vainqueurs d'Hannibal. Après• Zama, les 
Romains n'avaient plus combattu contre une grande puissance 
militaire et ils ne l'auraient pas pu 1• Leurs guerres classiques étaient 
~a guerre des Samnites, de Pyrrhus e~ de. Carthage. Leur grand 
Jour fut Cannes. Aucun peuple n'a Jamats chaussé le cothurne 
durant des siècles. Le peuple prusso-allemand qui a vécu les heures 
tragiques de 1813, 1870 et 1914 en a plus que les autres à son actif. 

j'enseigne ici l'impérialisme, dont l'J;;gypte, la Chine, le monde 
romain, indou, islamique, sont les formes pétrifiées qui subsistent 
encore durant des siècles et des millénaires et qui sont susceptibles 
de passer de la poigne d'un conquérant à l'autre - corps morts, 
maHes humaines amorphes, sans àme, substance usée d'une grande 
histoire, - l'impériahsme comme symbole tl,pique de la fin. 
Impérialisme est civilisation pure. Le destin d Occident est· dans 
ce phénomène irrévocable. L'homme cultivé a son énergie dirigée 
en dedans, le civilisé en dehors. Aussi vois-je dans Cecil Rhodes le 

1. I,a conqul!te de la Gaule par Csr était littéralement une guerre coloniale, 
c'cat-à-dirc d'activité unilatérale. I.e point culminant qu'elle constitue pour la 
stratégie postérieur" ne fait que confirmer la décrois&ancc rapide des œuvrcs réelle
ment stratégiques des Romains. 
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premier homme d'un temps nouveau. Il représente le style politique 
d'un avenir plus lointain, occidental, germanique et spécialement 
allemand. Sa parole : ,, l'expansion est tout», renferme sous cette 
forme napoléonienne la tendance très pure de toute civilisation 
mûre. Elle est vraie des Romains, des Arabes, des Chinois. Il n'y a 

f.oint ici de choix. Ce n'est même pas la volonté consciente de 
individu, ou de toute une classe, ou d'un peuple, qui décide. La 

tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démonique 
et de fantastique, empoignant l'homme tardif du stade grand 
citadin, le contraignant à son service et abusant de lui, qu'il le veuille 
ou non, qu'il le sache ou non 1. Vivre, c'est réaliser le possible, le 
pur cerveau ne connaît que des possibilités extensives 2• Le socialisme 
actuel, encore insuffisamment développé, a beau s'insurger contre 
l'expansion, un jour il la représentera lui-même avec la plus grande 
distinction, avec toute la véhémence d'un destin. Ici, le langage 
formel de la politique - comme expression intellectuelle immédiate 
d'une espèce humaine - touche à un profond problème métaphy
sique, au fait, confirmé par la valeur absolue du principe de causa
lité, que l'esprit est le complément de l'étendue. 

C'est tout à fait en vain qu'on combattait dans les États chinois 
en mal d'impérialisme (480-230 = antiquité 300-50) le principe 
imP-érialiste {lienheng), représenté surtout dans la pratique par 
l'« Etat romam » Tsin 8, en théorie par le philosophe Dschang-yi, 
en lui opposant l'idée d'une société des nations (hohtsung) appuyée 
sur maintes pensées de Wang-Hu, un sceptique profond qui 
connaissait les hommes et les possibilités politiques de cette époque 
tardive. Tous deux sont les adversaires de l'idéologie de Laotsé et 
de son abolition de la politique, mais le Lienheng avait pour lui 
la tendance naturelle de la civilisation expansive. 

Rhodes apparaît comme le premier précurseur d'un type césa
rique occidental dont l'heure n'a pas encore sonné. Il occupe le 
centre entre Napoléon et l'homme de violence des siècles futurs 
immédiats tel ce Flaminius, qui depuis 232 poussait les Romains 
à dompter les Gaulois cisalpins et à commencer ainsi leur politique 
d'expansion coloniale, l'avait été entre Alexandre et César. Flami
nius était, au sens strict', un particulier exerçant un pouvoir 
politique prépondérant en un temps où l'idée d'État était sous 
l'emprise de facteurs économiques, qui furent certainement à 
Rome le premier type d'opposition césarique. Avec lui finit l'idée 
de service d'Etat et commence la volonté de puissance, qui ne compte 
que sur les forces, jamais sur les traditions. Alexandre et Napoléon 
étaient des romantiques au seuil de la civilisation, dont ils sentaient 

r. I,es Allemands modernes sont l'exemple illustre d'un peuple devenu ezpanslf 
sans le savoir ni le vouloir. Ils l'étaient déjà quand Ils s'~alent Mre le peuple 
de Gœthe. Bismarck n'a m~me pas pressenti ce t1ens plus profond de l'époque fondée 
par lui. Il crut avoir atteint le te~nu d'une évolution politique. 

2. C'est peut•é~ ce qu'entendait Napoléon quand ll disait à Gœthe cette phraae 
~ficative : • Que veut-on dire aujourd'htù par destin? Mals la politique, c'est 
le destin.• 

3. Qtù a donc fini par donner son nom à l'lmperlum chinois, car Tsin ldgnlfie 
Chine. 

•· Car 'Ill puissance réelle ne correspondait plus au sens d'aucune fonction 
publique. 
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déjà le souffle évident et frais, mais l'un se plaisait dans le r6le 
d'Achi.ile et l'autre lisait W,rther. César était simplement un homme 
d'affaires d'une intelligence rrodigieuae. 

Maie Rhodes entendait déj par ~olitique victorieuse uniquement 
le auccès territorial et financier. C eat le trait romain de son carac
tère, dont il avait à peine conscience. La civilisation occidentale ne 
s'était pu encore incarnée avec une telle énergie et une telle pureté. 
Seules ses cartes géographiques pouvaient le plonger dana une aorte 
d'extase poétique, lui fils de pasteurs puritains, arrivé sana argent 
en Afrique du Sud où il acquit une fortune coloHale, instrument de 
puiseance pour ses buta politiques. Son idée d'un chemin de fer 
transafricain du Cap au Caire, son projet d'Empire sud-africain, sa 
puissance spirituelle sur les magnats du sous-sol, financiers de fer 
qu'il obligea à mettre leur fortune au service de ses idées; sa capitale 
de Boulouvayo, dont l'homme d'ttat tout-puissant, sans rapport 
définiuable avec l'ttat, a fait une résidence future taillée à la mesure 
des roia; ses guerres, ses actes diplomatiques, ses systèmes routiers, 
ses syndicats, ses armées, sa conception du « ·grand devoir des 
cerveaux envers la civilisation • - tout cela prélude, grand et 
magnifique, à un avenir 9ui nous est encore réservé et qui doit 
clor, définitivement l'histoire de l'Européen d'Occident. 

Quiconque ne comprend pas qu'on ne peut rien changer à cette 
fin, qu'il faut la vouloir ou rien, qu'il faut aimer ce destin ou déses
pérer de l'avenir et de la vie; quiconque ne sent pas ce que ren
ferment aussi de grandiose cette activité des fortes intelligences, 
cette énergie et cette discipline des natures dures comme fer, ce 
combat par les moyens les plus ardus et les 11us abstraits; qui
conque s'égare dans l'idéalisme d'un provincia en qu~te du style 
vivant des temps écoulés : celui-là doit renoncer à comprendre 
l'histoire, à la revivre, à la créer. 

Ainsi l'Imperium Romanum n'apparaît plus comme un phéno
mène unique, mais comme un produit normal d'une spiritualité 
rigoureuse et énergi~ue, cosmopolite, éminemment pratique, 
état final type qui a déjà existé plusieurs fois, mais qui n'a pas pu 
encore être identifié. Comprenons enfin que le secret de la forme 
historique n'est pas à la surface et ne peut être révélé par la simi
litude des costumes ou des scènes; qu'il y a dans l'histoire des 
hommes, comme en zoologie et en botanique, des phénomènes qui 
se ressemblent à s'y tromper sans avoir la moindre parenté inté
rieure - Charlemagne et Harun-ar-Raschid, Alexandre et César -
et d'autres qui en dépit de leur très grande différence extérieure 
expriment des choses identiques - Trajan et Ramsès Il, les Bour
bons et le Démos attique, Mohammed et Pythagore. Sachons que le 
x1x8 et le XX8 siècles, sommets prétendus d'une histoire universelle 
en progrès rectiligne, sont un degré de croissance qu'on peut 
examiner réellement, dans chaque culture parvenue à sa pleine 
maturité, non avec les socialistes, les impressionnistes, les voies 
électriques, les torpédos et les équations différentielles, qui n'appar
tiennent qu'au corps du temps, mais avec notre propre spiritualité 
de civilisés qui possède, elle aussi, des possibilités toutes diffe-
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rentes de création extérieure. Sachons en conséquence que le 
moment .actuel représente un stade transitoire qui se manifeste 
avec sûreté dans de certaines conditions; qu'il y a donc des situations 
très précises, posttrieur,s à notre situation actuelle; qu'elles ont déjà 
maintes foie existé dans l'histoire passée et que, par conséquent, 
l'avenir occidental n'est pas un amont sans rives, ni un progrès 
dans le sens de nos idéals du moment, avec des espaces de temps 
fantastiques, mais 1,n événnntnt particuliu d, l'hütoir,, strict,mmt 
limité, inivitabkm,nt dl.fini dans sa duré, ,t sa form,, s'ltmdant sur 
p,u tk siècln et dont l11 traits ,s,mti,ls peuvmt ltr, pups ,t m,mrls 
d' ap,è, 111 ,:i:emples prlcldmts. 

Quiconque atteint ce sommet y trouvera le fruit tout prêt. A 
cette 1,u/1 idée se rattachent et se résolvent sans difficulté les 
problèmes particuliers religieux, esthétiques, métaphysiques, 
éthiques, politiques et économiques, qui ont occupé depuis des 
aiècles l'esprit moderne avec passion, mais sans succès définitif. 

Cette idée appartient aux vérités qui ne peuvent plus être con
testées, dès qu'on les a exprimées une fois en toute clarté. Elle 
relève des nécessités intérieures de la culture occidentale et de aon 
sentiment cosmique. Elle est propre à modifier de fond en comble 
l'opinion de ceux qui l'auront entièrement comprise, c'est-à-dire 
int~rieurement assimilée. C'est approfondir prodigieusement notre 
imal(e cosmique naturelle et nécessaire que de pouvoir poursuivre 
au881 dana l'avenir les grandes lignes de l'évolution historique où 
noua vivons et que nous avons ap_pris jusqu'ici à conaidérer dans 
le passé comme un tout organique. Un tel approfon,dissement n'a été 
rêvé jusqu'à ce jour que dans les calcula du physicien. Il signifie, 
je le répète encore, substituer en histoire l'aspect copernicien à 
l'aspect ptolémaïque, c'est-à-dire agrandir immensément l'horizon 
de la vie. 

On était libre jusqu'à ce jour d'espérer de l'avenir ce qu'on vou
lait. Quand les faits manquent, le sentiment guide. Désormais, 
chacun aura le devoir d'apprendre de l'avenir ce qui p,ut arriver, 
donc ce qui am·VDa, avec l'invariable nécessité d'un destin, donc 
tout à fait indépendamment de nos idéals, de nos espoirs, de noa 
déaira personnels. Si on veut employer le terme équivoque de 
liberté, on entendra par là que nous ne sommes plus libres d'accom
plir ceci ou cela, mais le nlc111air, ou rien. Sentir que cette néceuité 
est un « bien », est le propre de l'homme des réalités. Mais la 
regretter ou la bllmer n est pas pouvoir la changer. A la naissance 
appartient fa mort, à la jeunesse la vieillesse, à la vie en général 
sa forme et les limites prédéterminées de sa durée. Le présent est 
une époque civilisée, non une époque cultivée. Ainsi toute une série 
de matières vivantes ac révèlent désormais impouibles. On peut Je 
regretter et affubler ce regret d'un manteau de philosophie ou de 
lyrisme pessimistes - et on le fera dans l'avenir, - mais on n'y 
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pourra rien chan~er. Il ne sera plus permis d'admettre en toute 
évidence, dans auJourd'hui et demain, la naissance ou la floraison 
de ce ~u'on souhaite, précisément même quand l'expérience histo
rique s inscrit en faux contre ce souhait. 

On m'objectera qu'un tel aspect de l'univers, ~ui donne la certi
tude sur les grandes lignes et la directiOJl de l avenir et tranche 
ainsi les espérances lointaines, eat une vue pessimiste et qui serait 
fa tale pour beaucoup de gens IÛ elle parvenait jamais i dépuser les 
limites d'une simple théorie pour devenir la conception pratique 
du groupe de personnalités entrant réellement en ligne de compte 
pour l'organisation de l'avenir. 

Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes des civilisés, non des 
hommes du gothique ou du rococo; noua avons à compter avec les 
faits dura et sévères d'une vie tardifJe, qui n'a pas son pendant dans 
Athènes de Périclès, mais dans Rome des Césars. Pour !'Européen 
occidental, il ne sera plus question d'une grande peinture ou d'une 
grande musique. Sea pouibilitéa architectoniques sont épuisées 
depuis cent ans. Il ne lui reste plus que des p088ibilités extensives. 
Mais alors, je ne vois pas quel inconvltnient il y aurait à informer 
à temps une génération, active et gonftée d'espérances sana borne, 
qu'une partie de ces espérances la mènerait à un échec certain. 
Quand bien même ces espérances lui seraient très chères, celui qui 
est digne de quelque chose finira par triompher. Sana doute, la 
fin pourrait êtte tragique pour quelques-uns, s'ils attendaient que 
les années décisives leur apportent la certitude <JU'il n'y a plus rien 
à conquérir pour eux dans le domaine de l'architecture, du drame, 
de la peinture. Ceux-là peuvent mourir. On s'était entendu jusqu'à 
nos jours à n'admettre de limite d'aucune aorte dans ces activités; 
on croyait que chaque temps avait au88i sa tAche à remplir dans 
chaque genre d'activité; on la trouvait même au besoin par la vio
lence et en maugréant, et cc n'est en tout cas qu'après la mort qd'on 
savait si cette foi était fondée et ai le travail d'une vie entière avait 
été nice11aire ou superflu. Mais tous ceux qui ne sont pu de simples 
romantiques nieront cette échagpatoirc. Elle n'est point la fierté 
caractéristique du Romain. Qu importe à ceux qui aiment mieux 
s'entendre dire devant une mine épuisée : « Ici on creusera demain 
un nouveau filon » - comme on en creuse aujourd'hui dans l'art 
avec ses théories du st:ylc absolument erronées - au lieu de regarder 
la riche couche de minerai inexploitée à côté d'eux? Je considère 
donc ma doctrine comme une grAce pour lea générations futures, 
car elle leur montre ce qui est possible, et donc néceasaire, et ce 
qui n'appartient pas aux possibilités du temps. Jusqu'ici l'on a 
gaspillé sur de fausses voies une somme inouïe d'esprit et de force. 
L'Européen d'Occident, si historique dans sa pensée et dans son 
sentiment, a une époque de sa vie où il n'est jamais conscient de sa 
véritable d~rection. Il tAte, il cherche, il a' égare, quand les circons
tances extérieures ne lui sont eas favorables. Ici, le travail des 
aièclea lui a enfin rendu la poaa1bilité d'apercevoir la situation de 
sa vie en rapport avec sa culture entière et de vérifier ses capacités 
et ses devoirs. Si, sous l'impression de ce livre, les hommes de la 
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génération nouvelle se tournent vers la technique au lieu de la 
poésie lyrique, vers la marine au lieu de la peinture, vers la eoli
tique au lieu de la philosophie, ils auront accompli mon désir et 
on ne pourra rien leur souhaiter de meilleur. 

15 

Il me reste à définir le rapport d'une morphologie de l'histoire 
universelle avec la philosophie. Toute recherche historique pure 
est pure philosophie - ou simple travail de fourmis. Mais le philo
aophe systématique tourne dans une erreur grave quant à la durée 
des résultats de ses études. Il oublie que toute idée vit dans un 
univers historique, dont elle partage par conséquent le destin général 
de la caducité. Il s'imagine que la pensée supérieure a un objet 
éternel et invariable, que les grands problèmes sont les mêmes en 
tous temps et qu'on finira par leur donner une réponse unique. 

Mais question et réponse se réduisent ici au même, et tout grand 
problème qui implique dès la base le désir passionné d'une réponse 
très précise a simplement la signification d'ur, symbole de la vie. 
Il n'y a pas de vérités éternelles. Chaque philosophie est une expres
sion de son temps et de lui seul, et on ne trouverait pas deux époques 
ayant les mêmes intentions philosophiques, dès qu'il s'agit de 
philosophie réelle et non de ces fadaises académiques sur les formes 
du jugement ou les catégories du sentiment. La différence n'est pas 
entre l'immortalité et la caducité des doctrines, mais entre des 
doctrines qui ont vécu un temps et celles qui n'ont jamais vécu. 
L'immortalité des idées devenues est une illusion. L'essentiel est 
de savoir quel homme elles incarnent. Plus cet homme est grand, 
plus la philosophie est vraie - vraie notamment au sens de vérité 
mtérieure d'une grande œuvre d'art, ce qui est indépendant de la 
démonstrabilité et même de la non-contradiction de ses principes 
particuliers. Dans le cas suprême, elle peut épuiser la substance 
totale d'une époque, se réaliser en soi et transmettre ainsi cette 
substance, incarnée dans une grande forme, dans une grande 
personnalité, à l'époque suivante. Le costume scientifique, le 
masque savant dont elle s'accompagne ne pèsent pas dans la balance. 
Rien de plus facile que de fonder un système à la place d'idées 
qu'on n'a pas. Mais même une bonne idée a peu de valeur si elle 
vient d'une tête vide. Le seul criterium d'une doctrine est sa 
nécessité pour la vie. 

C'est pourquoi je vois la pierre de touche du penseur dans la 
valeur de son coup d'œil sur les grands faits de son temrs. Cela 
seul prouvera si ses définitions et ses analyses sont d adroites 
jongleries avec une science livresque, ou si c'est l'âme même du 
temps q.ui parle dans ses œuvres et ses intuitions. Une philosophie 
sans pnse ni emprise sur la réalité ne sera jamais une philosophie 
de premior rang. Les présocratiques étaient des marchands et des 
politiciens de grand style. Platon a failli perdre sa vie pour avoir 
voulu réaliser ses idées politiques à Syracuse. Le même Platon 
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a trouvé cette série de principes géométriques qui furent pour 
Euclide les premiers jalons de &on système de la mathémati<tue 
antique. Pascal en qui Nietzsche ne connaît que le u Chrétien 
brisé », Descartes, Leibniz furent lea premiers mathématiciens et 
technicien, de leur temps. 

Les grands u préaocrati9ues » de Chine, depuis Kwantsi (670) 
jusqu'à Confucius (550-478), furent des hommes d':ttat, des ré1ents, 
des législateurs, comme Pythagore et Parménide, Hobbes et Leibniz. 
Ce n'est qu'avec Laotsé, ennemi de toute _puissance d':ttat et de 
toute grande politique, enthousiaste des petites sociétés pacifiques, 
qu'apparaissent l'ascétisme et l'inertie d'une philosophie de la 
chaire ·à ses débuta. Mais dans l'« ancien régime II chinois de son 
temps, il était une exception devant ce type vi~oureux de philo
sophe pour qui théorie de la connaissance signifiait connaissance 
des grands problèmes de la vie réelle. 

Et je trouve ici une objection solide contre tous nos phimaophea 
du passé récent. Il leur manque le rang décisif dans la vie réelle. 
Aucun d'eux n'est intervenu résC1lument, même par un acte, même 
par une grande pensée, dans la grande politique, l'évolution de la 
technique moderne, des transporta, de l'économie politique, dans 
un problème quelconque de la grande réalité. Aucun ne compte 
le moins du monde dans la mathématique, la physique, J'économie 
politique, comme c'était encore le cas chez Kant. Un coup d'œil 
sur d'autres temps donne la signification de ce phénomène. Con
fucius fut plusieurs fois ministre; Pythagore a organisé un important 
mouvement politique qui rappelle l'ttat de Cromwell et que les 
historiens de l'antiquité ne cessent encore de sous-eatimer; Gœthe, 
dont l'activité ministérielle fut exemplaire et à qui manqua, hélas 1 
un grand ttat comme champ d'exrérience, s'est intéressé aux 
canaux de Suez et de Panama dont i prédit exactement les délais 
de construction et Ica conséquences économiques mondiales. La vie 
économique américaine, ses réactions sur la vieille Europe et le 
machiniame alors en progrès l'ont occupé sans relâche. Hobbea fut 
un des pères du grand pro~et annexionniste de l'Amérique du Sud 
à l'Angleterre, et bien qu on s'en soit tenu à l'occupation de la 
Jamaïque, il a du moins l'honneur d'être parmi les fondateurs de 
l'Empire colonial anglais. Leibniz, certainement l'eaprit le plue 
prodigieux de la philoaophie occidentale, créateur du calcul infini
tésimal et de l'analysis sihU, a pria une part active à toute une aérie 
de plana de haute politique et exposé notamment, dans un mémoire 
à Louis XIV, en vue de dégager politiquement l'Allemagne, la signifi
cation qu'aurait l'tgypte pour la politique mondiale françaiae. Sea 
idées étaient ai avancées pour le temps ( 1672) qu'on était convaincu 
plue tard que Napoléon s'en était inapiré fora de son expédition en 
Orient. Leibniz constatait dès ce moment ce que Napoléon a compris 
de plus en plua clairement depuis Wagram: que les conquêtes du Rhin 
et de la Belgique ne pouvaient améliorer pour longtemps la situation 
de la France et que le détroit de Suez deviendrait un jour la clé de 
la domination du monde. Sans doute,' le roi n'était pas de taille à 
comprendre Ica explication• stratégique• et politiques du philosophe. 
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lea ·yeux sur les philosophes d'aujourd'hui. Quelle frivolité dans la 
personne I Quelle vulgarité d'horizon politique et pratique 1 
Comment se fait-il qu'à la simple idée que l'un d'eux prouverait 
10n rang spirituel comme homme d'ttat, comme diplomate, comme 
organisateur de grand style, comme directeur de telle ou telle grande 
entreprise coloniale, commerciale, des transports, notre pitié est 
franchement excitée? C'est qu'ils n'ont pas de courage, que leur 
nature intérieure manque de poids. Je cherche en vain à découvrir 
autour de moi par où quelqu'un s'est conquis un nom dans un pro
blème important du jour, fat-ce en rendant un profond ~ugement, 
en devançant le problème décisif. Je ne trouve que provincialisme 
comme tout le monde en a. Quand je prends le livre d'un penseur 
moderne, je me demande quels sont ses sentiments sur la réalité 
de la politique mondiale, sur les grands problèmes de la ville mon
diale, du capitalisme, de l'avenir de l'ttat, des rapports de la tech
nique avec la fin de la civilisation, sur la question russe, sur la 
acience en général. Gœthe eût compris et aimé tout cela. Noa philo
aophes vivants sont aveugles. Ce n'est pas là, je le répète, la substance 
philosophique, mais un symptôme évident de sa néces~té intérieure, 
de sa fécondité et de son rang symbolique. 

Il ne faudrait pas s'illusionner sur la portée de ce résultat négatif. 
Il est manifeste que le sens dernier de l'activité philosophique a été 
perdu de vue. On la confond avec le sermon, l'agitation, le feuilleton, 
ou la spécialité scientifique. On est descendu de la perspective de 
l'aigle à celle de la grenouille. Il ne s'agit de rien de moma que de 
savoir si une philosophie véritable est possibl, aujourd'hui ou demain. 
Dana la négative, mieux vaudrait se faire planteur ou ingénieur, 
quelque chose de vrai et de réel, au lieu de ressasser des thèmes 
usés sous prétexte d'un « récent élan de la pensée philosophique», 
et il serait plus avantageux de construire un moteur d'avion plutôt 
que de reformuler d'une manière un peu différente de cent autres 
prédécesseurs les jugements sur le concept de la volonté ou le 
parallélisme psychologique. Cela peut être une « prof easion 1, la 
philosoP,hie n'en est pas une. Ce qui n'a ni prise ni pouvoir sur la 
vie entière dans ses racines les plus profondes devrait aussi passer 
sous silence. Et le mofns qu'on puisse dire est que le possible d'hier 
n'est plus nécesaaire aujourd'hui. 

J'aime la profondeur et la finesse des théories mathématiques et 
physiques, en face desquelles l'esthète et le phrsiologiste sont des 
ignorants. Pour les formes d'une clarté ravissante, hautement 
intellectuelle, d'un bateau à vapeur, d'une aciérie, d'une machine de 
précision, pour la subtilité et l'élégance de certains procédés chi
miques et optiques, je donnerais tout le fatras du style artistique 
d'aujourd'hui, peinture et architecture comprises. Je préfère un 
aqueduc romain à tous les temples et statues de Rome, J'aime le 
Colisée et la voûte gigantesque du Palatin, parce que la masae brune 
de leur construction en briques montre à nos yeux modernes le 
romanisme authmtiqu, et le sens grandiose des réalités chez aea 
ingénieurs. Ils me seraient indifférents, ai le faste arrogant et vide 
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des Césars avait encore conservé dans le marbre ses rangées de 
statues, sca frises et architraves surchargées. Jetez un coup d'œil 
eur Ica forte impériaux restaurés, vous y trouverez le pendant 
exact des conceptions de la vie moderne, importunes, massives, 
vides, exhibitionnisme avec des matériaux et des dimensions abso
lument étrangers au grec de Périclès et à l'homme du rococo, mais 
tout à fait dans le goût des ruines de Louksor et de Karnak au temps 
de Ramsès II ou dè la modernité égyptienne en 1300 avant Jésus
Chriat. Ce n'est pas en vain que le vrai Romain méprisait le graeculus 
hûtrio, « artiste II et « philosophe » eur le sol de la civilisation 
romaine. Son tempe n'est plus celui des arts et de la philosophie, 
qui étaient épuisés, surannés, superflus. Son instinct le lui disait 
devant les réalités de la vie. Une loi romaine pesait alors plus que 
toute la lyrictue et la métaphysique d'école. Et j'affirme qu'aujour
d:hui, en mamt inventeur, diplomate, financier, il se cache un meil
leur philosophe que tous ceux qui exercent le piètre métier de 
payctiologue expérimental. C'est une situation comme on en voit 
sana cesse à un certain stade de l'histoire. Il serait insensé qu'un 
Romaifl spirituel de rang, au lieu de commander une armée comme 
préteur ou consul, d'or~aniser une province, de construire des 
villes et des routes et « d être le premier » à Rome, voulût ouvrir à 
Athènes ou à Rhodes quelque nouvelle école de philosophie post
platonicienne. Naturellement, personne n'y a songé non plus. Ce 
n'était pas dans la direction du temps, et l'idée ne pouvait enthou
siasmer que des hommes de troisième rang, qui précisément 
s'avancent toujours jusqu'à l'esprit de l'avant-veüle. C'est une 
question très grave de savoir si ce stade pour nous a déjà commencé 
ou non. 

Un siècle d'activité extensive pure, excluant la haute production 
artistique et métaphysique - disons franchement une époque 
irréligieuse, ce qui traduit tout à fait le concept de ville mondiale -
est une époque de décadence. Sans doute. Mais nous ne l'avons pas 
choisi. Noue ne pouvons pas changer notre date de naissance au 
seuil de l'hiver, en pleine civilisation, et la transférer sous le soleil 
d'été, dans la maturité d'une culture, au temps de Phidias ou de 
Mozart. Tout dépend de la manière de comprendre cette situation, 
de s'expliquer ce de1tin, dont on peut se faire accroire, maie qu'on ne 
peut éviter. Celui qui ne se fait pae à lui-même cet aveu n'est pas 
digne de figurer parmi les hommes de sa génération. Il reste un fou, 
un charlatan, ou un pédant. 

Avant donc que d'aborder un problème du jour, on doit se 
demander d'abord - que'ltion résolue par l'instinct, avant d'être 
posée, chez ceux qui ont une vocation réelle - qu'est-ce qui est 
poaaible pour un homme d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il lui faut 
s'interdire. Il n'y a qu'un nombre très restreint de problèmes méta
phyaiquea don\ la solution est réservée à une époque définie de la 
penaée. Et il y a déjà tout un monde entre le temps de Nietzsche, 
où agissait encore un dernier trait de romantisme, et le temps pré
sent qui s'est écarté définitivement du romantisme. 

La philosophie systématique était achevée à la fin du xvme siècle. 
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Kant en avait condensé les possiblités extrêmes dans ur.e forme 
gigantesque et - pour l'esprit occidental - sans doute définitive. 
A lui succède, comme chez Platon et Aristote, une philosophie de 
~rande ville mondiale spécifique, non spéculative, mais pratique, 
irréligieuse, éthico-sociale. Correspondant aux écoles de l'« épicu
rien » Yangdschou, du cc socialiste » Mohdsi, du « pessimiste » 
Dschwangdsi, du « positiviste » Mengtse dans la civilisation 
chinoise. qui correspondent à leur tour aux Cyniques, Cyrénaïques, 
Stoïciens et Épicuriens de l'antiquité, cette philosophie commence 
en Occident avec Schopenhauer, qui fit d'abord de la volonté de 
vivre (« force vitale créatrice n) le centre de sa pensée, mais qui 
découvrit ensuite la tendance plus intime de sa doctrine, en conser
vant sous l'impression d'une grande tradition les distinctions 
archaïques entre phénomène et chose en soi, forme et matière de 
l'intuit10n, entendement et raison. La même volonté créatrice de 
la vie est niée à la Schopenhauer dans Tristan, affirmée à la Darwin 
dans Siegfried, formulée avec perte et fracas dans Zarathoustra 
par Nietzsche, développée en hypothèse zoologique par le malthu
sien Darwin et en hypothèse économique par l'hégélien Marx, 
hypothèses qui ont insensiblement transformé toutes deux le 
sentiment cosmique du grand citadin occidental; elle a produite 
enfin depuis Judith, de Hebbel et l'Épilogue, d'Ibsen, une série de 
conceptions tragiques du même type, et elle a clos ainsi le cercle des 
possibilités purement philosophiques. 

Aujourd'hui, la philosophie systématique est infiniment loin 
de nous, la philosophie éthique est épuisée. Il reste une troisième 
possibilité correspondant au scepticisme antique dans le cadre de 
J'e1prit occidental, celle que préconise la méthode jusqu'~ci inconnue 
de la morphologie historique comparée. Possibilité signifie nécessité. 
Le scepticisme antique est ahistorique : il doute en disant simple
ment non. Le scepticisme occidental doit être historique de pàrt 
en part, s'il veut posséder une nécessité intérieure et être un symbole 
de notre psyché au seuil de la tombe. Il commencera par tout com
prendre comme relatif, comme phénomène historique. Il procédera 
physionomiquement. La philosophie sceptique se manifeste dans 
l'hellénisme comme la négation de la philosophie - déclarée 
comme étant sans but. Nous considérons, au contraire, l'histoire de 
la philosophie comme le dernier thème sérieux de toute philosophie. 
C'est notre scepticisme. Il renonce aux dogmes absolus, chez le 
Grec en plaisantant sur le passé de la pensée, chez nous en le conce
vant comme or~anisme. 

Ce livre essaie d'apporter une esquisse de cette c, philosophie 
aphilosophique » - elle serait la dernière en Occident - de l'avenir. 
Le scepticisme est l'expression d'une pure civilisation, il décompose 
l'ima~e cosmique de la· culture antérieure. Il réduit à un principe 
génétique tous les problèmes du passé. Se convaincre que tout-ce 
qµi est est aussi devenu, que tout ce qui est naturel et connaissable 
suppose une histoire, le monde-réalité un monde-virtualité qui 
s'est réalisé en lui; savoir qu'il y a un profond mystère non seule
ment dans la question Quoi?, mais aussi dans les questions Quand? 
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et Quelle durée? c'est admettre qu'il faut que tout ce qui existe, 
quelle• que pui11ent être ses autres qualités particulières, est avant 
tout l' ••r11n"on d'un f>Ï'1ant. Même lee connaiSBances et les jugements 
sont dea actes d'hommes vivants. La pensée d'hier considérait 
la réalité extérieure comme le produit de la connaissance et l'objet 
des appréciations éthiques, celle de demain y verra surtout une 
e•re,non et"" 1ymbole. La morphologie de l'histoire uniTJerielle deflient 
nieu1airement une ,ymbolique uniTJer1elle. 

Du même coup tombe aussi la prétention de la pensée surérieure 
à posséder des vérités générales étemelles. Les vérités n existent 
que par ra_pport à un froupe humain déterminé. Il en résulte que ma 
philosoP,h1e même n exprime et ne reflète que l'Ame occidentale 
,nk, différente de l'antique et de l'indoue, par exemple, et dans son 
stade civilisé actuel seulement, ce qui en définit la substance comme 
conception de l'univers, la portée pratique et le terrain d'applica
tion. 

16 

Qu'il me soit enfin eermis de faire une remarque personnelle. 
En 1911, étudiant certams événements politiques du temps présent 
et Ica conséquences qu'on en pouvait tirer pour l'avenir, je m'étais 
proposé de rauembler quelques éléments tirés d'un horizon plus 
large. La guerre mondiale, devenue déjà forme extérieure inévitable 
de la crise historique, était alors imminente, et il s'agissait de 
l'expliquer selon l'esprit des siècles (non des années) passés. Au 
cours de ce· travail 1, d'abord restreint, la conviction s'était faite 
en moi que, pour comprendre réellement notre époque, il fallait 
une documentation beaucoup plus vaste; que dans une étude de 
ce genre, il était absolument impossible de borner ses investigations 
à une période particulière et au petit nombre de faits politiques qui 
l'accompagnent, de les resserrer dans le cadre des jugements 
pragmatiques et même de renoncer à des considérations méta
physiques hautement transcendantes, si on ne voulait pas renorcer 
au88i à toute nécessité profonde des résultats. Je vis clairement 
qu'un problème politique ne pouvait pas se comprendre par la 
politique même et que des éléments essentiels, qui y jouent un rôle 
très profond, ne se manifestent souvent d'une manière concrète 
que dans le domaine de l'art, souvent même uniquement dans la 
forme des idées beaucoup plus lointaines encore de la science et 
de la philosophie pure. Même une analyse politico-sociale des 
dernières décades du x1xe siècle, stade d'immobilité tendue entre 
deux événements gigantesques qu'on apercevait au loin, l'un, la 
Révolution et Napoléon, qui ont dégagé pour cent ans l'image de 
la réalité occidentale, l'autre, de portée au moins égale, qui appro
chait à une viteue accélérée : même cette analyse se révélait impos
sible sans faire intervenir finalement tous les grands problèmes de 

1. Qui a pa!lllé aujourd'hui au tome II. 
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l'être dans toute leur étendue. Car rien dans l'image cosmique, 
historique ou naturelle, ne se manifeste aans incarner la somme 
totale de toutes les tendances plua profondes. Ainsi, le thème 
primitif prit des proportions considérables. Une foule de questions 
et de rapports inattendus, la plupart entièrement nouveaux, sur
gissait tout à coup. Et la lumière complète se fit : je compris qu'un 
fragment d'histoire ne pouvait être réellement éclairci avant que le 
mystère de l'histoire universelle en général, plus exactement, de 
l'histoire du groupe humain supérieur, considéré comme unité 
organique de structure régulière, ne fût lui-même tiré au clair. Et 
ce pas, précisément, n'a pas été loin d'être franchi jusqu'à ce jour. 

Dès lors, je vis jaillir en flots croissants la foule de rapports 
souvent rressentis, parfois touchés, jamais compris, entre les 
formes d art plastique et guerrières ou administratives, l'affinité 
profonde entre les figures politiques et mathématiques de la même 
culture, entre les intuitions religieuses et techniques, entre la mathé
matique, la musique et la plastique, entre les formes économiques 
et celles de la connaissance. Plus de doute : la profonde interdépen
dance psychique entre les théories lee plus modernes physico
chimiques et les représentations mythologiques ancestrales des 
Germains; la concordance parfaite entre le style de la tragédie, la 
technique· dynamique et la circulation monétaire de nos jours; 
l'identité d'abord bizarre, puis évidente, entre la perspective de la 
peinture à l'huile, l'imprimerie, le système de crédit, les armes à 
feu, la musique contrepointique et, d'autre part, la statue nue, la 
polia, la monnaie grecque d'argent, en tant qu'expressions diverses 
d'un seul et même principe psychique, sont autant de clartés 
distinctes; et je vis pomdre par delà, à la pleine lumière du jour, le 
fait que ces puissants groupes d'affinités morphologique,, dont 
chacun représente symboliquement dans l'image générale de 
l'histoire universelle une espèce humaine particulière, forment un 
édifice rigoureusement symétrique. Ce regard perspectif peut seul 
mettre à nu le style propre de l'histoire. Lui-mime symptôme à 
son tour et expression d'un temps, ce coup d'œil possible, et donc 
nécessaire, aujourd'hui seulement et pour la seule psyché intérieure 
de l'homme occidental, ne eeut se comparer que de loin à certaines 
intuitions d~ la mathématique dans le domaine des groupes de 
transformations. Telles étaient les pensées qui m'avaient occupé 
depuis de longues années, mais obscures et floues, jusqu'à ce que 
cette occasion les fit surgir concrètement. 

Je via le présent ~la t{Uerre mondiale imminente) sous un jour 
tout différent. Ce n était plus une figure exceptionnelle, ~ui n'a 
lieu qu'une fois et réaulte de faits fortuits dépendant de aent1ments 
nationaux et d'influencea individuelles ou de tendances écono
miques, figure dont les historiens nous montrent une •r parence 
d'unité et de nécessité par je ne sais quel schème causa d'ordre 
politique ou social, mais le type d'un tournant tù l'histoire qui avait 
depuis des siècles sa place p,édétmninée biographiquement dans le 
cadre d'un grand organisme historique, dont on peut déterminer 
la substance exactement. Une foule de questions et de réponses 
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très passionnées, paraissant aujourd'hui dans des milliers de livres 
et de brochures, mais éparpillées, isolées, ne dépassant pas l'horizon 
d'une spécialité, et qui par conséquent enthousiasment, oppressent, 
embrouillent, mais sans libérer, marquent cette grande crise. On la 
connaît, mais on oublie de l'identifier. Citons les problèmes esthé
ti,ues dont personne n'a compris la signification dernière, qui sont 
à a baae de nos querelles sur la forme et la matière, la ligne et 
l'espace, le géométrique et le pittoresque, le concept du style, le 
sens de l'impressionnisme et de la musique wagnérienne; puis la 
décadence de l'art, le doute croissant sur la valeur de la science; 
les problèmes ardus nés de la victoire de la ville mondiale sur la 
campagne : dénatalité, exode rural, rang social du prolétariat en 
fluctuation; la crise du matérialisme, du socialisme, du parlementa
risme, l'attitude de l'individu envers 1':8tat; le problème de la 
propriété et celui du mariage, qui en dépend; dans· un domaine très 
différent en apparence, les travaux massifs de la psychologie collec
tive sur les mythes et les cultes; les origines de 1 art, de la religion, 
de la fensée, qu'on traite tout à coup non plus idéologiquement, 
mais d une manière strictement morphologique: toutes ces questions 
ont pour but fa seule énigme de l'histoire en général, dont on n'a 
jamais pu avoir une conscience assez claire. Chacun y avait deviné 
quelciue chose, personne n'a trouvé, de son roint de vue étroit, la 
solution unique générale qui planait dans 1 air depuis Nietzsche, 
lequel tenait déjà en main tous les problèmes décisifs sans oser, 
romantique qu'il était, aborder la sévère réalité de front. 

Mais c'est là qu'est aussi la nécessité profonde de la doctrine 
définitive qui devait venir et qui ne pouvait venir qu'en son temps. 
Elle n'est point une lutte contre les idées et les œuvres existantes. 
Elle confirme au contraire tout ce qu'on a recherché et réalisé depuis 
des générations. Ce scepticisme représente la somme de toutes lei 
tendances réellement vivantes qui existent dans tous les domaines 
particuliers, quelle que soit leur intention. 

Mais avant tout, elle a trouvé l'àntithèse unique permettant de 
saisir l'e11ence de l'histoire : l'antithèse de l'histoire et de la nature. 
L'homme, je le répète, élément et représentant de l'univers, n'est 
paa que membre de la nature, mais aussi membre de l'histoire, 
autr, cosmos de nature et de substance différentes, que la méta
physique entière a sacrifié au premier. Ma première réflexion sur 
cette question fondamentale de notre conscience de l'univers est 
fondée sur cette observation que l'historien d'aujourd'hui, en croyant 
déjà appréhender l'histoire, l'histoire qui se fait, le devenir, par le 
tltonnement des faits sensibles, tangibles, devenus, renouvelle le 
vieux pr1iugé de la connaissance rationne.le, dépouillée de toute 
intuition , qui a déjà déconcerté les grands Eléates, lorsqu'ils 

1. Je dols la philosophie de ce livre à la philosophie de Gœthe qui n'est guère 
connue aujourd'hul1 et1 seult'lllent dans une mesure beaucoup molris grande, à la 
philosophie de NietzllClle, I,a place de Gœthe dans la métaphysique occidentale 
n'a nullement étê comprise. On ne le nomme même pas quand on parle de philo
sophie. H&sl Il n'a JICIS crlstallisê sa doctrine dans un système, c'est pourquoi les 
dogmaUquea ferment les yeux sur lui. Mals Il était philosophe. Il prend vis-à-vis 
de Kant la m~e position que Platon vis-à-vis d'Aristote, et ce n'est pas chose facile 
uon plus de 1ystêmatiser Platon. Platon et Gœthe représentent la philosophie du 
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prétendaient que le philosophe n'avait pas à connaître du devenir, 
mais seulement de l'être (de l'être devenu). En d'autres termes, on a 
confondu l'histoire avec la nature au sens objectif du physicien et 
on l'a traitée en conséquence. De là l'erreur très ~rave qui consiste 
à transporter dans l'image historique les principes de causalité, 
de loi, de systeme, c'est-à-dire la structure de l'être figé. On pro
cédait comme si l'être d'une culture humaine était à peu près iden
tique à celui de l'électricité et de la gravitation avec des possibilités 
d'analyse essentiellement identiques; l'historien avait l'ambition de 
copier le nl!turaliste, en sorte qu'il lui arrivait sans doute de se 
demander à l'occasion ce que peuvent bien être l'art gothique, 
l'islam, la polis grecque, mais jamais pourquoi il a fallu que ces 
symboles d'un vivant naquissent précisément en cette date et en ce 
lieu, sous cette forme et pour cette durée. Dès que se manifestait au 
jour une de ces similitudes sans nombre entre des phénomènes 
historiques très éloignés l'un de l'autre dans le temps et dans 
t'espace, on 11e contentait de l'enregistrer en l'accompagnant simple
ment de quelques remarques spirituelles sur le caractère merveil
leux de cette coïncidence, appelant ainsi Rhodes,, l'antique Venise>> 
et Napoléon « le nouvel Alexandre l', au lieu d'introduire ici, préci
sément, où le problème du destin est le probleme historique par 
excellence - notamment celui du temps - la rigueur extrême d'une 
physionomique réglée scientifiquement et de répondre ainsi à la 
question de savoir quelle nécessité d'un tout autre ordre, absolument 
différente de la nécessité causale, entre ici en jeu. Que tout phéno
mène pose aussi une énigme métaphysique par là même qu'il se 
manifeste à une époque jamais indifférente, en sorte qu'on est 
obligé de se demander encore quel rapport vivant existe, à côté du 
rapport naturel anorganique, dans l'image de ,'univers - qui est, 
comme on sait, reflet de l'homme total et non pas de sa seule raison, 
comme le pensait Kant; - qu'un phénomène n'est pas seulement 
un fait pour l'entendement, mais aussi une expression de l'âme, 
pas seulement objet, mais 11ymbole, depuis les plus hautes œuvres 
de l'art et de la religion jusqu'aux futilités de la vie quotidienne : 
voilà qui est une nouveauté philosophique. 

Enfin la solution se présenta nettement à mes yeux, en traits 
gigantesques, avec une entière nécessité intérieure, reposant sur 
un principe unique qui restait à trouver, qui ne l'a pas été encore, 
qui m'avait hanté et passionné depuis ma jeunesse et qui m'affligeait 
parce que j'en sentais l'existence sans pouvoir l'embrasser. C'est 
ainsi que naquit, d'une occasion quelque peu fortuite, ce livre qui 
est l'expression provisoire d'une n!)uvelle image de l'univers, 
devenir, Ari~tote et Kant la philosophie du devenu. Ici, l'intuition s'oppose à 
l'analyse. Ce qu'il est à peine possible de comprendre par l'intelligence, Gœthe l'a 
marqué dans aes notes particulières ou des poésies telles que • Premières paroles 
d'Orphée •• ou dans des strophes comme celles-ci : • Quand dans l'infini ... • et 
• Personne ne dira ... •, qu'il faut considérer comme l'expression d'une métaphysique 
loul À fait claire. Je ne voudrais pas changer un iota aux paroles suivantes qu'il 
avait dites à Eckermann : • La divinité agit dans le vivant, mals non dans le mort; 
elle est dans ce qui devient et qui change, mais non dans ce qui est devenu et figé. 
AU6si la raison, dans sa tendance vers le divin, ne doit-elle avoir à faire qu'avec ce 
qui devient, avec le vh•ant, tandis que l'entt"ndement s'occupera du devenu, du 
figé, afin d'en tirer parti. • Cette phrase renferme toute ma philosophie. 
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entachée, je le sais, de toutes les erreurs d'un premier essai, impar
faite et certainement non exempte de contradictions. Mais il con
tient, j'en suis convaincu, la formule irréfutable d'une pensée, qui 
ne sera plus discutée, je le répète, dès qu'on l'aura bien exprimée. 

Le thème restreint est donc une analyse du déclin de la culture 
européenne d'Occident, répandue aujourd'hui sur toute la surface 
du globe. Mais le but est de développer une philosophie de 1'histoire 
universelle avec sa propre méthode de morphologie comparée, qui 
sera ici vérifiée. La tâche se divisera naturellement en deux parties. 
La première, « forme et réalité », part du langage formel des ,randes 
cultures qu'elle essaie de sonder jusqu'aux dernières racines de 
leur origine, et donne ainsi les fondements d'une symbolique. 
La deuxième, « perspectives sur l'histoire universelle », part det 
f ails de la vie réelle et essaie de tirer, de la pratique historique de 
l'humanité supérieure, la quintessence de cette expérience historique 
pouvant servir de base à l'organisation pratique de notre avenir. 

Les tableaux suivants donneront un aperçu $énéral des résultats 
de cette étude. Puissent-ils donner aussi une idée de la fécondité 
et de la portée de la nouvelle méthode. 
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Il est d'abord nécessaire de marquer quelques concepts fonda
mentaux, employés au cours de cette étude dans un sens strict 
et en partie nouveau, dont la substance métaP.hysique apparaîtra 
d'elle-même au cours de l'exposé, mais qu'il faut définir sans 
équivoque dès le début. 

La distinction populaire, également familière aux philosophes, 
entre ttre et Devenir semble impropre à traduire réellement 
l'essentiel de l'antithèse en vue. Un devenir indéfini (action, 
« réalité ») peut toujours, à l'instar du concept de mouvement 
uniformément accéléré, en physique, ou du principe fondamental 
de la théorie cinétique des gaz, être conçu aussi comme un état et 
par conséquent, conjugué à l'être. On peut, au contraire, distinguer 
avec Gœthe le devenir et le devenu comme éléments derniers de ce 
qui est absolument donné dans et avec l'être éveillé(« conscience 11). 
En tout cas, si on doute de la possibilité de saisir par des concepts 
abstraits les fondements derniers de la nature humaine, le sentiment 
très clair et très net d'où naît cette antithèse fondamentale touchant 
les limites extrêmes de l'être éveillé est la source originelle suprême 
à laquelle il soit en général possible d'atteindre. Il en résulte avec 
nécessité qu'un devenir est toujours à la base du devenu, non inver
sement. 

Je distingue encore sous les noms de « propriété n et « altérité » 
deux faits primordiaux de l'être éveillé dont le sens est évident 
pour tout homme éveillé - donc non pour le rêveur - avec une 
certitude intérieure immédiate, sans pouvoir être serré de plus près 
par une définirion. Le fait originel désigné sous le nom de sensation 
(« univers sensible n) n'est jamais sans un rapport quelconque avec 
ce que j'appelle altérité. La faculté philosophique organisatrice des 
grands penseurs a sans cesse essayé, par des divisions schéma
tiques à demi concrètes, telles que phénomène et chose en soi, monde 
comme volonté et représentation, moi et non-moi, de saisir ce 
rapport avec plus de précision, bien qu'une telle tentative dépasse 
maintenant les possibilités de la connaissance humaine exacte. 
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De même, le fait originel désigné sous le nom de sentiment(« unin:n, 
intérieur ») recèle l'élément appelé « propriété » d'une manii:re qui 
échappe également à toute définition stricte par les méthodes de 
la pensée abstraite. 

Je dési~ne ensuite sous les noms d'âme et d'univers cette antithèse 
dont l'existence est celle-là même de l'être éveillé humain tout pur. 
Elle a des degrés de clarté et de netteté, qui sont donc les degrés de 
spiritualité de l'être éveillé, depuis la sensation intelligente du primitif 
et de l'enfant, qui est mate, quoique illuminée parfois jusque dans 
ses racines - à cette sensation appartiennent les instants, de plus 
en plus rares aux époques tardives, de l'inspiration religieuse ou 
artistique - jusqu'à la subtilité extrême de l'être éveillé pur intellect, 
comme dans le& états de la pen11ée kantienne et napoléonienne. Ici, 
l'antithèse de l'âme et de l'univers est devenue celle du sujet et de 
l'objet. Cette structure élémentaire de l'être éveillé est un fait de 
certitude intérieure immédiate impossible à sonder davantage par 
l'analyse des concepts, et il est également certain que ces deux 
éléments, isolables seulement par des mots et en quelque sorte par 
artifice, existent toujours l'un avec l'autre, l'un par l'autre et se 
manifestent toujours comme unité, comme totalité absolue, sans 
que le préju~é théorique des idéalistes et des réalistes-nés, qui 
veulent que 1 univers ait son origine - sa « cause », disent-ils -
dans l'âme ou l'âme dans l'univen1, ne soit en aucune manière fondé 
dans l'être éveillé en soi. Qu'un système philosqphique accentue 
l'un ou l'autre des deux éléments, if y faut voir une simple marque 
personnelle ayant une signification purement biographique. 

Si on applique les concepts de devenir et de devenu à cette 
structure de l'être éveillé considérée comme la tension entre deux 
contraires, on donnera au mot Vie un sens très précis, étroitement 
lié à celui du devenir. Devenir et devenu peuvent être désignés 
comme la forme où existent pour l'être éveillé le fait et le résultat 
de la vie. Tant que l'homme est éveillé, sa vie propre en progrès, en 
perpétuel accomplissement, est représertée dans son être éveillé 
par l'élément du devenir - ce fait s'appelle présent - et elle possède, 
comme tout devenir, le mystérieux caractère de direction que, dans 
toutes les langues supérieures, l'homme cherche à fixer spirituelle
ment par le mot temps et les probli-mes connexes et - vainement -
à interpréter. D'où un rapport profond entre le devenu (figé) et la 
mort. 

Si on appelle l'âme - bien entendu celle qu'on sent et non 
l'image idéale qu'on s'en forge - le virtuel et qu'on lui oppose 
l'univers comme étant le réel, deux mots sur le sens desquels un 
sentiment intérieur ne laisse subsister aucun doute, la vie apparaîtra 
comme la forme où s'accomplit la réalisation du possible. Par rapport 
au caractère de direction, le possible s'appelle futur, le réalisé passé. 
L'll Ame II est ce qu'il faut réaliser, l'(( univers » ce qui est réahsé, la 
vie cette réalisation. Les mots moment, durée, évolution, substance 
vivante, vocation, étendue, finalité, vide et plénitude de la vie pren
nent ainsi une signification précise, euent1elle pour tout ce qui va 
suivre, notamment pour l'intelligence des phénomènes historiques. 
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Enfin les mot, Histoire et Nature doivent, comme je l'ai déjà dit, 
être employés dans un sens très précis qu'ils n'ont pas encore connu 
jusqu'à ce jour. Ils désignent des modes possibles de concevoir la 
totalité du conscient, devenir et devenu, vie et vécu, dans une 
image cosmique unitaire, sublimée, bien ordonnée, suivant que le 
devenir ou le devenu, la direction ou l'étendue (le «temps,, ou 
l'« espace ») régit et forme l'impression indivisible. Il s'agit ici de 
posséder, non une alternative, mais une série de possibilités en 
nombre infini et de nature très diverse, un « univers extérieur » 
considéré comme le reflet et le témoignage de notre propre être, 
série dont les membres extrêmes sont une conception de l'univers 
(littéralement intuition) purement organique ou purement méca
nifJUe. Le primitif (dont nous nous imaginons) et l'enfant (dont nous 
nous rappelons l'être éveillé) ne possèdent encore aucune de ces 
possibilités avec une clarté de formation suffisante. Comme condi
tion de cette conscience cosmique supérieure, it faut la possession 
du langage, non d'un langage humain en général, mais d'un langage 
de culture, q_ui n'existe pas encore pour le premier et qui est inac
cessible, quoique existante, pour le second. En d'autres termes, tous 
deux ne possèdent pas encore une pensée cosmique claire et distincte; 
ils en ont sans doute le pressentiment, mais pas encore un savoir 
réel sur l'histoire et la nature dans les rapports desquels leur propre 
être semble incorporé : ils n'ont/as de culture. 

Cet important vocable pren ainsi un sens précis, hautement 
significatif, qu'il faut toujours sous-entendre dans la suite. Corré
lativement aux concepts choisis ci-dessus d'Ame-virtualité et 
d'univers-réalité, je distingue la culture possible et la culture réelle, 
la culture comme idée de l'être, général ou particulier, et la culture 
comme corps de cette idée, comme somme de son expre■sion rendue 
sensible, devenue spatialement et concrètement : actions, senti
ments, religions, États, arts, sciences, peuples, villes, formes écono
miques et sociales, langues, droits, mœurs, caractères, traits du 
visage, costumes. Par sa parenté étroite avec la vie, le devenir, 
l'histoire suférieure est la réalisation de la culture possible. 

Il faut aJouter que.la plupart de ces concepts fondamentaux ne 
peuvent plus être enseignés par des mots, des définitions et des 
démonstrations, que leur signification intime demande à être sentie, 
vécue, observée du dedan'I. Il y a une différence, qu'on apprécie 
rarement à sa juste valeur, entre vivre et connaître expérimentale
ment, entre la certitude immédiate qu'offrent les espèces d'intuition 
(illuminisme, inspiration, vision de l'artiste, « imagination exacte 
et sensible » de Gœthe) et les résultats de la connaissance ration
nelle et de la technique expérimentale. La première emploie, pour 
se communiquer, la comparaison, l'image, le symbole; la seconde, 
la formule, la loi, le schème. Le devenu s'apprend, ou plutôt, 
comme on le verra, l'être devenu est pour l'espnt humain identiqu~ 
à l'acte de connaissance achevé. Un devenir ne peut être que vécu, 
senti par un entendement profond et muet. VoHà sur quoi repose 
Ct' qui s'appelle la connaissance des hommes. Comprendre l'histoire, 
c'est être un connaisseur d'hommes, au sens suprême du mot. 



66 LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

Plus un tableau historique est pur, plus exclusivement accessible 
il est à ce regard qui pénètre jusqu'au fond des Ames étrangères et 
qui n'a rien à faire avec les moyens de connaiaaance qu'étudie la 
Critique de la raison p11re. Le mécanisme d'une pure image 
naturelle, comme l'ul'ivera de Newton ou de Kant, se connaît, se 
comprend, s'analyse, se réduit en lois et en équations, finalement 
en système. L'organisme d'une pure image historique, comme 
l'univers de Plotin, Oante, Bruno, s'observe intuitivement, se vit 
du dedans, se conçoit comme forme et symbole, finalement se 
traduit en œuvres poétiques ou artistiques. La « nature vivante » de 
Gœthe est une image historique de l'11niTJers 1• 

2 

Comme exemple de la manière dont une Ame cherche à se réaliser 
dans l'image de son univers ambiant, par conséquent de la mesure 
où une culture devenue exprime et reproduit une id~ de l'être 
humain, je prends le nombre qui est à la base de toute mathématique 
une donnée première absolue. Et je choisis le nombre à desaein, 
parce que le fond de la mathématique étant acceaeible à très peu de 
gens, elle prétend occuper un rang unique parmi toutes les créations 
de l'esprit. Elle est une science de style très strict comme la logique, 
mais plus vaste et beaucoup plus substantielle; elle est 1ln art pur 
à côté de la plastique et de la musique, quant à là nécessité de son 
inspiration directrice et aux grandes conventions formelles de son 
développement; elle est enfin une métaphysique de rang suprême, 
comme le montrent Platon et surtout Leibniz. Chaque _philosophie 
a grandi jusqu'à ce jour en liaison avec la mathématique corres
pondante. Le nombre est le symbole de la nécessité causak: Comme 
le concept de Dieu, il renferme le sens dernier de l'univers considéré 
comme nature. Aussi peut-on nommer mystère l'existence dea 
nombres et la pensée religieuse de toutes les cultures n'a paa échappé 
à cette impression. 

Comme tout devenir porte la marque originelle de direction 
(irréversibilité), tout devenu eat imprégné d'étendue, de telle aorte 
que les deux mots ne peuv.ent être séparés que par artifice. Mais le 
l'éritable mystère de tout devenu, donc de toute étendue (spatiale 
ou corporelle) est de s'incarner dans le type du nombre mathé
matique, par opposition au nombre chronologiqw. Et il y a dans la 
nature de ce premier nombre l'intention d'une limite mécanique. 
Le nombre se trouve ainsi apparenté au mot q_ui - en tant que 
concept, « captant » ou 1, marquant », délimite également les 
impressions de l'univers. Il est certain que ce qu'il y a de très pro
fond est impossible à saisir et à exprimer. Le nombre riel dont ac 
sert la mathématique, signe n11miriq11e e%actement reprisent/, prononcé, 
écrit - chiffre, formule, signe ou figure - eat, comme le mot pensé, 
prononcé, écrit, déjà un symbole rendu sensible et communicable, 

1, Et avec un• horizon biologique •· 
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une chose concrète pour l'œil, intérieur et extérieur, où cette limi
tation apparaît reproduite. L'origine des nombres ressemble à celle 
du mythe. L'homme primitif élève au rang de divinités, numina, 
les impressions naturelles impossibles à définir (cc l'altérité »), en 
les limitant, en les captant par un nom. De même, les nombres 
sont des éléments pour délimiter, et donc capter les impresaions de 
la nature. Par le nom et le nombre; l'intelngence humaine prend 
pouvoir sut l'univtrs. Le langage des signes d'une mathématique 
et la grammaire d'une langue verbale ont au fond la même structure. 
La logique est toujours une espèce de mathématique et inversement. 
Il y a donc dans toute action d~ l'intelligence humaine en relation 
avec le nombre mathématique - mesurer, compter, ddsiner, 
peser, organiser, diviser 1 - la tendance à délimiter l'étendue, 
représentée par les formes linguistiques de la démonstration, de la 
déduction, du principe, du système, et ce n'est que par des actes de 
cette espèce, à peine encore con-scients, qu'il existe pour l'homme 
éveillé, grâce au nombre ordinal, des qualités, des rapporta, des 
individus, une unité et une pluratité, bref la structure de cette 
image de l'univers, dont il sent la nécessité et le caractère iné
branlable, qu'il appelle « nature ·» et « connaît » comme telle. 
Est nature ce qu'on peut compte,, est histoire la totalité de ce qui 
est sans ,app~t a•cec la matl,imatique. Voilà à quoi il faut attri
buer la certitude mathématique des lois de la nature, l'étonnant 
jugement de Galilée qui trouve la nature cc acritta in lingua mate
matica » et le fait souligné par Kant que la science naturelle exacte 
est strictement limitée à la possibilité d'emploi des méthodes 
mathématiques. 

Dans le nombre comme signe d'une limite accomplie il y a donc, 
comme l'a compris Pythagore ou je ne sais quel autre encore, avec 
une certitude profonde intérieure résultant d'une intuition gran
diose, absolument religieuse, la nature de tout le réel à la fois 
devenu, connu, limité. On ne saurait confondre toutefois la mathé
matique pratique, facult,! de penser en nombres, avec la mathéma
tique scientifique beaucoup plus restreinte ou théorie des nombres, 
développée par la parole et l'écriture. La mathématique écrite 
représente aussi peu que la philosophie, couchée dans les ouvrages 
théoriques, la possession entière des vues et des pensées mathé
matiques et philosophiques existantes au sein d'une culture. Il y a 
encore de toutes autres voies pour concrétiser le sentiment originel 
qui est à la base des nQmbres. Au df.but de chaque culture, on 
trouve un style archaiguc, qu'on aurait pu nommer géométrique 
ailleurs que dans l'ancienne culture des Hellènes. Il y a quelque 
chose de commun, -d'expressément mathématique dans ce style 
antique du xe siècle, dans celui des temples de la IVe dynastie 
égyptienne avec sa prépondérance absolue de la ligne droite et de 
l'angle droit, dans le relief des sarcophages du christianisme pri
mitif, dans l'architecture et la décoration romanes. Chaque ligne, 
chaque figure humaine ou animale, d'intention nullement imitative, 

I. Il faut y ajouter la , pensl-c financière •· 



68 LE DÉCLIN DF. L'OCCIDENT 

rél"èle ici une pensée numérique mystique en relation immédiate 
avec le mystère de la mort (du figé). 

La cathédrale gothique et le temple dorique sont une math1-
1natÜJU1 pitrijil,. Sana doute, c'est Pythagore le premier ~ui conçut 
acientifiquement le nombre antique comme principe d un ordre 
universel dea choaea concrit11, comme "'""" ou grand111,. Mais le 
canon atrict de la atatuaire et l'organisation de la colonne dorique 
traduisaient déjà alors par le nombre le bel ordre des unités sensibles 
et corporelles. Toua les grande arts sont des modca de limitation 
numérique et significative. On n'a qu'à ac rappeler le problème de 
l'espace en peinture. Un grand génie mathématique peut être 
fécond dans la t1chniq111, même sans la science, et parvenir sous cette 
forme à la pleine conscience de lui-même. On ne viendra pas dire, 
en effet, vu le sens magistral des nombres que supposent dèa l'Ancien 
Empire la division de l'espace dans les temples-pyramides, la 
technique architecturale, canaliaatrice et administrative, sana parler 
du calendrier égyptien, que l'insignifiant u Livre d'arithmétique 
d'Ahme-a » BOUI fe Nouvel Empire rcrréacntc le niveau de la mathé
matique en tppte. Les Indigènes d Australie, dont l'esprit appar
tient tout à fatt au stade de l'homme primitif, poaaèdent un instinct 
mathématique ou, ce qui revient au même, une pensée en nombres 
non encore enseignée par des mots et des signes, mais dépauant de 
beaucoup celle des Grecs en cc qui concerne l'interprétation de la 
spatialité pure. lia ont inventé le boomerang dont l'effet, comme 
arme, suppose chez eux une connaissance intuitive des espèces de 
nombres que nous attribuerions à "analyse géométrique supérieure. 
Ils possèdent en conséquence - rar une connexion qui sera expli
quée plus tard - un cérémonia extrêmement compliqué et une 
hiérarcàie de la parenté ai finement exprimée dans leur langue 
qu'on n'a pu l'observer nulle part ailleurs, même dans les hautes 
cultures. C est ce qui fait que les Grecs à leur époque la plus mûre, 
sous Périclès, par analogie avec la mathématique euclidienne, ne 
possédaient ni un sens du cérémonial de la vie publique, ni un sens 
de la solitude, tout à fait à l'opposé du baroque qui vit naître, à 
côté de l'analyse de l'espace, la cour du roi-soleil et un système 
d'ttata fondés sur la parenté dynastique. C'est le style d'une Ame 
qui s'exprime dans un univers des nombres, mais non dans a seule 
conception scientifique de cet univers. 

3 

De là résulte un fait décisif ignoré jusqu'à ce jour des mathéma
ticiens eux-mêmes. 

C'11t qu'un nombr, m soi n'existe pas et n, peut pas exister. Il y a 
plusieurs univers de nombres parce qu'il y a plusieurs cultures. 

· Noua trouvons un type indou, arabe, antique, occidental de pensée 
mathématique et par conséquent de nombre, chacun spécial et 
unique dès l'origine, chacun expression d'un sentiment cosmique 
différent, chacun symbole d'u(le valeur exacte aussi scientifiquement 
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limitée, principe d'une organisation du devenu, où se reflète la 
nature intime d'une seule âme et d'aucune autre, précisément de 
celle qui est le point central de cette culture et d'aucune autre. 
Il existe par conséquent plus d'une mathématique. Car il n'est pas 
douteux que la structure interne de la géométrie euclidienne diffère 
totalement de celle de Descartes, l'analyse d'Archimède de celle de 
Gauss, non seulement par leur langage formel, leur intention et leurs 
moyens, mais surtout par le fond, par le sens originel et non choisi 
du nombre qui en représente l'évolution scientifique. Ce nombre, 
le sentiment de limite qu'il incarne avec évidence, donc la nature 
entière aussi, univers étendu dont l'image est née de cette limitation 
et n'est toujours accessible qu'à ceux qui le traitent par cette seule 
espèce de mathématique : tout cela ne parle point d'humanité en 
général, mais d'un groupe humain, chaque fois nettement déterminé. 

Tout dépend donc, pour le style d'une mathématique qui naît, 
de la culture où elle prend racine, de l'espèce d'hommes qui réflé
chissent sur elle. L'esprit peut amener à épanouissement scientifique 
les possibilités qu'elle comporte, il peut les manipuler, atteindre à 
leur contact la suprême maturité, il est tout à fait incapable de les 
modifier. Les plus anciennes formes d'ornement antique et d'archi
tecture gothique ont réalisé l'idée de la géométrie euclidienne et du 
calcul infinitésimal plusieurs siècles avant la naissance du premier 
savant mathématicien de ces deux cultures. 

Une épreuve intérieure intime, qui est proprement le réveil du 
moi, qui rend l'enfant homme supérieur et membre de la culture 
à laquelle il appartient, marque le début de l'intelligence des 
nombres comme du langage. C'est seulement alors qu'il existe 
pour l'être éveillé des objets comme choses numériquement déli
mitées et spécifiquement différenciées; alors seulement, il y a pour 
lui des qualités, des concepts, une nécessité causale, un systime 
de l'ambiance, une forme de l'univers, des lois universelles posées avec 
précision - le « posé » est toujours par nature le limité, le figé, le 
soumis au nombre - et un sentiment subit, presque métaphysique 
de respect et d'angoisse, envers le sens profond des mots mesurer, 
compter, dessiner, figurer. 

Or voici que Kant divise la possession du savoir humain en 
synthèses a priori (nécessaires et universelles) et en synthèses 
a posteriori (résultats d'expérience des cas particuliers), et il attribue 
aux premières la connaissance mathématique. Sàns doute, il a 
apporté ainsi un vigoureux sentiment intérieur dans la conception 
abstraite. Mais outre l'absence de limite tranchée que devrait 
absolument requérir l'origine entière du principe - la mathéma
tique et la mécanique supérieures modernes le démontrent sura
bondamment - l'a priori même apparaît comme un concept rempli 
de difficultés, bien qu'il soit certainement une des conceptions 
les plus géniales de toute critique de la connaissance. Kant pose 
par lui à la fois, sans se donner la peine de le démontrer - ce qui 
e'lt d'ailleurs impossible, - et l'invariabilité de la forme de toute 
spiritualité et son ide11tité pour tous les hommes. En conséquence, il 
passe entièrement soussilence un fait donton ne saurait trop exagérer 
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la portée, surtout que Kant, pour vérifier ses pensées, n'a fait 
intervenir que l'attitude spirituelle de son temps, pour ne pas dire 
que la sienne propre. Il concerne le degré chancelant de cette « uni
verselle valabilité ». A côté de quelques traits à longue portée sans 
doute, qui du moins semblent indépendants de la culture et du 
siècle du philosophe, toute pensée est encore fondée sur une néces
sité de la forme absolument différente, à laquelle l'homme se soumet, 
précisément en tant que membre d'une culture déterminée et d'aucune 
autre, avec évidence. Ce sont deux espèces très différentes de la 
substance a priori, et c'est une question à jamais insoluble, parce 
qu'au delà de toute possibilité de la connaissance, que de savoir 
où en est la limite et si jamais il en existe une. On n'a pas encore eu 
le courage jusqu'à ce jour d'admettre que la constance de la structure 
de l'esprit, tenue jusqu'ici pour évidente, est une illusion et que 
l'histoire visible offre plus d'un style du connaitre. Mais n'oublions 
pas que, dans les choses non encore devenues des problèmes, 
l'unanimité n'est pas seulement une vérité générale, mais aussi 
une illusion collective. Un doute obscur a toujours existé dans 
tous les cas, et la non-unanimité de tous les penseurs, révélée à 
chaque coup d'œil sur l'histoire de la pensée, aurait dû déjà fournir 
la mesure du vrai. Mais cette divergence n'a pas pour cause une 
imperfection de l'esprit humain, elle n'est pas leu pas encore» d'une 
connaissance définitive, elle n'est pas un défaut, mais une nécessité 
historique du destin - et c'est cela qui est une découverte. La nature 
dernière des choses ne peut être déduite de leur constance, mais 
uniquement de leur variété et même de la logiq"e organique de 
celle-ci. La morphologie comparle des formes de la connaissance 
est un problème encore réservé à la pensée d'Occident. 

4 

Si la mathématique était une science pure, comme l'astronomie 
et la minéralogie, on pourrait en définir l'objet. On ne le peut ni 
ne l'a jamais pu. L'Européen d'Occident a beau violenter le concept 
proprement scientifique du nombre, et l'appliquer à ce qui occupait 
le mathématicien d'Athènes ou de Bagdad, il est certain que le 
thème, le but et la méthode de la science, qui porte ici et là le même 
nom, sont tout .à fait différents. Il n'y a pas une, il n'y a que des 
mathématiP'es. Ce que nous appelons histoire de « la » mathéma
tique, réalisation prétendue progressive d'un idéal unique et inva
riable, est en effet, dès qu'on écarte l'image trompeuse de la super
ficie historique, une variété d'évolutions qui sont achevées en soi, 
indépendantes l'une de l'autre, naissance renouvelée, appropriation, 
transformation et dépouillement d'univers formels étrangers, orga
nisme qui grandit, mûrit, se fane et meurt dans une durée déter
minée à laquelle il reste lié. Il ne faut pas s'illusionner. L'esprit 
antique a créé sa mathématique presque du néant; l'esprit occi
dental, doué historiquement, possédant déjà - extérieurement, 
non intérieurement - la science apprise, était obligé d'acquérir 
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la sienne par une modification et correction apparentes, par une 
destruction réelle de la mathématique antique étrangère à lui par 
nature. La première création fut celle de Pythagore, la seconde celle 
de Descartes. Les deux actes sont au fond identiques. 

La parenté du langafe formel d'une mathématique avec celui 
des grands arts voisins ne fait donc pas l'ombre d'un doute. Le 
sentiment de la vie diffère beaucoup chez les penseurs et les artistes, 
mais les moyens d'expression de leur être éveillé ont intérieurement 
la même forme. La sensation de la forme chez le sculpteur, le 
peintre, le poète lyrique est une sensation essentiellement mathé
matique. L'analyse géométrique et la géométrie plane du xvn° siècle 
révèlent le même ordre parfait d'un univers infini que celui que 
voudraient faire revivre, appréhender, scruter, d'une part la musique 
contemporaine par le moyen de l'harmonique, cette géométrie de 
l'espace sonore issue de l'art de la basse fondamentale, d'autre part 
la peinture à l'huile, sa sœur, par le principe d'une perspective, 
cette géométrie 1entie de l'espace coloré, qui n'est connue que de 
l'Occident seul. Cet ordre est ce que Gœthe appelait l'Idée dont la 
forme est perçue immédiatement dans l'ob1et sensible par l'intuition, 
tandis que la science pure ne percevrait ritn et se bornerait à la 
simple observation et à l'analyse. Mais la mathématique dépasse 
l'observation et l'analyse. Dans ses moments suprêmes, elle procède 
par visions, non par abstraction. C'est Gœthe aussi qui nous a 
légué cette parole profonde, q_ue le mathématicien n'est parfait 
qu'à condition de sentir en lm-même la beauté de la vérité. On 
peut sentir ici la parenté étroite entre le mystère qui est dans la 
nature du nombre et celui que renferme la création artistique. Aussi 
le mathématicien-né prend place à côté des grands maîtres de la 
fugue, du ciseau et du pinceau, qui veulent eux aussi et doivent 
mettre en symboles, réaliser, enseigner cet ordre grandiose de toutes 
choses que le simple contemporain de leur culture porte en soi sans 
le posséder réellement. Ainsi le royaume des nombres se mue en 
reproduction de la forme cosmique, à côté du royaume des sons, des 
lignes et des couleurs. C'est pourquoi le mot «produit» a un sens 
plus étendu en mathématique que dans les sciences pures. Newton, 
Gauss, Riemann étaient des natures d'artiste. Relisez leur surprise 
subite le jour de leurs grandes conceptions. Le vieux Weierstrass 
disait : ,, Un mathématicien qui n'est pas en même temps un 
fragment de poète ne sera jamais parfait mathématicien. » 

La mathématique est donc awsi un art. Elle a ses styles et ses 
périodes de style. Elle n'est pas, comme pense le profane - ou le 
philosophe quand il juge en profane - invariable par sa substance, 
mais soumise comme tout art, d'époque en époque, à des modifi
cations inattendues. On ne devrait jamais traiter de l'évolution des 
grands arts sans jeter un coup d'œil oblique, assurément jamais 
stérile, sur la mathématique contemporaine. Certaines particu
larités dans les rapports très profonds entre les changements de 
la théorie musicale et l'analyse de l'infini n'ont jamais été étudiéeP 

1. Ainsi qu'avec celui du droit et de la finance. 
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bien que l'esthétique eût pu en tirer plus de leçons que de toute la 
« paychologie ». Plue féconde serait encore une histoire de l'instru
mentation, ai on l'étudiait, non comme toujours en partant de la 
production technique du son, mais des dernières racine, spirituelles 
de la nuance et de l'effet sonore proposés. Car le désir quasi nostal
gique de produire une infinité spatiale de sons a engendré dès 
l'époque gothique, en opposition "Bvec la lyre et le chalumeau 
antiques - lyre, cithare, aulos, syrinx - et les sons arabes, les 
deux familles dominantes d'instruments à vent - ou à clavier - et 
d'instruments à corde. Toutes deux, quelle qu'ait 'pu être leur 
origine technique, sont nées de par leur Ame sonore dans le Nord 
celto-germanique entre l'Irlande, le Weser et la Seine, l'orgue et le 
clavicorde certainement en Angleterre. Les instruments à corde ont 
reçu leur forme définitive en Italie septentrionale entre 1480 et 
1530; l'orgue s'est développé principalement en Allemagne, où il 
est devenu l'instrument particulier de domination de J'espace, 
d'une grandeur coloBSale et sans pareil dans toute l'histoire de la 
musique. Le jeu d'orgue libre de Bach et de ses contemporains est 
proprement I analyse mathématique d'un vaste et grandiose univers 
sonore. C'est par conformité également à la forme intérieure de la 
pensée mathématique occidentale, non antique, que les instruments 
à corde et à vent se développent non isolément, mais selon le registre 
des voix humaines, dans des groupes entiers de même nuance sonore 
(quatuors d'instruments à corde, bois, chœurs de trompettes), de 
telle aorte que l'histoire de J'orchestre moderne avec toutes les 
découvertes d'instruments nouveaux et les modifications apportées 
aux instruments anciens est en réalité l'histoire unitaire d'un univers 
sonore qu'on pourrait très bien décrire avec les mots de l'analyse 
mathématique supérieure. 

5 

Lorsque les milieux pythagoriciens, vers 540, arrivèrent à savoir 
que le nombre itait l'essence de toutes choses, ils ne faisaient point 
"un pas en avant dans l'évolution de la mathématique», mais ils 
tiraient des profondeurs de la payché antique une mathématique 
entièrement nouvelle, qui prenait conscience d1elle-même, après 
s'être longtemps annoncée dans les problèmes métaphysiques et 
les tendances formelles de l'art. Mathématique aussi nouvelle que 
l'égyptienne qui ne fut jamais écrite, et la babylonienne qui prit 
la forme algébrico-astronomique avec ses 1yatèmes de coordonnées 
écliptiques, toutes deux nées une· seule fois, à une heure décisive 
de l'histoire, et éteintes alors depuis longtemps. La mathématique 
antique, achevée au 118 siècle avant J.-C., disparut de l'univers, 
malgré l'apparence d'existence qui se perpétue encore dans notre 
mode de notation, pour faire place à la mathématique arabe loin
taine. Ce que nous aavons de la mathématique alexandrine suppose 
dans ce domaine un grand mouvement; dont le centre de gravité 
tout entier a dû se situer dans les universités d'Edesse, Dschondi-
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sabour et Ctésiphon, et dont quelques particularités seulement 
pauèrent d11111 le domaine linguistique de l'antiquité. En dépit 
de leurs noms grecs - Zénodore qui traita des figures isopéri
métriques, Sérénos qui s'occupa des propriétés d'un faisceau 
lumineux harmonique dans l'espace, Hypsiclès qui introduisit 
la division clialdéenne du cercle, Diophante surtout - les mathéma
ticiens d'Alexandrie sont sans doute tous Araméens et leurs écrits 
une toute petite partie d'une littérature en langue principalement 
syrienne. Cette mathématique trouva son achèvement dans la 
science arabo-islamique et fut suivie à son tour, après un long 
intervalle, comme d'une création entièrement nouvelle sur un sol 
nouveau, par la mathématique occidentale, la ndtTe, qu'une étrange 
illusion d optique nous montre comme étdnt la mathématique en 
général, le sommet et le but d'une évolution bimillénaire, dont les 
siècles presque écoulés aujourd'hui sont aussi strictement mesurés. 

Cet aphorisme de Pyth_agore, selon lequel le nombre représente 
la nature de toutes les choses accessibles aux sens, est resté le plus 
précieux de la mathématique antique. Par lui, le nombre est défi.ni 
une mesure, et cette définition renferme le sentiment cosmique 
tout entier d'une Ame passionaément orientée vers l'actuel et le 
tangent. Mesurer, en ce sens, signifie mesurer un objet proche et 
corporel. Rappelons-nous la substance de l'œuvre d'art antique, la 
statue isolée d'un homme nu: tout ce qu'il y a d'essentiel et d'impor
tant dans l'être, son rythme tout entier, y est entièrement rendu 
par les plans, la mesure, les rapports sensibles des parties. Le 
concept pythagoricien de l'harmonie des nombres, bien que dérivé 
peut-être d'une musique ignorant la polyphonie et l'harmonie et 
dont l'instrumentation avait pour but une note unitonique pastichée, 
presque corporelle, semble porter absolument l'empreinte de cet 
idéal plastique. La pierre qu'on façonne n'est quelque chose qu'à la 
condition d'avoir des dimensions nivelées, une forme mesurée, 
d'être ce que l'a ,e,,dué le ciseau de l'artiste. Supprimez ce travail 
et elle est un chaos, un non-encore réalisé, donc momentanément 
un néant. Transposé et agrandi, ce même sentiment crée en oppo
sition à l'état de chaos l'état de c?smos, état avivé de l'univers 
extérieur de l'âme antique, ordre harmonieux de tous Ica objets 
particuliers aux contours bien définis et concrètement présents. 
La somme de tous ces objets est déjà l'univers total. La distance 
qui les sépare, 11otre espace que nous remplissons avec tout le 
pathos d'un grand symbole, est le néant, -:o p.·l. O'J, Pour l'homme 
antique, étendue signifie corporéité; pour nous, espace dont la 
fonction est de faire « apparaître » les objets. En jetant d'ici un 
regard en arrière, nous résoudrons peut-être l'énigme de la méta
physique antique, le concept très intime d'i'lr.npo•J chez Anaxi
mandre, qui ne peut se traduire dans aucune langue occidentale : 
il est ce qui n'a point de « nombre » au sens pythagoricien, ni de 
grandeur et de limite mesurées, ni de nature par conséquent, donc 
l'lncomme11surable, la statue non enèore extraite du bloc par le 
ciseau du sculpteur, On l'appelle l'ci.p'f:i. sans limite ni forme 
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optiques, que seule une limitation, une individualisation transfor
mera en quelque chose, en univers. Il est la forme fondamentale 
a priori de la connaissance antique, corporéité en soi à laquelle e1t 
substitué, dans l'image cosmique kantienne, l'espace exactement 
correspondant, d'où Kant prétend « pouvoir tirer toutes choses 
par la pensée u. 

On comprend maintenant ce qui distingue une mathématique 
d'une autre, et notamment l'antique de l'occidentale. De par son 
sentiment cosmique tout entier, la pensée antique mûre ne pouvait 
voir dans la mathématique que la doctrine des rapports de grandeur, 
de mesure et de figure entre des corps incarnés. Partant de ce senti
ment, si Pythagore a prononcé la formule décisive, c'est que le 
nombre était pour lui précisément un symbole optique, non une 
forme en général ou un rapport abstrait, mais le signe-limite du 
devenu dans la mesure 0•'1 celui-ci apparaît dans des unités con
crètes perceptibles aux sens. Toute l'antiquité sans exception 
concevait les nombres comme des unités de mesure, des grandeurs, 
des lignes ou des plans. Une autre espèce d'étendue lui est incon
cevable. Toute mathématique antique est au fond une stéréométrie. 
Euclide qui en acheva le système au me siècle pense avec une néces
sité très profonde, en parlant d'un trian~le, à la surface-limite 
d'un corps et jamais à un système 'de 3 droites qui se coupent, ni à 
un groupe de 3 points dans l'espace à 3 dimensions. Il appelle la 
ligne une « longueur sans largeur » p:~xo; -:Î1tÀx-tÉ~. Dans notre 
bouche, cette définition serait piteuse; dans le cadre de la mathé
matique antique, elle est exemplaire. 

Le nombre occidental n'est pas non plus, comme le pensait Kant 
et même Helmholz, un produit du temps considéré comme forme 
a priori de la sensibilité, mais une espèce spatiale particulière 
considérée comme l'ordre des unités de même espèce. Comme on le 
verra de plus en plus clairement, le nombre réel n'a rien de commun 
avec les choses mathématiques. Les nombres appartiennent exclu
sivement à la sphère de l'étendu. Mais il y a autant de possibilités, 
et donc de nécessités, d'imaginer l'étendu organisé qu'il y a de 
cultures. Le nombre antique n'est pas une pensée des rapp~rts 
spatiaux, mais des unités tangentes délimitées pou, l'œil charnel. 
L'antiquité ne connaît donc - c'est une conséquence nécessaire -
que des nombres « naturels » ( positifs, entiers), dont le rôle est tout 
à fait effacé parmi les espèces numériques nombreuses et extrême
ment abstraites de la mathématique occidentale avec ses systèmes 
complexes, hypercomplexes, non-archimédiens, etc. 

Aussi la représentation de nombres irrationnels, donc de frac
tions indéfinies de notre système numérique, resta-t-elle impossible 
pour l'esprit grec. Euclide disait - et on aurait dû le comprendre 
mieux - que les lignes incommensurables ne se comportent 
« pas comme les nombres ». Il y a en effet dans le concept réalisé du 
nombre irrationnel la séparation complète entre le concept de 
nombre et celui de grandeur, car un nombre, comme 'lt par exemple, 
ne pourra jamais être ni délimité ni représenté exactement par une 
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ligne. Mais il en résulte que, dans un carré par exemple, si on 
représente le rapport du carré et de la diagonale par le nombre 
antique, qui est une limite sensible absolue et une grandeur finie, on 
touche tout à coup à une autre espèce de nombre qui, pour le 
sentiment cosmique antique reste profondément étranger et P.ar 
conséquent peu rassurant, comme si on était sur le point de dévoiler 
un dangereux mystère de son propre être. C'est ce que révèle un 
mythe étrange de la Grèce tardive, qui veut que le savant qui a 
divulgué le premier le secret de l'irrationnel pérît dans un naufrage, 
<< parce qu'il fallait que l'ipeffable et l'invisible restassent toujours 
cachés ». Quiconque sent l'angoisse qui est à la base de ce mythe, 
- la même angoisse n'a cessé de faire frémir le Grec des temps 
très mûrs devant l'extension de ses minuscules cités-états en pays 
politiquement organisés, devant l'alignement de rues larges et 
d'allées aux vastes perspectives et aux bornes déterminées, devant 
l'astronomie babylonienne scrutant les espaces sidéraux infinis et 
devant la navigation en Méditerranée sur des voies frayées depuis 
longtemps par les navires égyptiens et phéniciens; profonde angoisse 
métaphysique devant l'anéantissement du présent et du tangent 
sensibles, dont l'être antique s'était entouré comme d'un paravent 
derrière lequel dormait quelque chose d'inquiétant, abîme et 
gouffre originel de ce cosmos cr.éé en quelque sorte et maîtrisé 
artificiellement - celui qui comprend ce sentiment a compris 
aussi et le sens du nombre antique, mesure opposée à l'incommensu
rable, et le haut éthos religieux de son emploi restreint. Le natu
raliste Gœthe l'a très bien compris - et c'est pourquoi il s'insurge, 
quasi an~oissé, contre la mathématique; mais ce que personne n'a 
encore bien compris, c'est que sa révolte involontaire vise absolu
ment la mathématique non antique, le calcul infinitésimal qui sert 
de fondement à la science de son temps. 

La religiosité antique se concentre avec une intensité croissante 
dans des cultes présents et sensibles - attachés à un lieu - cor
respondant au seul Panthéon u euclidien ». Les dogmes abstraits, 
planant dans les espaces extra locaux de la pensée lui sont toujours 
restés étrangers. Un tel culte est à un dogme du pape comme la 
statue à l'orgue de la cathédrale. Il restera toujours sans doute 
quelque chose de cultuel dans la mathématique euclidienne. On n'a 
qu'à penser à la doctrine ésotérique des Pythagoriciens et à une 
signification qu'avait la théorie des polyèdres réguliers pour l'éso
térisme des milieux platoniciens. A quoi correspond, d'autre part, 
une parenté intime entre l'analyse de l'infini, depµis Descartes, et 
la dogmatique contemporaine, qui va en progrès croissants depuis 
les dernières décisions de la Réforme et de la Contre-réforme 
jusqu'à un déisme pur exempt de tout trait sensible. Descartes 
et Pascal furent mathématiciens et jansénistes, Leibniz mathé
maticien et piétiste; Voltaire, Lagrange, D'Alembert sont contempo
rains. La psyché antique sentait dans le principe de l'irrationnel, 
donc dans la destruction de la série statufiée des nombres entiers 
représentant un ordre universel parfait en soi, un blasphème contre 
le divin même. Chez Platon, dans Timée, ce sentiment est indé-
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niable. La transformation en continuum de la eérie discontinue des 
nombres met en effet en question, non seulement le concept antique 
du nombre, maia auaai le concept même de l'univers antique. On 
comprend maintenant que mime Ica nombres nlgatifs, que noua 
nous repr~ntons sana difficulté, a fortiori le nombre 11iro - création 
aubtile et d'une étonnante énergie d'abstraction donnant franche
ment la clé du• aena de l'6tre, pour l'Ame indoue qui l'a conçu 
comme fondement du système de la position des chiffre• - soient 
impoaaiblea à la mathématique antique. L'expreaaion - 2 X - 3 
= + 6 n'est ni concrète ni représentative de grandeur. Avec + 1 
la série des grandeurs est finie. Dana la représentation graphique 
des nombres négatifs (+ 3 + 2 + 1 o - I - 2 - 3) les 

. . . . . . . 
eapacea à partir de zéro se transforment subitement en symboles 
t_ontifs de quelque chose de né~atif; ils signifient ~uelque chose, 
da ne sont plus rien. Mais la réahaation de cet acte n était pas dans 
la direction de la pensée mathématique antique. 

Tout ce qui est né de l'être éveillé antique n'a donc été élevé 
au rang du réel que par sa limite plastique. Ce qui ne peut pas se 
deaainer n'est pas non plus un u nombre ». Platon, Archytas et 
Eudoxe parlent de nombres-plana et de nombres-corps pour dire 
2• et 3• puiasancea, et il va de soi que le concept de puissance supé
rieure à ces nombres entiers n'existe pas pour eux. Une 4• puissance 
serait un non-sens pour le sentiment fondamental qùi donne 
aussitôt à ce mot une étendue à quatre dimensions et. matérielle. 
M6me une expression du type e·ix qui apparaît constamment dans 
nos formules, ou bien simplement l'expression 5 1 12 déjà connue de 
Nicolas Oreame au XIY8 siècle, leur eussent paru tout à fait absurdes. 
Euclide appelle côtés (itÎ.tupx~) les facteurs d'un produit. On 
compte par fractions - définies, s'entend - en cherchant le rapport 
de nom6re entier entre dèux lignes. Ce qui rend justement la repré
sentation du nombre zéro tout à fait impossible, puisq•'il n'a aucun 
sens géométrique. N'allez pas objecter, selon les habitudes de notre 
pensée différemment constituée, que ceci est précisément le « degré 
primitif » de « la » mathématique en général. Dans le cadre de 
l'univers que l'homme antique s'était créé autour de soi, la mathé
matique antique est quelque chose d'achevé. Elle n'est imparfaite 
que pou, nous. Les mathématiciens de Babylone et de l'Inde avaient 
fait depuis longtemps de ce qui était insensé pour Je sentiment 
antique du nombre Ica parties essentielles de Jeurs mathématiques, 
et maint penseur grec le savait. « La » mathématique, nous ne 
ceS1erona de le répéter, est une illusion. Une pensée mathématique 
et, en ,énéral, scientifique est juste, convaincante, 11 logiquement 
nécessaire », quand elle répond entièrement au sentiment de la vie 
de aea auteurs. Sinon, elle est impossible, avortée, insensée ou, 
selon Je mot favori de notre orgueil d'esprit historique, '! primitive ». 
La mathématique moderne, chef-d'œuvre de l'esprit occidental -
«vraie o en tout cas pour lui seul - eût paru à Platon comme une 
méthode aberrante et ridicule pour se rapprocher de la vraie, 
entendez de l'antique mathématique; il est certain que nous nous 
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faisons à peine une idée de tout ce que nous avons laissé périr des 
grandes pensées des cultures étrangères, parce que les bornes de 
not,~ pensée ne nous permettaient pas de noua les assimiler, ou, ce 
qui revient au même, parce que nous avons senti qu'elles étaient 
fausses, superflues, insensées. 

6 

La mathématique antique, théorie des grandeurs concrètes, 
cherche à interpréter exclusivement les faits actuels et sensibles; 
elle borne donc ses investigations et ses applications aux cas concrets 
et tangibles. Devant la justesse de cette conséquence, il y a dans 
l'attitude pratique de la mathématique occidentale quelque chose 
d'illogique qu'on n'a proprement connu que depuis l'invention des 
géométries non euclidiennes. Les nombres sont des phénomènes 
de l'entendement débarrassé de la sensation sensible, des phéno
mènes de pure pensée. Ils portent en eux-mêmes leur caractère 
abstrait. Leur àpplicabilité rigoureuse à la réalité de la sensation 
intelligente est au contraire un problème pour soi, sans cesse posé 
et jamais résolu d'une manière satisfaisante. La concordance des 
systèmes mathématiques avec les faits de l'expérience quotidienne 
n'est d'abord rien moins qu'évidente. Malgré le préjugé profane 
de l'évidence mathématique immédiate de l'intuition, comme on 
le trouve chez Schopenhauer, la géométrie euclidienne qui possède 
une identité superficielle avec la ~éométrie populaire de tous les 
temps ne s'accorde qu'apprvximat1vement et dans des limites très 
restreintes (« sur le papier») avec l'intuition. Pour les grandes 
étendues, nous sommes instruits par ce simple fait que les parallèles 
pour notre œil se touchent à l'horizon. Toute la perspective de notre 
peinture est fondée sur ce fait. Kant recula cependant, ce qui est 
impardonnable pour un penseur occidental, devant la « mathé
matique du lointain », en appelant à la rescousse des exemples de 
figures, dont la petitesse même empêche précisément de dé~ager 
le problème spécifique d'Occident, celui de l'espace infinitésimal. 
Sans doute, Euclide aussi, pour démontrer la certitude concrète de 
ses axiomes, avait évité de faire intervenir quelque triangle dont 
les points seraient représentés par la station de l'observateur et 
par deux étoiles fixes, donc impossible à desiriner et à « regarder 11, 

Mais le penseur antique avait raison. Car ici entrait en jeu le même 
sentiment qui reculait devant l'irrationnel et ~ui n'osait pas con
cevoir le néant comme zéro, comme nombre, c est-à-dire qui recu
lait aussi dans la contemplation des rapports cosmiques devant 
l'incommensurable afin de saU\ er le symbole de la mesure. 

Aristarque de Samos séjournant à Alexandrie (288-277) dans un 
milieu d'astronomes qui étaient sans doute liés aux écoles chaldéo
perses, et y esquissant ce système de l'univers héliocentrique 1, dont 

1. Dans l'écrit unique qu'il nous a conservé, Il représente d'ailleun l'opinion 
géo<:entrlque, si bien qu'on pourrait adm•ttre que l'hypothè!IC' des savants chaldéens 
ne l'avait sMult qu'un moment. 
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la redécouverte par Copernic a excité très profondément. la passion 
métaphysique d'Occident - pensez à Giordano Bruno - parce 
qu'il en réalisait les pressentiments intenses et confirmait cc senti
ment fausticn gothique, qui avait déjà sacrifié dans l'architecture 
de ses cathédrales à l'idée <l'espace infini : l'idée d' Aristarque ne 
trouva dans l'anti9uité qu'une complète indifférence et bientôt 
apres - on pourrait dire, exprès - l'oubli. Ses partisans compre
naient quelques savants, à peu près tous, sans exception, originaires 
d'Asie-Mineure. Son défenseur le plus connu, Seleucos (vers 150) 
était de la Séleucie perse, sur le Tigre. En effet, le système cosmique 
d'Aristarque était psychiquement insignifiant pour cette culture. 
Il serait même devenu dangereux pour son sentiment cosmique. 
Et cependant, à la différence du système copernicien - ce fait 
décisif a toujours été perdu de vue -- on lui donna une forme parti
culière pour l'adapter exactement au sentime11t cosmique antique. 
Aristarque admettait comme forme achevée du cosmos une boule 
creuse, matériellement limitée de r.art en part et capable d'être 
embrassée d'un coup d'œil, au milieu de laquelle se trouvait le 
système planétaire de Copernic. L'astronomie antique a toujours 
considéré la terre et les corps célestes comme deux éléments diffé
rents, quelle que fût la manière particulière dont on concevait 
leurs mouvements. L'idée, déjà préparée par Nicolas de Cuse et 
Léonard de Vinci, que la terre n'est qu'une étoile parmi d'autres 1, 
se concilie avec le système ptolémaïque comme avec celui de 
Copernic. Mais en admettant une boule céleste, le principe de 
l'infini, qui eût menacé l'antique concept de limite sensible, était 
tourné. Nulle idée d'espace cosmique sans fin ne surgit ici qui pût 
paraître inévitable et que la pensée babylonienne avait réussi depuis 
longtemps à représenter. Au contraire, Archimède démontre 
dans son célèbre ouvrage sur le « nombre t1e graviers » - mot 
révélateur de la pensée de réfuter toute tendance infinitésimale, 
bien qu'on continue à le considérer comme le premier pas vers la 
méthode de l'intégration moderne - que cc corps stéréométrique 
(car le cosmos d'Aristarque n'est pas autre chose) rempli d'atomes 
(graviers) mène à des résultats très grands, mais non infinis. Mais cela 
veu~ dire nier franchement tout ce que signifie l'analyse pour nous. 
Les hypotheses, jamais vérifiées et sans cesse réimposées à l'esP.rit, 
sur l'éther cosmique conçu comme matière médiatement sensible, 
montrent que l'univers de notre physique est la négation très stricte 
de toute existence de limite matérielle. Eudoxe, Apollonios et 
Archimède, certainement les plus subtils et les plus hardis mathé
maticiens de l'antiquité, ont très bien réalisé une analyse purement 
optique du devenu, sur la base de la valeur-limite de la plastique 
antique, en employant principalement le compas et la règle. Ils 
utilisent des méthodes très subtiles et difficilement accessibles à nous 
d'un calcul intégral qui n'a qu'une ressemblance apparente, même 
avec la méthode leibnizienne de l'intégrale déterminée, et ils se 
servent de lieux géométriques et de coordonnées qui sont des 

x. F. Struntz : Gesclrichk 1lc1· .\"al11riC'i.<se11sd1:.i/l im .',,/i/lclalte,, 19:n, p. 90. 
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nombres de mesure et des lignes rigoureusement définis, non, 
comme chez Fermat et surtout Descartes, des rapports spatiaux 
indéfinis, des valeurs de points par rapport à leur situation dans 
l'espace. C'est en cela surtout que consiste la méthode d'exhaustion 1 

exposée par Archimède dans sa lettre à Eratosthène, récemment 
découverte, où il fonde far exemple la quadrature du segment 
de la parabole sur le calcu des angles droits inscrits - et non plus 
des polygones semblables. Mais la manière spirituelle infiniment 
compliquée, dont il arrive au résultat en s'appuyant sur quelques 
idées géométriques de Platon, -fait précisément sentir l'opposition 
immense entre cette intuition et la même intuition superficielle 
d'un Pascal. Il n'y a pas d'opposition plus tranchée - s1 l'on fait 
abstraction du concept de l'intégrale chez Riemann - que ce qu'on 
appelle encore, hélas I du nom de quadratures, dans lesquelles 
on représente le « plan » comme limité par une fonction, sans plus 
parler de manipulation géométrique. Nulle part les deux mathé
matiques ne se rapprochent autant l'une de l'autre, et nulle part 
ne se fait sentir plus distinctement l'abîme infranchissable qui sépare 
deux âmes dont elles sont l'expression. 

Les nombres purs, dont les Égyptiens cachaient, avec une ·sorte 
de crainte intérieure du mr.stère, pour ainsi dire, l'essence dans le 
style cubique de leur vieille architecture, étaient aussi pour les 
Hellènes la clé ouvrant le sens du devenu, du figé et donc du caduc. 
La forme pétrifiée et le système scientifique nient la vie. Le nombre 
mathématique, principe formel fondamental de l'univers étendu 
qui.n'existe que dans et pour l'être éveillé est, par son caractère de 
nécessité causale, en rapport avec la mort comme le nombre chrono
logique avec le devenir, la vie, la nécessité du destin. Ce rapport 
de la forme strictement mathématique avec la fin de l'être orga
nique, avec le phénomène de son reste anorganique, du cadavre, se 
révélera toujours plus distinctement à l'origine de tous les grands 
arts. Nous avons déjà noté l'évolution des premiers arts décoratifs 
au contact des vases et du matériel du culte des morts. Les nombres 
sont les symboles du caduc. Les formes figées nient la vie. Les for
mules et les lois répandent la cristallisation sur l'image de la nature. 
Les nombres tuent. Ils ressemblent aux Mères du Faust promenant 
leur majesté dans la solitude des << royaumes d'où toute forme est 
bannie et ... parlant de formation, de transformation, éternel refrain 
du sens éternel, sans voir planer autour d'elles les images de toute 
créature». (Faust, II, vers 1665 et 1675-1677.) 

Ici, Platon et Gœthe se touchent dans le pressentiment d'un 
dernier mystère. Les Mères, l'Inaccessible - les Idées de Platon -
désignent les possihiliiés d'une psyché, ses formes innées qui se sont 
réalisées comme culture active et créée, comme art, pensée, État, 
religion, dans l'univers visible et dans l'ordre cosmique idéal 
conçus par cette psyché avec une nécessité très profonde. C:est ici 
que la pensée mathématique d'une culture et son idée de l'univers 

1. Elle fut préparée par, Eudoxe pour le calcul du volume de la pyramide et 
de la sphère - • moyen pour les Grecs de tourner le concept tabou de l'infini •, 
écrit Heiberg dans Natu,wiss. : u. Math. lm klass. Altert. 1912, p. 27. 
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trouvent le fondement de leur parenté qui élève la première au
dessus du simple savoir et du rnnnaître, par delà lesquels clic prend 
Je sens d'intuition cosmique, et qui fait qu'il existe autant-de mathé
matiques - d'univers des nombres - qu'il y a de hautes cultures. 
Ainsi seulement s'explique et de,·ient nécessaire, par une intuition 
profondément rcli~ieuse, l'accès à la découverte des problèmes 
mathématiques décisifs de leur culture par les plus grands penseurs, 
mathématiciens, artistes plastiques dans le royaume des nombres. 
Ainsi faut-il se représenter la création du nombre antique apollinien 
par Pythagore, .fondateur d'une religion. Ce sentiment primordial a 
guidé Nicolas de Cuse, grand évêque de Brixen, qui trouva vers 
1450, en partant de la considération de l'infini de Dieu dans la 
nature, les traits fondamentaux du calcul infinitésimal. Leibniz, qui 
en détermina les méthodes et les applications deux si-::cles plus tard, 
est parti lui-même de considérations métaphysiques sur les rapports 
du principe divin et de l'étendue indéfinie pour aboutir à l'idée 
d'analysis situs, interprétation la plus générale peut-être de l'esP.ace 
pur libéré de tout élément sensible, et dont les riches possibilités 
n'ont été développées qu'au XIX8 siècle par Grassmann dans sa 
théorie de l'étendue, et surtout par Riemann, le véritable fondateur, 
dans Sil symbolique, des plans bilatéraux représentant la nature des 
équations. Et Képler comme Newton, tous deux natures religieuses~ 
curent très nettement conscience d'avoir saisi, comme Platon, par 
l'intuition et précisément par le medium des nombres, la nature de 
l'ordre cosmique divin. 

7 

Diophante, entend-on dire partout, a le premier libéré de ses 
chaînes sensibles la mathématique antique, il l'aurait élargie, 
continuée et, sans être le créateur de l'algèbre, théorie des grandeurs 
indéterminées, il l'aurait néanmoins présentée tout à coup, sans 
doute en transformant des pensées déjà existantes, dans le cadre de 
la mathématique antique que nous connaissons. Il est certain que, 
pour le sentiment antique de l'univers, ce ne fut pas un gain, mais 
une perte totale, et cela seul aurait dû montrer que Diophante 
n'appartenait plus intérieurement à la culture antique. Chez lui 
s'opposait au réel, au devenu, un nouveau sentiment des nombres, 
disons un sentiment de la limite, qui n'est plus celui dont les 
Hellènes avaient tiré, par la notion de limite présente sensible, 
outre la géométrie euclidienne des corps concrets, également la 
plastique de la statue nue et la monnaie d'argent. Les détails sur 
i ►éclos1on de cette mathématique nouvelle nous sont inconnus. 
Diophante est si entièrement isolé dans la mathématique « bas
antique » qu'on a pensé à une influence indoue. Mais il a dû subir 
surtout celle de ces vieilles universités arabes dont nous con
naissons si peu les études, sinon en matière dogmatique. Derrière 
l'intention de marcher dans les voies euclidiennes apparaît chez 
Diophante ce nouveau sentiment de la limite - que j'appelle 
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magique - qui n'a nullement conscience de s'opposer à l'antique 
idéal. L'idée de nombre comme grandeur n'est pas élargie, mais 
ruinée insensiblement. Ce qu'est un nombre indéterminé a et un 
nombre indéfini 3 - tous deux ni grandeur, ni mesure, ni ligne -
aucun Grec n'eût pu l'expliquer. Le nouveau sentiment de limite 
incarné dans ces espèces de nombres est au moins à la base des 
investigations de Diophante; quant au calcul même au moyen de 
lettres, familier chez nous sous le nom d'algèbre, où il ae présente 
d'ailleurs entièrement transformé, il n'a été introduit qu'en 1591 
par Viéta, qui l'opposait sensiblement, mais inconsciemment, à 
celui de la Renaissance imitant l'antiquité. 

Diophante vivait en 250 après Jésus-Christ, donc au ]]Je siicle 
de la culture arabe, dont l'organisme historique était enseveli jusqu'à 
nos jours sous les formes artificielles de l'Empire romain et du 
« Moyen Age », culture à laquelle appartient tout ce qui naquit 
depuis le commencement de notre ère sur le territoire de l'Islam 
postérieur. C'est justement le nouveau sentiment de l'espace, alors 
incarné dans les coupoles, les mosaïques, les reliefs des sarcophages, 
style chrétien primitif et syrien, qui a tendu sur la statue antique le 
dernier voile extincteur. Il existait alors un nouvel art archail[ue 
et un ornement géométrique strict. Dioclétien achevait juste alors 
le khalifat de l'empire qui n'avait de romain que le nom. Cinq 
siècles séparent Euclide de Diophante, Platon de Plotin, le dernier 
penseur définitif (Kant) d'une culture achevée du premier scolas
tique (Duns Scotus) de la même culture qui s'éveille. 

Ici, nous touchons pour la première fois à l'être encore inconnu 
de ces grands individus dont le devenir, l'épanouissement et la mort 
sur une surface bigarrée et floue sont la substance propre de l'histoire 
universelle. I.a psyché antique qui s'achève dans l'intelligence 
romaine, dont le ,1- Corps » est la culture antique avec ses œuvres, 
ses eensées, ses actes et ses ruines, était née vers 1100 avant Jésus
Chnst sur le paysage de la mer J;;gée. La culture arabe, qui germe 
depuis Auguste en Orient sous couvert de la civilisation romaine, a 
son berceau tout entier dans le sein du paysage entre l'Arménie et 
le sud de l'Arabie, entre Alexandrie et Ctésiphon. Comme expression 
de cette Ame nouvelle, il faut considérer dans leur quasi-intégralité 
l'art 11 bas-antique • de l'époq_ue impériale, les cultes entiera de 
l'Orient pleins d'ardeur juvénile, la religion mandéenne et mani
chéenne, le christianisme et le néoplatonisme, les fora impériaux de 
Rome et le Panthéon romain, la plus an&ienne de toutes les mosquées. 

Le fait qu'à Alexandrie et à Antioche on écrivait encore grec et 
croyait penser en grec n'a pas plus de poids que la préférence 
donnée à la langue latine par la science occidentale jusqu'à Kant 
ou que le « renouvellement II par Charlemagne de l'ancien Empire 
romain. 

Diophante ne voit plus dans le nombre la mesure e.t la substance 
des choses plastiques. Sur les mosaïques de Ravenne, l'homme a cessé 
d'être un corps. Insensiblement, les mots grecs ont perdu leur 
substance primitive. Nous quittons le terrain de la xa.1,oidv.1ft:~ 
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attique, de l'&:ra.pa.~,« et du "(Clf'IU~ stoïciens. Sans doute, Dio
phante ignore encore le zéro et les nombres négatifs, miis il ne 
connaît plu, les unités plastiques des nombres pythagoriciens. 
D'autre part, le caractère indéterminé des nombres indéfinis arabes 
diffère à son tour complètement de la variabilité systématique du 
nombre occidental ou fonction. 

La mathématique magique, sans nous être connue dans le détail, 
s'est développée par delà Diophante - qui suppose déjà une 
certaine évolution antérieure - logiquement et suivant une grande 
ligne jusqu'à son achèvement sous les Abbassides au 1x8 siècle, 
comme le montre l'état des connaissances chez Alchwarizmi et 
Alsidschzi. Ce que la plastique attique est à la géométrie euclidienne 
- même langage formel sous un vêtement différent - ou le style 
polyphone de la musique instrumentale à l'analyse de l'espace, 
l'art magique des mosaïques, l'art des arabesques sassanides et 
plus tard byzantines, avec sa richesse croissante de silhouettes 
demi-matérielles, demi-spirituelles planant sur des motifs formels 
organiques, l'art des hauts-reliefs constantiniens avec ses ombres 
foncées .et floues remplissant les intervalles entre les saillies et 
l'arrière-plan, le sont aussi pour cette algèbre. L'algèbre est à 
l'arithmétique antique et à l'analyse occidentale ce que l'église à 
coupole est au temple dorique et à la cathédrale ~othique. 

Non que Diophante ait été un grand mathématicien. La plupart 
des souvenirs '1ue son nom évoque ne se trouvent pas dans ses 
écrits, et ce qu on y trouve n'est certainement pas tout de lui. Sa 
signification fortuite est dans ce fait que - selon l'état de nos con
naissances - c'est chez lui le premier gue l'existence du nouveau 
sentiment du nombre est indéniable. Quand on le compare aux 
fondateurs magistraux d'une mathématique définitive, comme 
Apollonios et Archimède dans l'antiquité, Gauss, Càuchy, Riemann 
en Occident, on trouve chez lui, surtout dans la langue de aes 
formules, quelque chose de primitif qu'on s'est plu jusqu'à ce jour 
à nommer décadence de l'antiquité tardive. L'avenir apprendra -
à l'instar du bouleversement qui a transformé cet art, prétendu 
antique et franchement délaissé, en tâtonnements pour exprimer 
le sentiment cosmique primitif arabe, qui justement alors s'éveillait 
- à comprendre et à estimer ce primitif. l!galement archaïque, 
primitive et tâtonnante est la mathématique de Nicolas d'Oresme, 
évêque de Lisieux (1323-1382), qui employa pour la première fois 
en Occident une espece indépendante de coordonnées et même 
de puissances avec des exposants fractionnaires, supposant un 
sentiment des nombres, obscur encore, mais indéniable, qui est 
entièrement opposé à l'antique, mais qui n'est pas non plus arabe. 
lvoquez à côté de Diophante un sarcophage chrétien primitif des 
collections romaines, à côté d'Oresme une statue gothique drapée 
des cathédrales allemandes, et vous noterez aussi quelque parenté 
dans le cours des idées mathématiques représentant chez tous deux 
le même stade primitif de l'intelligence abstraite. Le sentiment 
stéréométrique de la limite, ~orté au dernier raffinement, à la 
dernière élégance par un Archimède et fondé sur une intelligence 
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grand-citadine, avait depuis longtemps disparu. Partout, dans le 
monde arabe primitif, le diapasori était sourd, nostalgique, mystique, 
non plus sonore et dégagé comme son correspondant attique. On 
était l'homme-né de la terre d'un paysage primitif, non un grand
citadin comme Euclide et d'Alembert 1. On ne comprenait plus les 
images profondes et compliquées de la pensée antique et on possé
dait des images confuses nouvelles, dont la claire conception spiri
tuelle et citadine ne pouvait encore être de longtemps découverte. 
Tel est l'état gothique de toutes les cultures jeunes, que l'antiquité 
elle-même avait traversé dans sa période dorique dont nous n'avons 
gardé que la céramique du style dipylon. Ce n'est qu'aux rxe et 
xe siècles, à Bagdad, que les conceptions de Diophante furent 
réalisées et achevées par des maîtres mûrs, qui ne le cèdent en rien 
à Platon et à Gauss. 

8 

L'acte décisif de Descartes, dont la géométrie parut en 1637, 
ne fut pas, comme on le tépète sans cesse, d'avoir introduit une 
méthode ou une intuition nouvelles dans le cadre de la géométrie 
existante, mais d'avoir définitivement conçu une nouvelle idée de 
nombre, consistant principalement à débarrasser la géométrie de 
la manipulation optique de la construction, soit de l'espace mesuré 
et mesurable. Par lui, l'analyse de l'infini est devenue une réalité. 
Le système figé, dit des coordonnées cartésiennes, représentant 
idéal des grandeurs mesurables au sens demi-euclidien, auquel la 
période précédente, par exemple Oresme, attachait une imeortance 
capitale, ne fut pas achevé par Descartes, mais ruiné par lm, quand 
on pénètre au cœur de ses explications. Fermat, son contemporain, 
en fut le dernier représentant. 

Au lieu de l'élément sensible de la ligne et du plan concrets -
expression spécifique du sentiment ant~'f!e de la limite - apparaît 
l'élément abstrait spatial, donc opposé à l antique, le point, désormais 
caactérisé comme un groupe de nombres purs conjugués. Descartes 
a détruit le concept, transmis par les textes antiques et la tradition 
arabe, de grandeur ou dimension sensible, et il y a substitué celui 
de rapport variable des situations dans l'espace. Mais on a oublié 
de remarquer qu'il supprimait ainsi la géométrie en général, qui ne 
mènera désormais dans l'univers des nombres analytiques qu'une 
existence apparente que couvrent des réminiscences antiques. Le 
sens apollimen du mot géométrie devient dès lors impossible à 
interpréter davantage. A partir ~e. Descartes! la prétend~e ~ géo
métne moderne • est ou une activité synthétique déterminant par 
des nombres la situation des points dans un espace qui n'a plus 
nécessairement trois dimensions (dans une << variété de points»); 
ou une activité analytique déterminant les nombres par la situation 

r. Alexandrie cesse d'être vnte mondiale au 11• siècle ap. J.-C. et n'est plus qu'une 
de ces mllSIICII de maisons de la civilisation antique qui abritent une population 
aux sentiments prlmitifs.-et de structure psychique différente. 
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des points. Mais remplacer des lignes par des situations, c'est 
concevoir l'idée d'étendue comme purement spatiale et non plus 
corporelle. , 

L'exemple clusique de cette de,truction de la géométrie consi
dérée comme un héritage optique défini me semble être l'interven
tion de, fonction, dea angles - qui avaient été les u nombres » 
de la mathématique indoue dans un 1ens à peine accessible pour nous 
- en fonctions cyclométriques, puis leur réduction en séries qui, 
dans le ressort des nombres indéfinis de l'analy,e algébrique, ont 
perdu la plus légère trace de figure, géométriques de style euclidien. 
Comme la base des logarithme, naturels e, apparaissant partout 
dans ce domaine numéral, le nombre circulaire n produit dea 
rapporta supprimant toute, les limites de la géométrie, de la trigo
nométrie et de l'algèbre d'autrefois, qui ne aont ni d'ordre arithmé
tique, ni d'ordre géométrique et qui ne font plus penser personne 
à des cercles réellement tracés ou à des puissances à calculer. 

9 

Tandis que vers 540, grice à Pythagore, l'ime antique était 
parvenue à la découverte de son nombre, le nombre apollinien, 
grandeur mesurable, l'Ame occidentale découvrit, grAce à Descartes 
et aux homme, de sa gé'lération (Pascal, Fermat, Desarguea), à une 
époque exactement correspondante, l'idée d'un nombre qui était 
né d'une tendance passionnée, faustienne, vers l'infini. Le nombre 
pure grandeur, lié à la présence corporelle de l'objet particulier, 
trouve son correspondant dans le nombre pure fonction 1• Si 
l'univers antique, le cosmos peut se définir, en partant de ce besoin 
intime de la limite visible, comme une somme d'objets •matériels 
~u'on peut compter, notre sentiment de l'univers s'est réalisé dans 
1 image d'un espace infini, où tout ce qui est visible est considéré 
comme conditionné au regard de l'inconditionné et senti presque 
comme une réalité de second rang. Son symbole est le concept décisif 
de la Jonction, qu'aucune autre culture n'indique. La fonction 
n'est rien moins que l'élargi88ement de tel ou tel concept de nombre 
existant, elle en est la négation complète. Ce n'est pas seulement 
la géométrie euclidienne, et donc auu1 « universellement humaine •, 
celle des enfants et des profanes, reposant •ur l'expérience quoti
dienne, mais au .. i la sphère ardtimédienne du calcul .élémentaire, 
l'arithmétique, qui cessent ainsi d'avoir une valeur pour la mathé
matique réellement ngnificatiTJe de l'Europe occidentale. Celle-ci 
ne connaît plus qu'une analyse abstraite. Pour l'homme antique, 
la géométrie et l'arithmétique étaient des sciences de rang suprême, 
aclievées en soi et parfaites, toutes deux concrètes, toutea deux 
opérant sur des grandeurs par la construction ou le calcul; pour 
nous, elles ne sont plus qu'un instrument pratique de la vie quoti
dienne. Addition et multiplication, deux méthodes antiques du 

1. Cela corre5pond exactement, dans la pen1tt ftnanclm des deuz culturea, 
ù la monnaie d'ar1ent d à la comptabiliU en partie double, 
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calcul des grandeurs, sœurs de la construction géométrique, dis
paraissent complètement dans l'infini des procesaus fonctionnels. 
C'est justement la puissance, simple signe numérique d'abord d'un 
groupe déterminé de multiplicat1ons (de produits de même gran
deur), que le nouveau symbole de l'exposant (logarithme), appliqué 
sous des formes complexes, négatives, fractionnaires, a entièrement 
libérée du concept de grandeur et transformée en un monde de 
rapports transcendants, qui sont nécessairement inaccessibles au 
Grec parce qu'il ne connaissait que deux puissances r,ositives, 
entières, représentant la surface et le volume. On n'a qu à penser 
aux expressions du type e-,11: \/ x, a, r/1. 

Toutes les créations profondes qui se sont succédé rapidement 
depuis la Renaissance, nombres imaginaires et nombres complexes 
introduits dès 1550 par Cardanus, séries indéfinies fondées théori
quement et sûrement par la grande découverte newtonienne du 
principe du binôme en 16661 logarithmes en 16101 géométrie diffé
rentielle et intégrale déterminée de I ,eibniz, quantité conçue comme 
nouvelle unité numérique et siçnalée déjà par Descartes, processus 
nouveaux comme l'intégration indéterminée, le développement des 
fonctions en séries, même en séries indéfinies d'autres fonctions, 
sont autant de victoires remportées sur le sentiment du nombre 
populaire sensible, qui est en nous et qu'il fallait vaincre selon 
l'esprit de la nouvelle mathématique, qui avait pour mission de 
réaliser un nouveau sentiment cosmique. Il n'exista pas de seconde 
culture qui ait témoigné autant de respect que fa nôtre à l'antique 
et dont la science fut aussi influencée par les œuvres de cette culture 
depuis longtemps éteinte. Il a fallu longtemps pour trouver le 
courage de penser notre propre pensée. A la base était le désir 
constant d'égaler l'antiquité. Malgré cela, chaque pas fait en ce 
sens nous éloignait en réalité de l'idéal souhaité. Aussi l'histoire 
de la science occidentale est-elle celle de notre émancipation pro
gressive de la pensée antique, émancipation qui n'est même pas 
voulue, qui fut arrachée par force des profondeurs de l'inconscient. 
C'est ainsi que l'évolution de la mathématique moderne se traniforma 
en lutte clandestine, longue, finalement vietorieuse, co,itre le concept 
de grandeur 1• 

10 

D'archaïsants préjugés nous ont empêchés de donner au nombre 
occidental comme tel un nom nouveau. Le vocabulaire actuel de 
notre mathématique fausse l'état des faits et c'est à lui qu'il faut 
attribuer en grande partie la croyance, qui règne encore aujourd'hui, 
même chez les mathématiciens, que les nombres sont des grandeurs. 
Car c'est sur cette hypothèse sans doute que repose notre système 
de numération écrite. 

r. Même lutte d'ailleurs pour le droit romain et la monnaie d'argent. 
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Mais ce ne sont pas les signes spéciaux servant à noter la fonction 
(x, 1t, 5) qui sont le nombre nouveau; c'est cette fonction même, 
considbie comme uniti élémentaire, c'est le rapport variable, désor
mais impossible à fixer dans des limites optiques. Il faudrait, pour 
représenter ce nombre, un nouveau système de aigres qui ne soit 
pu influencé dans sa structure par des conceptions antiques. 

Qu'on se rappelle la différence de deux équations - ce mot même 
ne devrait pas réunir des éléments aussi hétérogènes - comme 
3~ + 4~ = s~ et x" + Y" = Z", équations du problème de Fermat. 
La première se compose de t_lusieurs nombres antiques (grandeurs), 
la seconde est un nombre d une espèce nouvelle, toutes deux sont 
masquées par la graphie identique née sous l'impression des idées 
d'Euclide et d'Archimède. Dans le premier cas, le signe = constate 
une combinaison figée de grandeurs concrètes déterminées; dans le 
second, il représente un rapport existant à l'intérieur d'un groupe 
de variantes, de manière telle que certaines transformations doivent 
nécessairement avoir pour conséquence certaines autres. La pre
mière équation a pour but de déterminer (mesurer) une grandeur 
concrète, Je •résultat»; la seconde n'a aucun résultat et n'est que 
la reproduction et le signe d'un rapport, probablement dimont,able, 
qui pour n > 2 (c'est le célèbre problème de Fermat) exclut toute 
valeur de nombre entier. Un mathématicien grec n'aurait pas 
compris le sens d'or,érations de cette espèce, dont le but n'est pas le 
«calcul•· L'idée d inconnue achève d'égarer, quand on l'applique 
aux lettres des équations de Fermat. Dans la première, x est une 
grandeur mesurable et déterminée, qui reste seulement à trouver; 
dans la deuxième, le mot déterminer n'offre aucun sens pour x, y, 
z, n; on ne veut donc pas trouver la « valeur » de ces symboles, 
ils ne sont donc nullement des nombres au sens plastiqpe, mais des 
signes pour exprimer une combinaison à laquelle les caractères de 
grandeur, de forme et de simplicité font défaut, soit une infinité de 
situations possibles de même caractère qui ne sont nombre qu'à 
condition d'être conçus ensemble comme unité. L'équation entière 
forme en réalité un seul nombre dans ce système graphique, où 
malheureusement les signes trompeurs abondent, et x, r, z ne sont 
pas plus des nombres que les signes + et = qui les hent. Car le 
concept de nombre irrationnel, entièrement et proprement anti
hellénique, suffit déjà à ruiner de fond en comble celui de nombre 
concret défini. Dès lors, ces nombres ne forment plus une série 
perceptible de grandeurs croissantes, discrètes, plastiques, mais un 
continuum d'abord à une seule dimension, où chaque section 
(au sens de Dedekind) représente un « nombre II qui ne devrait 
guère conserver son vieux nom. Pour l'esprit antique, il n'existe 
entre I et 3 qu'un nombre unique 2, pour 1 occidental il y en a une 
quantité illimitée. L'introduction enfin des nombres imaginaires 
(v'r = i) et des nombres complexes (de la forme générale a + hi), 
qui élargissent ce continuum linéaire en image extrêmement 
transcendante d'un corps numérique (somme d'une quantité 
d'éléments homogènes), où chaque section représente désormais 
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une surface numérique ( quantité illimitée de « puissance » moindre 
qui est à peu près la somme de tous les nombres réels), a détruit 
tout ce qui restait de matérialité r,opulaire antique. Ces surfaces 
numériques qui jouent un grand role dans la théorie des fonctions 
depuis Cauchy et Gauss sont de pures formes spirituelles. Même 
le nombre positif irrationnel yz pouvait être conçu de manière 
quelconque, selon la pensée mathématique antique, au moins 
négativement, par exemple en l'excluant comme tel, comme !i.pp71-,;oç 
et à.Ào1o,; ; mais les expressions de la forme x + y restent au delà 
des possibilités de toute pensée antique. Sur l'extension des lois 
arithmétiques au domaine entier du complexe, à l'intérieur duquel 
elles restent constamment applicables, se fonde la théorie des 
fonctions qui représente enfin définitivement la mathématique 
occidentale dans sa pureté, en y comprenant et dissolvant tous les 
domaines particuliers. Ce n'est qu'amsi que cette mathématique 
d'Occident devient tout entière applicable à l'image de la physique 
dynamique contemporaine, tandis que la mathématique antique 
représente le pendant exact de cet univers d'objets plastiques indi
viduels, dont traite théoriquement et mécaniquement la physique 
statique de Leucippos à Archimède. 

Le siècle classique de cette mathématique baroque - en opposition 
au style ionique - est Le xvme, qui va des découvertes décisives de 
Newton et de Leibniz, en passant par Euler, Lagrange, Laplace, 
d'Alembert, jusqu'à Gauss. L'élan de cette puissante création 
spirituelle se produisit comme un miracle. On osa à peine croire ses 
yeux. On découvrit vérités sur vérités, qui semblaient impossibles 
aux subtils cerveaux d'une époque à tendance sceptique. Le mot 
de d'Alembert est de ce nombre : « Allez en avant et la foi vous 
viendra 1 » Il faisait allusion à la théorie du quotient différentiel. 
La logique elle-même sembla protester contre le fondement erroné 
de toutes les théories, et pourtant on arriva au but. 

Ce siècle de sublime ivresse pour les formes purement abstraites 
soustraites à l'œil charnel - car à côté des maîtres de l'analyse se 
lèvent Bach, Gluck, Haydn et Mozart - où quelques profonds 
esprits d'élite se délectaient dans leurs découvertes exquises et 
leurs entreprisés audacieuses, où Gœthe et Kant étaient exclus, 
correspond exactement par sa substance au siècle le plus mûr de 
la culture ionique qui a vu, avec Eudoxe et Archytas (440-350) -
auxquels il faut encore ajouter Phidias, Polyclète, Alkaménès et les 
monuments de l'Acropole - briller l'univers formel de la mathé
matique et de la plastique antique dans toute la splendeur de ses 
possibilités et arriver au terme. 

Maintenant seulement on apercevra entièrement l'antithèse 
élémentaire de la psyché antique et de l'occidentale. Il n'r, a rien 
de plus intérieurement étranger dans l'image d'ensemble de I histoire 
des hommes supérieurs, en dépit des relations 'historiques auasi 
nombreuses que puissantes. Et c'est précisément parce que les 
contraires se touchent et qu'ils ont peut-être un élément commun 
dans le tréfonds de l'être, que nous trouvons dans l'âme occidentale 
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fauatienne cet effort nostalgique vers l'idéal de l'âme apollinienne, 
qu'elle a seule aimée parmi toutes les autre■ et enviée pour sa 
facult6 de sacrifice au pur présent sensible. 1 

II 

On a déjà noté, chez le primitif et l'enfant, l'intervention d'un 
événement intérieur, la naissance du moi, par lequel tous deux 
comprennent le sens du nombre, donc possèdent tout à coup un 
univers ambiant rapporté à leur moi. Dès qu'aux yeux étonnés du 
primitif luit cet univers de l'étendu ordonné, du devenu charfé de 
,nu, qui se détache à grands traits d'un chaos d1impress10ns; 
dès 9u'il sent l'antithèse profonde, irrévocable, de cet univers 
extérieur et de son propre univers intérieur, qui donne à la vie 
éveillée une direction et une forme, il s'éveille en même temps dans 
cette âme qui prend subitement conscience de sa solitude le 1enti
t11ent originel de la nostalgie cosmique. Elle est le désir ardent de 
connaître le but du devenir, d'accomplir et de réaliser toutes les 
possibilités intérieures, de développer l'idée de son propre être. 
Elle est le désir de l'enfant, qui en prend conscience avec une 
netteté croissante comme du sentiment d'une direction irrésistible 
et, plus tard, comme de l'biigme du temps, effrayante, séductrice, 
insoluble, dressée devant son esprit mûr. Les mots passé et futur 
ont pris subitement une signification chargée de destin. 

Mais cette nostalgie, née de la surabondance et de la félicité du 
devenir intérieur, est en même temps peur dans le tréfonds de 
chaque Ame. Comme tout devenir se règfe sur un être devenu avec 
lequel il prend fin, le sentiment originel du devenir, la nostalgie 
cosmique, touche aussi à l'autre sentiment de l'être! devenu, à la 
peur. Dans le présent, on sent l'écoulement; dans le passé gît la 
caducité. Telle est la source de cette éternelle peur qu'on éprouve 
devant l'irrévocable, le terme atteint, le sommet franchi, la caducité, 
devant l'univers même comme résidu où la limite de la mort est 
donnée en même temps que celle de la naissance, peur de l'instant 
où le possible est réalisé, la vie intérieure accomplie et achevée, 
la conscience acculée au but. C'est cette peur cosmique intime de 
l'Ame enfantine, qui n'abandonne jamais l'homme supérieur, le 
croyant, le poète, l'artiste dans leur solitude sans borne, peur des 
puissances étrangères qui surgissent, menaçantes et terribles, sous 
le masque des phénomènes sensibles, dans l'univers qui point. 
Aussi la direction de tout devenir, dont le caractère inexorable 
(irrévernbilité) a quelque chose d'étranger et d'hostile pour la 
volonté intelligente de l'homme, est-elle revêtue de noms destinés 
à conjurer l'éternel Inintelligible. C'est quelque chose d'absolument 
incoercible qui change le futur en passé et qui donne au temps, 
op posé à l'espace, ce caractère d'inquiétude contradictoire et 
d oppreSBante duplicité, dont aucun homme de valeur ne peut se 
défendre entièrement. 

La peur cosmique est certainement le plus créateur de tous les 
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sentimonts primordiaux. L'homme lui doit les formes et les figures 
les plus mûres et les plus profondes non seulement de sa vie inté
rieure consciente, mais aussi des reflets de cette vie à travers les 
œuvres innombrables de la culture. Telle une mélodie secrète qui 
ne frappe pas toutes les oreilles, la peur pénètre le langage de toute 
œuvre d'art véritable, de toute philosophie intime, de toute action 
importante, et sans se révéler à tous, elle fonde les grands problèmes 
de toute mathématique. Seul l'homme intérieurement mort des 
grandes villes tardives, Babylone d'Hammourabi, Alexandrie des 
Ptolémées, Bagdad de l'Islam, Paris et Berlin actuels, seul le sophiste, 
le sensualiste, le darwiniste purement intellectuels la perdent ou la 
nient en situant entre eux et l'altérité une cc conception scientifique » 
de l'univers sans mystère. 

Si la nostalgie se rattache à cet Ineffable, dont le mot temps 
masque plus qu'il ne marque les symboles ondoyants et divers, 
le sentiment originel de la peur trouve son expression, au contraire, 
dans les symboles spirituels coercibles et figurables de l'étendue. 
Ainsi se trouvent dans l'être éveillé de chaque culture, diversement 
constituées dans chacune d'elles, les formes opposées de temps et 
d'espace, de direction et d'étendue, la première fondant la deuxième 
comme le devenir fonde le devenu, - car la nostalgie aussi fonde 
la peur, elle devient peur, non inversement - la première soustraite 
à"la puissance spirituelle, la deuxième la servant, la première épreuve 
absolr,e, la deuxième objet de connaissance absolue. cc Craindre et 
aimer Dieu» est l'expression chrétienne qui traduit l'antithèse des 
deux sentiments cosmiques. 

De l'âme de tous les hommes primitifs, et par conséquent aussi 
de la première enfance, s'élève un besoin impulsif de conjurer, de 
contraindre, de réconcilier ... de cc connaître» l'élément des puis
sances étrangères, dont on sent la présence inexorable dans tout ce 
qui est étendu, dans et à travers l'espace. Tout revient au même, 
au fond. Dans toutes les mystiques anciennes, connaître Dieu c'est 
le conjurer, se le rendre favorable, se l'approprie, intérieurement. 
Cela a lieu surtout au moyen d'un mot, le cc nom », par lequel on 
désigne, on appelle le numen, ou bien par l'exercice de rites, de 
cultes qui cachent une vertu mystérieuse. La connaissance causale, 
systématique, imposant des limites au moyen de concepts et de 
nombres, est la plus subtile, mais aussi la plus puissante de ces 
formes de défense. Dans ces conditions, l'homme n'est entier 
qu'autant qu'il possède un langage verbal. La connaissance mûrie 
au contact des mots transforme nécessairement le chaos des impres
sions originelles en cc nature » ayant des lois auxquelles elle doit 
obéir : cc l'univers en soi » se mue en cc univers pour nous 1 ». Elle 
calme la peur cosmique en domptant le mystère, en le transformant 
en réalité coercible, en l'enchaînant par la règle d'airain d'une langue 
formelle intellectuelle inventée pour lui. 

Telle est l'idée du tabou qui joue un rôle décisif dans la vie psy-

1. Depuis la • magie dt'S noms• chez les sauvage~ ju!1Qu'à la scit'nce modeme, 
qui soumet les choses en leur forgeant des noms, ~urtout des noms techniques, il 
n'y a rien de changé quant à la forme. 
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chique de tous les primitifs, mais dont la substance originelle est 
si loin de nous que le mot n'est plus traduisible dans aucune langue 
de culture mûre. L'angoisse incertaine, la terreur sainte, les désirs 
obscurs de rapprochement, d'union, d'éloignement, tous ces 
sentiments ai riches de formes dans les Ames mûres sont flottants 
aux états d'enfance et revêtent un caractère d'accablante incertitude. 
Le double sens du mot conjurer, qui signifie à la fois supplier et 
contraindre, peut éclairer le sens de cet acte mystique servant au 
primitif pour «tabouer» l'élément étranger et redouté. La terreur 
sacrée que lui inspire tout ce qui est indépendant de lui, tout ce qui 
est fixé, légiféré, passible des puissances étrangères cosmiques, est 
l'origi11e de toute et de chaque figuTation élémentaire. Les primitifs 
la réalisaient dans l'art décoratif, les cérémonies et les rites méti
culeux, les principes rigoureux d'un commerce primitif. A l'apogée 
des grandes cultures, ces figurations sont devenues, sans toutefois 
perdre la marque intérieure de leur origine, leur caractère de 
contrainte et de supplication, les univers formels réalisés dans les 
différents arts, la pensée religieuse, scientifique et suTtout mathé
matique. Leur instrument commun, seul connu de l'Ame en réalisa
tion, est de symboliseT l'étendue, espace ou objets, soit qu'il s'agisse 
de l'espace cosmique absolu de la physique newtonienne, des espaces 
intérieurs de la cathédrale gothique et de la mosquée maure, 
de l'infini atmosphérique des portraits de Rembrandt et de leur 
écho dans les sombres univers sonores des quartette de Beethoven, 
ou bien des polyèdres réguliers d'Euclide, des sculptures du Par
thénon, des pyramides de l'ancienne Sgypte, du NirvAna de 
Bouddha, de la distance des mœurs de cour sous Sésostris, Justi
nien Jer et Louis XIV, de l'idée de Dieu chez un Eschyle, un Plotin, 
un Dante et de l'énergie spatiale de la technique moderne en train 
de resserrer le globe terrestre. 

12 

Revenons à la mathémiJtique. Nous avons vu que chez ,, les 
Anciens» le point de départ de toute figuration était l'organisation 
du devenu, dans la mesure où il était présent, où on pouvait le 
percevoir, le mesurer, le compter. Le sentiment occidental gothique 
de la forme, qui est celui d'une Ame incommensurable, d'une volonté 
forte planant dans toutes les distances lointaines, a choisi le signe de 
l'espace pur, abstrait, infini. Il ne faut pas se laisser égarer par le 
caractère rigoureusement conditio11né de ces symboles que nous 
trouvons aisément identiques et valables pour tous les hommes. 
Notre espace cosmique infini, dont l'existence semble hors de 
discussion, n'existe cependant pas pour l'homme antique. Il ne lui 
est même pas imaginable. D'autre ,part, le cosmos hellénique dont 
on aurait dû depuis longtemps noter le caractère profondément 
étranger à notre conception occidentale est pour le Grec l'évidence 
même. En effet, l'espace absolu de nos physiciens, forme qui 
requiert des conditions très nombreuses, extrêmement compliquées, 
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tacites, est né de notre seule psyché comme en étant la reproduction 
authentique et l'expression réelle, naturelle et nécessaire pour 
cette seule es·pèce d'être éveillé. Les concepts simples sont toujours 
les plus difficiles. Leur simplicité consiste à taire beaucoup de 
choses réputées inexprimables parce qu'elles sont évidentes pour 
les hommes de ce milieu grâce au sentiment, donc sans doute auni, 
et pour cause, entièrement inaccessibles aux étrangers à ce milieu. 
Cela est vrai du contenu spécifique occidental du mot espace. La 
mathématique entière depuis Descartes sert à l'interprétation théo
rique de ce grand symbole saturé de substance religieuse. La phy
sique n'a pas d'autre but depuis Galilée. Au contraire, la mathé
matique et la physique grecques ignorent en général le contenu de 
ce mot. 

Ici encore, c'est le vocabulaire hérité des textes littéraires grecs 
qui a voilé l'état des faits. Nous appelons la géométrie l'art de 
mesurer, l'arithmétique celui de compter. Or, la mathématique 
d'Occident n'a plus rien à faire de ces deux modes de limitation, 
mais elle n'a inventé pour aucun d'eux un nom nouveau approprié. 
Le mot d'« analyse » est loin d'épuiser les faits. 

L'homme antique commence et finit ses investigations au corps 
individuel avec ses plans limités, dont relèvent indirectement les 
sections coniques et les courbes supérieures. Nous ne connaissons 
au fond que l'élément spatial abstrait du point qui représente 
simplement un centre de relation sans objectivité, impossible à 
mesurer et à nommer. La droite est pour le Grec une arête mesu
rable, pour nous un continuum de points illimité. Leibniz cite 
comme exemple de son principe infinitésimal la droite qui repré
sente la pente-limite d'un cercle de rayon indéfini, tandis que l'autre 
pente est représentée par un point. Mais pour les Grecs, le cercle 
est une surface et le problème consiste à lui donner une figure 
commensurable. C'est ainsi que la quadrature du cercle devint le 
problème-limite classique pour l'esprit des hommes antiques: transformer 
en angles droits des plans limités par une courbe, sans en changer 
la grandeur, et rendre ainsi ces plans mesurables paraissait être 
pour eux le plus profond de tous ces problèmes de la forme cos
mique. Pour nous, il n'en résulta que ce procédé insignifiant qui 
consiste à représenter le nombre 1t par des moyens algébriques sans 
qu'il soit plus q.uestion de figures géométriques. 

Le mathématicien antique ne connaît que ce qu'il voit ou touche. 
Dès que le visible cesse, soit comme limitant, soit comme limité, 
thème du cours de ses pensées, sa science cesse elle aus~i. Le mathé
maticien occidental, dès qu'il est affranchi des P.réjugés antiques 
et redevenu lui-même, pénètre dans la région entièrement abstraite 
d'une variété infinie de nombres à n dimensions - non plus à 3, -
au sein de laquelle sa prétendue géométrie peut et souvent doit se 
passer de tout élément visible. Quand l'homme antique a recours 
à l'art pour exprimer son sentiment de la forme, il cherche à donner 
au corps humain dans la danse ou le pugilat, sur le marbre ou le 
bronze, une attitude où les plans et les contours offrent le maximum 
de mesure et de sens. Mais l'artiste authentique d'Occident 
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s'enfonce, lea yeux fermés, dana le sein d'une musique incorporelle, 
dont l'harmonie et la polyphonie le perdent dans lea visions d'un 
suprême u au-delà » qui échap~ent à toutes les pouibilités de la 
définition optique. On n'a qu à se rappeler ce qu'entendent par 
fit"re un sculpteur athénien et un contrepointiste du Nord, t't 
on aura aussitôt sous les yeux l'antithèse des deux univers, des deux 
mathématiques. Les mathématiciens grecs appellent les corps 
crwp.œ et la langue juridique de aon côté désigne par le même terme 
les personnes opposées aux choses crw1111-;11 xœ, TCpiiy1111i:11 (personae 
et res). 

Aussi le nombre antique, entier, corporel, cherche-t-il involon
tairement un rapport avec la naissance de l'homme corporel, du 
7w1111, Le nombre I est encore à peine senti comme nombre réel. 
Il est l'«pX,Ti, la substance originelle de la suite des nombres, Ja 
source de tous les nombres proprement dits, donc de toute grandeur, 
de toute mesure, de toute objectivité. Son signe était à la fois, chez 
les Pythagoriciens de tous les temps, le symbole du sein maternel 
et l'ongine de toute vie. Le nombre 2, premier nombre proprnnnit 
dit, doublait le I et entrait par conséquent en relation avec le principe 
mile; son signe est la reproduction du phallus. Enfin, le 3 sani des 
Pythagoriciens désignait J'acte d'union entre l'homme et la femme, 
la génération - on comprend aisément la signification érotique des 
deux procédés "niques, chers à l'antiquité, d'augmentation et de 
ginbation des grandeur&: l'addition et la multiplication; - son signe 
était la réunion des deux premiers. Ce fait éclaire d'une lumière 
nouvelle le mythe déjà sifnalé du sacrilège commis en découvrant 
l'irrationnel. L'irrationne , selon notre terminologie, l'emploi des 
fractions décimales indéfinies, signifiait une destruction de r ordre 
organique générateur et charnel, institué par les dieux. Nul doute 
que la réforme pythagoricienne de la religion ne se soit encore 
fondée sur le trèci vieux culte de Déméter. Déméter est apparentée 
à Gaïa, la terre maternelle. Il y a un rapport très intime entre son 
culte et cette sublime conception des nombres. 

Ainsi donc, par une nécessité intérieure, l'antiquité est devenue 
une culture du peh't. L'âme apollinienne avait cherché à fixer le 
sens du devenu par le principe de la limite YJisible, son » tabou » 
visait la présence et la ~roxim1té immédiates de l'élément étranger. 
Le passé, l'invisible étaient également inexistants. Le Grec, comme 
le Romain, sacrifiait aux dieux de la région où il séjournait, les 
autres dieux échappaient tous à sa ligne d'horizon. De même que 
la langue n'avait pas de mot pour l'espace - nous ne cesserons de 
poursuivre la puissante symbolique de ces phénomènes du langage 
- de même aussi le Grec manquait' de notre sentiment du paysage, 
de l'horizon, de la perspective lointaine, des nuages, de la patrie 
même s'étendant au lom et embraSBant une grande nation. La 
patrie de l'homme antique est ce qu'il peut apercevoir depuis la 
maison paternelle, rien de plus. Ce qui dépassait. cet horizon 
optique d'un atome politique lui était étranger. Dès ce coin de terre 
commence la peur de l'être antique, ce qui explique l'acharnement 
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avec lequel ces villes lilliputiennes s'entre-détruisaient. La polis 
est la plus petite des formes politiques imaginables, et sa politique 
est proprement la politique de quartier, tout à fait aux antipodes de 
nos diplomaties secrètes qui font de la politique sans limite. Le 
temple antique, qu'on embrasse d'un coup d'a:il, est la plus petite 
des constructions classiques. La géométrie d' Archytas à Euclide 
l-tudie - comme nos géométries scolaires nées sous son impression 
- des figures et des corps minusc_ules, maniables, et elle ignora 
ainsi toutes les difficultés soulevées par l'emploi des figures ayant 
des dimensions astronomiques qui rendent désormais impossible 
f'emploi de la géométrie euclidienne 1• Autrement, !'esprit attique 
ai subtil aurait peut-Etre déjà pressenti quelque chose sur le pro
blème des géométries non euclidiennes; car les objections contre le 
célèbre axiome des parallèles 1, dont la formule douteuse et impos
sible à corriger était déjà de bonne heure une pierre de scandale, 
touchaient de très près à la découverte décisive. Aussi évidente 
pour le sens antique la considération exclusive du proche et du 
petit, aussi évidente pour nous celle de l'infini et de ce qui dépasse 
les limites de l'horizon optique. Toutes les théories mathématiques 
que l'Occident a découvertes ou empruntées étaient soumises avec 
évidence au langage formel infinitésimal longtemps avant la décou
verte proprement dite du calcul différentiel. L'algèbre arabe, la 
trigonométrie indoue, la mécanique antique ont été incorporées 
sans plus à l'analyse. Ce sont justement ,es principes les plus 
" évidents» du calcul élémentaire (comme 2 X 2 = 4), qui, étudiés 
du point de vue de l'analyse, deviennent des probfèmes dont la 
solution, d'ailleurs incomplète en maint endroit, n'a été trouvée 
que par l'intermédiail"e de 1a théorie des quantités - Platon et 
ses contemporains auraient vu dans cette démarche certainement 
une preuve de folie ou de manque total de génie mathématique. 

On peut traiter en quelque sorte la géométrie {>ar l'alçèbre et 
l'algèbre par la géométrie, c'est-à-dire couper le circuit visuel ou 
lui donner le pouvoir absolu. Nous avons choisi le premier, les 
Grecs le second procédé. Archimède touchant dans son beau calcul 
des spirales quelques faits généraux, qui forment aussi le fondement 
des recherches leibniziennes sur l'intégrale définie, subordonna 
sa méthode, très moderne en apparence, immédiatement à des 
principes stéréométriques; un Indou dans les mêmes conditions 
eût trouvé de toute évidence quelque formule trigonométrique 3• 

1. L'astronoruJe moderne commence à se seJVir aujourd'hui de géométries non
eucUdéennes. L'hypothèse d'un espace illlmJté, mals fini, courbé, rempli par le 
système de l'étoile fixe, 9u1 a un diamètre de 470 millions de fols environ RB distance 
à la terre, mènerait à 1 hypothèse d'une image concomJtante du soleil, qui nous 
apparait comme une étoile de moyenne clarté. 

2. Que par un point pris hors d'une droite, on ne peut mener qu'une parallèle 
à cetfe droite, principe lmposs_ible à démontrer. 

1. Dans la mathématique lndoue qui nous est connue, Impossible de discerner 
l'él~ment vieil indou, c'est-à-dire né avant Bouddha. 
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De l'antithèse fondamentale du nombre antique et du nombre 
occidental nait une autre antithèse auui profonde, celle du rapport 
gu'ont entre eux Ica éléments de chacun de ces univers numénques. 
Le rapport de grandeur s'appelle proportion, celui de relation est 
compris dans le concept de fonction. Lea deux mots dépauent le 
reHort de la mathématique et ont la plus grande signification pour 
la technique des arts des deux cultures, la plastique et la musique. 
Indépendamment du sens qu'on donne au mot proportion dans 
l'agencement dea parties de la statue, ce sont lea formes typiques 
de la statuaire; du relief et de la fresque antiques qui rendent 
possibles l'agrandissement ou la diminution de la mesure - mots 
qui n'ont pour la musique absolument aucun sens. Pensez à la 
joaillerie dont les objets étaient euentiellement des réductions de 
motifs aussi grands que la vie. Au contraire, dans la théorie dea 
fonctions le concept de transf or"l,ation des groupes a une &i$nification 
décisive et le musicien confirmera qu'une partie essentielle de la 
composition moderne est faite de transformations analogues. Il 
suffit de rappeler une des formes instrumentales les plus subtiles 
du xvme siècle, le II tema con variazioni ». 

Toute proportion est fondée sur la constance, toute transfor
mation sur la variance des éléments : on n'a qu'à comparer les 
principes de congruence d'après Euclide, dont la démonstration 

1 
repose en effet sur le rapport réel, Ï avec leurs correspondants 

modernes tirés des fonctions circulaires. 

La construction - elle co111prend au sens large toutes les méthodes 
de l'arithmétique élémentaire - est l'alpha et l'oméga de la mathé
matiq_ue antique : représentation d'une figure particulière existante 
et visible. Le cercle est le ciseau de ce deuxième art plastique. La 
méthode de travail dans les recherches théoriques sur les fonctions, 
dont le but n'est pas d'arriver à un résultat ayant le caractère de 
grandeur, mais de discuter des possibilités formelles générales, 
peut être désignée comme une théorie de la composition étroite
ment liée à la composition musicale. On admet que toute une série 
de concepts de la théorie musicale - .mode, phrasé, chromatique, 
etc... - peuvent être appliqués sans plus aux opérations analy
tiques, mê~e de ~a ehysique, et on se demande si maint rapport 
ne gagnerait pas ainsi en clarté. 

Toute construction affirme, toute opération nie le rayon visuel, en 
ce sens que la première transforme, la seconde dissout le donné 
optique. Ainsi apparait une autre antithèse dans les deux espèces 
de méthode mathématique : la mathématique antique du petit 
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étudie le cas particulier concret, calcule le problème défini, exécute 
la construction une fois. La mathématique de l'infini traite des 
classes entières de possibilités formelles, des groupes de fonctions, 
d'opérations, d'équations, de courbes, non plus en vue de tel ou tel 
résultat, mais en vue de leur mouvement. Ainsi depuis deux siècles 
- les mathématiciens de nos joun en ont à peine conscience -
l'idée d'une morphologie des opérations mathématiques était née, et 
on a le droit de dire qu'elle est la signification propre de toute la 
mathématique moderne. Ici se révèle une tendance considérahle 
de la spiritualité occidentale en général, qui ne cessera de s'éclaircir 
dans la suite et qui est la propriété exclusive de l'esprit faustien 
et de sa culture, sans parenté d'intention dans aucune autre culture. 
Il est permis de croire que la grande majorité des questions dont 
notre mathématique traite comme !ie ses problèmes les plus spéci
fiques - parallèlement à la quadrature du cercle chez les Grecs, -
telles les recherches sur les critères de convergence des séries 
indéfinies (Cauchy), ou l'interversion des intégrales elliptiques et 
algébriques générales en fonctions périodiques multiples (Abel 
et Gauss), seraient apparues aux « Anciens » en quête de résultats 
des grandeurs simples définies comme un jeu spirituel quelque 
peu abstrus - ce qui correspondrait aussi tout à fait à l'avis popu
laire du grand public de nos jours. Rien de plus impopulaire que la 
mathématique moderne, et il y a aussi dans cette impopularité un 
fragment de symboli~ue du lomtain indéfini, de la distance. Toutes 
les grandes œuvres d Occident, de Dante à Parsifal, sont impopu
laires; toutes les œuvres antiques, d'Homère à l'autel de Pergame, 
populaires au plus haut degré. 

Ainsi donc la substance entière de notre pensée mathématique 
se concentre en fin de compte dans le problème-limite classique de la 
mathématique f austienne, clé de ce concept difficilement accessible 
de l'infini - de l'infini f austien - qui demeure très éloigné de 
l'infini du sentiment cosmique arabe et indou. Il consiste dans la 
théorie de la valeur-limite, quelque conception qu'on se fasse du 
nombre en particulier, soit qu'on le considère comme série indé
finie, comme courbe ou comme fonction. Cette valeur-limite e■t 
l'antithèse très rigoureuse de la valeur-limite antique, appelée 
jusqu'ici d'un autre nom : celle qui venait en discussion dans le 
problème-limite classique de la quadrature du cercle. Jusqu'au 
xvme siècle, des préju~és populaires euclidiens ont masqué le sens 
du principe différentiel. Malgré la précaution qui fut prise 
d'employer d'abord le concept apparenté d'infiniment petit, il 
continua de subsister un léger motif de constance antique comme 
le fantdme d'une grandeur, qu'Euclide n'aurait pu ni connaître ni 
reconnaître comme telle. Le zéro est une de ces constances, un 
nombre entier dans le continuum linéaire entre + 1 et - 1; Euler 
a nui à ses recherches analytiques en prenant - comme d'autres 
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aprè1 lui - les différentiels pour des zéros. C'est le concept de 
valeur-limite, définitivement expliqué par Cauchy, qui a écarté 
le premier ce reste de sentiment du nombre ·antique et fait du 
calcul infinitésimal un système sans contradiction. Ce n'eat 9u'en 
passant de la « grandeur infiniment petite » à la « valeur-hmite 
inférieure de toute grandeur finie possible» qu'on est arrivé à 
concevoir un nombre variant au-dessous de toute grandeur finie 
autre que zéro, donc ne portant pas lui-même le moindre caractère 
de grandeur. Dès lors, la valeur-limite n'est plus du tout telle dont 
on approche. Elle est ce rapprochement même - considéré comme 
processus, comme opération: elle n'est plus un état, mais un ,apport. 
C'est dans ce problème décisif de la mathématique occidentale 
que se révèle tout à coup la structure historique de notre payché 1• 

16 

Libérer la géométrie de l'intuition sensible, l'algèbre du concept 
de grandeur, et les unir toutes deux dans le puissant édifice de la 
théorie des fon~tions, par delà les bornes élémentaires de la construc
tion et du calcul : telle fut la grande voie de la mathématique occi
dentale. Ainsi le nombre antique constant fut dissous dans le nombre 
variable. Devenue analytique, la géométrie a dissous toutes les 
formes concrètes. Elle substitue au corps mathématique, dans 
l'image figée duquel se trouvent des valeurs géométriques, des 
rappprts spatiaux abstraits qui finissent par ne plus pouvoir s'appli
quer en général aux faits d'intuition sensible et présente. Elle 
remplace d'abord les figures optiques d'Euclide par des lieux 
géométriques relatifs à un système de coordonnées, dont Iy point de 
départ peut être choisi arbitrairement et elle réduit I existence 
réelle de l'objet géométrique à l'invariance du système pendant 
l'opération, laquelle ne porte plus sur des mesures, mais sur des 
équations. Mais bientôt après, les coordonnées ne sont plus conçues 
que comme de pures valeurs qui ne déterminent pas plus qu'elles 
ne représentent ou ne remplacent la situation des points comme 
éléments spatiaux abstraits. Le nombre, limite du devenu, n'est 
plus représenté symboliquement par l'image d'une fi,ure, mais 
par celle d'une équation. Le sens de la « géométrie » est interverti : 
le système de coordonnées disparaît comme image et le point devient 
dès lors complètement un groupe de nombres abstraits. Le passage 
au baroque de l'architecture Renaissance grâce aux innovations de 
Michel-Ange et de Vignola ... reproduit exactement cette transfor
mation intérieure de l'analyse. Sur les façades des palais et des 
églises, les lignes pures et sensibles perdent pour ainsi dire leur 
effet. Aux claires coordonnées des étagea et des colonnades romaines 
et florentines succèdent les éléments « infinitésimaux » des parties 
de bâtiments : volutes, cartouches et autres éléments architecturaux 
élancés et flottants. La construction dispara\t sous la richesse du 

1, • La fonction bien comprise, c•e~t l'itre pen~ Ctlmme agies,mt ,, disait Gœthc. 
Cf. •a production de la valeur financière fonctionnelle faustienne. 
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décor - mathématiquement parlant, du fonctionnel; les colonnes 
et les pilastres se réunissent en groupes et faisceaux en suivant les 
façades sana point de repos pour l'œil, et s'assemblent ou se dis
persent, tandis que les plana muraux des plafonds et des étages se 
dissolvent dans le flot des stucs et des ornements, disparaissent ou 
s'écroulent sous les jeux de lumière colorée. Mais la lumière qui 
joue sur cet univers formel du baroque mûr - de Bernini en 1650 
au rococo de Dresde, de Vienne et de Paris - est devenue un pur 
élément musical. Le Zwinger de Dresde est une symphonie. Comme 
la mathématique, l'architecture du xvme siècle s'est développée en 
univers formel de caractère musical. 

Sur la voie de cette mathématiqüe, il fallut enfin que le jour vînt 
où non seulement les limites de figures géométriques artificielles, 
mais aussi du sens visuel en général, fussent senties comme des 
bornes, comme des entraves, aussi bièn par la théorie que par l'âme 
même dans son élan vers l'expression sans réserve de ses possibilités 
intérieures; où l'idéal d'étendue transcendante entrât donc en 
contradiction P.rincipielle avec les possibilités restreintes de la vue 
immédiate. L âme antique, en admettant le sensible, en s'y sou
mettant avec le désintéressement complet de l'œ't01pae{a platoni
cienne et stoïcienne et pr~f érant recevoir que donner ses grands 
symboles, comme le montre l'arrière-pensée érotique des nombres 
pythagoriciens, ne pouvait pas non plus vouloir jamais dépasser 
le présent et le tangent corporels. Mais oi le nombre de Pythagore 
se révèle dans la nature sous forme d'objets particuliers donnés, 
celui de Descartes et de ses succeueurs était une chose qu'il a fallu 
co11JJ14érir de haute lutt~, un rapport abstrait tyrannique, indépendant 
de toute donnée sensible et toujours prêt à faire valoir cette indé-

cendance contre la nature. La volonté de puiBBance - pour employer 
a grande formule de Nietzsche - qui désigne depuis r ancien 

gothique des Eddas, des cathédrales, des croisades, et même depuis 
les conquérants Wikings et Goths, l'attitude de l'Ame nordique par 
rapport à son univers, réside au&11i dans cette énergie du nombre 
occidental vis-à-vi~ de l'intu_i~on sensible .. C'est la ~ dynami~ue ~
Dans la mathématique apolhmenne, l'espnt sert. l'œd; dans l occi
dentale, il le tyranmse. 

L'espace mathématique « absolu i lui-même, si. entièrement 
opposé à l'anti9ue malgré le respect de la mathématique pour la 
tradition hellénique qui l'empêchait de s'en rendre compte, n'était 
pas dès le début cette spatialité indéfinie des impressions quoti
âiennes, de la peinture vulgaire et de la prétendue intuition a priori 
si simple et si a-Ore de Kant, mais· une pure abstraction, un postulat 
idéal et irréalisable d'une Ame pour qui la sensibilité suffisait de 
moins en moins comme moyen d'expression et qui a fini par s'en 
détourner avec passion. L'œil intérieur s'est éveillé. 

C'est seulement alors que des penseurs profonds devaient 
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sentir que la géométrie euclidienne, la seuk exacte pour l'œil naïf 
de tous les temps, n'est, conaidér6e de ce haut point de vue, qu'une 
hypotMse dont on ne pourra jamais - noua le savons avec certitude 
depuis Gausa - démontrer la valeur universelle vis-à-via d'autres 
espèces de géométries, même entièrement abstraites. Le prillcipe 
fondamental de cette féorn.étrie, l'axiome euclidien des parallèles, 
est une affirmation qu on peut remplacer par d'autres, en disant 
notamment que par un r,oint pria hors d'une droite on ne 
peut mener aucune parallele à cette droite, ou bien on en peut 
mener 2, 3, 4, etc .... , .affirmations ~ui aboutissent toutes à des 
systèmes de géométrie à trois dimensions absolument non 
contradictoires ét capables d'être appliqués en physique et 
surtout en astronomie, souvent de préférence à la géométrie 
euclidienne. 

La simple nécessité du caractère illimité de l'étendu - que 
Riemann noua apprend justement, dans sa théorie des espaces 
illimités, mais non infinis en raison de leur courbure, à distinguer 
d'avec l'infini - contredit déjà le caractère proprement dit de toute 
intuition immédiate dépendant de l'existence des résistances de 
la lumière, donc de limites matérielles. Mais on peut concevoir 
des principes abstraits-de limitation qui dépassent les possibilités de 
limitation optique dans un sens tout à fait nouveau. Le clairvoyant 
distingue déjà dans la géométrie de Descartes la tendance à dépasser 
les trois dimensions de l'espace tJécu comme une barrière non 
indispensable à la symbolique des nombres. Et bien que l'idée 
d'espace à plusieurs dimensions (il eût mieux valu remplacer ce terme 
par un nouveau) ne devînt le fondement élargi de la persée ana
lytique qu'après 1800, il n'en reste pas moins que le premier pas 
avait été fait du jour où les puissances - plus exactement les 
logarithmes - eurent cessé leur ancien rapport avec les plans et 
les corps réalisables par les sens et où - par l'emploi d'expo
sants irrationnel• et complexes - elles furent introduites comme 
valeurs relatives d'une espèce tout à fait générale dans le 
domaine fonctionnel. Il suffit ici de pouvoir suivre, pour com
prendre que le pusage de A 8 représentant un maximum naturel 
à A0 suffit à écarter le caractère inconditionné d'espace à trois 
dimensions. 

Une fois que l'élément spatial du point eut perdu le caractère, 
encore optique malgré tout, de section de coordonnées dans un 
système intuitivement représentable et fut défini comme groupe de 
trois nombres indépendants, il ne restait plus d'opposition inté
rieure à substituer au nombre 3 le nombre général n. Une inter
version est intervenue dans le concept de dimension : ce ne sont 
plus des nombres de mesure qui désignent les qualités optiques d'un 
point par rapport à sa place dans un système, mais des dimensions 
en nombre illimité qui représentent entièrement les qualités 
abstraites d'un groupe de nombres. Ce grou1;>e - de n éléments 
ordonnés et indépendants - est l'image du pomt, il s'appelle point. 
Une équation qu1 en est tirée logiquement s'appelle plan, est l'image 
d'un plan. L'ensemble de tous les points de n dimensions s'appelle 
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espace à n dimensions 1• Ces univers spatiaux transcendants, ~ui ne 
sont en relation d'aucune sorte avec la sensibilité, sont régts par 
des rapports que l'analyse doit découvrir et qui sont e~ concor
dance constante avec les résultats de la physique expértmentale. 
Et cette spatialité d'ordre supérieur est un symbole, qui reste 1~ 
propriété exclusive de l'esprit occidental; lui seul a cherché et réu&St 
à enfermer da11s ces formes le devenu et l'étendu, à conjurer, à 
contraindre, par conséquent à « connaître » par cette espèce d'appro
priation l'élément étranger - rappelez-vous le concept du« tab~u ». 
- Ce n'est que dans cette sphère de la pensée mathématique, 
accessible encore à un très petit nombre d'hommes seulement, que 
même des formations comme les systèmes de nombres hyper
complexes (quaternions du calcul des vecteurs) et des signes d'abord 
absolument inintelligibles comme -:x,:i prennent un caractère de 
réalité. Il s'agit justement de comprendre que la réalité n'est pas 
la seule réalité sensible, mais que le psychique est, au contraire, 
capable de réaliser son idée dans des formes tout autres que les 
formes intuitives. 

18 

La conséquence de cette intuition grandiose des univers spatiaux 
symboliques est la conception dernière et définitive de la mathé
mati9ue occidentalé : celle qui élargit et spiritualise la théorie des 
foncttons en la tl'ansformant en théorie des groupes. Les groupes 
sont des quantités ou ensembles de figures mathématiques de même 
espèce, par exemple l'ensemble des équations différentielles d'un 
type déterminé, quantités ayant une structure et un ordre analogues 
au corps numérique de Dedekind. Il s'agit, on le sent, d'univers 
numériques absolument nouveaux, où l'œil interieur de l'initié 
n'est pas sans découvrir une certaine sensibilité. Le problème 
consiste désormais à chercher les éléments de ces extraordinaires 
systèmes de formes abstraites qui, par rapport à un groupe parti
culier d'opérations - de transformations du système - restent 
indépendants de ses effets, possèdent l'invariance. Il est formulé 
ainsi - d'après Klein - « Étant donnés une quantité variable à n 
dimensions et un groupe de transformations, chercher les figures 
appartenant à cette quantité variable et dont les oropriétés ne 
varient pas par les transformations du groupe. » • 

Arrivée à ce point culminant, la mathématique occidentale - qui 
a désormais épuisé toutes ses possibilités intérieures et rempli sa 
vocation, qui est de reproduire et d'exprimer l'idée la plus pure de la 
psyché faustienne - clôt son développement dans le sens où l'avait 
fait au me siècle la mathématique antique. Les deux sciences - les 
seules dont on puisse dès aujourd'hui scruter historiquement la 

1. Du point de vue de Ja· théorie des quanta, une quantité bien ordonnée de 
points s'appelle corps, indépendamment du nombre des dimensions; une quantité 
à 11-I dimensions est donc par rapport ,i lui un plan. La« limite "(mur, arête) d'une 
quantité de points n·présentc une quantité de points de moindre puissance. 
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atructure organique - aont nées de la conception d'un nombre 
entièrement nouveau. par Pythagore et par Deacartea; ellea ont 
atteint un aiècle plus tard leur maturité dan• un élan magnifique 
et elles ont achevé, aprèa une floraison de trois siècles, leurs idées 
au moment m~me où les cultures, auxquellea elles appartiennent, 
ont passé à l'état de civilisation citadine coamopolite. Plus tard, on 
expliquera cette connexion profonde et significative. Ce qui est 
certain, c'est que le temps des grands mathématiciens est révolu 
pour noua. On est en train d'accomplir aujourd'hui le m~me travail 
de consolidation, d'arrondiaaement, de purisme, de ,élection, le 
m~me travail de détail qui substitue le talent aux grandes création& 
du génie et qui caractérise auui la mathématique alexandrine de 
l'hellénisme tardif. 

Un schéma historique renseignera avec plus de clarté: 

Antiquité. Occident. 

1° Conception d'un nombre nouveau. 

Vers 540, le nombre-grandeur 
des Pythagoricien■. 

(Vera 470, victoire de la plu
tique aur la freaque.) 

Vers 1630, le nombre-fonction 
de Deacartes, Fermat, Pu
cal, Newton et Leibniz 
(1670). 

(Vers 167p, victoire de la 
muaique sur la peinture à 
l'huile.) 

2° Apogée du développement systématique. 

450-350, Platon, Archytas, Eu
doxe (Phidias, Praxitèle). 

' 1750-1800, Euler, Lagrange, 
Laplace (Gluck, Haydn, 
Mozart). 

3° L'univers mathématiq,ie intbieu,ement achevé. 

300-250, Euclide, Apollonios, Après 1800, Gauss, Cauchy• 
Arcbimède (Lysippoa, Leo- Riemann (Beethoven). 
chares). 
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LE PROBLtME DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE 

1. - PHYSIONOMIQUE ET SYSTÉMATIQUE. 

I 

Il est possible enfin maintenant d'accomplir le pas décisif et 
d'esq_uisser une image de l'histoire désormais indépendante de la 
position fortuite de l'historien dans un présent quelconque - le 
sien - et de sa personnalité comme membre intéressé d'une culture 
particulière, dont les tendances religieuses, seirituelles, ~olitiques, 
sociales le poussent à organiser la matière historique d après une 
perspective limitée dans le temps et l'espace e't à imposer ainsi aux 
faits une forme arbitraire et superficielle qui leur est intérieurement 
étrangère. 

Ce qui a manqué jusqu'à ce jour, c'était la distance à l'objet. 
Cette distance a été depuis longtemps atteinte vis-à-vis de la nature, 
saris doute parce qu'elle était ici plus facilement accessible. Le 
physicien forme l'ima~e mécanique causale de son univers avec la 
même évidence que s 11 y était lui-même absent. 

Mais la même image est possible aussi dans l'univers formel de 
l'histoire. Jusqu'ici, nous l'ignorions. C'est le propre des historiens 
modernes d'être fiers de leur objectivité, mais ils trahissent ainsi 
le peu de conscience qu'ils ont de leurs propres préjugés. Aussi 
pourrait-on dire peut-être, et on le dira plus tard, que nous avons 
manqué en général jusqu'à ce jour d'ur,e réelle méthode historique 
de style faustien, d une méthode notamment qui possède assez de 
distance pour considérer aussi le présent dans l'image d'ensemble 
de l'histoire universelle - où il ne l'est que par rapport à une seule 
des innombrables $énérations d'hommes - comme quelque chose 
d'infiniment lointam et étranger, comme un laps de temps qui ne 
pèse fas plus. lourd q~e tous les autres, sans le soume~tre à la règle 
de te ou tel idéal qui le fausse, sans le rapporter à s01-même, sans 
y introduire ses désirs, ses soucis, ses sympathies personnelles 
intimes telles que la vie pratique les commande; distance donc -
pour parler comme Nietzsche qui était loin d'en être maître -
qui permet de percevoir la réalité-homme d'un lointain infini, en 
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jetant un regard par delà les cultures, y compris la sienne, comme 
au delà d'une série de cimes limitant la chaîne d'horizon. 

Ici, il restait à accomplir une seconde fois un acte de Copernic, 
libérant la vision au nom de l'espace infini; l'Esprit occidental a 
déjà de lonçue date accompli cette libération vis-à-vis de la nature, 
le jour où il a passé du système ptolémaïque de l'univers à celui 
qui vaut exclusivement aujourd'hui rour lui et où il a donc cessé 
de voir dans la position fortuite de l astronome sur une planète la 
cause déterminante de la forme. 

De même, l'histoire universelle est capable, elle a besoin de 
s'émanciper chaque fois de la position fortuite de l'historien -
dans les cc temps modernes ». - Le XIX8 siècle nous apparaît infini
ment plus riche et plus important que, par exemple, le x1xe avant 
J.-C., mais la lune aussi nous apparaît plus grande que Jupiter et 
Saturne. Il y a longtemps que le physicien s'est débarrassé du préjugé 
de l'éloignement relatif, non l'historien. Nous osons appeler la 
culture grecque une antiquité relative à notre modernité. L était-elle 
aussi :Pour ces .F:gyptiens raffinés vivant à l'apogée de leur évolution 
historique dans la cour du grand Thoutmosis - 1 .ooo ans avant 
Homère ? Pour nous, les événements qui se sont déroulés de 1 $00 

à 1800 sur le sol de l'Europe occidentale remplissent un bon tiers 
et le plus important de « 1 » histoire universelle. Pour l'historien 
chinois, dont le regard rétrospectif P.orte sur 4 millénaires d'histoire 
chinoise d'où il tire ses jugements, ils sont un court épisode insigni
fiant, à peine aussi lourd que les siècles de la dynastie Han (206 av.-
220 ap. J.-C.) ~ui fait époque dans son « histoire universelle». 

Donc libérer l l,istoire du préjugé personnel de l'historien qui fait 
d'elle, dans notre cas, essentiellement celle d'un fragment du passé, 
ayant pour objet l'état présent et fortuit constaté dans l'Europe 
occidentale, et pour méthode déterminant le sens du passé et de 
l'avenir les idéals et les intérêts actuellement valables - tel est le 
but qu'on se propose dans toute la suite de ce livre. 

2 

Nature et Histoire : voici donc opposées pour chacun de nous 
deux possibilités extrêmes d'organisation de la réalité ambiante en 
image cosmique. Une réalité est nature si elle subordonne le devenir 
au devenu, histoire si elle subordonne le devenu au devenir. Une 
réalité est pe,fUe dans sa forme« remémorée» - ainsi naît l'univers 
de Platon, de Rembrandt, de Gœthe, de Beethoven - ou comprise 
par la critique de sa structure présente et sensible - tels sont les 
univers de Parménide et de Descartes, de Kant et de Newton. 
Connaître, au sens strict du mot, c'est accomplir cet acte d'expé
rience dont le résultat s'appelle nature. Connu et nature sont iden
tiques. Tout connu est, comme l'a démontré le symbole du nombre 
mathématique, un synonyme de limite mécanique, d'exactitude 
absolue, de loi. La nature est la somme du nécessaire requis par la loi. 
Il n'y a de loi que de la nature. Aucun physicien conscient de son 
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rôle ne voudra franchir cette limite. Son devoir n'est-il pas de 
constater l'ensemble des lois, le système bien lié de toutes celles 
qu'il peut d~couvrir dans l'image de sa nature, bien plus, de celles 
qui représentent l'image de sa nature jusqu'à épuisement complet, 

D'autre part, percevoir c'est - je rappelle le mot de Gœthe qui 
distin~ue strictement entre percevoir et observer - accomplir cet 
acte d expérience dont l' accompli11ement est l'histoire mime. L' événe
ment vécu est arrivé, est de l'histoire. 

Tout événement historique n'ar,ive qu'une fois et ne se répète 
jamais. Il P.0rte le caractère de direction - de «temps» - d'i,,i
vernbiliti. tvénement arrivé, il est désormais le devenu opposé au 
devenir, le figé opposé au vivant, et appartient au passé irrévocable
ment. Le sentiment qu'on en a est la peur cosmique. Au contraire, 
tout connu est atemporel, ni passé ni futur, mais absolument« exis
tant » et donc valable p1JUr longtemps. C'est le propre de la structure 
interne des lois natu.-elles. La lo•, la formule, est antihistorique. 
Elle exclut le hasard. Les lois naturelles sont les formes d'une 
nécessité absolue, donc anorganique. On voit la raison pourquoi la 
mathématique se rapporte toujour,, en tant qu'organisation du 
devenu par le moyen du nombre, à des lois, à la causalité, et exclu
,ivement à elles. 

Le devenir « n'a point de nombre ». Seul l'inerte - ou le vivant, 
à la condition de faire abstraction de son être vivant - peut se 
compter, se mesurer, se décomposer. Le devenir pur, la vie, est 
en ce sens illimité. Il dépasse le ressort de la cause et de l'effet, de 
la loi et de la mesure. Aucune science historique profonde et vraie 
n'aspire à la légitimité causale sans méconnaître sa nature intime. 

Toutefoi9, l'histoire étudiée n'est pas le devenir pur, elle est une 
image, une forme cosmique irradiée de l'être éveillé de l'historien 
et où le devenir domine le devenu. Sur sa quahtité de devenu, donc 
sur un défaut, repose la possibilité d'en tirer quelque chose scienti
fiquement. Et plus ,rande cette quantité, ,plus l'histoire apparaîtra 
mécanique, rationaliste, causale. La ,, nature vivante » de Gœthe, 
image de l'univers si absolument amathématique, était encraaaé-e 
elle-même d'une telle quantité d'éléments figés et morts, qu'ils lui 
permirent de la traiter, scientifiquement du moins, l?ar son cô~ 
apparent. Si cette quantité descendait trop bas, au romt de n'être 
presque qu'un devenir pur, on n'en percevrait qu un événement 
que seules pourraient traduire les espèces de la conception artistique, 
La science n'etît pas permis à Dante de formuler le destin des 
univers q_ue son regard spirituel avait perçus, à Gœthe non plus ce 
qu'il avait aperçu aux plus grands moments de ses es9uiBSea du 
Faust, non plus qu'à Plotin et à Giordano Bruno les visions qu'ils 
n'ont point dues à leurs investigations. C'est ici la cause la plus 
importante de la querelle sur la forme intérieure de l'histoire. Le 
même objet, le même fait réel, donne en effet à chacun de sts inter
prètes, selon son tempérament, une impression d'ensemble différente, 
mc_oerciblc et incommunicable, qui est à la base de sesJ'ugemen~ et 
qui leur prête leur couleur personnelle. Le degré de evenu diffé
rera touJours dans la perception do deux hommes, raison 111ffi-
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1ante pour qu'ils ne puissent jamais s'entendre sur le problème et la 
méthode. Chacun rejette la faute 1ur le manque de pensée claire 
c:hez l'autre, et pourtant la chose qu'on appelle de ce nom et sur 
la 1tructure de laquelle personne n'a de pouvoir ne désigne en aucune 
manière une infériorité eaeentielle, mais une différence néceaaaire 
de constitution. Cette remsrque est vraie de toute science naturelle. 

Mais qu'on faaae bien attention I Il y a toujours en dernière 
analyse une certaine contradiction à vouloir traiter l'histoire en 
savant. La science pure vaut autant que valent eux-mêmes les 
concepts de juatesae et d'erreur. C'est vrai de la mathématique, 
c'est donc vrai auaei de la p,i-science historique qui consiste à 
raaaembler, claaaer, éclaircir les matériaux. Mais le regard propre
ment historique, qui ne commence qu'ici, ressortit à une logique où 
les concepts déterminants tic sont point ceux de l'exactitude et de 
l'~rreur, mais de la profon~eur et d_e la superfici~ité. Le pur physi
cien n'est pas profond, mais• aulStil li, Il ne devient profond qu'en 
abandonnant le terrain des hypothèses techniques et effleurant 
les choses dernières - mais alors il est déjà métaphysicien lui
même. La nature doit être traitée' en savant, l'histoire en poète. 
Le vieux Léopold de Ranke aurait dit un jour que le « Quentin 
Durward li de Scott était le vrai représentant de la vraie science 
historique. C'est bien ainsi en effet : un bon ouvrage d'histoire est 
excellent si le lecteur est capable d'être son propre Walter Scott. 

D'autre part, là où devrait régner l'empire des nombres et de la 
acience exacte, Gœthe avait justement appelé « nature vivante li 
ce qui était une perception immédiate du devenir pur et de la nature 
en transformatio~, donc de l'histoire au sens où nous l'entendons ici. 
Son univers était d'abord un organisme, un vivant, et on comprend 
qu'il ne se propose dans ses recherches, même quand elles _Portent 
extérieurement un caractère physique, ni nombres, ni lois, m causa
lité fide dans des formules, ni analyse en général, mais au contraire 
une morphologie au aen11 le plus élevé, et qu'il évite donc de recourir, 
en Occidental authentique (et très opposé à l'antique), à la consi
dération causale, à l'expérience mesurante, mais sans la taire regretter 
nulle part. Son étude de la surface terrestre est toujours la géologie, 
jamais la minéralogie - qu'il appelait la science du -cadavre. 

Répétons-le encore : il n'y a pas de frontière exacte entre les 
deux modes de conception de l'univers. Aussi forte l'antithèse du 
devenir et du devenu, aussi sûre l'existence des deux méthodes dans 
toute modalité intellectuelle. L'histoire est vécue de quiconque les 
perçoit inUrieurement toutes deux comme devenant et s'accompiis-
1ant, la nature connue de quiconque les analyse toutes deux comme 
devenues et accomplies. 

Chaque homme, chaque culture, chaque stade de culture a une 
disposition originelle, tendance et vocation à préférer l'une ou 
l'autre de ces deux formes comme idéal de l'entendement universel. 
L'Occidental est historiquement doué au suprême degré 1, l'homme 

r. De l'anUh.latorique, qui est l'expn:salon d'une tendance systématique stricte, 
Il faut distinguer nettement l'Ahiatorique. I.e début du 4• livre du • monde conune 
volonté et reprélentatlon • ( 1 53) est œ.ractériatlque d'un homme à la pensée anU-
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antique l'était d'autant moins. Nous considérons le donné entier 
par rapport au passé et à l'avenir, l'antiquité n'admettait que 
l'existence du présent ponctiforme. Le reste devenait un mythe, 
Dans chaque note de notre musique, de Palestrina à Wagner, nous 
voyons aussi un symbole du devenir ; dans chacune de ses statues, 
le Grec voyait une image du pur présent. Le rythme d'un corps 
repose sur la proportion de ses parties en même temps, le rythme 
d'une fugue sur son développement dans le temps. 

3 

Ainsi les principes de forme et de loi apparaissent à chaque homme 
comme deux formes fondamentales de toute organisation de l'uni
vers. Plus catégoriques les traits naturels revêtus par une image 
cosmique, plus despotique dans cette image le pouvoir de la loi et 
du nombre. Plus pure la perception d'un univers comme en devenir 
éternel, plus étrangère au nombre l'abondance incoercible de ses 
transformations. « La forme est un dynamisme, qui devient, qui 
passe. Métamorphose est doctrine du changement. La théorie des 
métamorphoses est la clé qui montre tous les signes de la nature n, 
lit-on dans une notice des œuvres posthumes de Gœthc. Ainsi se 
distingue déjà, quant à la méthode, la très célèbre « imagination 
exacte et sensible» de Gœthe, qui laisse intacte l'action du vivant 
sur elle 1, d'avec la procédure exacte et moftelle de la physique 
moderne. Quant au reste de l'autre élément, il se .retrouvera tou
jours : dans la science naturelle stricte, sous la forme des théories 
et des hypothèses impossibles à éviter, dont la matière concrète 
remplit et représente tout ce qui s'est cristallisé en nombres et en 
formules; dans la science historique, sous forme de chronologie, 
c'est-à-dire de cet échafaudage de nombres qui, tout en étant 
intérieurement très étrangers au devenir, ne se font néanmoins 
jamais sentir comme tels, tissu de dates ou de statistiques qui 
entrelacent et guipent l'univers historique de la forme sans qu'il 
puisse être question de mathématique. Le nombre chronologique 
signifie la réalité d'une fois, le nombre mathématique, la possi
bilité de toujours. Le premier travail transcrit la forme et adapte 
pour l'œil les contours des époques et des événements; il sert 
l'histoire. Le second est lui-mime la loi à laquelle elle doit se con
former, la fin et le but de la science. Le nombre chro.nologique, 
instrument d'une pré-science, est emprunté à la science la plus 
exacte, à la mathématique. Mais dans son emploi, il est fait abstrac
tion de cette propriété. Transportez-vous par le sentiment dans la 
différence entre ces deux symboles: 12 X 8 = 96 et 18 octobre 1813. 
L'emploi des deux nombres diffère absolument comme celui des 
mots en prose et en poésie. 

historique, c'est-à-dire réprimant et refoulant par principe l'histoire e:ristam • 
lvi, en opposition avec la nature hellénique ahlstorique qui ne ,possbl1 ni ne com
'1'• cet élément historique. 

r. • Dl a det phénomènes primaires dont no111 ne devons pas troubler 1a· divine 
IÜD.pllclt ni lui porter préjudice. • (Gœthe.) 
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Il y a encore ceci à reman1uer. C'est que le devenir étant toujours 
à la base du devenu et l'histoire une organisation de l'image cosmique 
au sens du devenir, celle-ci est une forme cosmique originelle et 
la nature, au sens d'un mécanisme raffiné de l'univers, une forme 
tarditJ1 qui n'est réellement accomplie que par l'homme des cultures 
mûres. En effet, l'univers ambiant obscur et ori~inel de la première 
humanité, dont témoignent encore aujourd'hui les rites religieux 
et les mythes, univ~rs entièrement organique, plein d'arbitraire, 
de démons hostiles et de puissances capricieuses, est un tout 
absolument vivant, incoercible, énigmatiquement houleux . et 
incommensurable. On a beau l'appeler nature, elle nè sera pas la 
nôtre, elle ne sera f.as ce réflexe d'un esprit savant. La musique de 
cet univers origine , fragment d'une voix humaine dès lonremps 
éteinte, ne résonne plus encore parfois que dans l'âme de 1 enfant 
et chez les Jrands artistes, au sein d'une « nature » stricte que 
l'esprit citadin des cultures mûres élève autour de l'individu avec 
une pression tyrannique. Telle est la source de cette irritante 
division, connue de toute époque tardive, entre la conception 
scientifique («moderne») et la conception esthétique (« non pra
tique») du monde. L'homme d'affaires et le poète ne se compren
dront Jamais. C'est encore ici qu'il faut rechercher la raison pour
quoi toute recherche historique qui prétend à la science, alon 
qu'elle devrait toujours porter un élément juvénile, rêveur, gœthéen, 
frise le danger de devenir une simple physique de la vie publique, 
une histoire « matérialiste», comme elle s'est nommée elle-même 
inconsciemment. 

11 Nature », au sens exact, est la forme plus rare, restreinte aux 
hommes des grandes villes des cultures tardives, mûr~, et peut-être 
déjà grisonnante, de possession de la réalité; histoire, la forme 
naïve et juvénile, plus inconsciente aussi, qui est la propriété de 
tous les hommes. C'est du moins ainsi que la nature mathématique, 
amystérieuse, décomposée et décomposable d'Aristote et de Kant, 
des Sophistes et des Darwiniens, de la physique et de la chimie 
modernes, s'oppose à cette nature vécue, illimitée, sentie, chez 
Homère et les Eddas, le Dorien et l'homme gothique. L'oublier, 
c'est méconnaitre l'essence de toute recherche historique. Elle est 
proprement la conception naturelle, opposée à la nature exacte et 
mécaniquement organisée qui est la conception a,tificielk de l'tme 
par rapport à son univers. Malgré ou à cause de cela, la science 
naturelle paraît facile, l'histoire difficile à l'homme moderne. 

Les premiers sentiments d'une pensée 'mécaniste sur l'univers, 
réduite absolument à la limitation mathématique, à la distinctioD 
logique, à la loi et à la causalité, se manifestent de bonne heure. 
On les rencontre dans les premiers siècles de toutes les cultures, 
faibles encore, éparpillés, perdus dans la richesse de la conscience 
cosmique religieuse. Je citerai le nom de Roger Bacon. Bientôt, 
ils prennent un caractère plus impérieux; il ne leur manque, comme 
à toute conquête spirituelle, que la nature humaine menace constam
ment, ni le despotisme ni le sectarisme. Insensiblement, l'empire 
des concepts spatiaux - car les concepts sont, par nature, des 
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nombres de structure purement quantitative - compénètr;e l'uni
vers extérieur de l'individu, provoque dans, avec et parmi les 
simples impressions de la vie sensible un enchaînement mécanique 
d'espèce causale et mathématique et aboutit en fin de compte à 
soumettre la conscience éveillée de l'homme de culture des grandes 
villes - qu'il habite Thèbes des pharaons, ou Babylone, Bénarès, 
Alexandrie, ou les villes mondiales d'Europe occidentale - à une 
contrainte si tenace de la pensée et de la loi naturelles que le préjugé 
de toute philosophie et de toute science - oui, le préjugé - trouve 
à peine des contradicteurs en affirmant que cet état est l'esprit 
humain et que son correspondant, l'image mécanique du monde 
ambiant, est l'univers. Des logiciens comme Aristote et Kant ont 
fait triomphér cette opinion; mais Platon et Gœthe la réfutent. 

4 

Le problème de la connaissance cosmique, qui est pour l'homme 
des hautes cultures un besoin, une espèce de sondage de son exis
tence dont il se croit redevable envers soi-même et envers elle 
(!Ju'on en appelle la méthode science ou philosophie, qu'on en 
discute ou sente avec une certitude très profonde l'affinité avec la 
création esthétique et l'intuition religieuse) - ce problème est 
assurément le même dans chaque cas : -exprimer dans sa pureté le 
lançage formel de l'image cosmique, qui est prédestinée à l'être 
éveillé de l'individu et qu'il est obligé, tant qu'il ne compare pas, 
de prendre pour« l' » umvers. . 

En présence de la dualité de la nature et de l'histoire, il faut que 
ce problème soit riouble. La nature et l'histoire parlent chacune leur 
langa~e propre, à tous points de vue différent; dans une image 
cosmique de caractère vague - comme c'est la règle journalière -
toutes deux sans doute peuvent se superposer et se confondre, mais 
sans jamais former intérieurement une unité. 

Direction et étendue sont les caractères dominants par lesquels 
l'impression cosmique historique· se distingue de l'impression 
cosmique naturelle. L'homme n'est point capable de les mettre 
en œuvre toutes deux à la fois. Le mot lointain a un double sens 
caractéristique. Là, il désigne l'aTJenir historique; ici, la distance 
,patiale. On remarquera que le matérialiste en histoire sent presque 
avec nécessité le temps comme une dimension mathématique. 
Pour l'artiste-né, au contraire, la poésie lyrique de tous les peuples 
en est une preuve, les lointains du paysage, les nuages, l'horizon, 
le soleil couchant sont des impressions irrévocablement liées à un 
sentiment de l'avenir. Le poète grec nie l'avenir, donc il ne verra 
rien, il ne chantera rien de tout cela. Tout entier adonn~ au présent, 
il appartient aussi tout entier au tangent. Le savant naturaliste, le 
rationaliste productif, au sens propre, qu'il soit expérimentateur 
comme Faraday, théoricien comme Galilée, calculateur comme 
Newton, ne trouve dans son univers que des quantités sans direction, 
qu'il mesure, vérifie et organise. Le quantitatif aeul dépend de la 
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conception mlmérique, est causalement déterminé, peut se com
prendre par concepts et se formuler en lois. Là finissent les possi
bilité■ de toute connaisaance naturelle pure. Toute• les lois sont des 
rapports quantitatifs ou, comme dit le physicien, tous les phéno
mènes physiques se dhoulent dam l'espace. Le physicien grec, sans 
changer le fait, corrigerait cette expression dans le sens du senti
ment cosmique antique négateur de l'espace, en disant que tous les 
phénomènes « ont lieu au milieu des corps ». 

Aux impressions histori'lues, tout quantitatif est étranger. Elles 
ont un organe différent. L univers-nature et l'univers-histoire ont 
chacun leur espice propre d'entendement. Nous les connaissons et 
les utilisons tous les jours sans avoir eu jusqu'ici conscience de leur 
or,position. Il y a une connais1ance de la nature et des connaisseurs 
d hommes. Il y a une expérience scientifique et une expérience de la VJie. 
Poursuivez l'antithèse )Usqu'à sa source première et vous compren
drez ce que je veux dire. 

Toutes les méthodes pour entendre l'univers peuvent, en der• 
nière analyse, être nommées morphologie. Celle du mécanique et de 
l'étendue est une science qui découwe et organise les lois de la nature 
et les rapports de causalité, elle s'appelle systématique. Celle de l'orga
nique, àe l'histoire et tle la fJie, de tout ce qui porte en ,oi direction et 
destin, l'appelk physionomique. 

5 

La méthode systématique de l'étude de l'univers en Occident a 
atteint et dépassé son apogée au siècle dernier. La méthode physio
nomique a encore sa grande époque devant elle. Dans cent ans, 
toutes les sciences qui seront encore possibles sur ce sol seront les 
fragments d'une physionomie colossale, unique, de tout ce qui est 
humain. Tel est le ,em de la « morphologie de l'histoire uniVJerselk ». 
Dans chaque science, par le but comme par la matière, l'homme se 
raconte lui-même. Expérience scientifique équivaut à connaissance 
spirituelle de soi. C'est de ce poi'nt de vue q_u'on vient d'examiner la 
mathématique comme un chapitre de la physionomique. Nous n'avons 
pas traité des intentions de tel ou tel mathématicien. Le savant 
comme tel se sépare de ses œuvres comme matière d'une quantité 
de savoir. Le mathématicien comme homme, dont l'activité repré
sente une partie de son phénomène et le savoir et les opinions une 
partie de son expression, a seul ici une importance, il importe en 
tant qu'organe d'une culture qui parle d'elle grâce à lui. Il appartient 
comme personne, comme esprit inventant, connaissant, formant, 
à la physionomie de cette culture. 

Chaque mathématique qui révèle à tous les yeux, soit sous forme 
de système scientifique, soit comme en tgypte sous forme d'une 
architecture, l'idée de son nombre inné à son être éveillé est la 
confession d'une Ame. S'il est certain que l'œuvre qu'elle se propose 
n'appartient ~u'à la surface historique, il est aussi certain que son 
inconscient, c est-à-dire te nombre même et le style de son déve-
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loppement en édifrce définitif d'un univers formel achevé, est une 
expression de l'être, du sang. Son histoire, sa croissance, son déclin, 
son rapport intime avec les arts plastiques, les mythes et les cultes 
de la même culture, tout appartient à une morphologie de la seconde 
espèce, qu'on ne croit guère possible encore, à la morph, 1ogie 
historique. 

Le côté visible de toute l'histoire a donc la même signification 
que le phénomène extérieur de l'homme en particulier : croissance, 
!raits du visage, attitude, démarche, non la langue, mais la parole, 
non l'écriture, mais l'art d'écrire. Tout cela existe pour le coMais
seur d'hommes. Le corps avec toutes ses œuvres finies, limitées, 
devenues, caduques, est l'expression de l'homme. Mais être con
naisseur d'hommes, c'est aussi désormais connaître ces organismes 
humains de grand style que j'appelle cultures, comprendre leur 
physionomie, leur langage, leurs actes comme on comprend ceux 
d'un homme en particulier. 

La physionomique descriptive, figurative, est l'art du portrait 
transposé au SJ>irituel. Don Quichotte, Werther, Julien Sorel sont 
les portraits d une époque, Faust le portrait de toute une culture. 
Le savant naturaliste, morphologue systématique, ne connaît le 
portrait de l'univers que comme exercice d'imitation. C'est exacte
ment le même sens que prennent les mots de « fidélité à la nature » 
et de « ressemblance» dans la bouche de l'ouvrier en peinture qui 
va, lui aussi, •à l'atelier en pur mathématicien. Mais un portrait 
authentique au sens de Rembrandt est une physionomie, c'est-à-dire 
une histoire, fixée dans un instant. La série de ses propres portraits 
n'est rien d'autre qu'une autobiographie - purement gœthéenne, 
C'est ainsi qu'on devrait écrire la biographie des grandes cultures. 
La partie imitative, le travail du spécialiste en dates et en nombres, 
sont des moyens, non une fin. Aux traits du visage de l'histoire 
appartient tout ce qu'on s'est entendu jusqu'à ce jour à n'inter
préter que d'après des règles personnelles, selon l'échelle des 
avantages ou des inconvénients, du bien ou du mal, du plaisir ou du 
déplaisir : formes politiques et économiques, batailles et arts, 
sciences et dieux, mathématique et morale. Tout devenu en général, 
toute forme phénoménale est symbole et expression d'une Ame. 
Il demande à être vu avec les yeux du connaisseur d'hommes, il 
ne se laisse pas réduire en lois, il veut être senti dans sa signification. 
Et l'examen atteint alors cette dernière et suprême certitude : tout 
caduc n'est que parabole. 

La connaissance de la ·nature peut résulter d'une éducation, 
celle de l'historien est innée. Il sonde et comprend les hommes et 
les choses d'un seul coup, par un sentiment qui ne s'apprend pas, 
qui est indépendant de toute influence avouée, qui ne se présente 
qu'assez rarement dans sa suprême vigueur. On peut, quand on 
veut, analyser, définir, classer, délimiter selon la cause et l'effet. 
C'est un travail; l'autre est une création. Forme et loi, parabole et 
concept, symbole et formule ont un organe très différent. C'est le 
rapport entre la vie et la mort, la génération et la destruction, qui 
apparaît dans cette antithèse. L'entendement, le système, le concept 
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tuent tandis qu'ils cc connaissent ». Ils font du connu l'objet figé, 
~ui ae laisse mesurer et diviser. La perception vivifie. Elle incarne 
l individu dans une vanité vivante sentie du dedans. La poésie et 
l'histoire s'apparentent, le calcul et la connaissance également. 
Mais - comme dit un jour Hebbel : « On ne fait pas les systèmes en 
r~vant, les œuvres d'art en calculant, ou, ce qui revient au même, 
en pensant. » L'artiste, historien authentique, perçoit le devenir 
des choses. Il le revit une seconde fois dans les traits du devenu 
qu'il traite. Le systématique, physicien, logicien, darwinien ou 
auteur d'une histoire pragmatique, apprend ce qui est devenu. 
L'Ame d'un artiste, comme celle d'une culture, est quelque chose qui 
voudrait se réaliser, un tout complet et parfait, pour parler la langue 
d'une philosophie plus ancienne, un microcosme. L'espril systé
matique, tiré, - abs-trait - de la sensation est un phénomène 
tardif, étroit et passager, appartenant aux stades les plus mûrs 
d'une culture. Il est lié aux villes où la vie de la culture se concentre 
de plus en plus, il apparaît ef disparaît avec elles. li n'y a de science 
antique que des Ioniens du v18 siècle à l'époque romaine. Il existe 
des artistes antiques tant qu'exista une antiquité. 

Le tableau suivant pourra servir d'éclaircissement : 

Ame. Univers 

:Etre 1 Possibilité -- Accomplissement (vie)- Réalité 

ttr, éveill~ l 
Image l 

cosmique 

+ + 
Devenir Devenu 

Direction Stenf!ue 
Organique Mécanique 

Symbole, Image Nombre, Concept 

l><! 
Histoire 

Tact, forme 
Physionomique 

Faits. 

Nature 
Tension, loi 
Systématique 

Vérités 

Quand on essaie d'éclaircir le principe d'unité d'où est tirée la 
conception des deux univers, on s'aperçoit que la connaissance qui 
est réglée mathématiquement, et d'autant plus résolument ~u'elle 
est plua pure, se rapporte absolument à.,,. présent constant. L'image 
de la nature considérée par le physicien est ce qui se développe 
aoua ses sens dans le moment. Un des postulats, d'autant plus 
immuable qu'il est fréquemment sous-entendu, de toute science 
naturelle est que « la » nature est la même pour chaque être éveillé 
et pour toua les temps. Une expérience décide pour toujour1. Non 
pas que le temps soit nié, mais, dans le cadre de cette ordonnance, 
on en fait abstraction. Mais l'histoire réelle repose sur le sentiment 
non moins certain du contraire. L'histoire suppose pour organe 
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une espèce de sensibitité intérieure difficile I décrire, dont les 
impressions sont comprises dans un changement infini et ne peuvent 
donc être condensées dans un moment du temps. (Il sera question 
plus tard du frétendu «temps» dea physiciena.) L'image histo
rique - qu'i s'agisse de l'histoire de l'humanité, des espèces 
organiques, de la terre ou des systèmes de l'étoile fixe - est une 
image de la mémoire. Mémoire signifie ici un état supérieur, qui n'est 
point la propriété de chaque être éveillé, qui n'est départi à beaucoup 
que dans une mesure restreinte, une espèce très précise d'imagina
tion qui fait vivre sub specie aeternitat,s le moment particulier en 
le rapportant constamment au passé et à l'avenir; elle est la baae 
de toute espèce de contemplation rétrospective, de toute connais
sance et de toute confession de soi-même. En ce sens, l'homme 
antique n'a pas de mémoire donc pas d'histoire, ni en lui ni autour 
de lui. « Nul ne peut juger de l'histoire, à moins de l'avoir vécue 
en soi.» (Gœthe.) Dans la conscience cosmique antique, le moment 
absorbe tout le passé. On comparera les têtes extrêmement « histo
riques » des sculptures de la cathédrale de Naumbourg, de Dürer 
ou de Rembrandt avec les bustes hellénistiques comme la statue 
bien connue de Sophocle. Les premières racontent toute l'histoire 
d'une âme, les traits des seconds sont strictement restreints à 
l'expression d'un être momentané. Ils passent sous silence tout ce 
qui a abouti à cet être au cours d'une vie - s'il est permis toutefois 
de parler ainsi de l'homme antique authentique qui est toujours fini, 
jamais en devenir. 

6 

Voici donc possible la découverte des derniers éléments de 
l'univers formel historique. D'innombrables formes qui appa
raissent, disparaissent, se détachent et coulent à nouveau en quan
tité infinie, un chaos qui brille de mille couleurs et de mille lumières 
apparemment soumises au plus capricieux des hasards - telle est 
d'abord l'image de l'histoire universelle qui se propage comme un 
tout devant notre œil intérieur. Mais l'œil plus pénétrant qui sonde 
le fond des choses distin~ue dans cet arbitraire des formes pures, 
recouvertes d'un voile épais dont elles ne se dépouillent qu'à regret, 
qui sont à la source de tout devenir humain. 

De l'image du devenir cosmique total, avec ses puissants horizons 
étagés l'un derrière l'autre, comme en embrasse l'œil faustien, 
devenir du ciel étoilé, de l'écorce terrestre, des organismes vivants, 
des hommes, nous ne considérons aujourd'hui que l'unité morpho
logique très minime de l'cc Histoire universelle» au sens courant, 
cette histoire, que méprisait Gœthe 'tardif, d'une humanité supé
rieure s'étendant actuellement sur six millénaires environ, sans 
pénétrer plus avant dans le problème de l'unité intérieure de tous 
ces aspects. Le sens et la matière de cet univers formel fugace, qui 
sont demeurés jusqu'à ce jour profondément cachés sous la masse 
à peine éclaircie des cc dates » et des cc faits » palpables, c'est le 



112 LI DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

phlnontha, des grandes cultures. Lorsqu'on aura perçu, senti, travaillé 
cea formea premières dana leur aignification phyaionomique, alora 
on pourrà considérer comme comprises pour nous la aubstance 
et la forme inûrieure de l'hiatoire humaine - opposée à la substance 
de la nature. Seule cette connai88ance et ce point de vue autoriseront 
à parler aérieuaement d'une philoaophie de l'histoire. Alors, mais 
alon seulement, on pourra comprendre chaque fait de l'image 
historique, chaque pensée, chaque art, chaque guerre, chaque indi
vidu, chaque époque, selon leur 1ubatance symbolique, et l'on 
découvrira dans l'histoire meme non plue une simple somme du 
puaé aan1 ordre réel ni nécC88ité intérieure, mais un cuganiame 
rigoureusement constitué, organisé avec le maximum de sens, où 
la présence fortuite de l'historien n'est pas un chapitre de son 
évolution, où l'avenir n'apparaît plus informe et indéfinissable. 

La culture, ,ont des organùm,s. L'histoire universelle est leur 
biographie générale. L'histoire gigantesque de la culture chinoise 
ou antique est, morphologiquement, l'exact pendant de la petite 
histoire de l'homme en particulier, d'un animal, d'un arbre ou 
d'une fleur. Pour le regard fauaticn, cc n'est point une sommation, 
c'est une expérience. Et ai l'on veut apprendre à connaître la forme 
intérieure partout répétée, la méthode est toute préparée, depuis 
déjà très longtemps, dans la morphologie comparée des animaux 
et des plantes 1• Dans le deatin des cultures particulières qui se 
succèdent, grandi88ent l'une r,rès de l'autre, se touchent, s'éclipsent, 
s'étouffent mutuellement, s épuise la matière de toute l'histoire 
humaine. Et si l'esprit passait en revue leurs formes, qui n'ont été 
jusqu'à présent que trop profondément enfouies sous l'enveloppe 
superficielle d'une triviale et peraiatante « histoire de l'pumanité », 
il découvrirait nécessairement la forme originelle de la culture 
dépouillée de sa gangue et des éléments de confusion, et servant de 
forme idéale à la base de toute culture J'articulière. 

Je distingue l'idée d'une culture qu1 est la somme de ses possi
bilité& intérieures, et son phénomène sensible dans l'image histo
rique, c'est-à-dire sa réalisation achevée. C'est le rapport de l'Ame 
au corps vivant, qui en est l'expr,ssion au sein de l'univers visible 
à no1 yeux. L'histoire d'une culture est la réalisation progressive 
de ses po88ibilitéa. Leur achèvement est synonyme de sa fin. C'est 
ainsi qu'il faut comparer l'Ame apollinienne, qui peut encore peut
etre être comprise et vécue de quelques-uns d'entre noua, et son 
développement dans la réalité, c'est-à-dire « l'antiquité II étudiée 
par l'archéologue, le philologue, l'historien, l'esthète, dans ses 
restes acce88iblea à l'œil et à l'entendement. 

La culture est le phénomhae primaire de toute l'histoire univer
selle passée et future. L'idée profond~ et peu remarquée, que 
Gœthe a découverte dans sa« nature vivante II et qu'il n'a ceaaé de 
considérer comme le fondement de ses recherches morphologiques, 
doit être apr.liquée ici dans sa si,nification très précise à toutes les 
œuvres de 1 histoire humaine entièrement mûries, mortes en pleine 

r. Non daDII le • pragmatisme • aoologlque df110lvant des Darwhûen11 cau1a• 
U1ta1 aux aboli, 11111111 dan• la motphologle lutultlvc: et 1ynth~tlque de Gœthe. 
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floraison, attatées dans leur croissance ou étouffées dans le germe. 
C'est une méthode de sentiment, non d'analyse.« Le point suprême 
acccuible à l'homme est l'étonnement, et quand un phénomène 
primaire le plonge dans l'étonnement, il faut qu'il soit satisfait; 
car le phénomène ne peut pas l'élever plus haut et lui-même n'a pu 
droit d'ajouter à ce phénomène : ici est la limite. » Un phénomène 
primaire est celui où l'idée du devenir est présente à nos yeux dans 
sa pureté. Gœthe a vu clairement devant son regard spirituel l'idée 
de la plant, primaire dans la forme de chaque plante particulière 
fortuitement poussée ou possible en général. Son point de départ 
a été, dans son examen de l'os inter-maxillaire, le phénomène primaire 
du type o,rtlbré ,· ailleurs, dans un autre domaine, l'écorce géolo
gique, la feuille considérée comme Jonn, primaire de tous les organes 
vé$étaux, la métamorphose des plantes considérée comme l'image 
pnmaire de tout devenir organique. « La même loi s'appliquera à 
tous les autres vivants •• écrivait-il à Herder en lui annonçant sa 
découverte. Voilà une vue sur les choses que Leibniz aurait bien com
prise; le siècle de Darwin lui est resté aussi étranger que possible. 

Mais une étude historique absolument exempte des méthodes 
darwiniennes, c'est-à-dire de la science naturelle systématique 
fondée sur la loi de causalité, est en général encore inexistante. De 
physionomie rigoureuse et claire, ar.ant pleinement conscience de 
ses moyens et de ses limites, dont il ne resterait plus encore qu'à 
trouver les méthodes, il n'a jamais été ~uestion. Ici, la grande tlche 
du xx8 siècle consiste à mettre à nu 1 édifice intérieur des unités 
orttaniquea par et au contact desquelles l'histoire universelle a'accom
pht, à distinguer du hasard ce qui est morphologiquement néces
saire et essentiel, à comprendre l'expression des événements et à 
définir le langage qui est la source de cette expression. 

7 

Une masse à perte de vue d'êtres vivants humains, une onde 
immense jaillie des profondeurs d'un passé obscur, où notre senti
ment du temps perd son efficacité organisatrice et où l'imagination 
sans trêve - ou la peur - nous a transportés comme par enchante
ment dans l'image de périodes géologiques terrestres pour y.dissi
muler une énigme à jamais insoluble; un courant qui se perd dans 
un futur aussi obscur et atemporel : tel est le fondement de l'image 
faustienne de l'histoire humaine. Le ressac uniforme des généra
tions sana nombre agite la surface immense. Des lames phospho
rescentes se détachent. Des lueurs fugitives vacident et tanguent 
par-dessus, qui troublent et embrouillent le miroir clair, se trans
form~nt, dégagent une étincelle et disparaissent. Nous les avons 
nommées genres, rameaux, peuples, races. Elles condensent dans 
un cercle restreint de la surface historique une série de générations. 
Quand la force créatrice est éteinte en elles - force très diverse 
qui détermine d'avance une durée et une plasticité très diverses de 
ces organismes - les caractères physionomiques, linguistiques et 
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1pirituel1 s'éteignent auasi et le phénomène ae diuout à nouveau 
dan• le chaos des générations. Aryens, Mongol11 Germains, Celtes, 
Parthea, Francs, Carthaginois, Berbères, Bantoua aont les noma qui 
dâlignent lea eapèces de cet ordre extrêmement différentes dan1- leur· 
constitution. 

Mais par delà cette surface, les gnndes cultures décrivent leura 
majestueuses t;9jectoires. Ehea surgissent brusquement, s'étendent 
en lignes magnifiques, se poliuent, disparaissent, et le miroir de 
l'onde replonse dans la solitude et le sommeil. 

Une culture nait au moment où une grande lme se réveille, se 
détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine, 
forme issue de l'informe, limite et caducité sorties de l'infini et 
de la durée. Elle croit sur le aol d'un paysage exactement délimi
table, auquel elle reste liée comme la plante. Une culture meurt 
quand l'lme a réalisé la somme entière de ses posaibilités sous la 
forme de peuples, de lan,ues, de doctrines religieuses, d'arts, 
d'États, de sciences, et quelle retourne ainsi à l'état psychique 
primaire. Mais son être vivant, cette succeaaion de grandes époques 
qui marquent à grands traits précis son accomplissement pro
gressif, est une lutte très intime et passionnée pour la conqut•.e 
de l'idée sur les puissances extérieures du chaoa et sur i'instinct 
intérieur où ces puissances se sont réfugiées avec leur rancune. 
Ce n'est pas seulement l'artiste qui lutte contre la résistance de 
la matière et contre la destruction de l'idée en lui. Chaque culture 
se trouve dans un rapport profondément symbolique et quasi 
mystique avec la matière étendue, avec l'espace où elle veut, par 
lequel elle veut se réaliser. Quand le but est atteint et l'idée achevée, 
que la quantité totale des possibilités intérieures s'est réali\ée au 
dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, son sang coule, ses 
forces se brisent - elle devient ciTJilisation. C'est ce que nous 
sentons et entendons par les mots égyptianisme, byzantinisme, 
mandarinisme. Arbre gigantesque rongé par le temps dans la forêt 
vierge, elle peut tendre encore ainsi durant des siècles et des millé
naires ses branches vermoulues. Nous le voyons en Chine, dans 
l'Inde et le monde is1amique. De même, la civilisation antique 
monta comme un géant à l'épo~ue impériale avec une apparence de 
sève et de force juvénile, tandis qu'elle puisait l'air et la lumière 
à la jeune culture arabe de l'Orient. 

C'est le sens de tous les diclins dans l'histoire - le sens de l'accom
plissement intérieur et extérieur, celui de la fin qui menace toutes 
les cultures vivantes; - parmi ces déclins, le plus distinct, celui de 
« l'antiquité 11, s'étale à grands traits sous nos yeux, tandis qu'en 
nous et autour de nous, nous suivons clairement à la trace les 
premiers symptômes de notre événement, absolument semblable 
a~ premier par s~n co~rs e! sa durée et. appa~ena~t aux premiers 
siècles du procham mdléna1re, le u déchn de 1 Occident 1 ». 

1. Ce déclhl n'est pas la catastrophe des Invasions qui, comme la destruction de 
la culture Maya par le8 F..s~. est un hasard sans ~slté plus profonde, 
mai& la ruine Intérieure telle qu'elle s'est manlfeatée depuis l'empereur Hadrien et, 
paraJWement, en Chine 90US fa dynastie orleutale de Han entre 25 à 220, 
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Chaque culture traverse les phases évolutives de l'homme en 
particulier. Chacune a son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa 
vieillesse. Une âme jeune, timide, lourde de pressentiments, ac 
révèle aux premières lueurs de l'aube romano-gothique. Elle remplit 
le paysage faustien de la Provence, des troubadours à la cathédrale 
de Hildesheim de l'évêque Bernard. Ici souffle le vent du printemps. 
« Dans les œuvres de la vieille architecture allemande, disait Gœthe, 
on voit la floraison d'un état extraordinaire. Celui qu'une telle 
floraison vient à croiser immédiatement ne pourra que s'étonner; 
mais celui qui voit dans les mystères de la vie intérieure de la plante, 
dans le mouvement des forces et le développement progressif des 
fleurs, celui.;là voit les choses avec de tout autres yeux, celui-là 
sait ce qu'il voit. » La même enfance parle sur un ton tout à fait 
pareil dans le dorique primitif d'Homère, dans l'art vieux-chrétien, 
c'est-à-dire arabe primitif, dans les œuvres de l'Ancien Empire 
commençant à la IVe dynastie d'tgypte. Une conscience mythique 
de l'univers livre là un combat a -tous les éléments obscurs et 
démoni~ues, qui sont en elle et dans la nature, comme à un plehi, 
afin des élever peu à peu en mûrissant à l'expression claire et lumi
neuse d'un être qu'elle a enfin conquis et compris. Plus une culture 
se rapf roche de la hauteur méridienne de son être, plus son langage 
forme enfin assuré acquiert de virilité, de rudesse, de maîtrise, de 
satiété, plus elle est sûre du sentiment de sa force, plus ses traits 
deviennent clairs. Dans la période primitive, tout cela était encore 
sourd, confus, titonnant, rempli de peur et de nostalgie tout à la 
fois. Voyez les ornements sur les portails des églises romano
gothiques de la Saxe et du Midi de la France. Pensez aux catacombes 
du vieux-christianisme, aux vases du style dipylon. Maintenant, 
en pleine conscience de sa force créatrice mûre, révélée au début 
du Moyen-Empire, au temps des Pisistrates, de Justinien Jer, de 
la contre-réforme, chaque trait particulier de son expression appa
raît choisi, précis, mesuré, d'une aisance et d'une évidence mer
veilleuses. Ici se trouvent partout des moments d'une éclatante 
perfection, moments où naquirent la tête d'Amenemhet III (sphinx 
des Hycsos de Tanis), le dôme de Sainte-Sophie, les tableaux du 
Titien. Plus tard encore, apparaissent, délicats et presque fragiles, 
mélancoliques comme les derniers jours d'octohre, l' Aphrodite 
de Cnide, l'enceinte de !'Erechthéion, les arabesques des ogives 
sarrazines, le Zwinger de Dresde, Watteau et Mozart. Enfin dans 
la vieillessf' de la civilisation commençante, le feu de l'âme s'éteint. 
La force décroissante ose encore une fois avec un demi-succès -
dans le classicisme, qui n'est étranger à aucune culture mourante -
s'essayer à une grande œuvre; l'âme se souvient encore une fois -
dans le romantisme - avec mélancolie de son enfance. Finalement, 
fati~uée, contrariée, blasée, la culture perd la joie de son être et 
asP.1re - comme au temps des Romains - à sortir de sa lumière 
millénaire pour se réfugier dans l'ombre de la mystique des âmes 
primaires, dans le sein maternel, dans la tombe. Tel est le charme 
de la « deuxième religiosité» qu'exerçaient alors sur l'homme 
antique tardif les cultes de Mithra, d'Isis, du Soleil - les mêmes 
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qu'une Ame, qui venait de poindre à l'Orient, avait remplis d'une 
substance intérieure toute nouvelle comme l'expresaion la plus 
ancienne, rbeuse et angoiaaée de ■on être unique. 

8 

On parle de l'lu,hitt,1 d'une plante pour dire qu'elle a une esl?èce 
de phénomène extérieur qui n'e■t propre qu'à elle, pour signifier 
que chaque exemplaire végétal, dan■ chacune de ses partie■ et à 
chaque degré de son développement, se distin~ue des exemplaires 
de toua les autres genres par le caractère, l'attitude, le style, sous 
lesquels il se manifeste dans l'univers lumineux de notre œil. 
J'applique cet important concept de physionomie aux grands 
organismes de l'histoire, et ~e pourrai _parler d'habitus de la culture, 
de l'histoire ou de la spiritualité mdoue, égyptienne, antique. 
Un sentiment obscur de cet habitus a toujours été à l'origine du 
concept de style, et c'est simplement l'élargir et l'approfondir que de 
parler de style religieux, scientifique, politique ou social d'une 
culture, en général du ,ty/e d'un, âme. Cet habitus de l'être dans 
l'espace qui, chez l'homme, s'étend à son action et à sa pensée, à son 
attitude et à ses sentiments, embrasse dans l'être des cu,tures 
entières toute l'expression vivante d'un ordre supérieur, comme le 
choix de certains genres artistiques {sculpture et fresque chez les 
Grecs, contrepoint et peinture à l'huile en Occident) et l'exclusion 
catégorique des autres (plastique par les Arabes), la tendance à 
l'ésotérisme (Inde) ou à la popularité (antiquité), à l'éloquence 
(antiquité) ou à l'écriture (Chine, Occident), en tant que \ormes 
de communication seirituelle; le type d'habillement, de gouver
nement, de commumcation et de circulation journalières. Toutes 
les grandes personnalités antiques forment un groupe pour soi, dont 
l'habitus psychique est strictement distinct de celui de toue les 
grands hommes du groupe arabe ou occidental. Comparez même 
Gœthe et Raphaël aux hommes antiques, et vous verrez aussitôt 
Héraclite, Sophocle, Platon, Alcibiade, Thémistocle, Horace, 
Tibérius se condenser en une seule famille. Chaque ville mondiale 
antique, de la Syracuse de Hiéron à Rome impériale, considérée 
comme incarnation et symbole d'un seul et même sentiment de la 
vie, diffère profondément par son plan, la forme de ses rues, le 
langage de son architecture privée et publique, par le type de ses 
places, de ses ruelles, de ses cours, de ses façades, par la couleur, 
le bruit et la circulation, par l'esprit de ses nuits, du groupe des 
villes indoues, arabes et occidentales correspondantes. Grenade 
sentait encore longtemps après la conquête l'âme des villes arabes 
de Bagdad et du Caire, mais Madrid de Philippe II montre déjà 
toue les caractères physionomiques des villes modernes de Londres 
et de Paris. Il y a une haute symbolique dans chaque différence de 
cette espèce; rappelez-voue la tendance occidentale aux pers(>ectives 
rectilignes, à I alignement des rues, comme dans les puissantes 
artères des Champs-tlyeées depuis le Louvre ou sur la place de la 
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cathédrale Saint-Pierre, et la tendance opposée, révélée, à deSBein 
ou presque, par la confusion et l'étroiteSBe de la Via Sacra, du 
forum Romanum et de l' Acropole avec sa disposition asymétrique 
et aperspective des parties. La construction des villes répète aussi, 
par un instinct obscur comme dans le gothique, ou consciemment 
comme depuis Alexandre et Napoléon, ici le principe leibnizien 
de l'espace mathématique infini, là le principe euclidien des corps 
isolés. 

Mais l'habitus d'un groupe d'organismes comprend aussi une 
certaine durée de la vie et un certain tempo du développement. 
Ces concepts n'ont pas le droit de passer sous silence dans une 
doctrine sur la structure de l'histoire. Le tact de l'être antique était 
autre que celui de l'tgyptien ou de l'Arabe. On peut parler de 
l'andante de l'esprit gréco-romain et de l'allegro con brio de l'esprit 
faustien. Indépendamment de tous les hasards du destin individuel, 
le concept de la durée de la vie chez un homme, un papillon, un 
chêne, un brin d'herbe est lié à une valeur déterminée. Dix ans 
sont une tranche sensiblement égale dans la vie de tous les hommes 
et la métamorphose des insectes se lie dans les cas particuliers à un 
nombre de jours exactement connus d'avance. Les Romains asso
ciaient à leurs concepts de pueritia, adolcscentia, juventus, virilitas, 
1enectus une représentation exacte, presque mathématique. La bio
logie de l'avenir verra sans doute dans 1a durée prédéterminée de 
la vie des genres et des espèces - par opposition au darwinisme 
et en écartant par principe les motifs d'opportunité causale dans la 
génération des espèces - le point de départ d'une position entière
ment nouvelle du problème. La durée d'une génération d'êtres 
- de n'importe quels êtres - est un fait d'une signification presque 
mystique. Ces rapports ont aussi maintenant pour toutes les hautes 
cultures une valeur insoupçonnée jusqu'à ce jour. Chaque culture, 
chacune de ses époques de jeunesse, de croissance ou de déclin, chacune 
de ses phases ou périodes intérieurement nécessaires a une durée déter
minée, toujours la même, qui revient toujours avec l'énergie d'un 
symbole. Mon livre renonce à ouvrir les portes de cet univers 
d'enchaînements très mystérieux, mais les faits qu'il rapr,orte, 
toujours de plus en plus lumineux, en révéleront tout ce qu il y a 
de caché. Que signifie la période caractéristique de 50 ans qui règle 
dans toutes les cultures le rythme du devenir politique, social, 
artistique 1 ? Que signifient les périodes tricentenaires du baroque, 
de l'ionique, des grandes mathématiques, de la plastique attique, de 
la peinture mosaïque, du contrepoint, de la mécanique galiléenne ?' 
Que signifie la durée idéale de mille ans de chaque culture comparée 
à celle de l'homme dont cc la vie dure 70 ans »? 

L'être végétal de la feuille, de la fleur, de la branche, du fruit 

x. Il me suffira ici d'attirer l'attention sur la distance entre les trois guerres 
puniques et sur la ~érle aussi purement rythmique des guerres successives de la 
succession au trône d'Espagne, de Frédéric le Grand, de Napoléon I••, de Bismarck 
et de 1914-1918. I.e ,apport psychique de grand-père à petit-fils joue Ici son rôle. 
D'où, chez les peuples primitifs, la conviction que l'àlne du grtlnd-père passe au 
petit-fils et l'habitude courante de donner au ~tlt-fils le nom de son grand-père, 
dont la vertu mystique enchaîne l'âme à l'univers corporel. 
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s'exprime dans leur forme, leur couleur, leur attitude, comme 
l'être cultural dans ses créations religieuaes, scientifiques, poli
tiques, économiques. Ainsi pour la personnalité de Gœthe, la 
série de ses manifestations ai diverses dans Faust, la Théorie des 
couleurs, Reinecke Fuchs, Tasso, Werther, le Voyage en Italie, 
l'Amour de Frédérique, le Divan oriental et occidental, les Élé
gies romaines, a le même sens que paur la personnalité antique 
les guerres persiques, la tragédie attique, la polis, le dionysisme 
et les tyrans, la colonne ionique, la géométrie d'Euclide, la légion 
romaine, les combats de gladiateurs, la panns et circenses de l'époque 
impériale. 

En ce sens, chaque être particulier d'une certaine importance 
reproduit aussi avec une nécesaité très profonde toutes les époques 
de la culture à laquelle il appartient. Dana chacun de nous, la vie 
intérieure s'éveille - au moment décisif où l'on commence à savoir 
9iu'on a un moi - au même endroit et de la même façon dont 
a éveilla un jour l'Ame de toute la culture. Chaque homme d'Occi
dent revit comme enfant, dans ses rêves éveillés et dans ses jeux, 
son gothique, ses cathédrales, ses chAteaux féodaux et leurs légendes 
héroïques, son « Dieu le veut » des Croisades et ses angoisaea psy
chiques de jeune Paraifal. Chaque jeune Grec avait son éporée 
homérique et son Marathon. Le Werther de Gœthe, image d un 
tournant de la jeunesse que chaque Faustien connaît, mais aucun 
homme anti<Jue, fait surgir une fois encore la jeunesse de Pétrarque 
et de la poésie courtoise. Quand Gœthe composa son premier Faust, 
il était Parsifal; quand il en acheva la première partie, il était Hamlet; 
ce n'est qu'au deuxième Faust qu'il devint le cosmopolite du 
x1x8 siècle, qui comprenait Byron. Même la vieillesse, ces ,siècles 
capricieux et stériles de l'hellénisme tardif, u seconde jeunesse » 
d'une intelligence fatiguée, blasée, peut être étudiée dans plus d'un 
vieillard de l'antiquité. Dans les Bacchantes d'Euripide, il y a 
beaucoup du sentiment de la vie, dans le Timée de Platon beaucoup 
du syncrétisme religieux de l'époque impériale, par anticipation. 
Et le deuxième Faust de Gœthe, le Parsifal de Wagner trahissent 
par avance la forme que/rendra notre psyché aux siècles prochains 
et derniers de la f éco1tdit occidentale. 

Sous le nom d'homologie des organes, la biologie désigne leur 
équivalence morphok,gique, par opposition à l'analo~e qui concerne 
l'équivalence des fonctions. C'est Gœthe qui a écnt cet important 
concept, si fécond dans la suite, dont l'étude l'a conduit à la décou
verte de l'os intermaxillaire chez l'homme. Owen en a trouvé la 
formule rigoureusement scientifique. Je l'introduis à mon tour dans 
la méthode historique. 

On sait que chez tous les vertébrés, depuis l'homme jusqu'aux 
poissons, cha:-iue partie de la boîte cranienne correspond exacte
ment à l'autre; que les nageoires pectorales des po.issons et les pieds, 
les ailes, les mams des vertébrés terrestres sont des organes homo
logues, même quand ils ont perdu la plus légère apparence de 
similitude. Homologues sont les poumons des animaux terrestres 
et la vessie natatoire des poissons, analogues - quant à leur fonction 
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- les poumons et les branchies 1• Ici s'exprime une vocation 
morphologique profonde, acquise par une éducation très sévère de 
l'œil, qui est complètement étrangère à la recherche historique 
<t"aujourd'hui, avec ses comparaisons superficielles entre Christ et 
Bouddha, Archimède et Galilée, César et Wallenstein, le particu
larisme politique des Allemands et des Grecs. On verra dans ce 
livre, avec de plus en plus de clarté, quelles immenses perspectives 
s'ouvrent au regard historique, dès qu'on a compris et développé 
cette rigoureuse méthode dans la recherche historique. Sont créa
tions homologues, pour n'en citer ici que quelques-unes, la plas
tiq.ue grecque et la musique instrumentale d'Occident, les pyra
mides de la 4e dynastie et les cathédrales gothiques, le bouddhisme 
indou et le stoïcisme romain (bouddhisme et christianisme ne sont 
mime pas analogues), la période des (( ttats batailleurs» de Chine, 
des Hycsos et des guerres puniques, celle de Périclès et des Om
miades, les époques du Riçveda, de Plotin et de Dante. Homologues 
sont le mouvement dionys1en et la Renaissance, analogues le mouve
ment dionysien et la Réforme. Pour nous - comme l'a justement 
senti Nietzsche - (( Wagner résume la modernité». Donc il doit 
y avoir aussi un correspondant pour la modernité antique : c'est 
l'art de Pergame. (Les tableaux du début donnent une idée provi
soire de la fécondité de cet aspect.) 

De l'homologie des phénomènes historiques découle immédiate
ment un concept entièrement nouveau. J'appelle «contemporains» 
deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent 
exactement dans la même situation - relative - et ont par consé
quent un sens exactement correspondant. On a montré la con
gruence complète entre le développement de la mathématique 
antique et celui de l'occidentale. On aurait donc pu nommer 
Pythagore et Descartes, Platon et Laplace, Archimède et Gauss des 
contemporains. L'ionique et le baroque sont nés en mime temps. 
Polygnote et Rembrandt, Polyclète et Bach sont contemP.orains. 
La Réforme, le puritanisme et surtout le passage à la civilisation 
apparaissent dans toutes les cultures à la mime époque. Cette époque 
porte dans l'antiquité les noms de Philippe et d'Alexandre; en 
Occident, l'événement correspondant apparaît sous la forme de la 
Révolution et de Napoléon. C'est en même temps que furent 
fondés Alexandrie, Bagdad, Washington, en même temps aussi 
qu'apparaissent la monnaie antique et notre comptabilité en partie 
double, les premiers tyrans et la Fronde, Auguste et Schihoangti, 
Hannibal et la guerre mondiale. 

J'espère démontrer sans exception que toutes les grandes œuvres 
et formes religieuses, artistiques, politiques, sociales, économiques, 
scientifiques naissent, se développent, meurent dans toutes les 

r. 11 n'est pas superflu d'ajouter que ces ,Purs phénomènes de la nature vivante 
sont loin de toute ce,usaUté et que le matérialisme n'a dû corrompre son Image qu'en 
introduisant des cauaes d'opportunité pour rendre son systœe accesalble à toua. 
Gœthe, qui a sur le darwinisme à peu près la même avance qu'il en restera dans 
cinquante ans, écarte entièrement re principe de causalité. La preuve que la vie 
réelle manque de cauae et de but, c'est que les Darwiniens n"ont pas remarqué Ici 
l'absence de ce principe. Le concept de )>hénomène primaire n'autorise aucune espèce 
de causalité, à moins de l'entendre à rebours au sens purement mécanique. 
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cultures en mime temps; que la structure intérieure de l'une corres
pond absolument à celle de toutes les autres; qu'il n'y a pt11 un seul 
phénomène de signification physionomique profonde dans l'image 
historique de l'une dont on ne puisse découvrir, sous une forme 
caractéristique stricte et en un lieu très précis, le pendant chez 
les autres. Mais il faut certes, pour comprendre cette homologie 
de deux faits, une perspicacité et une indépendance qui manquent 
jusqu'ici aux historiens hypnotisés par le coup d'œil extérieur et 
incapables de soupçonner jamais dans le protestantisme occidental 
le pendant du dionysisme, dans le puritanisme anglais le correspon
dant de l'islamisme arabe. 

De cet aspect du problème résulte une possibilité qui dépasse 
l'ambition de la recherche historique moderne, essentiellement 
bornée à l'organisation du passé, quand elle le connaît, selon un 
schéma unilinëaire : la possibilité notamment de dépasser le présent 
comme limite de ses études et de prédéterminer aussi les époques 
non encore écoulées de l'histoire occidentale d'après la forme inté
rieure, la durée, le tempo, le sens, le résultat; mais encore de recons
tituer des époques inconnues, éteintes depuis très longtemps, voire 
des cultures entières du passé humain, grAce aux enchaînements 
morphologiques. - Méthode assez voisine de la paléontologie, 
qui peut de nos jours, en partant de la découverte d'un seul fragment 
du crâne, renseigner suffisamment et sûrement sur le squelette 
correspondant et replacer l'exemplaire dans l'espèce à laquelle il 
appartient. 

L'hypothèse du tact physionomique admise, on peut absolument, 
en partant des unités éparses de l'ornement, de l'architecture et de 
l'écriture, des dates isolées d'ordre politique, économique .ou reli
gieux, retrouver et lire les traits organiques fondamentaux de 
l'image historique de siècles entiers : par exemple, des éléments 
du langage formel de l'art extraire la forme politique contemporaine; 
des formes mathématiques le caractère des formes économiques 
correspondantes. Méthode essentiellement gœthéenne, basée sur 
l'idée gœthéenne du phénomène primaire, dans une certaine mesure 
familière déjà à la botanique et à la zoologie, mais qui est capable 
aussi de s'étendre dans une mesure insoupçonnée au domaine total 
de l'histoire. 

Il. - IDÉE DE DESTIN ET PRINCIPE DE CAUSALITÉ. 

9 

Les développements qui précèdent vont enfin faire ouvrir l'œil 
sur une antithèse qui donne la clé d'un des problèmes les plus anciens 
et les plus importants de l'humanité, impossibles à aborder et -
pour autant que ce mot a en général un sens - à résoudre sans elle : 
l'antithèse de l'idée de destin et du pn·ncipe de causali'lé qui n'a jamais 
sans doute, jusqu'à ce jour, été reconnue comme telle dans sa 
nécessité profonde et plastique. 
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Quiconque comprend en général la mesure où l'Ame peut être 
désignée comme l'idée d'un être, celui-là sentira aussi que la certitude 
d'un destin en est la proche parente et qu'il faut que la vie elle-même, 
appelée par moi la forme où s'accomplit la réalisation du possible, 
soit considérée comme un être dirigé, irrévocable en chacun de ses 
traits et chargé de destin - vaguement et en tremblant piµ- le pri
mitif, clairement et sous la forme d'une intuition de l'univers (qu'on 
ne peut sans doute communiquer qu'au moyen de la religion et de 
l'art, non des concepts et des démonstrations), par l'homme des 
hautes cultures. 

Chaque langue supérieure possède un certain nombre de terme& 
qui sont comme enveloppés d'un profond mystère : sort, fatalité, 
hasard, fortune, vocation. Aucune hypothèse, aucune science ne 
pourra jamais porter atteinte au sentiment qu'on éprouve à l'examen 
approfondi du sens et de la mélodie de ces mots. Ce sont des 
symboles, non des concepts. Ici est le centre de gravité de l'image 
cosmique, que j'ai appelée l'univers-histoire pour la distinguer de 
l'univers-nature. L'idée de destin requiert l'expérience de la vie, 
non l'expérience scientifique, la faculté d'intuition, non de combi
naison, la profondeur, non l'esprit. Il y a une logique organique de 
tout être, instinctive et sûre comme une vision de rêve, et par oppo
sition une logi<J.ue de l'anorganique, de l'entendement, de l'entendu. 
Il y a une logique de la direction qui s'oppose à une lo~i<J.ue de 
l'étendue. Aucun systématique, aucun Aristote ou Kant, na Jamais. 
su rien en tirer. Ils savent parler de jugement, de perception intel
lectuelle, d'attention, de mémoire, mais ils se taisent sur ce qu'il y a 
dans les mots espérance, bonheur, désespoir, repentir, sacrifice, 
obstination. Ceux· qui cherchent à découvrir, dans le vivant, des 
principes et des· conséquences et croient pouvoir identifier une 
certitude profondément intérieure du sens de la vie avec le fata
lisme et la prédestination, ceux-là ne savent point de quoi il s'agit, 
ils ont déjà confondu le vivre avec le connaître et le connaissable. 
La causalité, c'est le rationnel, la loi, l'exprimable, la marque de 
notre être éveillé intellectuel tout entier. Le destin est le nom d'une 
certitude intérieure qu'on ne doit pas décrire. On explique la nature 
du causal par un système de physique ou de la connaissance cri
tique, par des nombres, par des analyses de concepts. On n'enseigne 
l'idée d'un destin que par l'art, par un portrait, une tragédie, la 
musique. Le premier demande une discrimination, donc une destruc
tion, l'autre est de part en part création. D'où la relation du destin 
avec la vie, de la causalité avec la mort. 

L'idée de destin est révélée par la peur cosmique d'une Ame, son 
désir de lumière et de croissance, d'accomplir et de réaliser sa voca
tion. Elle n'est étranifère à personne, et seul l'homme tardif et 
déraciné des grandes villes, avec son sens des affaires et la puissance 
mécanisante de sa pensée sur l'intuition originelle, la perd de vue 
jusqu'au jour où, à une heure profonde, elle se présente à lui avec 
une clarté éblouissante qui foudroie toute causalité de la surface 
de l'univers. Car l'univers comme système d'enchaînements cau
saux est tardif, rare, et seule l'intelligence énergique des hautes 
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cultures en prend p088eaaion d'une manière sûre et presque artis
tique. La causalité couvre le concept de loi. Il n'y a que des lois 
causales. Mais de même que le causal renferme, selon la définition 
de Kant, une nicessit, de l'ltre roeilli f>msant, forme fondamentale 
de ses rapports afJec l'unifJers des choses, amai les mots destin, fortune, 
vocation désignent une nicessité de la vie inéluctable. L'histoire 
réelle est lourde de destin, mais sans loi. On peut pressentir l'avenir, 
et il y a des yeux qui en sondent les mystères profonds, mais on ne 
peut le calculer. Le tact physionomique, qui permet d'extraire 
d'un visage une vie entière, de l'image d'une époque la destinée de 
peuples entiers, ■ans arbitraire, sans « système » est très loin de 
toute « cauae » et de tout II effet ». 

Celui dont l'esprit non physionomique, mais systématique, 
embrasse l'univers lumineux de ses yeux et se l'approprie au moyen 
d'expériences cauaalea, finit par croire qu'il comprendra nécessaire
ment le vivant par la seule perspective des causes et des effets, sans 
myatère, sans être intérieur dirigé. Mais celui qui comme Gœthe, 
comme toua les hommes dans la plupart des moments de leur être 
éveillé, ne subit que par les sens l'action de l'univers ambiant et 
admet cette impression en entier, celui-là sent le devenu en devenir, 
ventile le masque figé de la causalité en n'y réfléchissant plus du tout, 
et le temps lui apparaît non plus comme une énigme, un concept, 
une « forme •• une dimension, mais comme une certitude intérieure, 
le destin même, dont le caractère de direction, l'irrroersibilité, la 
vitalit6 sont le sens de l'aspect cosmique historique. Destin est à 
ca,ualiu ce que h temps ,st à l'espace. 

Dana les deux plastiques tossibles de l'univers, histoire et nature, 
physionomie de tout devemr et système de tout devenu, il règne 
donc ou le destin ou la causalité. Tous denx sont entre eux comme 
un sentiment de la vie et un mode de la connaissance. Chacun est 
le point de départ d'un unifJers achefJé et fermé en soi, mais pas de 
l'unifJers unique. 

Mais le devenir est à la racine du devenu, donc le sentiment 
intérieur et sûr d'un destin est aussi à la racine de la connaissance 
des causes et des effets. La causalité est - si l'on peut dire - un 
destin devenu, désorganisé, cristallisé en formes intellectuelles. Le 
destin• lui-même, que toua les bàtiaaeura de systèmes rationnels, 
comme Kant, ont passé sous silence, parce que leurs concepts 
fondamentaux étaient incapables d'atteindre la vie dont on les a 
abstraits, est au delà et en dehora de toute nature de l'entendement. 
Mais c'est lui'qui le premier, comme élément originel, - histo
rique et vivant - permet au principe mort et figé de la causalité 
d'apparaître dans les cultures très évoluées comme la forme et la 
condition d'une penaée tyrannique. L'être de l'àme antique est la 
condition de la genèse de la méthode de Démocrite, celui de l'àme 
faustienne la condition du système de Newton. On peut fort bien 
imaginer lea deux cultures exemptes de toute science naturelle de 
style propre, mais il est impossible d'imaginer ces deux systèmes 
dont elles ne seraient paa à la source. 

Noua ap,prenona ici une fois de plus dans queJ sens le devenir et 
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le devenu, la direction et l'étendue se resserrent et se conditionnent 
l'un l'autre, selon que « nous sommes à la page • de l'histoire ou de 
la nature. Si l'« histoire » est cette plastiq_ue de l'univers où tout 
devenu s'adapte au devenir, il faudra aussi que ce soit le cas pour 
les résultats de la science naturelle. Et il n'existe en fait, pour 
l'historien, qu'une histoire de la physique. C'était un destin que la 
découverte à tel moment, de tefle manière précise, de l'oxygène, 
de Neptune, de la gravitation, de l'analyse spectrale. Destin aussi 
la théorie phlogistique, celle des ondes lumineuses, la théorie ciné
tique des gaz, qui sont une interprétation par quelques esprits de 
certaines constatations d'ordre génbal, donc une conviction très 
personnelle .n'excluant point d'autres théories - « justes II ou 
(( fausses » - dont la naissance était également poBBible. Et ai ces 
théories ont disparu, tandis que les premières mènent l'image 
cosmique entière de la physique dans une direction déterminée, 
c'était encore là un destin et le résultat de l'impression d'une forte 
personnalité. Inversement, si la (( nature » est cette conception qui 
voudrait assimiler rationnellement le devenir au devenu, donc la 
direction vivante à l'étendue figée, l'histoire aura tout au plus le 
droit d'apparaître dans un chapitre de la théorie de la connaissance, 
et c'est réellement ainsi que Kant l'eût conçue s'il ne l'avait, ce 'lui 
est plus caractéristique encore, complètement oubliée danb 110n 
système de la connaisaance. Pour lui, comme pour tout systéma
tique-né, la nature était <( l' » univers; en parlant du temps sans 
en noter la direction et l'irréversibilité, il a montré qu'il parlait de 
la nature sans soupçonner la possibilité d'un autre univers, l'univers 
historique - qui était peut-être pour lui réellement impossible. 

Mais la causalité n'a rien à faire avec le temps. Cela peut paraitre 
un paradoxe sans égal dans un monde de Kantiens, qui ne se doutent 
mtme pas combien ils le sont. Pourtant, chaque formule de la 
physique moderne distingue essentiellement le comment et le quand 
ou le combien de temps. Le nexus causal, dès qu'on va au fond 
des choses, se borne rigoureusement à montrer qu'une chose a 
lieu, non quand elle a lieu. Il faut que I'« effet » soit posé nécessaire
ment avec sa « cause ». Quant à sa distance, elle ressortit à un autre 
ordre. Elle est dans l'entendement même considéré comme un 
caractère de la vie, non de la chose entendue. La nature de l'étendue 
implique une victoire sur l'être dirigé. L'espace contredit le temps, 
bim que le temps, plus profond, le précède et en soit la source. La même 
primauté est revendiquée par le destin. Nous avons d'abord l'idée 
du destin, et seulement ensuite celle de son contraire, enfant de la 
peur, tentative de l'être éveillé pour bannir et vaincre l'inévitable 
fin et la mort au sein de l'univers sensible, le principe de causalité, 
par lequel la peur de la vie cherche à se défendre contre le destin 
en fondant un autre univers envers et contre lui. En tendant à sa sur
face sensible le nexus des causes et des effets, cet univers a créé une 
image logique de durée atemporelle, un être qu'il revêt du pathos 
entier de la pensée pure. Cette tendance réside dans le sentiment 
bien connu de toutes les cultures mûres : que le savoir est la puis
sance. Et l'on ent-::nd par là la puissance sur le destin. Le savant 
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abstrait, naturaliste, penseur en systèmes, dont l'existence spiri
tuelle entière est fondée sur le principe de causalité, est un phéno
mène tardif de la haine inconsciente contre les puissances du destin, 
de l'inintelligible. La « raison pure » nie toutes les possibilités en 
dehors d'elle. C'est ici l'orifine de l'éternel conflit entre la pensée 
stricte et les grands arts. L une se révolte, les autres se sacrifient. 
Un homme comme Kant se sentira toujours supérieur à Beethoven 
comme l'homme à l'enfant, mais il n'empêchera pas Beethoven de 
rejeter la « Critique de la raison pure » comme une misérable 
théorie de l'univers. La méprise de toute théologie, ce non-sens de 
tous les non-sens dans Je cadre de la science pure, ne consiste pas 
ailleurs que dans sa tentative pour s'assimiler la matière vivante 
de toute connaissance naturelle - car au connaître il faut un con
naissant, et si la substance de cette pensée est la « nature », l'acte 
de la pensée est l'« histoire » - et avec elle la vie même, par le 
principe mécanistique d'une causalité inverse. La théologie est une 
caricature de l'idée de destin. Ce que Dante sent comme vocation 
devient chez le savant un but de la vie. C'est la tendance propre et 
très profonde du darwinisme, conception intellectuelle de grand
citadin dans la plus abstraite des civilisations, et c'est aussi celle du 
matérialisme historique jailli de la même source et également 
mortel pour tout organisme de destin. Aussi l'élément morpho
logique du causal est-il un principe, mais celui du destin est une 
idée - impossible à «connaître», à décrire, à définir, capable 
seulement d'être vécue ou sentie intérieurement, que l'on ne com
prend jamais ou dont on a pleinement conscience, comme le pri
mitif et comme tous ceux des hommes tardifs qui sont vraiment 
importants, tels le croyant, l'amoureux, l'artiste, le poètf, 

Et ainsi le destin se révèle comme la véritable manière d' ltre du 
tJhinomène primaire, celui où l'idée vivante du devenir se développe 
immédiatement sous les yeux du spectateur. Ainsi l'idée de destin 
régit l'image cosmique entière de l'histoire, tandis que toute causa
lité, manière d'être des objets qui transforme l'univers de la sensa
tion en choses, propriétés et rapports nettement distincts et délimités, 
régit et pénètre comme forme de l'entendement l'univers-nature, 
son alter ego. 

Mais la question de savoir dans quelle mesure les enchaînements 
causaux au sein d'une image naturelle ou, ce qui est désormais la 
même chose, les destinées de cette image, sont viables, devient 
encore bien plus difficile quand on parvient à se rendre compte qu'il 
n'existe chez le primitif et l'enfant aucun univers ambiant complète
ment organisé de manière causale et que nous, hommes tardifs, dont 
l'être éveillé est bien sous la pression d'une pensée toute-puissante, 
aiguisée par le langage, nous pouvons tout au plus, même aux 
instants de l'attention la plus soutenue - les seuls où réellement 
a. nous sommes à la page » strictement physique - affirmer que cette 
organisation causale est comprise dans la réalité qui nous entoure, 
même abstraction faite de ces instants. Nous admettons ce réel, 
« habit vivant de la divinité », à l'état éveillé, physio11omiquement, 
sans arbitraire, en vertu d'une expérience profonde qui s'étend 
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jusqu'aux sources de la vie. Les traits systématiques sont l'expression 
d'un entendement libéré de la sensation, et nous soumettons avec 
eux l'image représentative de tous les temps et de tous les hommes 
à l'image momentanée que nous avons organisée nous-mêmes. 
Mais l'espèce de cette organisation, qui a une histoire où nous ne 
pouvons pénétrer en aucune manière, n'est pas l'effet d'une cause, 
elle est un destin. 

IO 

Seuls le sentiment originel de la nostalgie et son interprétation 
dans l'idée de destin rendent dès lors accessible le problème du 
temps, dont la matière, pour autant qu'elle touche au thème de ce 
livre, doit maintenant être brièvement décrite. Par le mot temps, on 
évoque toujours quelque chose d'extrêmement personnel que nous 
avons appelé au début la propriété, dans la mesure où on en sent avec 
une certitude intérieure l'opposition à une altérité qui menace 
l'être individuel dans, avec et parmi les impressions de la vie 
sensible. Propriété, destin, temps sont des antinomies. 

Le problème du temps, comme celui du destin, a été traité par 
tous les penseurs, qui se bornent à systématiser le devenu, avec une 
totale incompréhension. Dans la célèbre théorie de Kant, pa~ un 
mot qui fasse mention du caractère d'être dirigé. On n'a même-pas à 
regretter une explication là-dessus. Mais qu'est-ce donc que le 
temps linéaire, le temps sans direction ? Tout vivant a - ici on ne 
peut que se répéter - une « vie », une direction, des instincts, une 
volonté, une émotion très profonde apparentée à la nostalgie et sans 
lien d'aucune sorte avec le « mouvement » du physicien. Le vivant 
est indivisible et non réversible, une fois né et jamais renaissant, 
son cours est absolument impossible à déterminer mécaniquement : 
tout cela relève de la nature du destin. Et le « temps » - le sentiment 
réel qu'évoque le son de ce mot, que la musique rend mieux q_ue la 
parole, la poésie mieux que la prose - possède, par opposition à 
l'espace mort, ce caractère organique essentiel. Mais alors disparaît 
la possibilité, admise par Kant et tous les autres, de soumettre le 
temps à c&té de l'espace à une même étude critique de 1a connais
sance. L'esP.ace est un concept. Le temps est un nom pour désigner 
un Incoercible, un symbole sonore qu'on entend tres mal quand 
on veut le traiter aussi comme concept scientifique. Même le mot 
direction, imeossible à remplacer, est, par son contenu optique, 
propre à indmre en erreur. A preuve le concept de vecteur en phy
sique. 

Pour le primitif, le mot « temps » ne peut rien signifier. Il vit et 
s'en passe, parce qu'il ne sent pas le besoin de l'opposer à quelque 
chose d'autre. Il a bien un temps, mais dont il n'a pas conscience. 
Nous tous, à l'état éveillé, nous n'avons conscience que de l'espace, 
non du temps. L'espace « est » en effet, notamment dans et avec 
notre univers sensible, et nous le concevons comme chose étendue 
tant que nous menons la vie rêveuse, instinctive et contemplative 
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du« sage», comme espace au sens strict à nos moments d'attention 
soutenue. Au contraire, le " temps » est une découverte que noue ne 
faisons qu'en pensant; noue l'enfantons comme représentation ou 
concept et, beaucoup plus tard encore, nous sentons que nous 
lotnMes le temps nous-mêmes dans la mesure où nous vivons 1• 

L'intelligence cosmique des hautes cultures projette, la première, 
sous l'impression mécanisante d'une "nature», par la conscience 
d'un espace, d'une mesure, d'un concept rigoureusement liés, 
l'image spatiale, le fantdme d'un temps 2 devant suffire à son besoin 
de tout comprendre, mesurer, organiser causalement. Et cette 
tendance qui apparaît très tôt dans chaque culture, signe de la 
perte d'innocence chez l'être, crée par delà le sentiment authentique 
de la vie ce que toutes lea langues de culture appellent temps et qui 
est devenu pour l'esprit citadin une grandeur complètement anorga
nique aussi trompeuse que fréquente. Mais si les caractères iden
tiques de l'étendue, de la limite, de la causalité signifient la conjura
tion et le bannissement, par la propriété psychique, des puissances 
étrangères - Gœthe parle un jour du« principe d'ordre intelligent 
que nous portons en nous, que nous voudrions imprimer comme 
un sceau de notre puissance sur tout ce qui nous touche - si toute 
loi est une contramte que la peur cosmique impose à la matière 
obsédante, une défense intime de la vie, la conception du temps, 
considéré consciemment comme une représentation spatiale au 
sein de cet enchaînement, est un acte tardif de cette même défense, 
une tentative pour bannir par la vertu du concept l'angoissante 
énigme intérieure, devenue doublement angoissante pour l'intelli
gence mûre, parce qu'elle la contredit dans l'exercice de sa souve
raineté. Il y a toujours une haine cachée dans l'acte spirituel par 
lequel on force une chose à rentrer dans le ressort de la loi, dans 
l'univers formel de la mesure. On tue le vivant en le resserrant 
dans l'espace privé de vie et qui prive de la vie. La mort est donnée 
avec la naissance, la fin avec l'accomplissement. Il meurt g_uelque 
chose dans la femme dès qu'elle conçoit; de là l'éternelle hame des 
sexes, fille de la peur cosmique. En un sens très profond, l'homme 
anéantit en engendrant, par l'acte procréateur dans l'univers sen
sible, par la « connaissance • dans l'univers spirituel. Le mot 
• connaître » avait encore chez Luther son sens dérivé de la pro
création. La connaissance de la vie, qui est étrangère aux animaux, 
s'est élevée en même temps que celle de la mort à cette puissance 
qui gouverne l'être éveillé humain tout entier. L'image du temps 
a fait de la réalité la caducité. 

La création du simple nom de temps était une rédemption sans 
égale. Nommer une chose par son nom, c'est acquérir un pouvoir 
sur elle; c'est une partie essentielle des arts magiques primitifs. 
On contraint les puissances mauvaises en les appelant par leur nom. 

1. Même la vie sen&lble et la vie spldtudle sont le temps seule l'~,pl,u,u;, 
tenllble ou spldtuelle1 l'univers donc, devient 11ature spaUale. Sur la parenté plus 
grande de la femme et du temps, cf. t. II. 

2. I,a langue allemande - comme beaucoup d'autres - possède dans le mot 
tsfHl'I ile ùm,Ps un &lgne prouvant que nous ne pouvons nous reprélenter la dlrec
tfün que comme étendue. 
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On affaiblit ou tue son ennemi en exécutant avec son nom certains 
procédés magiques. Il s'est conservé quelque chose de cette très 
vieille expression cosmique de la P.eur dans la tendance de toutes les 
philosophies dogmatiques à se libérer, soit par des concepts, soit 
en cas d'impossible par le simple énoncé du nom, de ce qui est 
incoercible et tout-puissant pour l'esprit. On nomme quelque chose 
I'« Absolu » et on se sent déjà supérieur à lui. La « philo-sophie »; 
amour de la sagesse, est dans sa source très profonde la défense 
contre l'lncoercible. Ce qui est nommé, compris, mesuré, est aussi 
vaincu, figé, « tabou ». Encore une fois : « savoir c'est pouvoir». 
Ici est la racine de la distinction que l'on fait entre les conceptions 
idéaliste et réaliste de l'univers, elle correspond au double sens du 
mot 1c crainte ». Les premières sont dues à la crainte respectueuse, 
les autres à la phobie de l'lncoercible. Les unes perçoivent par 
l'intuition, les autres veulent soumettre, mécaniser, rendre inoffensif. 
Platon et Gœthe admettent humblement le mystère, A!ristote et 
Kant veulent le découvrir et l'annihiler. L'exemple le plus profond 
de cette arrière-pensée de tout réalisme est fourni par le problème 
du temps. L'élément inquiétant du temps, soit la vie même, est ce 
que l'on veut ici conjurer et anéantir par la magie de l'abstraction. 

Tout ce que la philosophie, la psychologie et la physique « scienti
fiques » ont dit du temps - prétendue réponse à cette question : 
qu'« est» le temps? qui n'aurait pas dû être posée - ne touche 
jamais le mystère même, mais simplement un fantôme représentatif, 
constitué dans l'espace, où l'on substitue à la vitalité de la direction, 
à son caractère de destin, l'image assurément très intériorisée d'une
li~ne, mais qui n'en demeure pas moins une reproduction méca
mque, mesurable, divisible et réversible de ce qui est en fait impos
sible à reproduire : temps réductible mathématiquement à des 
expressions comme Vt, t 2, t, qui n'excluent pas tout au moins un 
temps de grandeur zéro et des temps négatifs 1• Sans aucun doute, 
le ressort de la vie, du destin, du temps historique vivant n'entre 
point ici en question. Il s'agit d'un système de signes rationnels 
dépouillés même de la vie sensible. Qu'on substitue dans un texte 
quelconque, philosophique ou physique, le destin au mot temps, 
et on sentira aussitôt la méprise de l'entendement, dépouillé de 
la sensation par le langage, et l'imeossibilité du groupe « espace
temps ». Ce qu'on ne peut ni vivre m sentir, mais seulement penser, 
prend nécessairement une constitution spatiale. Ainsi s'explique 
qu'aucun philosophe systématique n'ait rien su tirer des symboles 
sonores 1ui flairent le mystère et se perdent dans le lointain : le 
passé et e futur. Dans les explications de Kant sur le temps, ils 
n'apparaissent point. On ne voit pas non plus quel rapport ila 
auraient avec ses théories. N'est-ce pas le seul moyen, comme le 
montre avec clarté notamment l'analyse du vecteur à quatre dimen-

1. I.a théorie de la relaUvlté, bypothHe teclmique qui c:st en tram de ~tndte 
la mécanique de Newton, c'est-à-dire au fond aa conœpl:lon dâ/rolJU#ta llv -
ment, admrt des cas où les expressions • plus tôt • et • plus tu • 10J1t réversibles. 
Le l'èadement math~matique de œtte th~ par lllluowald utDlle des Uldta de 
tempe intafi""ires dans des buta de mc:sutt. 
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sions 1, de séparer l'un de l'autre « l'esface et le temps » comme 
deux grandeurs de mime ordre au sein d une dépendance fonction
nelle? Dès 1813, Lagrange nommait la mécanique absolument 
une géométrie à quatre dimensions, et même le prudent concept 
newtonien du tempus absolutum sive duratio ne peut pas éviter cette 
transformation rationnellement nécessaire du vivant en simple éten
due. J'ai trouvé un seul nom du temps, profond et respectueux, dans 
l'ancienne philosophie; il est dans les Confessions d'Augustin, 
XI, 14 : si nemo ex me qu,nat, scio; si qut.erenti explicare velim, 
nescio. 

Quand les philosophes occidentaux d'aujourd'hui - ils le font 
tous - affirment que les choses sont « dans le temps » comme dans 
l'espace et que, « en dehon de» ces deux normes, rien ne peut être 
« pensé », ils posent simplement une deuxième espèce de spatialité 
à côté de l'espace habituel. C'est comme si l'on disait que l'espé
rance et l'électricité sont les deux formes de l'univers. Il n'aurait 
pas dO échapper à Kant, en parlant de« deux formes» de la sensi
bilité, qu'il est aisé scientifiquement de s'entendre sur l'espace -
bien que l'explication, au sens vulgaire, dépasse les po11sibilités de 
la science, - mais qu'une entente de même style sur le temps se 
heurte à un échec complet. Le lecteur de la « Critique de la raison 
pure » et des « Prolégomènes » remarquera que Kant donne une 
démonstration serrée des rapports entre l'espace et la géométrie, 
mais qu'il évite scrupuleusement de fournir la même preuve pour 
les rapports du temps avec l'arithmétique. Ici, il s'en tient aux 
affirmations et, l'analogie des concepts ressassée à satiété, il masque 
la lacune impossible à combler et dont cette impossibilité même e6t 
révélé l'instabilité de son système. Devant la 9uestion Où et Com
ment, le Quand demeure un univers pour s01 : c'est la différence 
entre la physique et la métaphysique. Espace, objet, nombre, 
concept, causalité sont si étroitement apparentés qu'il est impossible, 
comme le prouvent d'innombrables systèmes manqués, d'en exa
miner un indépendamment de l'autre. La mécanique est chaque 
fois un portrait de la logiq_ue, et inversement. L'image de la pensée 
dont la psychologie décnt la structure fait pendant à l'univers 
spatial dont traite la physique contemporaine. Concepts et choses, 
principes et causes, déductions et processus se couvrent si comJ?lè
tement quant à la représentation, que le penseur abstrait a précisé
ment succombé toujours à la tentation de représenter le « processus 11 

intellectuel immédiatement par un graphique et un schéma, c'est
à-dire spatialement - on pensera aux tableaux des catégories 
d'Aristote et de Kant. Là où manque le schéma, là manque la 
philosophie - tel est le préjugé inavoué de tous les ouvriers systé
matiq_ues envers les a contemplateurs », auxquels ils se sentent très 
supérieurs intérieurement. C'est pourquoi Kant courroucé de la 
pensée platonicienne en appelait le style a l'art du bavardage ver
beux 1, et c'est pourquoi les philosophes de la chaire se taisent 
encore de nos jours sur la philosophie de Gœthe. On peut dessina 

1. Lei dlmeDllom 10Dt :s, y, s, t qui, dam lei tramformatlolll, appuallleDt 
atià'ement ~ulvalentes. 



LE PROBLÈME DB L'HISTOIRE UNIVERSELLE 129 

chaque opération logique; chaque système est une méthode géomé
trique pour manipuler les pensées. C'est pourquoi le temps ne peut, 
sana tomber victime de cette méthode, prendre place dans un 
r système•· 

Par là se trouve réfuté aussi le préjugé vulgaire qui forge des 
rapports imaginaires entrt" le temps et l'arithmétique, entre l'espace 
et la géométrie, erreur à laquelle Kant n'aurait pas dû succomber, 
bien qu'on ne puisse guère attendre autre chose de l'incompré
hension de Schopenhauer pour la mathématique de son temps. 
On a toujours confondu le nombre avec le temps parce que l'action 
de comptttr, qui est vivante, entre en un certain rapport avec le temps. 
Mais compter n'est pas un nombre, pas plus que dessiner n'est 
une figure. Compter et dessiner sont un devenir, les nombres et les 
fi~res un devenu. Kant et les autres ont eu en vue : là, l'acte 
vtvant ( de compter), ici, son résultat (les proportions de la figure 
finie). Mais le premier ressortit à la vie et au temps, le deuxième 
à l'étendue et à la causalité. Mon fait de calculer est soumis à la 
logique organique, mais ce que je calcule dépend de la logique 
anorganique. La mathématique entière, populairement parlant, 
l'arithmétique et la géométrie, répond aux questions Comment? 
et Quoi? relatives à l'ordre naturel des choses. La question opposée 
est celle du Quand des choses, question spécifiquement historique, 
qui concerne le destin, l'avenir, le passé. Tout cela est dans le mot 
de calendrittr que l'homme naïf comprend absolument et sans équi
voque. 

Il n'y a nulle opposition entre l'arithmétique et la géométrie 1• 
Comme l'a montré suffisamment le premier chapitre de ce livre, 
chaque espèce de nombre, grandeur euclidienne ou fonction ana
lytique, ressortit entièrement à l'étendu et au devenu. Et laquelle 
donc des deux sciences comprendrait les fonctions cyclométriques, 
le principe du binôme, les surfaces de Riemann et la théorie des 
groupes? Le schéma de Kant était déjà réfuté par Euler et d' Alem
bert avant d'avoir été mis sur pied, et seule leur ignorance de la 
mathématique de leur temps - en opposition radicale avec Des
cartes, Pascal, Leibniz, qui avaient tiré des profondeurs même de leur 
philosophie la mathématique de leur temps - pouvait conduire les 
phildsophes postkantiens à admettre à peu près sans critique la 
croyance laïque à un rapport du temps et de l'arithmétique. Mais il 
n'existe aucun contact entre le devenir et un domaine quelconque 
de la mathématique. Même la conviction profondément fondée de 
Newton, en qui se cachait un excellent philosophe, selon laquelle 
il tiendrait en mains immédiatement dans le principe du calcul 
différentiel (des fluxions) le problème du· devemr, donc du temps, 
- d'ailleurs de façon beaucoup plus subtile que Kant - même 
cette conviction était impossible à maintenir, malgré le nombre de 
ses adeptes encore aujourd'hui. Dans la genèse des fluxions newto
niennes, le problème métaphysique du mouvement avait joué un 
grand rôle. Mais depuis que We1erstrasse a montré l'existence de 

I. Sauf dans la mathmiatigue élémentaire, sous l'impression de laquelle sans 
doute la plupart des philosoplies depuis Schopenhauer traitent ces questions. 
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fonctions conetantee qui ne peuvent être différenciées qu'en partie 
ou pas du tout, cette entreprise, une des plue profondes qui aient 
jamais été tentées pour résoudre le problème du tempe par la mathé
matique, est tombée en ruines. 

II 

Le temps est une antinomie de l'espace, tout comme on oppose à la 
pensée non le fait, mais d'abord le concept de la vie; à la mort 
non le fait, mais d'abord le concept de la naissance, de la génération. 
Cette antinomie a sa racine profonde dans la nature de l'être éveillé; 
De même que chaque impression sensible ne peut être remarqu~e 
que si on la distingue d'une autre, ainsi chaque espèce d'entende
ment, en tant qu'activité proprement critique, n'est possible 9ue 
si on lui donne un nouveau concept comme contre-pôle du premier, 
ou si on réussit à réaliser par une sorte de barrière un couple con
ceptuel en opposition intérieure. Il n'y a pas de doute, et on l'a cru 
depuis longtemps, que tous les noms primaires, qu'ils désignent 
des objets ou des qualités, sont nés par groupes de deux. Mais 
c'est de la même manière aussi que, plus tard et même aujourd'hui, 
chaque mot nouveau prend corps comme reflet d'un autre existant. 
L'entendement guidé par le lan~age, incapable d'incorporer à son 
univers formel la certitude intérieure du destin, a créé le " tem~s » 
en partant de l'espace et eour le lui opposer. Sans cela, nou, ne 
poa1éderions ni le nom, ni son contenu. Et cette morphologie va 
si loin qu'elle a fait naître du style antique de l'étendue un concept 
de temps spécifiquement antique, qui se distingue de Pindou, du 
chinois, de l'occidental, exactement comme dans le cas de l'espace. 

C'est pour cette raison que le concept d',me forme d'art -
également une << antinomie» - ne naît qu'après qu'on a déjà pris 
conscience d'une« matière» des œuvres d'art, c'est-à-dire quand le 
langage r.arlé de l'art a cessé d'être entièrement naturel et évident, 
comme 11 l'était sans doute encore au temps des constructeurs des 
pyramides, des châteaux mycéniens et des premières cathédrales 
gothiques. On prête tout à cbup attention à la naissance des œuvres. 
Et c'est alors seulement que l'œil intelligent distingue un côté 
causal et un côté destin de tout art vivant. Dans toute œuvre révélant 
l'homme entier, le sens entier de l'être, la peur et la nostalgie se 
serrent de très près, mais sana se confondre. A la peur, au causal, 
appartient tout le « côté tabou » de l'art : les riches motifs, ouvragés 
dans des écoles sévères, par une longue discipline artisanale, con
servés scrupuleusement et fidèlement transmis, tout ce qui se 
peut comprendre, apprendre, compter, toute la logique des couleurs, 
des lignes, des tons, de la construction, de l'ordreJ donc la« langue 
maternelle» de tout bon maître et de toute grande époque. L'autre, 
qui s'oppose comme la direction à l'étendue, le développement et 
les destinées d'un art à ses principes et conséquences au sein de son 
langage formel, cet autre apparaît comme « génie », notamment 
dans la faculté plastique entièrement peraonnolle, dans la passion, 
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la profondeur et l'abondance créatrices des artistes particuliers, 
en opposition à toute simple maîtrise de la forme, et par-dessus 
tout cela encore, dans la vitalité de la race qui conditionne la crois
sance ou le déclin d'arts entiers; c'est ce<< côté totémique »quia fait 
qu'en dépit de toute esthétique, il n'y a point une méthode d'art 
atemporelle et seule vraie, mais une histoire de l'art à laquelle 
s'attache comme à tout vivant la marque d'irréversibilité. . 

L'architecture de grand style qui, seule de tous les arts, traite 
l'altérité génératrice de la peur, l'étendue immédiate, la pie"e, 
est pour cette raison l'art primaire évident de toutes les cultures, le 
plus mathématique de tous, celui qui ne cède que pas à pas sa 
primauté aux arts particuliers citadins de la statue, de la pemture, 
de la composition musicale, avec leurs moyens formels plus mon
dains. Michel-Ange qui, de tous les artistes d'Occident, a peut-être 
le plus souffert du perpétuel cauchemar de la peur cosmique est 
aussi le seul de tous les grands maîtres de la Renaissance qui ne se 
soit jamais libéré de l'architectonique. Même en peinture, la surface 
colorée était pour lui de la pierre, du devenu, du figé, du haï. Sa 
méthode technique était la lutte acharnée contre les puissances 
hostiles du cosmos venant à ,a rencontre sous la forme des maté• 
riaux, tandis que les couleurs chez Léonard, le nostalgique, pro
dui11ent l'effet d'une matérialisation volontaire du psychique. 
Mais dans tout problème de grande architecture s'exprime une 
logique causale inexorable, voire une mathématique, notamment 
dans les colonnades antiques le rapport euclidien de fardeau. à 
portefaix, dans le système « analytique » de l'aménagement des 
contreforts des voûtes gothiques le rapport dynamique de matièr, 
à force. La tradition maçonnique qm a existé ici et là et sans laquelle 
l'architecture égyptienne est impensable - elle naît à chaque 
période primitive et se perd régulièrement au cours de la période 
tardive - renferme la somme totale de cette logique de l'étendue. 
Mais la symbolique de la direction, du de3tÎn, est au delà de toute 
« technique » des grands- arts et n'est guère accessible à l'esthétique 
formelle. Elle est, par exemple, dans la contradiction toujours 
sentie, mais jamais nettement élucidée ni par Lessing, ni par Hebbel, 
entre la tragédie antique et occidentale; dans la succe1non des 
scènes sur les reliefs égyptiens) en général dans la disposition m 
séries des statues, des sphinx, des salles de temples égyptiens; 
non dans le traitement, mais dans le choix des matériaux, depuis le 
diorite le plus dur jusqu'au bois le plus tendre, par lesquels on 
affirme ou nie l'avenir; non dans le langage formel, mais dans l'appa
rition et la disparition des arts particuliers : triomphe de l'arabesque 
sur la statue aux premiers temps du christianisme, insuccès de la 
peinture à l'huile baroque devant la musique de chambre; dans 
l'intention entièrement différente de la statuaire égyptienne, chi
noise et anti~ue. Tout cela n'est pas affaire de capacité, mais de 
nécessité, etc est pourquoi ce n'est ni la mathématique ni la pensée 
abstraite, mais les grands arts, frères- des religions contemporaines, 
qui donnent la clé du problème du temps, lequel ne peut guère être 
résolu sur le terrain de l'histoire seul,r. 
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Si la culture, comme noua l'entendons ici, est un phénomène 
primaire et le destin la logique organique de l'être, il en résulte que 
chaque culture doit !1éceB1airement posséder sa propre idée _du 
destin, et que le sentiment que chaque grande culture n'est nen 
d'autre que la réalisation figurée d'une lme unique de structure 
unique impli<Jue déjà cette conclusion. Cette conception d'Ame 
unique, jamais répétée, dont cliacun pour soi est entièrement 
conscient, c'est précisément ce que no,u appelons destinée, hasard, 
providence, destin; l'homme antique Némésis, Ananke, Tyché, 
fatum; l'Arabe, Kiamet, toua les autres autrement; c'est ce que 
nul ne saurait faire sentir entièrement à un ttranger, dont la vie est 
précisément l'expression de sa propre idée; c'est ce qui est impossible 
à décrire davantage par des mots. 

J'ose appeler euclidienne la conception antique du destin. En 
effet, c'est la personne sensible et réelle d'Œdipe, son « moi empi
rique•• bien plus, son awt,14, que le destin pousse et repousse. Œdipe 
se plaint 1 du mal que Kréon lui a causé dans son corps et de ce que 
l'oracle I concerne son corps. Et dans les Choéphores (704), Eschyle 
parle d' Agamemnon comme d'un • corps royal dirigeant les flots ». 
C'est du même mot awp.at que les mathématiciens désignent leurs 
corps plus d'une fois. Mais le destin analytique du roi Lear, pour 
parler encore ici comme la mathématique corresr,ondante, consiste 
entièrement en rapporta intérieurs obscurs : 1 idée de paternité 
apparaît, des fila psychiques ae nouent à travers le drame, incorporelR, 
supraterrestres et étrangement éclairés par la deuxième tragédie 
contrepointique qui ae prépare dans la maison de Gloster. Lear 
finit par n'être plus qu'un simple nom, un point central pour quel
~ue chose d'illimité. Cette conception du destin est u infimtésimale », 
a étend sur une spatialité infime et à travers des temps sans fin; 
elle n'a aucun pomt de contact avec l'être corporel euclidien, elle 
ne touche qu• l'Ame. Le roi dément placé entre Ie fou et le mendiant 
dans la lande, au milieu de la tempête, c'est le contrepied du groupe 
Laocoon. C'est la souffrance fauatienne opposée à l'apollinienne. 
Sophocle a écrit un drame sur Laocoon. Sana aucun doute, il n'y 
était point question de pure souffrance psychique. Antigone meurt 
comme corps pour avoir enterré le- corps de son frère. Il suffit de 
nommer les noms d' Ajax et de Philoctète à côté de ceux du Prince 
de Hombourg et du Tasse de Gœthe pour suivre à la trace, jusqu'aux 
sources de la création artistique, la différence entre la grandeur et 
le rapport. 

Noua touchons ainsi à un autre enchaînement d'une grande 
symbolique. On appelle le drame d'Occident un drame de caractère 
et on devrait appeler le drame antique un drame de situation. On 
souligne par là ce que l'homme des deux cultures éprouve propre• 

1. Œ<Upc-rol :a4:a, Cf. :Rudolf mnd : Dù Person, 1914, p. g, 
2. ~pc à ColODDe, !155• 
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ment comme étant la forme fondamentale de sa vie, et donc ce 
qu'il pose comme problème du tragique, du destin. Si on appelle 
i"éversibilité la direction de la vie et qu'on scrute le sens fécond du 
mot II trop tard •• par lequel un fragment fugitif du présent tombe 
au pouvoir de l'éternel passé, on sentira la source première de tout 
dénouement tragique. Le tnnp,, c'est le tragique et les cultures 
particulières se distinguent d'après leur sentiment du temps. 
C'est pourquoi les deux cultures gui ont affirmé ou nié le temps 
avec le plue de passion sont aussi les seules qui ont développé une 
tra~édie de grand style. Nous avons en présence une tragédie 
antique d" moment et une tragédie occidentale du développnnent de 
co"rs entiers de la vie. C'est le sentiment qu'avaient d'elles-mêmes 
une Ame ahistorique et une Ame historique à l'extrême. Notre 
tragédie est née du sentiment d'une logi(Jlle ine:&orabk d" tUfJenir. 
Le Grec sentait l'alogique, le hasard aveugk d" moment. La vie du 
roi Lear aeproche d'une catastrophe en mllriasant intérieurement, 
celle du roi Œdipe se heurte tout à coup à une situation extérieure. 
Et l'on comprend dès lors les raisons de la croisaance et du déclin, 
en même temps que le drame occidental, d'un puissant art du 
portrait - qui atteint son apogée chez Rembrandt - espèce d'art 
historique et biographique, qui devait donc être interdit sous les 
peines les plus sévères dans la Grèce classique à l'apogée du théAtre 
attique; on pensera à l'interdiction d'offrir en sacrifice des statues 
icones et au fait que - depuis Démétrios d'Alopek (400) - une 
espèce d'art du P,Ortrait, timide, idéalisant, naquit juste au moment 
où les légères pièces de société de la « comédie moyenne » repous
sèrent la grande tragédie à l'arrière-plan. Au fond, toutes les statues 
grecques portent un masque uniforme, comme les acteurs du 
théAtre dionysien. Toutes expriment des· attitudes et des situations 
somatiques de la manière la plus rigoureuse. Physionomiquement 
muettes, elles sont, corporellement, néce11airnnent n""· Les têtes 
caractéristiques de personnes particulières déterminées et d'après 
nature n'apparaissent pour la première fois qu'à la période hellé
nistique. Et nous revenons ainsi aux deux univers mathématiques 
opposés, dont l'un avait pour but le calcul de résultats palpables, 
tandis que l'autre poursuit la recherche morphologique du caractère 
des groupes de rapports, de fonctions, d'équations, en général 
d'éléments formels de même ordre, qu'il fixe comme tels dans une 
formule de loi. 

13 

L'aptitude à vivre l'histoire présente et la manière de la vivre, 
de vivre aussi et surtout son propre devenir, diffèrent beaucoup 
d'homme à homme. 

Chaque culture a déjà un mode strictement individuel de voir 
l'univers comme nature, de le connaître, ou, ce qui revient au même, 
elle a sa nature spécifique propre, qu'aucune autre espèce humaine 
ne peut posséder sous une forme exactement identique. Mais dans 
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une mesure beaucoup plus grande encore, chaque culture et dans 
chacune chaque individu, à des différences de degrés moindres, a 
une certaine espèce d'histoire qui lui est absolument propre, dans 
l'image et le style de laquelle il perfoit, sent et vit immédiatement 
le devenir général et personnel, inténeur et extérieur, historique uni
versel et biographique. Ainsi la tendance autobiographique de 
l'humanité occidentale, qui 3!pparaît d'une manière touchante 
dans la confession auriculaire dès la période gothique, est absolu
ment étrangère à l'humanité antique. A l'opposé de la conscience 
historique extrême de l'Europe occidentale, il y a l'inconscience 
historique quasi rêveuse de l'Indou. Et que voyaient les hommes 
magiques, depuis les premiers chrétiens jusqu'aux penseurs isla-. 
miques, quand ils prononçaient le mot d'histoire universelle ? Mais 
s'il est déjà très difficile de se faire une représentation exacte de la 
nature de l'univers ambiant causalement construit par d'autres 
hommes, bien que l'élément spécifique connaissable de cet univers 
se soit condensé en unité et en système communicables, il est tout 
à fait impossible à nos propres forces psychiques de scruter entière
ment l'aspect de l'univers historique des cultures étrangères, image 
du devenir due à des âmes d'une constitution entièrement diffé
rente. Ici subsistera toujours un reste d'autant plus inaccessible 
à nous que notre propre instinct historique, notre tact physiono
mique, notre connaissance des hommes seront plus réduits. Et, 
pourtant, la solution de ce problème est une condition de toute com
préhension plus profonde de l'univers. L'ambiance historique des 
autres est une partie d'eux-mêmes et l'on ne comprendra bien que 
ceux dont on connaît le sentiment du temps, l'idée du destin 
et le degré de conscience de leur vie intérieure. Il nous faut donc 
emprunter à la symbolique de la culture extérieure ce que l'absence 
de confession ne permet pas de découvrir immédiatement. Ce n'est 
qu'ainsi qu'on rendra accessible ce qui est inintelligible en soi, et 
c'est ce qui donne au style historique d'une culture et aux grands 
symboles temporels qui en dépendent leur valeur inappréciable. 

Comme un de ces symboles qui n'ont guère été compris jusqu'ici, 
nous avons cité l'horloge, création de cultures hautement développées 
qui s'enveloppe de mystère à mesure qu'on y réfléchit davantage. 
L'antiquité a pu s'en passer - non sans préméditation; longtemps 
après Auguste, elle mesurait 1 encore le jour d'après la longueur de 
l'ombre des corps, bien que clepsydres et cadrans solaires fussent 
d'usage constant dans les deux plus anciens univers de l'âme égyp
tienne et babylonienne en relation avec une chronologie rigoureuse 
et un regard profond sur le passé et l'avenir 2• Mais l'être antique, 
euclidien, achevé, ponctiforme, était entièrement circonscrit dans 
le moment présent. Rien ne devait l'engager dans le passé et l'avenir. 
L'archéologie et sa réciproque psychique, l'astrologie, manquaient à 
l'homme antique authentique. Pas plus que les haruspices et les 

.1. Dlels: Antikc Trcknik, 1920, p 159. 
2. Depuis foo environ, des savants d'Attique et d'Ionie ont construit des cadians 

solaires prlm tifs; on y ajouta depuis Platon des clepsydies encore plus primitives; 
mals l'une et l'autre formes Imitent des modèles de beaucoup supérieurs du vieil 
Orient sans toucher au sentiment de la vie antique. Cf. Diels, p. 160 sq. 
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augures étrusco-romains, les oracles et les sibylles antiques ne 
veulent annoncer l'avenir lointain, mais se bornent à conseiller sur 
des cas isolis, immédiats, imminents. Et il n'existait pas davantage 
une chronologie pénétrant dans la conscience de tous les jours, car 
les olympiades n'étaient qu'un expédient littéraire. L'important 
n'est pas q_u'un calendrier soit bon ou mauvais, mais pour qui il 
est fait et s1 la vie publique se règle sur lui. Dans les villes antiques, 
rien qui rappelle la durée, la préhistoire, l'avenir imminent, ni 
ruines pieusement entretenues, ni œuvre préconisée pour les géné
rations à naître, ni matériaux choisis à dessein malgré les difficultés 
techniques. Le Grec dorien a fermé les yeux sur la technique 
mycénienne de la pierre, pour recommencer à bâtir en bois et en 
argile, malgré les modèles de Mycène et d'Égypte et malgré la 
richesse de son pays en pierre de la meilleure qualité. Le style 
dorique est un style de bois. Encore au temP.s de Pausanias, le 
temple de Hera sur l'Olympe montrait sa dermère colonne de bois 
~ui n'avait pas été chanç-ée. Dans une âme antique, il manque 
1 organe propre de l'histoire, la mémoire au sens qu'elle a toujours 
ici, celle qui conserve toujours actuelle l'image du passé 1 personnel 
derrière laquelle se trouve celle du passé national et historique 
universel, aansi que le cours de la vie intérieure de soi et non de soi 
seul. Il manque le « temps ». L'historien voit apparaître· immédiate
ment derrière son propre présent un arrière-plan qui n'est plus 
d'ordre temporel, c'est-à-dire intérieur et historique, et qui embrasse 
chez Thucydide déjà les guerres persiques, chez Tacite les révolu
tions des Gracques, et il en était de même des grandes maisons de 
Rome dont la tradition n'était rien d'autre qu'un roman. - 'On 
pensera à l'assassin de César, Brutus, croyant fermement à son aïeul 
fameux. La réforme du calendrier par César peut presque passer 
pour un acte d'émancipation du sentiment de la vie antique; mais 
César pensait aussi à abandonner Rome et à transformer la Cité-État 
en empire dynastique, soumis par conséquent au symbole de la 
durée ·et ayant son centre de gravité à Alexandrie, qui fut la ville 
natale de son calendrier.- Son assassinat est comme une dernière 
révolte de ce sentiment de la vie précisément incarné dans la polis, 
dans l'urbs Roma hostile à la durée. 

Même alors, on vivait chaque heure, chaque jour pour soi. En 
Grèce comme à Rome, cele est vrai de l'individu, de la cité, de la 
nation, de la culture entière. Les cortèges de triomphe, les orgies 
des palais et les jeux de cirque, tout ruisselants de force et de sève 
sous Néron et Caligula, qui sont seuls décrits par Tacite, Romain 
authentique, tandis qu'il n'a ni un mot ni un regard pour la lente 
évolution de la vie dans le vaste paysage provincial, sont l'expression 
dernière et magnifique de ce sentiment euclidien de l'univers qui 
déifie le corps et le présent. Les lndous, doat le Nirvâna s'exprime 

r. Image ordonnée pour nous par la chronologie chrétienne et le schéma Anti
quité-Moyen-âge-Temps modernes; on a édifié sur (.-Ctte base, dès les premiers jours 
du gothique, des Images historiques de la religion et de l'art où vivent constamment 
bon nombre d'Occldentaux. Supposer la mlme image chez Platon et Phidias -
alors qu'elle vaut déjà au suprême degré .chez les artistes de la Renais&a.nœ dont 
elle a déterminé tous les jugements de valeur - est une Impossibilité absolue. 
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aussi par l'absence de toute chronologie, ne possédaient pu non plua 
d'horloges, donc d'histoire, de mémoire, de souci. Ce que noua 
•~pelons histoire indoue, selon notre vocation historique éminente, 
c eat réalisé sana la moindre conscience de soi. Le millénaire de 
culture indoue, dea Védu au Bouddha, est pour noua comme les 
mouvements d'un homme endormi. Ici, la vie était réelletnnt un 
rive. Rien n'est plue éloi,né de cet indouiame que le millénaire de 
culture occidentale. Jamais, meme dent la Chine« contemporaine• 
de Dachou, avec son aena très aigu des périodes et des ér>quca, on 
n'était ausai éveillé et aussi conscient; jamais temps na été plua 
profondément senti ni vécu avec la pleine conscience de sa direction 
et de aa mobilité chargée de destin. L'histoire d'Europe occidentale 
est un destin voulu, celle de l'Inde un destin fortuit. Chez Pitre antique, 
les années ne jouent aucun rôle, chez l'lndou les décades n'en 
jouent guère, chez noua l'heure, la minute et enfin la seconde aont 
d'importance. Ni Grec ni Indou n'auraient pu ae représenter la 
tension tragique des crises de l'histoire, dans lesquelles le moment 
exerce déjà une action tyrannique, comme aux premiers jours 
d'aotit 1914. Mais de profonds Occidentaux vivent ces crises auaai 
en nx-,nlmes, le Grec authentique jamais. Par-desaus notre paysage 
résonnent jour et nuit, des milliers de tours, les coupa de cloche 
qui enchaînent constamment le futur au passé et dissolvent dans un 
ra~port grandiose le moment fugitif de l'« antique II présent. 
L époque marquant la naiaaance de cette culture, celle des empereurs 
saxons, a déjà vu aussi l'invention des horloges à rouea 1• Sana la 
plus scrupuleuse des chronologies - chronologie du devenir corres
pondant entièrement à notre besoin immense d'archéologie, c'est-à
dire au besoin de conserver, d'exhumer, de réunir tout ce qui est 
arrivé - l'homme occidental est impensable. Le baroque renchérit 
encore sur le gothique en ajoutant au symbole de l'horloJe le 
symbole grotesque de la montre qui accompagne partout l'individu 1• 
, A côté du symbole de l'heure et aussi profond, aussi incompris 
que lui, il y a celui des formes significatives de sépulture, telle que 
toutes les grandes cultures la consacrent par le culte et par l'art. 
Le ~rand style• indou commence _par des temples-tombeaux, celui 
del antiquité par des vases mortumres, l'égyptien par des pyramides, 
le chrétien primitif par des catacombes et des sarcophages. Aux 
époques primitives, les nombreuses formes posaiblea de sépulture 
étaient encore confuses et chaotiques, dépendantes de mœura 
tribales et de néceaaitéa extérieures ou de l'opportunité. Mais 
bientôt chaque culture éleva au rang de symbole aupreme l'une ou 
l'autre forme. Ici, l'homme antique a extrait d'un sentiment très 
profond et inconscient de la vie la forme de l'incinération, acte 
destructeur par lequel il exprimait vigoureusement son etre euclidien 

I. Oserai-je supposer que les cadrana aolalres babyloniens et les clepsydres 
égyptiennes leur sont • contemporains ,, donc nés au seuil du 3• millénaire pré
chrétien? I.'histo.lre de l'heure est hleéplµable Intérieurement de œlle du calendner, 
et c'est pourquoi Il faut admettre aum que la cultures chlnoile et mexicaine, en 
ralaon de leur profond sens historique, ont de bonne heure Inventé et acclimaté 
chies elles des procédés chronologiques. 

2. D faut ptnétrer dans lee aenUmeuts d'un Grec qui appreudialt tout à coup 
cette coutume. 
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lié au présent et au tangent. Il ne voulait point d'histoire, point de 
durée, ni passé ni futur, ni souci ni solution, et il ditnmait donc 
ce qui n'avait plus de présent : le c~s de Périclès et de César, de 
Sophocle et de Phidias. Mais l'âme reJoignait le cortège infortM des 
divinités, en l'honneur desquelles on cessa de bonne heure de 
célébrer les cultes ancestraux et les fêtes des Ames des membres 
vivants de la famille; ce cortège est la plus forte antithèse de nos 
lignées d'ancêtres et de nos arbres généalogiques éternisés avec toutes 
les marques de l'ordre historique sur les tombeaux de famille des 
maisons occidentales. Aucune autre culture ne ressemble ici à 
J'antique 1 - sauf une exception caractéristique, la première 
période védique de l'Inde. Remarquons-Je bien : la première période 
dorico-homérique, dans l'Iliade surtout, entourait cet acte avec 
tout le pathos d'un symbole récemment créé, tandis que dans les 
tombes de Mycène, Tiryns, Orchoménos, les morts, dont les 
combats avaient peut-être été précisément le germe de cette épopée, 
étaient enterrés à peu près à la manière égyptienne. Lorsque à 
l'époque impériale apparut, à côté de l'urne funéraire, le sarco
phage, « mangeur de chair 1 », - chez les Chrétiens, les Juifs et les 
Païens - un nouveau sentiment du temps était éveillé, exactement 
comme lorsque au fossoyeur mycénien succéda l'urne homérique. 

Et les J;;gyptiens qui conservaient leur passé si consciencieusement 
dans la mémoire, dans la pierre et les hiéroglyphes qu'aujourd'hui 
encore, après quatre millénaires, nous pouvons déterminer les 
années de règne de leurs rois, en éternisaient aussi les corps, de 
telle sorte que les grands pharaons - symbole d'une majesté 
qui fait frémir - reposent encore maintenant dans nos muaéea 
avec leurs traits physionomiques reconnaissables, tandis que des 
rois doriens les noms mêmes ont disparu. Nous savons à quelle 
date sont nés ou morts presque tous les grands hommes depuis 
Dante. Cela nous paraît évident. Mais au temps d'Aristote, à 
l'apogée de la spiritualité antique, on ne savait plus avec certitude 
si Leucippe q,ui fonda l'atomisme et fut contemporain de Périclès -
à peine un siècle auparavant 1 - avait vécu réellement. Cela cor
respondrait chez nous à une incertitude sur l'existence de Giordano 
Bruno ou à une confusion complète de la Renaissance avec les 
époques légendaires. 

Et ces musées même où nous entassons la somme entière du 
passé sensible et corporel qui est devenu et qui subsiste, ne sont-ils 
pas aussi un symbole de rang suprême? Ne doivent-ils pas, comme 
une momie, conserver le «corps» de l'évolution culturale tout 
entière? Ne collectionnons-nous pas les innombrables dates dans 
des milliards de livres imprimés, amsi que toutes les œuwes de toute, 

r. Chez les Chinois, le culte des ancêtres entouraJt d'UD rigoureux œrimonlal 
l'organisation géndalogique. Mala tandis qu'il devient id de plus en plue le cmtre de 
toute plété1 il passe, dans l'antigulté, tout à fait à l'arritte-Plan, cédant aux culte& 
dea dlvlnites présentes, et c'est à: peine â'il ezlstalt encore à 11.ome. 

2. Par allusion évidente à la • résurrection de 14 c114ir • ( 'x ••zoâl• ). I.e chan· 
gement profond! à peine encore comprlll de noa joUl'B, survenu dans la ùgnl1lcatlon 
de ce mot vers 'an 1000, s'exprime de plus en plue dam le mot d'• bmiiortallté •· 
Avec la résurrèction qui triomphe de là mort, fe temps commence P!)ur ahill dJre 
à nouveau dans l'espace cosmique; avec l'immortalité, il triomphe de cet eiipacr. 
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les culture• morte• dllill cea centaines de milliers de bibliothèques 
citadines d'Occident, où chaque fragment particulier de la masse 
unifiée e1t d~oumé de son but réel, qui est le moment fugitif -
le ,.,,z 1acré pour l'Ame antique - et dissous dans une infinie 
mobilité du temps? Qu'on réfléchisse à ce que les Hellènes appe
laient • Muaeion » et on verra quel sens profond est caché dans la 
trahaformation de l'usage de ce mot. 

C'est le sentiment pn·mair, du souci qui domine la physionomie 
de l'hiatoire d'Occident, auui bien que de celle d'_egypte et de la 
Chine, et qui dcnne aussi sa forme à la symbolique de l'Eros, dans 
lequel est représenté Je flux éternel de la vie apparaissant sans cesse 
dans la au1te des $énérations d'individus. L'être ponctiforme 
euclidien de l'antiquité ne sentait là encore que le présent et le 
tangent des actes décisifs : de la génération et de la naissance. Il 
plaçait en conséquence au centre des cultes de Déméter les souf
frances de la femme qui enfante; dans l'univers antique en général, 
le symbole dionysien du phallus, qui est l'emblème d'une sexualité 
absolument vouée au moment présent où elle oublie le passé et 
l'avenir. Il correspond à son tour, dans l'univers indou, à l'emblè,ne 
du lingam et au culte de la déesse Parvati. Dans les deux cultures, 
l'homme se sent identifié à la nature, à la plante et sacrifié au sens 
du devenir sans volonté et sans souci'. Lè culte domestique du Romain 
concernait le geniw, c'est-à-dire la force génératrice du père de 
famille. Le souci profond et réfléchi de l'âme occidentale y répond 
par le symbole de l'amour maternel, qui apparaît à peine à l'horizon 
du mythe antique, comme dans la plainte de Perséphone ou la 
statue assise, déjà hellénistique, de la Déméter de Cnide. La mère 
portant l'enfant - l'avenir - dans son sein : le culte de Marie en 
ce sens nouveau, faustien, n'a commencé de croître qu'aux siècles 
g<>thiques. Raphaël lui a donné son expression suprême dans la 
Madone sixtinienne. Elle n'est pas chrétienne en général car le 
chriatianisme magique avait déjà élevé Marie Theotokos, mère de 
Dieu, à un symoole tout à fait différent de sentiment. La mère 
•eaiaante est al188i étrangère à l'art christiano-byzantin qu'à l'hellé
mque, bien que pour des raisons différentes; il est certain que 
Gl'etchen du Faust est, par la magie profonde de son inconsciente 
maternité, plus proche des madones gothiques que toutes les 
Maries des mosaïque■ de Byzance et de Ravenne. Pour l'intériorité 
de ces rapports, on est ému de ta concordance absolue entre la 
madone portant l'enfant Jésus et Isis portant l'enfant Horus -
toutes deux sont des mères soueieuses - ainsi que de la disparition 
de ce dernier aymbole durant des mill6naires et pendant toute la 
durée des cultures antique et.arabe, qui n'y pouvaient trouver aucun 
1001, pour être réveillé enfin dans l'Ame faustienne. 

Du souci maternel, la route mène au s1>uci des pères et par là 
au symbole tempor:el auprême manifesté dans les grandes cultures : 
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l'État. Ce que la mère voit dans son enfant, avenir et continuité 
de sa propre vie, de telle aorte que l'amour maternel exclut pour 
aiMi dire la séparation des individus, les hommes le trouvent dans 
la communauté armée par laquelle.ils aaaurent la maison et,le foyer, 
la femme et l'enfant et avec eux le peuple entier, son avenir, son 
activité. L'État est la forme intérieure, l'« être en forme », d'une 
nation, ctt l'histoire, au sens sublime, est la pensée que cet être 
n'est pas mobilité, maie mouvement. La fem1TUJ ,nèFe est l'histoire, 
l'horn,ne gue,rier et politique fait l'histoi,e. 

C'est là que l'histoire des hautes cultures montre encore trois 
exemples de formations politiques soucieuses : l'administration 
égyptienne dès l'Ancien Empire, depuis 3000 av. J.-C.; l'&llt 
primitif de Dschou en Chine, dont le Dschou-li a esquissé un 
tableau de son organisation tel qu'on n'osa pas croire plus tard à 
l'authenticité de ce livre; et les États d'Occident, dont la prévoyante 
constitution trahit une volonté d'avenir impossible à dépasser 
désormais. En face d'eux, l'image du sacrifice le plus complet au 
moment et à ses hasards apparaît encore deux fois : dans l'État 
antique et indou. Malgré les différences intrinsèques du stoïciame 
et du bouddhisme qui sont les voix séniles des deux univers, en 
contradiction avec le sentiment hiatorique du souci, ils ont un carac
tère commun dans le mépris de l'action, de l'énergie organisatllice, 
de la conscience du devoir, et c'est pourquoi dans les cours ro.yales 
de l'Inde et sur le forum des cités antiques nul n'a pensé au lende
main, ni r._our sa personne propre ni pour la collectivité. Le eo,pe 
diem de l homme apollinien valait aussi r,our l'État antique. 

Il en est de la politique comme de I économique, autre aspect 
de l'être historique. A l'amour antique indou, qui commence et 
finit dans la jouissance du moment, correspond la vie à la fortune 
du pot. Il y a une organisation économique de grand style en Égypte, 
où elle remplit l'image entière de la culture et parle encore à noua 
aujourd'hui dans des milliers de tableaux pleins d'ordre et de 
diligence; en Chine, où le mythe des dieux et des empereurs légen
daires croise constamment l'histoire autour dea devoir-11 sacrés de 
la culture du sol; enfin en Europe occidentale, dont l'économie 
commença par les cultures exemplaires des ordres religieux et 
atteignit son sommet dans une science propre, l'économie poli
tique, qui fut dès l'origine une hypothèse technique, enseignant 
proprement non ce qui est arrivé, maie ce qui devait arriver. Dans 
l'antiquité, au contraire, pour ne rien dire de l'Inde, on vivait 
au jour le jour, - malgré le modèle égyptien, qu'on avait sous les 
yeux - et l'on s'adonnait au grappillage-en guettant non seulament 
les richesses acquises, mais aussi les richeeses possibles, afin d'en 
gaspiller aussitôt le superflu éventuel en largesses à la plèbe. Exa
minez tous les hommes d'.F.:tat antiques, Périolès et César, Alexandre 
et Scipion, et même les révolutionnaires comme Cléon et Tlb. 
Gracchus : aucun d'eux n'a peneé à l'avenir économi~ue. Aucune 
ville n'a entrepris le drainage ou le défriohement dune région, 
l'introduction et l'acclimatation de méthodes meilleures, d'espèces 
animales ou végétales. On comprend trèe mal la u réforme agraire » 
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des Gracques quand on l'interprète en Occidental : comme s'ils 
voulaient faire des leurs un parti de possédants. Rien n'était plue 
éloigné de la pensée dca Gracquca qu'une éducation agricole ou 
même un redre11ement de la culture du sol italique. On laissait 
approcher l'avenir, on n'easarait pas d'agir sur lui. Et c'est pourquoi 
le socialisme - non la théorie de Marx, mais le socialisme r.ratique 
et pru11ien fondé par Frédéric Guillaume 1er, qui précéda 1 autre et 
le vaincra à son tour - est par sa parenté profonde avoc l'tgyp
tianisme l'opposé du stoïcisme économique de l'antiquité, égyptien 
par son large souci pour les rapporta économiques durables, tiar son 
éducation de l'individu en vue des devoirs envers la collectivité, par 
l'apothéose du labeur qui affirme Je temps et l'avenir. 

L'homme moyen de toutes les cultures ne- remarque dans la 
physionomie de tout devenir, le sien proJ>re comme celui de son 
entourage vivant, que le côté extérieur immédiatement tangible. 
La somme de ses expériences, intérieures ou extérieures, remplit 
le cours de ses jours comme une simple succession de faits. L'homme 
important sent le premier, derrière l'enchaînement populaire de la 
surface historique mouvante, une. profonde lol{ique du deveni,; qui 
se manifeste dans l'idée de destin et qui fait Justement apparaître 
comme fortuits les incidents superficiels de chaque jour, pauvres de 
signification. 

Entre le destin et le hasard, il semble n'y avoir d'abord qu'une 
différence de degré matérielle. Ainsi l'on appellera hasard le passage 
de Gœthe à Sesenheim, destin son départ pour Weimar. Le premier 
semble un épisode, le second une époque. Mais il est clair que la 
distinction dépend du rang intérieur de l'homme qui l'a faite. 
La foule verra dans la vie même de Gœthe une série de hasards 
anecdotiques : peu sentiront avec stupeur la nécessité symbolique 
immanente à chacun d'eux, même au plus insignifiant. Mais peut
être la découverte du système héliocentrique par Aristarque était-elle 
pour l'antiquité un hasard insignifiant, la prétendue redécouverte 
de Copernic, au contraire, un destin pour la culture faustienne ? 
ttait-ce un destin si, contrairement à Calvin, Luther ne fut point 
organisateur - et pour qui ? Pour l'unité du protestantisme, des 
Allemands et des Occidentaux en général ? Tib. Gracchus et Sylla 
furent-ils des hasards et César un destin ? 

Ici le domaine de l'entendement discursif est dépassé, ce qui 
est destin et ce qui est hasard ressortit aux expériences décisives de 
l'lme individuelle ou de celle de cultures entières, et il est vain 
d'essayer même de comprendre les deux dans une théorie de la 
connaissance. Que jamais réflexion critique n'arrive à montrer 
le moindre souffle du destin, c'est là une certitude intérieure sans 
laquelle l'univers du devenir reste clos. Connaître - distin~uer 
en jugeant - et parmi le connu, - choses, propriétés ou situations 
bien nettes - constater des rapporta causaux est une seule et même 
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chose. Celui qui approche de l'histoire par le jugement n'y trouvera 
que des dates. Mais ce qui agit au fond d'elle, soit providence ou 
fatalité, ne peut être que vécu dans l'accident en cours ou devant 
l'imAge de l'accident arrivé, vécu notamment avec cette certitudi, 
muette émouvante que la tragédie authentique éveille chez le 
spectateur non critique. Destin et hasard forment toujours une 
antithèse, où l'âme essaie d'inclure ce qui ne peut être que sentiment, 
expérience et vision intérieures, et que les créations les plus .pro
fondes de la religion et de l'art peuvent seules éclairer pour ceux 
qui y sont prédestinés. Pour éVO<JUer - le mot est son et fumée -
ce sentiment primaire de l'être vivant qui donne à l'image cosmique 
de l'histoire un sens et une substance, je ne connais rien de mieux 
9u'une strophe de Gœthe, la même qu1 a servi de dédicace dans ce 
bvre pour en marquer l'intention fondamentale : 

« Lorsque dans l'infini la même impulsion 
Réitère sans cesse une éternelle course; 
Lorsque le firmament dans sa contraction 
Tend ses mille froncis, resserre sa Grande Ourse 
Un torrent d'allégresse, en sourdant des objets, 
De l'astre le plus proche à l'étoile lointaine, 
Noie nos passions, éteint nos préjugés 
Dans le calme éternel du Seigneur qui nous mène. » 

A la surface des événements cosmiques règne l'imprévu. Il adhère 
comme marque distinctive à tout événement isolé, à toute décision 
particulière, à toute personne individuelle. Nul n'a prévu le bond 
de l'Islam dans l'apparition de Mohammed, ou Napoléon dans la 
chute de Robespierre. L'arrivée des grands hommes, ce qu'ils 
entreprennent, le succès de ces entreprises - sont incommen
surables : personne ne sait si une évolution puissante en germe 
s'achèvera à grands traits, comme la noblesse romaine, ou tombera 
victime du sort, comme les Hohenstaufen et la culture Maya tout 
entière. Et il en est de même dans l'histoire géologique, en dépit 
de toute la science naturelle, des destinées de chaque espèce animale 
ou végétale, et par delà celles-ci, de la planète elle-même et de tous 
les systèmes solaires ou des voies lactées. L'insignifiant Auguste 
a fait époque, le grand Tibère a passé sans influence. Il n'en est 
pas autrement du sort des artistes, des œuvres et des formes d'art, 
des dogmes et des cultes, des théories et des découvertes. Qu'un 
seul élément ait subi un destin dans les tourbillons du devenir et 
qu'un autre soit devenu destin, trop souvent pour tout l'avenir, si 
bien que le premier a péri dans le flux de la superficie historique 
et que le second a créé l'histoire, c'est un fait qu'il faut expliquer 
sans cause ni raison et qui a cependant une nécessité très profonde. 
Et c'est pourquoi la parole d'Augustin, prononcée à propos du 
temps dans un moment intérieur, vaut aussi pour le destin: si nemo 
ex me qut.erat, scio ,· si quan-enti explicare velim, nescio. 

L'idée de la grâce dans le christianisme occidental, grâce acquise 
par le sacrifice de Jésus et qui consiste dans la liberté de la volonté, 
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exprime ainsi le hasard et le destin dans une suprême conception 
éthique. SoumiSBion (péché) et gricc - cette p.olarité qui ne peut 
être qu'une forme de sentiment, de vie émotive, jamais un objet 
d'expérience savante, renferme l'être .de chaque homme réellement 
important de cette culture. Même pour les protestante, même peur 
les athées, même si elle se diHimule derrière quelque concept 
d'« évolution» scientifique émanant d'elle en. droite ligne 1, ello 
est la source de toute confession, de toute autobiographie écrite 
ou peinte, qui était étrangère à l'homme antique dont le destin 
était d'une forme différente. Elle est le sens suprême des portraits 
de soi-même par Rembrandt et de la musique de Bach à Beethoven. 
Qu'on appelle soumission, providence ou évolution intérieure 1 

ce qui donne quelque sarenté aux courants vitaux de tous les 
hommes d'Occident - · restera toujours inaccessible à la pensée. 
La volonté libre est une certitude intérieure. Mais quoi qu'on 
veuille ou fasse - ce qui résulte réellement et qui est la conséquence 
de toutes nos décisions, rapides, surprenantes, imprévisibles pour 
chacun, dépend d'une néceHité plus profonde et est, pour le regard 
clairvoyant qui plane par-dessus l'image du passé le plus lointain, 
soumis à un ordre supérieur. L'insondable peut être ici senti 
comme une grâce, si le destin a été l'accomplissement d'une volonté. 
Qu'est-cc qu'ont voulu Innocent VII, Luther, Loyola, Calvin, 
Janscn, Rousseau, Marx, et qu'est-il r.ésulté de leur volonté, dans 
le cours de l'histoire occidentale ? Grâce ou fatalité ? Ici, toute 
analyse rationaliste mène à un contresens. La théorie de la prédesti
nation chez Calvin et Pascal - qui toua deux, plus sincères que 
Luther et Thomas d'Aquin, osèrent tirer de la dialectique augus
tinienne ses dernières conséquences causales - est l'absurdité 
nécessaire, à laquelle aboutit la poursuite rationnelle de ces mystères. 
Elle tombe de la logique du devenir universel, qui est destin, dans 
celle des concepts et des lois, qui est causalité, d'une intuitien 
immédiate de la vie dans un système mécanique des objets. Les 
effrayants combats intérieurs de Pascal aont d'un homme profon
dément intérieur, qui était en même temps un mathématicien-né 
et qui voulait surbordonner en même temps les problèmes derniers 
et les plus ardus de l'âme aux grandes intuitions d'une foi ardente 
et à la précision abstraite d'un talent mathématique aus&i grand. 
C'est ce qui a donné à l'idée de destin, religieusement parlant, à la 
providence de Dieu, la forme schématique du principe de causaliti, 
la forme kantienne de l'activité intellectuelle, par conséquent, 
car c'est ce que signifie la prédestination, où la grice, sans doute 
exempte de toute causalité, vivante et ne pouvant se vivre que 

1. Le chemin de Cahip à Darwin est facile à tracer dans la philosophie anldaise. 
2. Ceci est l'éternelle controverse sur la théorie esthétique d'Occident. I,'ême 

antique, ahistorlque, euclidienne n'a pas d'• évolution •; l'Occidentale s'y épuiR, 
elle est , fonction • tendant vers l'achèvement. I.'uue • est •• l'autre • devient•· 
Donc toute tragédie antique suppoae la constance de la personne, toute occldeDtalr 
sa variabilité. Cela seul est , caractère • à notre sens, forme de l'être qui colllliste 
en émotion incessante et en richeso;e Infinie de relation. Sophoc!, mnobJit ltJ soul
/rance par le grand ,.este, Shaluspeare ennoblit l'acù par ltJ gratlde conllÎCtion. Pour 
avoir pris ses exemples Indifféremment dans les deux cultures, notre esthétique ne 
pouvait que manquer le problème fondamental. 
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comme certitude intérieure, apparaît désormais comme une force 
naturelle liée à des lois irrévocables, et où l'image religieuse de 
l'univers se mue en système figé obscur. Et n'était-ce point aussi 
un destin - pour eux comme pour l'univers - si, au lieu de 
succomber à une soumission passive, les puritains anglais, imbus de 
cette conviction, s'adonnèrent à la certitude enthousiaste et active 
que leur volonté était la volonté de Dieu ? 

Si maintenant nous entreprenons une interprétation plus détaillée 
du hasard, nous ne courrons plus le risque de voir en lui une 
exception ou une interruption à l'enchaînement causal de la 
«nature». Celle-çi n'est pas l'image cosmique où le destin devient 
réalité. La grande image historique, qui est extra- et supranaturelle, 
aP.paraît partout où le regard intériorisé et dégagé du devenu sen
sible se rapproche de la vision interne, compénètre l'univers ambiant 
et se sent impressionné par des phénomènes primaires, non par 
de simples objets : tel fut le regard de Dante et de Wolfram, 
d'Eschenbach, et tel aussi celui de Gœthe dans sa vieillesse qui 
semble s'exprimer avant tout à la fin du second Faust. Si nous nous 
arrêtons à contempler cet univers du destin et du hasard, il semblera 
peut-être fortuit que cette petite planète parmi des millions de 
systèmes solaires soit celle où se joue un jour l'épisode del'« histoire 
universelle»; fortuit aussi que des hommes, étranges créatures 
animales à la surface de cette planète, offrent un jour le spectacle 
de la « connaissance » précisément dans cette forme de représen
tation si différente chez Kant, Aristote et d'autres; fortuit enfin 
que, précisément aux antipodes de cette connaiBBance, ces lois de 
la nature, - « éternelles et universelles » - apparaissent et éveillent 
l'image d'une « nature» dont chacun croit individuellement qu'elle 
est la même pour tous. La physique bannit - avec raison - le 
hasard de son image, mais c'est encore un hasard qu'elle-même ait 
émergé à son tour à la surface de la terre, à un moment donné de 
la période alluviale, comme une espèce particulière de la constitu
tion de notre esprit en général. 

L'univers du hasard, c'est l'univers des faits qui sont réels une seule 
/oit, au-devant desquels comme d'un avenir nous marchons avec 
nostalgie ou crainte, qui comme présent vivant nous élèvent ou nous 
oppressent et que nous pouvons revivre comme passé en les contemplant 
avec joie ou avec douleur. L'univers des causes et des effets, c'est 
l'univers qui reste constamment possible, celui des vérités atemporelles 
connues par analyse e! par discrimination. 

Cet univers est seul accessible à la science, seul identique à la 
science. Celui dont les yeux restent fermés sur le premier - sur 
l'univers « Divina commedia » et spectacle pour un Dieu - tels 
Kant et la plupart des systématiseur& de la pensée, n'y trouvera 
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qu'un chaos insensé de hasarda, au sens très banal du mot 1• Mais 
la science historique d'atelier, dépourvue d'art, n'est pas davantage 
autre chose, avec aes collections et ses daaaifications de dates toutes 
nues, qu'une sanction auurément très spirituelle du hasard banal. 
Seul le regard pénétrant au sein du métaphysique découvre dans 
les dates des symboles de faits vécus et élève le hasard au rang de 
destin. Quiconque est lui-même un destin - comme Napoléon -
n'a pas besoin de ce regard, car entre lui comme fait et les autres 
faits de l'univers, il y a un accord de tact métaphysique qui donne à 
ses décisions la sûreté d'un rêve. 

Ce regard est l'élément grandiose et unique de Shakespeare, 
en qui l'on n'a jamais ni cherché ni pressenti le véritable tragidien 
du hasard. Et c'est en effet ici qu'est précisément le sens ultime de 
la tragédie occidentale, qui est en même temps l'image de l'idée 
occidentale de l'histoire et aussi la clé de ce que le mot « temps 11, 

incompris par Kant, signifie pour nous. C'est par hasard que dans 
« Hamlet » la situation politique, l'assassinat du roi et la question 
de la succession au trône atteignent justement ce caractère; par 
hasard que Jago, un vulgaire voyou comme on en rencontre dans 
toua les coins de rue, ait visé précisément ce héros dont la personne 
n'avait rien de cette banale physionomie. Et Lear ? Y a-t-il rien 
de plus fortuit - et donc de plus « naturel » - que l'accouplement 
de cette dignité impérieuse avec ces passions fatales héritées par 
ses filles? On n'a pas pu comprendre, encore aujourd'hui, que 
Shakespeare prenne l'anecdote telle qu'il la trouve et la remplisse 
par là mhne du poids entier d'une nécessité très profonde - nulle 
part plus auguste que dans le drame des Romains. Mais c'est parce 
que la volonté de comprendre s'est perdue en tentatives désespérées, 
pour y introduire une causalité morale, un « pourquoi », un enchaîne
ment de la «faute» à l'« expiation». Ce n'est ni juste ni faux -
car juste et faux relèvent de l'univers-nature et signifient critique 
du causal - mais c'est superficiel et notamment en opposition aux 
pures anecdotes réelles que l'auteur a vécues. Celui qui sent cette 
expérience est seul capable d'admirer la naïveté grandiose des débuts 
de Lear et de Macbeth. Hebbel nous en montre l'opposé en détrui
sant par un système de causes et d'effets la profondeur du hasard. 
Le caractère forcé et systématique de ses personnages, que chacun 
sent et ne peut s'expliquer, réside dans la contradiction entre le 
schème causal de ses conflits psychiques et le sentiment de l'univers 
historique, qui obéit à une tout autre logique. Ces personnages ne 
vivent pas, ils démontrent quel9ue chose par leur présence. On sent 
la présence d'une grande intelbgence, non celle d'une vie profonde. 
Au hasard s'est substitué un« problème». 

Et justement cette espèce occidentale du hasard ast entièrement 
étrangère au sentiment de l'univers antique, donc aussi au drame 
antique. Antigone n'a aucune qualité fortuite venant en considé
ration quelconque de son sort. Ce qui arriva au roi Œdipe - par 

1. • Plua on vieillit, écrivait Frédéric le Grand à Voltaire, plus on se persuade 
que ea sacrée Majesté le Hazard fait les trois quarts de la besogne de ce ml~rable 
Univers. • C'est le 11entiment nkcssalrc d'un rationaliste authentique. 
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opposition au destin de Lear - aurait pu arriver à n'importe quel 
autre homme. Tel est le destin antique, fatum « universellement 
humain » concernant un « corps » en général et ne dépendant en 
aucune manière de l'élément personnel fortuit. 

L'histoire ordinaire, pour autant qu'elle n'est pas égarée dans 
ses collections de dates, ne dépassera jamais le hasard banal. Il 
est le destin de ses auteurs, qui restent psychiquement plus ou moins 
au niveau de la foule. Les courants de la nature et de l'hiatoire ae 
congèlent à leurs yeux en unité populaire, et le vulgaire ne connaît 
rien de plus incompréhensible que le « hasard 11, que « sa Majeaté 
le Hazard ». Il est le causal derrière le rideau, le non encore démontré 
substitué à la lo~ique secrète de l'histoire qu'on ne sent point. 
L'image anecdotique extérieure de l'histoire, arène de tous les 
champions ès-causalité scientifique et de tous les romanciers ou 
auteurs dramatiques de vulgaire trempe : voilà son correspondant 
absolu. Que de guerres entreprises parce qu'un courtisan jaloux 
voulait éloigner un général de sa femme I Que de batailles gagnées 
ou perdues pour un incident ridicule I Voyez, en effet, comme au 
xvme siècle encore on traitait l'histoire romaine et comme on traite 
encore aujourd'hui celle de Chine I Pensez au coup d'éventail du 
dey d'Alger et autres chinoiseries semblables qui remplissent la 
scène historique de motifs d'opérette. La mort de Gustave Adolphe 
et d'Alexandre est l'exposition d'un drame par un mauvais drama
turge. Hannibal apparaît d'une manière surprenante, comme un 
simple intermezzo, dans l'histoire antique. Le « passage " de 
Napoléon n'est point du mélodrame. Celui qui cherche dans une 
suite causale quelconque de ses événements isolés et visibles la 
forme intérieure de l'histoire n'y trouvera jamais, s'il est sincère, 
qu'une comédie burlesque et un non-sens, et je voudrais croire 
que la scène de ballet peu remarquée, où Shakespeare présente des 
triumvirs ivres, dans Antoine et Cléopdtre - une des plus puissantes 
créations parmi ses œuvres infiniment profondes - est une cari
cature de l'aspect « pragmatique » de l'histoire faite par le premier 
tragédien historique de tous les temps. Car ce pragmatisme de tout 
temps a dominé « l'univers ». Il a donné aux petits ambitieux le 
courage et l'espoir d'y jouer un rôle. Rousseau et Marx croyaient 
qu'en jetant un coup d'œil sur lui et sur sa structure rationaliste, 
ils pourraient par une théorie changer le « cours de l'univers ». 
Même l'explication sociale ou économique des événements poli
tiques, sommet aujourd'hui atteint par la recherche historique et 
tou1·ours suspect de fondements causaux en raison de son empreinte 
bio ogique, reste encore suffisamment superficielle et vulgaire. 

Napoléon, aux moments critiques, avait un vigoureux sentiment 
de la logique profonde du devenir cosmique. Il devinait alors dans 
quelle mesure il était lui-même un destin et dans quelle mesure il 
en avait un. « Je me sens, disait~il au début de la campagne de 
Russie, dirigé vers un but que j'ignore. Dès que je l'aurai atteint, 
dès que je ne serai plus nécessaire, il suffira d'un atome pour me 
briser. Mais jusqu'à ce moment-Hl, toutes les forces des hommes 
ne pourront rien contre moi. » Ce n'était point une pensée pragma-
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tique. Il sentait en ce moment combien peu la logique du destin 
a besoin d'un individu déterminé, d'un homme ou d'une situation. 
Lui-même, comme personne empiriCJue, pouvait tomber à Marengo. 
Ce qu'il signifiait se serait alors réahsé dans une autre forme. Une 
mélodie entre les mains d'un grand musicien est susceptible de 
mille variations : elle peut être entièrement modifiée pour le simple 
auditeur, sans subir au fond - dans un sens tout différent - le 
moindre changement. L'époque de l'unité nationale allemande s'est 
accomplie en la personne de Bismarck, celle des guerres d'indé
pendance en des événements étendus, presque anonymes. Les deux 
« thèmes », pour parler comme Je musicien, pouvaient aussi être 
exécutés autrement. Bismarck pouvait être congédié plus tôt et 
la bataille de Leipzig perdue; le groupe des guerres de 1864, 1866 et 
1870 être représenté par des faits - des ,, modulations » - diplo
matiques, dynastiques, révolutionnaires• ou économique!>, malg-ré 
le caractère essentiellement physionomique de l'histoire occidentale qui 
requiert d'une manière r,our ainsi dire contrepointique, en oppositio,i 
par exemple au style de 'histoire indoue, à l'endroit décisif, des accents 
fJigoureux, des gue,-res ou de fortes personnalités. Bismarck donne à 
entendre lui-même dans ses mémoires qu'une union pouvait être 
réalisée au printemps de 1848 sur une étendue plus large qu'en 
1870 et que la politique du roi de Pruue seul, plus exactement 
ses goûts personnels, l'avait fait échouer. D'après le sentiment de 
Bismarck aussi, cette union eût été une pâle exécution de la" phrase » 
qui eût rendu quelque coda nécessaire \" da capo e poi la coda»). 
Mais le sens de l'époque - le thème - n eût été changé par aucune 
transformation réelle. Gœthe pouvait - peut-être - mourir 
jeune, non son " idée » : Faust et Tasso n'auraient pas été écrits, 
mais ils auraient « existé » quand même sans leur forme poétique 
tangible, dans un sens très mystérieux. 

Car c'était un hasard que l'histoire de l'humanité supérieure 
s'accomplît dans la forme de grandes cultures et un hasard que, 
parmi elles, une se fût éveillée vers l'an 1000 en Europe occidentale. 
Mais à partir de cette date, elle a suivi " la loi d'après laquelle elle 
est entrée ». Il y a au sein de chaque époque un nombre infini de 
possibilités surprenantes et imprévisibles de réalisation en événe
ments particuliers, mais l'époque elle-même est nécessaire à cause 
de l'unité de la vie. Que la forme intérieure d'une époque soit 
précisément celle-ci à l'exclusfon de toute autre, c'est là sa destinée. 
L'évolution grandiose ou misérable, heureuse ou malheureuse, peut 
être modifiée par de nouveaux hasards, mais ils sont incapables de 
la changer. Un fait irrévocable n'est pas seulement le cas ~arti
culier, mais aussi le type particulier : dans l'histoire de l'Umvers, 
le type « système solaire» avec les planètes qui l'entourent; dans 
celle de notre planète, le type « être vivant u avec sa jeunesse, sa 
vieilleSBe, sa durée de la vie et u reproduction; dans l'histoire des 
êtres vivants, le type « être humain », et dans le stade " historique 
universel » de celui-ci, le type de la grande culture individuelle 1• 

1. I.a méthode comparative de ce livre repose sur le fait qu'un 'groupe entier de 
ces cultures est devanf nos yeux. 



LE PROBL2ME DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE 147 

Et ces cultures sont par essence apparentées aux plantes : elles 
sont pour toute la durée de leur vie fixées au sol où elles ont poussé. 
Et typique enfin la manière dont les hommes d'une culture con
çoivent et vivent le destin, quelle que soit la nuance particulière 
que· chacun d'eux prête à l'image de ce destin. Tout ce qui se dit 
à propos de ce destin n'est pas «vrai», mais intérieurement néces
aatre pour cette culture et pour cette période, et il ne convainc pas 
les autres parce qu'il n'y a qu'une vérité, mais parce qu'ils appar
tiennent à la même époque. 

L'Ame euclidienne antique ne pouvait vivre son être lié aux 
plans antérieurs actuels que dans la forme des hasards de style 
an'ÜJ"e, Si on peut dire de l'àme occidentale que son hasard est un 
destin réduit, il est permis, en revanche, de voir dans le destin 
anti9ue un hasard élevé à des proportions fabuleuses. C'est ce que 
signifient Ananké, Heimarméné, Fatum. Parce qu'elle ne vivait 
paa réellement l'histoire, l'Ame antique ne possédait pas non plus 
le sentiment d'une logique du destin. Il ne faut pas se laisser égarer 
par des mots. La déesse la plus populaire de l'antiquité hellénique 
était Tyché qu'on ne savait guère distinguer d' Ananké. Mais pour 
nous, hasard et destin possèdent tout le poids d'une antithèse, de 
la solution de laquelle dépend tout dans les profondeurs de notre 
Ame. Notre histoire est celle des grands enchaînements; l'histoire 
antique dans sa réalité totale, non dans son image chez les seuls 
historiens, comme Hérodote, est celle des anecdotes, c'est-à-dire 
une série d'individus plastiques. Anecdotiques dans toute la force 
de ce mot sont le style de l'être antique en général et celui de 
chaque courant vital en particulier. Le côté sensible et tangible 
des événements se condense ainsi en hasards antihistoriques, démo
nique,, absurdes. La logique de l'histoire est par eux niée et démentie. 
Toutes les fables des tragédies maîtresses de l'antiquité s'épuisent 
en hasards qui se moquent du sens de l'univers; on ne peut pas 
comprendre autrement le sens du mot ,(p.cipuiv71 opposé à la 
logique du hasard shakespearienne. Encore une1 fois. : le malheur 
qui arrive à Œdipe vient tout entier du dehors, rien ne le détermine 
ni ne le conditionne intérieurement, et chaque homme sans excep
tion aurait pu s'y heurter. C'est la forme du mythe antique. Voyez 
à côté la nécessité très profonde, fondée par un être tout entier et 
par le rapport de cet être au temps, dans le destin d'Othello, de 
Don Quichotte, de Werther. C'est - on l'a déjà dit - la différence 
entre la tragédie de situation et la tràgédie de caractère. Mais cette 
antithèse se répète dans l'histoire elle-même. Chaque époque 
d'Occident a un caractère, chaque époque antique l'le représente 
qu'une situation. La vie de•Gœthe avait une logique de destin, 
celle de César un hasard mythique. Shakespeare a introduit ici la 
logique d'abord; Napoléon est un caractère tragique, Alcibiade 
tombe dans des situations tragiques. L'astrologie, dans la forme où 
elle domina, du gothique au baroque, le sentiment cosmique même 
de ses néJ,ateurs, voulait s'emparer du cours de la vie future tout 
mtitre. L horoscope faustien, dont celui de Képler pour Wallens
tein est peut-!tre l'exemple le plua connu, suppose chez l'être 
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total à développer une direction unitaire et pleine de sens. L'oracle 
antique, toujours relatif à des cas indiflidwls, est le symbole du 
hasard proprement insensé, Je symbole du moment; il admet dans 
le cours de l'univers le ponctiforme et l'incohérent; dans l'histoire 
écrite ou vécue à Athènes, lea paroles des oracles étaient tout à fait 
à leur place. Jamais Grec possMa-t-il la conscience d'une holution 
hist&rique vers un but quelconque? Avons-nous pu, sans cette 
conscience, réfléchir jamais sur l'histoire, faire l'histoire? Si on 
compare, aux époques correspondantes, les destinées d'Athènes 
et de la France depuis Thémistocle et Louis XIV, on trouvera que 
le style du sentiment historique et le style de la réalité sont les 
mêmes chaque fois : ici un maximum de logique, là-bas un maximum 
d'illogique. 

On comprendra maintenant le sens dernier de ce fait significatif. 
L'histoire est la réalisation d'une Ame, et le même style domine 
l'histoire que l'on fait et celle que l'on contemple. La mathé
matique antique exclut le symbole de l'espace infim, donc l'histoire 
antique auaai. Ce n'est pas en vain que la scène de l'être antique 
est la plus petite de toutes : la polis isolée. Il lui manque l'horizon 
et les perspectives - malgré l'épisode de l'expédition d'Alexandre, 
- exactement comme à la tribune des acteurs attiques avec son mur 
postérieur qui en limitait la scène. Comparez-la aux effets lointains 
de la diplomatie de cabinet et du capital en Occident I De même 
que les Hellènes et les Romains ne connaiHaient dans leur cosmos 
et ne reconnaisaaient comme réels que les plana antérieurs de la 
nature, niant très profondément l'astronomie chaldéenne, de même 
ils ne possédaient que des dieux domestiques, citadins ou cham
pêtres, mais aucun dieu céleste 1, de même aussi leur peinture se 
bornait aux plana antérieurs. Jamais Corinthe, Athènes ou Sikyon 
n'ont vu naître un paysage pictural avec un horizon de montagnes, 
des nuages qui passent, des villes lointaines. Sur tous leurs vases 
peints, on ne rencontre que des figures d'une particularisation 
euclidienne pour ra satisfaction artistique de soi-même. Chaque 
sroupe de frontons d'un temple est une construction en séries, 
Ja~aia en contrepoints. Mais dans la vie aussi, on ne vivait que 
des plans antérieurs. Le destin était ce qui heurtait tout à coup 
l'homme, non le u cours de la vie», et c'est ainsi qu'on créa à 
Athènes, à côté des fresques de Polygnote et de la géométrie de 
l'académie platonicienne, la tragédie du deitin tout à fait dans le 
mauvais goût de la u Fiancée de Messine •· Le parfait non-sens de 
la fatalité aveugle, qu'incarne par exemple la malédiction des 
Atrides, révélait à la psyché ahiatorique de l'antiquité le sens de 
son univers. 

1. H~oe n'est qu'une figure pœtlque. Il ne llOIIMalt ni un temple, ni dea atatue!, 
Di un culte. &aàlé n'~tait pu cfavanta,e une dfflle de la lune. 
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Quelques exemples risqués, mais sur le sens desquels on ne se 
méprendra plus, pourront servir d'éclairciuement. Supposons que 
Christophe Colomb füt soutenu par la France au lieu de l'Espagne. 
Le fait était d'ailleurs probable pendant un certain temps. Fran
fois J•r, maître de l'Amérique, eût alon reçu sana doute la couronne 
impériale à la place de Charles-Quint. La première période baroque, 
du Sacco di Roma aux traités de Westphalie, qui était un siècle 
espagnol dans la religion, la pensée, l'art, la politique et les mœura -
qui eût été en tout et pour tout la condition et la base du siècle de 
Louis XIV - eût donc reçu aa forme de Paria et non de Madrid. 
Au lieu de Philippe, Albe, Cervantès, Caldéron, Vélasquez, noua 
nommerions aujourd'hui les noms de grands Français - c'est 
ainsi sana doute qu'il faut parler ici de choses impouibles à saisir -
qui n'ont pas vu le jour. Le style ecclésiastique, définitivement 
fixé jadis par l'Eapagnol Ignace de Loyola, dont l'esprit dominait 
le concile de Trente; le style politique, alors défini par l'art militaire 
espagnol, la diplomatie secrète des cardinaux espagnols et l'esprit 
de cour de !'Escorial jusqu'au con,rès de Vienne et même au delà, 
dans ses traits eaaentiels jusqu après Bismarck; l'architecture 
baroque, la grande peinture, le cérémonial, la société aristocratique 
des grandes villes auraient eu pour représentants d'autres cerveaux 
profonds parmi la noblesse et le clergé, d'autres guerres que celles 
de Philippe II, un autre architecte que Vignola et une autre cour. 
Le hasard a choisi le geste espagnol pour la période tardive d'Occi
dent; la logique intérieure de l'époque qui devait s'achever dans la 
~rande Révolution - ou dans un événement analogue - resta 
intacte. 

La Révolution française pouvait être représentée par un événe
ment d'une autre forme et à un autre endroit, par exemple en 
Angleterre ou en Allemagne. Son « idée » - comme nous le verrons 
plus tard, - passage de la culture à la civilisation, triomphe de la 
ville mondiale anorganique sur la campagne organique, désormais 
devenue II province » au sens spirituel, était nécessaire en ce moment. 
Cet événement doit être désigné sous le nom d'époque, au sens 
ancien - aujourd'hui confondu avec celui de période. Un événe
ment fait époque lorsqu'il marque un tournant nécessaire, un tour
nant de destin, dans le cours d'une culture. L'événement fortuit 
en soi, qui est l'image cristallisée de la superficie historique, pouvait 
se représenter par d'autres hasards correspondants, l'époque est 
nécessaire et prédéterminée. La question de savoir si un événement 
prend le nom d'époque ou d'épisode par rapport à une culture et 
au cours de celle-ci, est en connexion, comme on le voit, avec 
l'idée de destin et de hasard et, par conséquent aussi, avec la diffé
r~nce entre la _tra~édie << époquale » d'Occident et la tragédie épiso
dique de l'antiquité. 

On peut distinguer, en outre, des époques anonymes et des époques 
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per1011n,ll11, aelon leur type phyaionomique dan• l'image de l'hia
toire. Aux huard• de premier rang ,ppartiennent le• grandea 
peraonnalitéa avec la pui11ance plastique de leur destin peraonnel, 
qui incorpore à' sa propre forme le deatin de milliers de personnes, 
de peuple• ou de période• entiera. Mais ce qui distingue Ica cheva
liers d'mduatrie et lea chanceux aana grandeur intérieure - comme 
Danton et Robeapierre - dea héros de l'histoire, c'est que leur 
destin personnel ne porte que des traita généraux. Malgré leur 
nom sonore, le type qui dominait ce temps n'était pas un des 
« Jacobins», mais tous les·« Jacobins». Aussi la première partie 
de cette époque, la Révolution, était-elle absolument anonyme, 
tandis que le seconde, napoléonienne, était au suprême degré 
personnelle. La force extraordinaire de ces phénomènes avait 
accompli en quelques années ce que l'époque antique correspon
dante (386-~22), vague et incertaine, devait accomplir durant des 
décades entières de bouleversements souterrains. Il est de l' eaaence 
de toutes les cultures d'avoir, à chacun de leure stades, d'abord la 
même possibilité et de réaliser ensuite le nécessaire soit dans la 
forme d'une grande personnalité (Alexandre, Dioclétien, 
Mohammed, Luther, Napoléon), soit d'un événement presque 
indicible d'une forme intérieure significative (guerres du Pélo
ponèse, de Trente ana, de la succeBSion d'Espagne), ou 'bien d'une 
évolution obscure et inachevée (période des Diadoques, des,Hycsos, 
de l'interrègne allemand). C'est déjà une question de style histo
rique - donc tragique - de savoir quelle forme a pou, elle la p,oba
bilr'.té. 

Le tragique dans la vie de Napoléon - il est encore à découvrir 
par un poète assez ~rand pour le comprendre et le figurer, -
c'est que lui, dont l être s'est éveillé en combattant la politique 
anglaise, la plus digne représentante de l'esprit anglais, ait préci
aément par ce combat achevé la victoire de l'esprit anglais sur le 
continent, qui était ~lors ~ssez puissant, dan~ sa for'!11e de « peuples 
libérés», pour le vaancre et l'envoyer mounr à Sainte-Hélène. Ce 
n'était pas lui le fondateur du principe expansionniste. Celui-ci 
était un rejeton du puritanisme dans l'entourage de Cromwell, 
qui avait appelé à la vie l'empire colonial anglais 1, et c'~ait aussi 
depuis cette journée de Valmy comprise du seul Gœthe, comme le 
montre sa parole célèbre au soir de la bataille, grâce à l'intermé
diaire de cerveaux éduqués à l'anglaise, comme Rousseau et Mira
beau, la tendance des armées révolutionnaires qui étaient poussées 
en avant par des idées de philosophes absolument anglais. Ce n'est 
paa Napoléon qui avait ces idées, mais elles l'ont formé et, quand il 
monta sur le trône, il lui fallut les poursuivre contre la seule puis
sance, l'Angleterre notamment, qui_ les youl,ait de mê~e. ~on 
Empire est une œuvre de sang français, mais de style anglais. C est 
en Angleterre, grice à Locke, Shaftesbury, Clarke, Bentham 
surtout, que la théorie de la « civilisation européenne "• de l'hellé-

1. Je rappelle le mot de Canning au début du xrx• siècle : • I,'Amtrique du 
Sud libre~ et si possible anglaiac! • Jamais inatlnct expansionniste n'est parvenu 
à s'exprimer avec plus de pureté. 
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nisme occidental, est née et elle passa à Paris par l'intermédiaire 
de" Bayle, Voltaire, Rousseau. Au nom de cette Angleterre du parle
mentarisme, de la morale d'affaires et du journalisme, on s'est battu 
à Valmy, à Marengo, à Smolensk et à Leipzig, et l'esprit an~lais a 
triomphé dans toutes ces batailles - de la culture française d Occi
dent 1• Le premier consul n'avait nullement le dessein d'annexer 
à la France l'Europe d'Occident; il voulait d'abord - la penaée 
d'Alexandre au seuil de chaque civilisation 1 - substituer à l'anglais 
un empire colonial français et donner ainsi à la suprématie politico
militaire de la France dans le domaine culturel d'Occident une base 
à peine attaquable. C'eût été l'Empire de Charles-Quint, où le 
s:>leil ne se couchait pas, dirigé cette fois de Paris malgré Colomb 
et Philippe II et organisé en unité, qui n'est elus désormais cheva
leresque et cléricale, mais économique et militaire. Telle était -
peut-être - l'intention du destin dans la mission de Napoléon. 
Mais la paix de Paris ( 1763) avait tranché déjà la question contre 
la France, dont les immenses projets échouèrent chaque fois contre 
des hasards insignifiants : elle échoua d'abord devant Saint-Jean 
d'Acre à la résistance d'une poignée de canons débarqués à temps 
par les Anglais; puis après la paix d'Amiens, au moment où elle 
possédait toute la vallée du Mississipi jusqu'aux grands lacs et 
nouait des relations avec Tippo Sahib, qui défendait alors les Indes 
Orientales contre les Anglais, à cause d'une fausse manœuvre de 
son amiral l'obligeant à interrompre une entreprise soigneusement 
préparée; enfin en voulant tenter un nouveau débarquement en 
Orient, après avoir francisé l' Adriati~ue par l'occupation de la 
Dalmatie, de Corfou et de toute l'Italie et négocié avec le Schah 
de Perse une action contre les Indes, aux caprices de l'empereur 
Alexandre qui aurait sans doute protégé quelquefois - et assuré 
alors avec succès - une marche sur l'Inde. Ce n'est qu'après l'échec 
de toutes ces combinaisons extra-européennes ~ue Napoléon 
avait choisi, comme ulh"ma ratio de sa lutte contre 1 Angleterre, la 
conquête de l'Allemagne et de l'Espagne qui étaient précisément 
les pays où ses idées anglo-révolut1onnaires s'étaient maintenant 
tournées contre lui, leur représentant, et qu'il avait ainsi accompli 
le pas qui rendait sa présence superflue 11• 

Il appartient au hasard de l'image historique de savoir si le 
système de colonisation universeJle préconisé un jour par l'Espagne 
a reçu aujourd'hui l'empreinte anglaise ou française, et si les 
« ~tats-Unis d'Europe», correspondant alors à l'empire des Dia
doques, désormais à l'avenir de l'Imperium Romanum, s'étaient 
réalisés par lui en monarchie militaire romantique à base démo-

r. La culture occidentale m6re était absolument française et née depuis Louis XIV 
de la culture espagnole. Mais dès le règne de I.ouis XV, le parc anglais a vaincu le 
français; la sentimentalité, l'esprit, la mode et les formes de sodété à Londres 
celles de Venailles; Hogarth Watteau, le mobilier de Chippendale et la porcelaine 
de Wedgwood ceux de Boulle et de ~vres. 

2. Hardenberg a réorganisé la Prusse dans un esprit strictement anglal~, ce qul 
lui attira les rei,roches sévères de Frédéric-Auguste de Marwitz. De même, la réforme 
militaire de Scharnhorst est une espèce de • retour à la nature • dans le sens de 
:Rousseau et de la :Révolution francaise, à l'encontre des armées permanentes 
qu'avaient connues les guerres dynastiques au temps de Fn:dérlc le G1'11Dd. 
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cratique, ou se réaliseront au xx18 siècle par un homme d'affaires 
césanque en organisme économique. Les succès de Napoléon, ses 
revers qui cachaient chaque fois une victoire anglaise de la civili
sation sur la culture; son emr,ire, sa chute, 11 la grande nation »; 
l'émancipation épisodique de l Italie qui, en 1796 comme en 1859, 
n'a changé que le costume politique d'un peuple depuis longtemps 
insignifiant; la destruction de l'empire allemand, cette épave du 
gothique, sont des phénomènes de surface derrière lesquels se trouve 
la grande logique véritable et invisible de l'histoire; et c'est dans le 
sens de cette logique que l'Occident a accompli alors, par la civi
lisation anglaise, la ruine de sa culture parvenue, dans la forme 
française, dans l'« Ancien réiime », à son achèvement. Comme 
symboles de tournants historiques « contemporains », la prise de 
la Bastille, Valmy, Austerlitz, Waterloo et l'essor de la Prusse 
correspondent donc dans l'antiquité aux batailles de Chéronée et 
de Gaugamél.t, à l'expédition de l'Inde et à la victoire romaine de 
Sentinum, et l'on comprend que dans les guerres et les catastrophes 
politiques, matière fondamentale de notre r~cherche historique, 
l'essentiel d'un combat ne soit pas la victoire, ni le but d'une révo
lution la paix. 

18 

Celui qui s'est assimilé la substance de ces pensées comprendra 
combien la forme figée du principe de causalité, d'abord propre aux 
états de culture entièrement tardifs, puis exerçant sur l'image 
cosmique une action d'autant plus tyrannique, est fatale à la véri
table expérience de l'histoire. Kant a défini très prudemment la 
causalité comme une forme nécessaire de la connaissance, et l'on ne 
saurait trop insister sur ce fait qu'il entendait par là l'étude ration
nelle de l'univers ambiant humain exclusivement. On a volontiers 
entendu le mot de nécessité, mais on a oublié qu'il restreignait 
son principe à un domaine particulier de la connaissance, excluant 
précisément l'expérience historique vivante par l'intuition et le 
sentiment. Connaissance des hommes et connaissance scientifique 
sont par essence tout à fait incomparables. Mais tout le x1x8 siècle 
s'est efforcé d'effacer la limite entre la nature et l'histoire au profit 
de la première. Plus on voulait penser en historien, plus on 
oubliait que la pensée n'était pas de mise ici. En appliquant, par la 
violence, au vivant le schéma figé d'un rapport spatial et anti
temporel de cause à effet, on a transposé dans l'image sensible 
de la superficie historique les lignes constructives de l'image natu
relle physique et personne n'a senti - parmi les esprits tardifs, 
citadins, habitués à la contrainte de la pensée causale - la profonde 
absurdité d'une science qui, par une incompréhension méthodique, 
tâchait de saisir un devenir organique comme le mécanisme d'un 
devenu. Or, le jour n'est pas plus la cause de la nuit que la jeunesse 
de la vieillesse ou la fleur du fruit. Tout ce que nous saisissons par 
l'esprit a une cause, tout ce que nous appréhendons avec une certi-
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tude intérieure comme organisme a un passé. La cause marque le 
,, cas » qui est possible partout et dont la forme intérieure est 
constante, quels que soient le moment, le nombre et en général la 
possibilité de ses manifestations; le passé marque l'é,,inement qui 
s'est produit une fois et qui ne se répétera jamais. Et selon que vous 
saisirez en critique conscient ou en physionomiste involontaire 
une parcelle de l'univers ambiant, vous tirerez vos déductions d'une 
expérience technique ou d'une expérience de la vie, et par consé
quent votre but sera une cause atemporelle dans l'espace ou une 
direction qui va d'hier à aujourd'hui et à demain. 

Mais l'esprit de nos grandes villes ne veut pas procéder ainsi. 
Entouré d'une technique méc;inique qu'il a lui-même créée en 
arrachant à la nature son secret le plus dangereux, la loi, il veut 
conquérir aussi l'histoire en technicien, dans la théorie et dans la 
pratique. Opportunité était le grand mot par lequel il se l'assimila. 
Dans la conception matérialiste de l'histoire règnent les lois de la 
nature causale, d'où cette conséquence ~u'on s'est permis de poser 
des idéals utilitaires de « lumières », d humanité, de paix perpé
tuelle, comme étant les buts de l'histoire universelle accessibles 
par une 1, évolution progressive ». Mais dans ces projets de vieillard, 
le sentiment du destin était mort en même temps que le courage et 
l'audace juvéniles qui se précipitent pleins d'avenir et de générosité 
au-devant d'une décision obscure. 

Car la jeunesse seule a un avenir, est un avenir. Mais cette énigma
tique musique verbale signifie la direction du temps, le destin. 
Le destin est toujours jeune. Celui qui le remplace par une chaîne 
de causes et d'effets voit auaai pour ainsi dire quelque chose de 
vieux et de passé même dans le non-encore-réalisé. La direction 
y manque. Mais l'homme surabondant de vie qui va au-devant des 
événements n'a besoin de rien savoir de leur but et de leur utilité. 
Il se seqt lui-même comme étant le sens des événements. Telle 
fut la foi en l'étoile qui n'a pas quitté César et Napoléon, qui ne 
quitte pas les grands hommes actifs d'une autre espèce et qui est 
très profondément ancrée, malgré toute la mélancolie des Jeunes 
années, dans chaque enfance, dans chaque jeune génération, chaque 
jeune peuple, chaque jeune culture et, par delà l'histoire entière, 
chez tous les actifs et contemplatifs qui restent jeunes en dépit de 
leurs cheveux blancs, plus jeunes que toute tendance, ai précoce 
soit-elle, à l'opportunité - atemporelle. La signification sentie de 
l'univers ambiant, chaque fois momentané, s'éveille donc aussi 
dans les premiers jours de l'enfance qui ne voit de réalité que dans 
les personnes et les choses, et elle s'élargit, image muette et incon
sciente, jusqu'à devenir l'expression générale et vécue de la culture 
entière à ce stade, dont les seuls interprètes sont les connaisseurs 
de la vie et les grands historiens. 

L'impression immédiate du présent se distingue ici de l'image du 
passé, qui ne peut qu'être remémoré dans l'esprit, donc comme 
l'univers qui se fait de l'univers achevé. Sur le premier s'ouvre le 
regard expérimenté de l'homme d'action, de l'homme d'ttat et du 
général; sur le second, le regard contemplatif de l'historien et du 
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poète. Le premier s'appréhende pratiquement par la souffrance 
ou l'action, le second tombe au pouvoir de la chronologie comme 
d'un grand symbole du passé irrévocable 1• Noua regardons en 
arrière et nous vivons en avant, à la rencontre de l'imprévu; mais 
l'image de l'événement unique .ae pénètre maintenant, depuis 
l'expérience technique de la première enfance, de traits du prévisible 
qui dohnent une image naturelle conforme à la loi et soumise au 
calcul, non au tact physionomique. Nous concevon'J une pièce de 
gibier comme un être animé, et aussitôt après, comme une provision 
de bouche; nous voyons dans un éclair un danger ou une décharge 
électrique. Et cette seconde image, tardive et pétrifiée, domine de 
plus en plus la première dans les grandes villes : l'image du pasaé 
ae mécanise, se matérialise, et on en tire pour le présent et l'avenir 
une somme de règles causales. On croit à des lois historiques et à une 
expérience rationnelle de ces lois. 

Mais la science est toujours science de la nature. Le savoir 
causal, l'expérience technique n'existent que pour le devenu, 
l'étendu, le connu. La vie est à l'histoire ce que le savoir est à la 
nature - à l'univers sensible qui est conçu comme élément, consi
déré dans l'espace et figuré d'après la loi de cause à effet. Y a-t-il 
donc en général une science de l'histoire? Nous rappellerons que, 
dans chaque image cosmique personnelle, qui ne peut être que plus 
ou moins approchée de l'image idéale, il apparaît toujours quelque 
chose des deux : pas de «nature» sans accents vivants, pas d'« his
toire » sans accents causaux. Car au sein de la nature, des essais de 
même espèce produisent sans doute le même résultat conforme à la 
loi, mais chacun de ces essais est un événement historique qui a 
une date et qui ne revient jamais. Et dans l'histoire, les dates du 
passé - noms et figures chronologiques ou statistiques - forment 
une matière figée. Les faits « sont établis » même quand ils sont 
i,.norés. Tout le reste, là comme ici, est image, theoria ; mais 
1 histoire est l'u être en image • même, dont la masse des faits n'est 
que la servante; la nature est la théorie qui sert à conquérir cette 
masse comme but propre. 

Il n'y a donc pas une science de l'histoire, mais une/ré-science 
pour l'histoire, qui constate ce qui a existé. Pour le regar historique 
lui-même, les dates sont toujours des symboles. La recherche 
scientifique, au contraire, n'est que science. Elle ne veut, parce que 
technique d'origine et de but, découvrir que des dates, des lois 
d'espèce causale, et dès qu'elle jette un coup d'œil sur autre chose, 
elle est déjà devenue une mitaphysique, une aorte de surnature. 
C'est bien pour cette raison que les dates de l'histoire et les dates 
de la nature sont de deux sortes. Les secondes reviennent sans cesse, 
lea premières jamais. Les secondes ,ont des vérités, les premières 
des faits. Les « hasards » et les « destina I ont donc beau paraître 

1. Qw peut se eervir de Bigne• mathâDaUquee, préclaanent Jll!?ce qu'il eet 
soustrait au temps. Ces nombres 11.gés signi/ienl pqur notre œll le destin d'autrefois. 
Mais Ils ont un !!lel18 tout autre ~ue celui de la math&natlque - le~ n'étant pas 
plus une cause que la fatalité n eet une formule - et celüi qui lee traite en mathé
maticien, comme le matéria&te de l'histoire, ceuc: de voir le passé réellement 
comme tel, c'est•à·dltt comme vécu une fol■ et une foll slfllmtml. 
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apparentés dans l'image de tous les jours, au fond tous deux appar
tiennent à des univers différents. Assurément, l'image historique 
d'un homme -et donc cet homme même - est d'autant plus super
ficielle que le huard tangible y règne plus résolument, et il e&t sûr 
aussi, par conséquent, qu'une science historique est d'autant plus 
vide qu'elle épuise son objet en constatant des rapports purement 
réels. Plus vous vivrez l'h18toire en dedans, plus rares seront vos 
impreBBions «causales• et plus sûrement vous en sentirez l'inaigni
fiance totale. Examinez les écrits scientifiques de Gœthe et voua 
découvrirez avec étonnement la représentation d'une nature 
vivante, sans formules, sans lois, presque sans une trace de causalité. 
Le temps n'est pas pour lui une distance, mais un sentiment. Le 
savant pur, qui analyse et classe simplement en critique, ~ui ne 
perçoit ni ne sent, ne possède guère le don de vivre ce qu il y a 
lei de suprême et de très profond. Mtis l'histoire l'exige et cela 
justifie le paradoxe : qu'un historien est d'autant plus grand qu'il 
est étranger à la science propre. 

Un schéma pourra résumer ce qu'on vient de dire : 

Ame.----------► Univers. -------------------------Vie, Direction. 
Vivre le destin. 

une fois possible, irrévocable. 
«Faits». 

Tact physionomique (Instinct) 

! 
füre éveillé servant l'être : 

Image cosmique de l'histoire. 
Expérience de la vie. 

Image du passé; fi~urer par 
l'intuition (Historiens, Tra
gédiens) : 

Recherche du destin. 
Direction vers l'avenir; fi~urer 

par l'action (Politiciens) : 
11:tre un destin. 

19 

ttendue. 
Connaître causalement 
constamment posaible. 

«Vérité». 
Critique systématique 

(Intellect). 

l 
Sire éveillé dominant r être : 
Image cosmique de la nature. 

Méthodes scientifiques. 
Religion, science naturelle. 

Théoriquement : Mythe, 
Dogme, Hypothèse. 

Pratiquement : culte, tech
nique. 

A-t-on le droit de poser un groupe de faits sociaux, religieux, 
-physiologiques, éthiques comme « cause • d'un autre? Au fond, 
l'historien rationaliste et plus encore le sociologue moderne ne 
connaissent pas d'autre méthode. C'est ce qu'ils appellent com
prendre l'histoire et en approfondir la connaissance. Mais il exiate 
pour le civilisé en réalité toujours le but ratûniMI. Sana lui, eon uni-
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vers n'a pas de sens. Et elle n'est certes pas sans comique la liberté 
non physique de choisir les causes fondame11tales. L'un choit1ira tel 
groupe, l'autre tel autre comme prima causa - source inépuisable 
de polémique réciproque - et toua deux bourreront leurs œuvres 
de prétendues explications sur le cours de l'histoire dans le style 
des enchaînements naturels. Schiller a, par une de ses immortelles 
banalités, le rythme de l'action cosmique qui se perpétue par « la 
faim et l'amour», donné à cette méthode une expression classique. 
Et le XIX8 siècle, qui alla du rationalisme au matérialisme, lui a 
décerné le prix canonique. Ainsi fut mis en tête le culte de l'utili
tarisme. Darwin au nom du siecle lui sacrifia la doctrine naturelle 
de Gœthe. La logique orgar,ique des faits de la vie fut remplacée 
- sous une enveloppe physiologique - par une logique mécanique. 
Hérédité, adaptation, sélection des espèces sont des causes oppor
tunes de substance purement mécanique. Aux enclzainements histo
riques se substitue le mouvement « dans J'espace». Mais existe-t-il 
des « processus » historiques, psychiques et en général vivants ? 
Les u mouvements » historiques, comme le siècle des lumières ou 
la Renaissance, ont-ils des éléments communs avec Je co11cept 
naturel du mouvement? Le mot processus avait supprimé le destin. 
Le secret du devenir était dévoilé. Plus de structure tragique, mais 
une seule structure mathématique des événements cosmiques. 
Désormais, l'historien <c exact» supposera qu'il y a dans l'image 
historique une succession d'états de type mécanique, que ces états 
sont accessibles à l'analyse rationnelle, comme une expérience 
physique ou une réaction chimique et que, par conséquent, les 
raisons, moyens, voies, buts doivent représenter à la surface visible 
de l'univers un tissu ferme et tangible. L'image est simplifiée à 
ravir. Et il faut avouer que, pour la vanité suffisante de l'obser
vateur - pou, sa personne et pour son image cosmique - cette 
hypothèse est plausible. 

Faim et Amour 1 - telles sont maintenant les causes mécaniques 
des processus mécaniques dans la <c vie des peuples ». Problèmes 
sociaux et problèmes sexuels - tous deux relevant d'une physique 
ou d'une chimie de la vie publique, trop publique - deviennent 
le thème évident de la science historique utilitaire, et donc aussi de 
la tra~édie correspondante. Car le drame social est de toute nécessité 
le voisin de l'histoire matérialiste. Et ce qui était destin au sens 
suprême, dans les ,, Affinités é!ectives », n'est p1us qu'un problème 
sexuel dans la cc Femme de la Mer ». Ibsen et tous les poètes intel
lectuels de nos grandes villes ne poétisent pas. Ils construisent, et 
leurs éc,l1aufaudages s'étendent d'une première cause à un dernier 
effet. Les pénibles luttes d'artiste que soutenait Hebbel avaient 
toujours pour but de bannir de sa nature, plus critique qu'intuitive, 
cet élément absolument prosaïque et - d'être poète malgré lui. -
D'où son penchant exagéré, totalement antigœthéen, aux moti
vations des événements. Motiver signifie ici, chez Hebbel comme 
chez Ibsen, vouloir figurer causalement le tragique. Il arrivait à 

1. Les racines métaphysiques de l'économie et de la politique qui en forment 
la base sont Indiquées au tome Il. 
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Hebbel de parler de tournevis dans la motivation d'un caractère; 
il a analysé et transformé l'anecdote jusqu'à en faire un système, une 
démonstration d'un cas particulier; il suffit de le suivre dans la 
forme donnée par lui à l'histoire de Judith. Shakespeare l'eOt 
prise telle qu'elle était, et le charme physionomique d'un événe
ment authentique lui eût révélé le mystère cosmique. Mais le 
conseil de Gœthe : « Ne cherchez rien derrière les phénomènes; 
ils sont euz-mlmes la doctrine » ne pouvait plus être entendu dans le 
siècle de Marx et de Darwin. On n'était pas plus capable de lire 
un destin dans la physionomie du passé que de figurer un destin 
pur dans la tragédie. Ici et là, le culte de l'utile a imposé un 'but tout 
âifférent. Il faut démontrer en figurant quelque chose. Il faut 
« traiter » des « problèmes » du temps, « résoudre » des problèmes 
sociaux opportuns. La scène comme l'œuvre historique en sont les 
moyens. St inconscient que cela puisse être, le darwinisme a prêté 
à la biologie une influence politique. C'est une activité démocra
tique qui a pénétré en quelque manière dans le fluide originel 
hypothétique, et la lutte des vers de terre pour l'existence a donné 
aux bipèdes arrivés à la vie tout court un bon enseignement. 

Cependant, les historiens auraient dû s'instruire aux leçons de 
prudence de ceux qui précisément sont les représentants de la 
science la plus mûre et la plus rigoureuse : la physique. La méthode 
causale étant accordée, c'est la manière superficielle dont on 
l'emploie qui est injurieuse. On manque ici de discipline spiri
tuelle, de profondeur du regard, sans parler du scepticisme inhérent 
au mode d'emploi des hypothèses physiques 1• Car le physicien 
<:onsidère ses atomes et ses électrons, ses courants et ses foyers 
d'énergie, l'éther et la masse, non avec la foi du charbonnier des 
laïques et des monistes, mais comme des images qu'il soumet aux 
rapports abstraits de ses équations différentielles représentées par 
des nombres invisibles, tout cela avec une certaine liberté du choix 
entre plusieurs théories, sans r. chercher d'autre réalité que celle 
des signes conventionnels 1• Et d sait qu'en marchant sur cette voie, 
la seule possible pour sa science, hormis les expériences sur la 
-structure technique de l'univers ambiant, il ne pourra atteindre 
qu'à l'interprétat10n symbolique de cet univers - rien de plus -
1188urément pas à la « connaissance » au sens optimiste populaire. 
Connaitre l'image de la nature - création et reproduction de 
l'esprit et son alter ego dans le domaine de l'étendue - c'est se 
connaître soi-même. 

La physique est ndtre science la plus mOre comme la biologie, qui 
étudie l'image de l'être organique, est par sa substance et sa méthode 
notre science la plus faible: La rialiti de la recherche historique, 

1. La formation d'hypothèaea a lieu ~jà avec beaucoup moins d'h~tatlon en 
chûnie, à cause de sa pattnté restreinte avec la mathématique. Un chAteau de cartes 
de ~nsentatlons, comme on en volt dans tes rechetclles actuelles sur la structure 
de l'atome (Cf. par ex. M. Born : Der A11/ba11 der Materie, 19:zo) serait lmpoaslble 
dans l'entolllllge de la th~rle ~ectro~étlque de la lumière, dont les auteuis 
~ent constamment une conception claire de la limite entre la connaissance 
mathmaatlque et sa flgura,tlon par une imag• - et J)ar rfen d~ plus. 

2. Entre ces Images et les dclislgnatlODS d'une tatile Intercalaire, il n'y a aucune 
diffélalce euentlellt'. 
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comme physionomique pure notamment, ne peut être élucidée 
que par le cours des études naturelles de Gœthe. Fait-il de la 
minéralogie : aussitôt ses vues se condensent en image de l'histoire 
terrestre, où son granit favori prend à peu près le même sens que 
celui que je donne, dans l'histoire des hommes, à l'élément primaire 
humain. Examine-t-il des plantes connues : il voit s'ouvrir devant 
lui le phénomène primaire de la métamorphose, forme primaire de 
l'histoire de tout être végétal, et il arrive ensuite à ces vues étrange
ment profondes sur la tendance verticale et spirale de la végétation, 
qui n'ont pas encore été comprises même aujourd'hui. Ses études 
sur les ·os, absolument orientées vers la perception intuitive du 
vivant, le mènent à découvrir l'os intermaxillaire chez l'homme 
et à en déduire que le crâne des vertébrés est le développement de 
six vertèbres. Nulle part, il n'est ::1uestion de causalité. Il sentait 
la nécessité du destin telle qu'il 1 a exprimée dans ses « Paroles 
orphiques » : 

« Faut que tu sois ainsi, nul n'échappe à sa tête. 
Ainsi dit Apollon, ainsi dit le prophète. 
Développe en vivant la forme empreinte en toi 
Que ne peut morceler ni temps, ni roi, ni loi. » 

La simple chimie des étoiles, le côté mathématique des observa
tions physiques, la physiologie proprement dite le préoccupaient 
très peu, parce qu'ils sont systématiques, expérience du devenu, 
de la mort, du figé. Et c'est là la source de sa polémique contre 
Newton - incident où tous deux ont raison : l'un connaissait le 
processus naturel et conforme à la loi, de la couleur morte; l'autre, 
l'artiste, avait l'expérience intuitive et sensible. L'antithèse des deux 
univers apparaît ici au jour, et je vais maintenant la résumer dans 
toute son acuité. 

L'histoire est caractérisée par le fait une fois réel, la nature par 
l'être toujours possible. Tant que j'observe l'image de l'univers 
ambiant pour savoir selon quelles lois il faut q11'elle se réalise, sans 
me demander si cette réalisation :\ lieu ou pourrait seulement avoir 
lieu, si elle est atemporelle par conséquent, je suis un naturaliste, 
je fais de la science pure. Il est tout à fait indifférent, pour la nécessité 
d'une loi naturelle - et il n'y en a pas d'autre - qu'elle apparaisse 
très souvent ou ne se manifeste jamais, c'est-à-dire qu'elle est 
indépendante du destin. Des milliers de combinaisons chimiques ne se 
produisent jamais et ne seront jamais réalisées, mais elles sont 
démontrées comme possibles et par conséquent elles existent -
pour le système fixe de la nature, non pour la physionomie de l'univers 
qui tourne. Un système se compose de vérités, une histoire repose 
sur des faits. Les faits se succèdent, les vérité~ se déduisent; ainsi 
ditftre le quand du comment. Il a éclairé : voilà un fait qu'on peut 
indiquer du doigt sans parler. - S'il éclaire, il tonnera : voilà qui 
exige, pour s'exprimer, une proposition. L'expérience vivante peut 
se passer du verbe, la connaissance systématique est impossible 
sans mots. << Il n'y a de définissable, disait un jour Nietzsche, 
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que ce qui n'a pas d'histoire. » Mais l'histoire est un événement 
présent, avec un trait dans l'avenir et un regard sur le passé. La 
nature est au delà de tout temps, elle a le caractère d'étendue, mais 
sans direction. En elle règne la nécessité mathématique, dans 
l'histoire la nécessité tragique. 

Dans la réalité de l'être éveillé les deux univers, celui de l'obser
vation et celui de l'abnégation, se croisent comme la chaine et la 
frame qui « forment » l'image dans un tapis de Brabant. Chaque 
loi doit, pour avoir en général une existence pour l'entendement, 
avoir été une fois découverte, c'est-à-dire vécue par une décision 
du destin dans le cadre de l'histoire spirituelle; chaque destin 
apparaît sous un vêtement sensible - personnes, actes, scènes, 
gestes - oü des lois naturelles sont en œuvre. La vie de l'homme 
primitif était vouée à l'unité démonique du destin; dans la conscience 
de l'homme des cultures mûres, la contradiction est impossible à 
taire entre telle image primitive et telle autre tardive; chez le 
civilisé, le sentiment tragique de l'univers est tué par l'instinct 
mécanisateur. Histoire et nature s'opposent en nous comme la vie 
à la mort et le destin éternel devenir à l'espace éternel devenu. Dans 
l'être éveillé, devenir et devenu se disputent la primauté de l'image 
cosmique. La forme suprême et très mûre des deux méthodes, 
possibles seulement aux grandes cultures, apparaît dans l'âme 
antique par l'opposition entre Platon et Aristote, dans l'âme occi
dentale par celle entre Gœthe et Kant : pure physionomique de 
l'univers perçue intérieurement par l'âme d'un éternel enfant, ou 
pure systématique de la nature connue par l'intdligence d'un éternel 
vieillard. 

20 

Et c'est ici que je vois désormais le dernier grnnd problème de la 
philosophie occidentale, le seul réservé encore à la sagesse grison
nante de la culture faustienne et qui semble prédestiné par une 
évolution séculaire de notre psyché. Aucune culture n'est libre de 
choisir la voie et l'attitude de sa pensée; mais ici, pour la première 
fois, une culture peut prévoir quelle voie le destin a choisie pour 
elle. 

J'entrevois une méthode de recherche historique au sens suprême, 
qui est spécifiquement occidentale, absolument inédite jusqu'à 
ce jour et nécessairement étrangère à l'âme antique comme à toute 
autre. Vaste physionomique de l'être total, morphologie de l'histoire 
de tout ce qui est humain, poursuivant sa route jusqu'aux idées 
dernières et les plus hautes; devoir de scruter le sentiment cosmique 
non de son âme seule, mais de toutes les âmes, en qui se sont mani
festées en général de grandes possibilités et dont l'expression dans 
l'image du réel sont les cultures particulières. Ce coup d'œil philo
sophique, auquel nous donnent droit et à nous seuls la mathé
matique analytique, la musique contrepointique et la peinture 
perspective, suppose par delà les talents du philosophe systéma-
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tique, dépassé de très loin, le regard d'un artiste, mais d'un artiste 
qui sent se fondre entièrement, en une profonde infinité de rapporta 
mystérieux, l'univers sensible et concret qui l'environne. Ainsi 
sentait Dante, ainsi Gœthe. 

Dégager du tissu des événements cosmiques une période millé
naire de culture organique comme unité, comme personne, et la 
comprendre dans ses conditions spirituelles les plus profondes : 
tel est le but. Saisir les irands traits du destin sur le visage d'une 
culture, en tant qu'indavidualité humaine d'un ordre suprême, 
comme on saisit les, traits d'un portrait de Rembrandt ou d'un buste 
de César : telle est la nouvelle méthode de percevoir et de com
prendre. Ce qui se voit dans l'âme d'un poète, d'un prophète, d'un 
penseur, d'un conquérant : on a déjà essayé de le savoir; mais 
pénétrer dans l'âme antique, égyptienne ou arabe en général, 
afin d'en revivre l'expression totale dans les hommes et les situations 
typiques, dans la religion et la politique, dans le style et la tendance, 
dans la pensée et les mœurs : c'est là la nouvelle méthode d'« expé
rience de la vie». Chaque époque, chaque grande figure, chaque 
divinité, les villes, les langues, les nations, les arts, tout ce qài a 
jamais existé et existera est un trait physionomique d'une symbo
lique suprême, que le connaisseur d'hommes doit interpréter dans 
un sens tout à fait nouveau. Poésies et batailles, fêtes d'Isis et de 
Cybèle ou messes .catholiques, hauts fourneaux et combats de 
gladiateurs, derviches et darwinistes, voies ferrées et voies romaines, 
• pro~rès » et Nirvâna, journaux, troupeaux d'esclaves, finances, 
machines, tout est au même titre signe et symbole de l'image cos
mique du passé, qu'une âme se rappelle en y attachant une signifi
cation. « Tout périssable n'est qu'une rarabole. » Parabole qui 
cache des solutions et des perspectives qu on n'a même pas encore 
soupçonnées. Les questions obscures seront éclaircies, qui sont à 
la base des plus profonds de tous les sentiments primaires, de toute 
peur et nostalgie, et que la volonté de comprendre a voilées dans 
les problèmes de temps, de nécessité, d'espace, d'amour, de mort, 
de cause première. Il y a une musique grandiose des sphères qui 
demande à être entendue, que quel<Jues-uns de nos plus profonds 
esprits entendront. La physionomique de l'histoire universelle 
deviendra la dernière philosophie faustienne. 



III 

LE MACROCOSME 

1. - LA SYMBOLIQUE DE L'IMAGE COSMIQUF. ET LE PROBLÈME 
DE L'ESPACE. 

Donc la notion d'histoire universelle d'espèce physionomique 
s'élargit pour devenir l'idée d'une symbolique qui embrasse tout. Le 
rôle de l'historien, au sens requis ici, consiste à examiner l'image de 
ce qui fut un jour vivant et qui est aujourd'hui passé et à en constater 
la forme et la logique intérieures. L'idée de destin est la suprême 
limite où il puisse atteindre. Mais quelle que soit la direction 
nouvelle et large qu'il donne ici à sa recherche, celle-ci ne pourra 
toutefois être qu'un fragment et une base pour une étude encore 
plus large. A côté d'elle, il existe une science naturelle aussi frag
mentaire et aussi bornée dans ses relations causales. Ni le« mouve
ment 11 tragique, ni le« mouvement 11 technique - s'il est permis de 
caractériser ainsi les sources premières du vécu 'et du connu -
n'épuiseront le vivant lui-même. Il y a pour nous une expérience 
de la vie et une expérience rationnelle aussi longtemps que nous 
sommes éveillés, mais nous vivons aussi quand l'esprit et les sens 
dorment. La nuit a beau fermer tous les yeux, le sang ne dort pas. 
Nous sommes mus au sein du mouvement - c'est ainsi que nous 
cherchons à concrétiser par un mot fondamental de la connaissance 
naturelle l'inexprimable dont nous possMons à des heures profondes 
une certitude mtérieure; mais seuls les êtres éveillés voient dans 
ceci et cela deux choses irréductibles. Chacune de nos émotions 
a une expression, chaque impression étrangère fait impression sur 
nous; ainsi tout ce dont nous avons conscience, sous quelque forme 
que ce soit, àme et univers, vie et réalité, histoire et nature, loi, 
sentiment, destin, Dieu, avenir et passé, présent et éternité, a 
encore pour nous un sens très profond, et le moyen unique et 
extrême de saisir cet incoercible consiste en une espèce de méta
physique, pour laquelle tout ce qui existe a la signification d'un 
symbole. 

Les symboles sont des signes sensibles, des imprc~sions der-
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nières, indivisibles et surtout involontaires, qui ont une significa
tion déterminée. Un sym~ole est un trait de la réalité qui, J>Our 
des hommes dont les sens sont éveillés, désigne avec une certitude 
intérieure immédiate quelque chose d'impossible à communiquer 
rationnellement. Un ornement dorique, vieil-arabe, vieux-roman, 
la forme de la maison paysanne, de la famille, du commerce entre 
les hommes, les costumes, les exercices du culte, mais aussi le 
visage, l'allure et l'attitude d'un homme, d'une classe ou d'un 
peuple entier, les espèces de langues et les formes d'habitation de 
tous les hommes et des animaux et, par delà toutes ces formes, le 
langage muet de la nature entière avec ses forêts, ses pâturages, ses 
troupeaux, ses nuages, ses étoiles, ses nuits claires et ses tempêtes, 
ses plantes qui fleurissent et se fanent, ses sites proches et lointains, 
sont des impressions symboliques du cosmique sur nous qui 
sommes éveillés et qui entendons bien ce langage aux heures de 
recueillement; et d'autre part, c'est le sentiment d'une compré
hension de même espèce qui distingue de l'humanité générale et 
les enchaîne ensemble les familles, les classes, les races et finale-
ment les cultures entières. • 

Il ne sera donc roint question ici de savoir ce qu'un univers 
u est », mais ce qu'i signifie pour l'être vivant qu'il entoure. L'état 
éveillé crée entre ceci et cela une solution de continuité. Nous vivons 
ceci comme _Propriété, nous expérimentons cela comme altérité. 
C'est la division de l'âme et de l'univers comme les deux pôles de 
la réalité, qui renferme non seulement des résistances, causalement 
saisies par nous comme choses et qualités, et des émotions où nous 
sentons agir des êtres et des noumènes « tout comme nous-mêmes », 
mais en outre ~uelque chose qui abroge pour ainsi dire ces divisions. 
La réalité - 1 univers par rapport à une Ame - est pour chaque 
individu la projection du dirigé sur l'étendue, elle est la propriété 
reflétée sur l'altérité, elle me signifie moi-mime. Par un acte aussi 
créateur qu'inconscient - ce n'est pas « moi » qui réalise le pos
sible, mais« on» le réalise par moi - un pont symbolique s'établit 
entre ce vivant-ci et ce vivant-là. De l'ensemble des éléments 
sensibles et intériorisés naît subitement et avec une nécessité 
parfaite « l' » univers que l'on comprend, « le seul» univers qui 
existe pour chaque individu. 

C'est pourquoi il y a autant d'univers que d'êtres vivants éveillés 
et de groupes d'êtres vivants sentant le lien qui les unit; et dans 
l'être de chacun de ces vivants, l'univers prétendu unique, indé
pendant et éternel - que chacun croit posséder en commun avec 
son voisin - est un événement toujours nouveau, qui n'arrive qu'une 
fois et ne se répète jamais. 

Une série de degrés de la conscience commence aux premières 
visions obscures de l'enfant, où il n'existe encore ni univers clair 
pour une Ame, ni Ame sûre d'elle-même au sein de cet univers, et 
elle aboutit aux espèces suprêmes des états raffinés, dont seuls sont 
capables les hommes des civilisations entièrement mûres. Cette 
gradation est en même temps évolution de la 11ymbolique depuis la 
matière de la signification de toutes choses jusqu'à l'apparition des 
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signes individuels et déterminés. Ce n'est pas seulement lorsque 
je considère l'univers comme rempli de significations énigmatiques, 
à la manière de l'enfant, du rêveur ou de l'artiste; ce n'est pas non 
plus seulement lorsqu'à l'état éveillé, je néglige de concentrer 
sur lui toute mon attention d'homme pensant et agissant - état 
beaucoup plus rare qu'on ne le pense, même dans la conscience du 
véritable penseur et de l'homme d'action - mais c'est toujours et 
à tout instant, aussi longtemps qu'on puisse parler de vie éveillée 
en général, que je prête à ce qui est hors de moi la substance de 
tout moi-même, depuis les impressions à demi rêveuses du natu
risme jusqu'à l'univers fi~é des lois causales et des nombres, qui se 
superpose au premier et 1 enchaîne. Mais même le pur royaume des 
nombres ne manque pas de cet élément symbolique, et c'est préci
sément de lui que sont nés les si,nes dont la pensée réfléchie revêt 
lei significations ineffables du triangle, du cercle, des nombres 7 
et IZ. 

Telle est l'idée du Macrocosme, réalité comme ensemble de tous les 
symboles par rapport à une âme. Rien n'est excepté de cette qualité 
du significatif. Tout ce qui est est aussi symbole. Depuis le phéno
mène corporel - visage, figure, attitude des individus, des classes, 
des peuples - où on l'a toujours su, jusqu'aux prétendues formes 
éternelles et universelles de la connaissance, de la mathématique 
et de la physique, tout parle de la nature d'une âme déterminée 
et d'aucune autre. Mais c'est de la parenté plus ou moins grande 
entre deux univers individuels, dans la mesure où ils sont vécus 
par des hommes d'une culture ou communauté psychique, que 
dépend la transmissibilité plus grande ou plus restreinte de la 
vision, de la sensatian, de la connaissance, c'est-à-dire de la forme 
figurée dans le strie de l'être propre par les moyens d'expression 
de la langue, de I art, de la religion, par les sons des mots, les for
mules, les si1nes, qui sont eux-mêmes des symboles. En même 
temps apparait ici la limite invincible au delà de laquelle on ne peut 
réellement ni transmettre quelque chose à des vivants étrangers, 
ni comprendre leurs manifestations vivantes. Le degré de parenté 
des deux univers formels permet de décider où la compréhension 
finit et où l'illusion commence. Il est certain que nous ne pouvons 
comprendre que très imparfaitement l'âme des lndous et des 
t~ptiens - manifestée dans leurs hommes, leurs mœurs, leurs 
divinités, leurs mots primaires, leurs idées, leurs monuments, leurs 
exploits. - Ahistoriques comme ils étaient, les Grecs ne pouvaient 
pas avoir non plus le moindre pressentiment sur la nature de la 
psyché étrangère. Voyez avec quelle naïveté ils retrouvaient leurs 
propres dieux et leur propre culture dans ceux de tous les peuples 
étrangers. Mais nous aussi, quand nous traduisons les mots &.p1,;I., 
atman, tao des philosophes étrangers par des tournures qui nous 
sont courantes, nous ne faisons que soumettre à l'expression de 
l'âme étrangère notre propre sentiment cosmique, qui est pourtant 
la source de la signification de nos mots. Nous interprétons de même 
les traits des statuettes de la vieille tgypte ou de la Chine par notre 
expérience de la vie occidentale. Dans les deux cas, nous nous fai-
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sons illusion à nous-mêmes. Que les chefs-d'œuvre d'art des vieilles 
cultures soient encore vivants pour nous - donc « immortels » -
voilà qui relève encore et littéralement de ces « imaginations » 
qui se maintiennent par l'unanimité des opinions contraires. 
Là-dessus reposent, par exemple, l'influence du groupe Laocoon 
sur l'art de la Renaissance et celle des tragédies de Sénèque sur le 
drame classique des Français. 

2 

En tant que chose réalisée, les symboles appartiennent à l'étendue. 
Ils sont devenus, ils ne deviennent pas - même lorsqu'ils désignent 
un devenir, - ils sont donc figés, limités, soumis aux lois de l'espace. 
Il n'y a que des symboles sensibles, sr,atiaux. Le mot forme signifie 
déjà une chase étendue au 11ein de I étendue, et nous verrons que 
les formes intérieures de la musique n'échappent pas non flus à 
cette règle. Mais l'étendue est le caractère spécifique du fait d << être 
éveillé n, qui ne forme qu'un côté de l'individu aux destinées du'quel 
elle est liée très profondément. Aussi chaque trait de l'être éveillé 
actif - sensible ou intellectuel - est-il déjà passé au moment où 
nous le remarquons. Nous ne pouvons, selon le sens caractéristique 
de ce mot, que ré-fléchir sur les impressions; mais ce qui pour la 
vie animale sensible est simplement passé est, pour l'intelligence 
humaine enchaînée au langage, passager. Passager non seulement 
ce qui arrive - car nul événement n'est révocable - mais aussi 
chaque espèce de signification. Poursuivez le destin de la colonne, 
depuis le temple funéraire é~yptien où elle guide par séries le 
voyageur, et le peripteros dorique dont elle maintient le corps de 
l'édifice, ou la vieille basilique arabe dont elle soutient l'espace 
intérieur, jusqu'aux façades Renaissance où elle exprime le trait 
d'une tendance à l'ascension. Jamais la signification de jadis ne 
revient. Ce qui entra dans le royaume de l'étendue trouva dans le 
commencement également une fin. Il y a un rapport profond et 
de bonne heure senti entre l'espace et la mort. L'homme est le seul 
vivant ·connaissant la mort. Tous les autres vieillissent, mais leur 
conscience reste absolument restreinte au moment, qui doit leur 
paraître éternel. Ils vivent sans rien savoir de la vie, comme ces 
enfants de première jeunesse que le christianisme désigne encore 
sous le nom d'« innocents». Ils meurent et voient mourir, mais 
n'en savent rien. L'homme entièrement éveillé, l'homme propre
ment dit, dont l'intelligence est dégagée de la vision par l'habitude 
du langage, est le premier à posséder, outre la sensation, également 
le concept du trépas, c'est-à-dire une mémoire du passé et une 
expérience de l'irrévocable. Nous sommes le temps, mais nous 
possédons aussi une ima~e de l'histoire et dans cette image, en consi
dérant la mort, la naissance nous apparaît comme la deuxième 
énigme. Pour tous les autres vivants, la vie s'écoule sans le moindre 
pressentiment de sa limite, c'est-à-dire sans qu'ils en sachent le 
rôle, le sens, la durée et le but. L'éveil de la vie intérieure chez un 
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enfant se rattache souvent pour cette raison avec une identité 
profonde à la mort d'un parent. Il comprend subitement le cadavre 
inerte, qui est devenu toute matière, tout espace, et il se sent en 
mime temps comme vivant individuel dans un univers étranger, 
étendu. <1 Du bambin de 5 ans à moi, il n'y a qu'un pas, disait un 
jour Tolstoï. Mais du nouveau-né au bambin de 5 ans, la distance 
est effrayante. 11 C'est ici, à ce point décisif de l'être, où l'homme 
commence à devenir homme et à connaître son immense solitude 
dans le tout, que la peur cosmique se révèle comme peu, purement 
humaine de la mort, peur de la limite de l'univers lumineux, peur 
de l'espace figé. Ici est l'origine de la pensée supérieure, qm est 
d'abord réflexion sur la mort. Chaq_ue reli~ion, chaque science 
naturelle, chaque philosophie trouve ici son pomt de départ. Chaque 
grande symbolique lie son langage formel au culte des morts, à la 
forme de sépulture, à l'ornement sépulcral. Le strie égyptien 
débute par les temples funéraires des pharaons, 1 antique par 
l'ornement géométrique des urnes funéraires, l'arabe par les cata
combes et les sarcophages, l'occidental par la ca~hédrale, où le 
sacrifice de Jésus est renouvelé journellement par la Glain du prêtre. 
De la peur originelle jaillit aussi toute sensation historique, dans 
l'antiquité en se cramponnant au présent plein de vie, dans l'uni
vers arabe par le baptême qui reconquiert la vie en dominant la 
mort, dans l'u.r:iivers fauatien par la confession qui permet de 
recevoir le corps de Jésus et, par conséquent, l'immortalité. Du 
souci toujours éveillé de la vie, qui n'est pas encore passée, naît 
pour la première fois le souci du passé. Un animal ne connaît que 
l'avenir, l'homme connaît aussi le rassé. C'est donc par une nou
velle « intuition de l'univers», c est-à-dire par un coup d'œil 
subitement jeté sur la mort et qui est comme la découverte du secret 
de l'univers perçu, que chaque nouvelle culture s'éveille. Lorsque 
vers l'an 1000 l'idée de la fin du monde se ,épandit en Occident, 
l'8me faustienne de ce paysage était nie. 

L'homme primitif, en profond étonnement devant la mort, 
cherchait de toutes ses forces spirituelles à pénétrer et conjurer cet 
univers de l'étendue avec les bornes inexorables et toujours pré
sentes de sa causalité, avec son obscure toute-puissance qui le 
menaçait constamment de la fin. Cette •défense instinctive est pro
fondément enfouie dans l'être inconscient, mais elle est véritable
ment créatrice par la discontinuité et l'opposition qu'elle opère 
entre l'ime et l'univers et elle a marqué le seuil de l'existence 
personnelle. Le sentiment du moi et le sentiment de l'univers 
commencent à agir et toute culture, intérieure ou extérieure, 
attitude ou œuvre, n'est que la gradation de cet être humain en 
général. Tout ce qui, à partir de là, résiste à nos sensations n'est 
plus seulement « résistance », chose, impression, comme chez les 
animaux et encore chez l'enfant, mais aussi expression. Les choses 
ne sont pas riel/es qu'au sein de l'univers ambiant, mais telles qu'elles 
,1 apparaissent », elles ont aussi un sens dans l'« intuition » de l'uni
vers. D'abord, elles ne possédaient qu'un rapport avec l'homme, 
maintenant l'homme aussi possède un, rapport avec elles. Elles sont 
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devenues Ica symboles de son être. Ainsi la nature de toute symbo
lique pure - inconsciente et intérieurement nécessaire - résulte de 
la connaissance de la mort où se révèle le mystère de l'espace. 
Toute symbolique signifie une défense. Elle est l'expression d'une 
profonde crainte au double sens archaïque de ce mot : son langage 
formel parle à la fois d'hostilité et de respect. 

Tout devenu e,t plrissable. Périssables non seulement les peuples, 
les langues, les races, les cultures. Dans quel~ues siècles, il n'y aura 
plus de culture européenne d'Occident, plus d Allemands, d'Anglais, 
de Français, comme il n'y avait plus de Romania au temps de 
Justinien. Ce n'était pas la suite des générations humaines qui était 
alors éteinte, mais la forme intérieure d'un peuple, qui avait con
densé en une t>hysionomie unitaire un certain nombre de ces 
générations, avait cessé d'exister. Le cit•i's Romanus, tout en étant 
un dea symboles les plus puissants de l'être antique, n'avait néan
moins comme forme qu'une durée de quelques siècles. Mais le 
phénomène primaire de la grande culture en général disparaîtra un 
Jour, lui aussi, de même que le spectacle de l'histoire universelle 
et enfin l'homme lui-même et, par delà l'homme, l'apparition de 
la vie végétale et animale à la surface de la terre, cette terre même, le 
soleil et l'univers entier des systèmes solaires. Tout art est mortel, 
non ·seulement les œuvres individuelles, mais les arts eux-mêmes. 
Un jour, le dernier portrait de Rembrandt et la dernière mesure de 
la musique de Mozart auront cessé d'exister, même si une toile 
peinte ou un feuillet de notes a.ira peut-être subsisté, parce que le 
dernier œil et la dernière oreille, auxquels leur langage formel était 
accessible, auront disparu. Périssables chaque pensée, chaque 
croyance, chaque science, dès que sont éteints les esprits dans les 
univers desquels leuri1 « vérités éternelles II étaient senties comme 
vraies avec nécessité. Périssables même les étoiles qui« apparaissent 11 

llUX astronomes du Nil et de l'Euphrate comnie des univers pour 
un œil, car notre œil - également périssable - est différent. Nous 
savons cela. Un animal ne le sait pas, et ce qu'it ne sait pas n'existe 
f,as dans la réalité vivante de son univers ambiant. Mais avec 

image du passé disparaît aussi le désir nostalgique de donner au 
passé un sens plus profond. Et ainsi l'idée du macrocosme pure
ment humain se rattache à son tour à cette parole, à laquelle toute 
la suite du chapitre sera dédiée : que tout périssable n'est qu'une 
parabole. 

Cette remarque nous introduit insensiblement au cœur du pro
blème de l'espace, dans un sens assurément nouveau et surprenant. 
Sa solution - ou plus modestement : son interprétation - ne 
semble possible que dans cet enchainement, de même que le pro
blème du temps n'a pu être saisi qu'en partant de l'idée de destin. 
Dès que nous sommes éveillés, la vie dirigée par le destin apparait 
dans la vie des sens comme une profondeur sentie. Tout s'étend 
mais n'est pas encore« espace », rien de fixe en soi, mais une exten
sion constante de ce mobile-ci à ce mobile-là. L'expérience de 
l'univers ac rattache à la nature de la profondeur exclusivement -
lointain ou distance - dont le caractère est désigné dans le système 
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abstrait de la mathématique comme une II troisième di111e11si.011 " 
à côté de la longueur et de la largeur. Cette trinité d'éléments de
même ordre est tout d'abord propre à induire en erreur. Sans aucun 
doute, i111 ne sont pas de même valeur dans l'impression cosmique 
spatiale, a fortiori non de même espèce. cc Longueur et' largeur», 
qui forment assurément, en tant qn'expérience vivante, une unité 
et non une somme, peuvent être désignées avec quelque prudence 
comme une forme pure de la sensation. Elles représentent l'impres
sion purement sensible. La profondeur représente l'expression, la 
nature; avec elle l'« univers» commence. Cette distinction qui est, 
cela va sans dire, entièrement étrangère à la mathématique, dans 
sa manière de traiter la troisième dimension en l'opposant aux 
prétendues deux autres, réside aussi dans l'opposition entre les 
concepts de sensation et d'intuition. L'extension en profondeur 
change la première en la seconde. La profondeur est proprement 
la 1euk dimension, au sens littéral d'itenda,it 1. En elle, l'être éveillé 
est actif, dans Ica deux autres, il est strictement passif. Elle est la 
matine symbolique d'un ordre, au sens d'une culture individuelle, 
qui s'exprime très profondément dans cet élément origil'el et qui est 
impossible à analyser davantage. L'expérience de la profondeur est
de cette remarque dépend tout Je reste - un acte aussi parfaite
ment involontaire et nécessaire que parfaitement créateur, par lequel 
le moi reçoit son univers d'une manière que j'appellerais volontiers 
impérative. Cet acte tire du courant des sensations une unité formelle, 
une i111age mobile qui est désormais, aussi longtemps que l'intelli
gence s'en empare, régie par des lois, soumise au principe de cs.usalité 
et par conséquent pirissable, en tant ~ue copie d'un esprit personnel. 

Il n'est pas douteux, bien que I entendement s'y oppose, que 
cette extension est susceptible de différenciations à l'infini; elle ne 
diffère pas que d'enfant à homme, de campagnard à citadin, de 
Chinois à Romain, mais aussi dans chaque individu, selon 9.u'il vit 
son univers par la réflexion et l'attention, ou par l'action et l'mertie. 
Cha~ue artiste a également rendu << la » nature par des couleurs et 
des hgnes. Chaque physicien, Grec, Arabe ou Allemand, a décom
poa~ <<la» nature en ses éléments derniers. - Pourquoi n'ont-ils 
pas tous trouvé le même résultat? Parce que chacun d'eux a sa 
propre nature, bien qu'il croie l'avoir en commun avec tous les 
autres hommes, par une naïveté qui sauve son intuition de la vie, 
qui le sauve lui-même. cc Nature » est une propriété qui est saturée 
de part en part de substance personnelle. La nature est chaque fois 
une jonction de la culture. 

1. I.e mot dimension ne devrait s'employer qu'au !!Ïngulier. Il y a une étendue• 
non des étenduel!. Nous faisons d~ià une a6stractlon en parlant de trois directions 
cette trinité n'étant pas contenue dans le ~entlment Immédiat d'extension du 
corps (de l'• àme •). La nature de la direction o engendré la mystérleu!IC distinction 
ANilllA'4 entre 111 tlroiù et 14 g11iu:he, d'où est né ensuite ce caract~re vls:é!al de direc
tion tl• b/1$ m hatd - la terre et le ciel. Celui-ci est un fait senti comme en rlve, 
celle-là une vérité à apprendre par l'ltre éveillé, soumise par consé<juent au change• 
ment et à la confusion. Les deux trouvent leur exr?resslon en arcliltecture, notam
mmt dans la symétrie du plan et l'énergie de la façade, et c'est seulement pour 
cette raJ110n que noua sentons, dansl'• architecture • de l'espace qw nous environne, 
la supériorité de l'angle de 90 degrés sur celui de 60 degrés, par exemple, parce.que 
ce dernier donnerait un nombre fout à fait diff~rent de , dlmen~lons ,. 
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3 

Or, Kant a cru résoudre le çrand problème, qui consiste à savoir 
si cet élément existe « a prion » ou est acquis par l'expérience, en 
lançant sa fameuse formule de l'espace comme forme de l'intuition 
~ui serait à l'origine de toutes les impresaions de l'univen. Mais 
1 univers de l'enfant sans souci et du rheur possède sans aucun 
doute cette forme d'une manière inconstante et vague 1, et ce n'est 
que par l'étude technique, pratique, tendue, dé l'univers ambiant 
- car un être libre de ses mouvements est obligé de se soucier de 
sa vie, seul le lilas des champs peut s'en dispenser - que l'idée 
d'extension sensible se cristallise dans le concept inteUectuel des 
trois dimensions. Le citadin des hautes cultures est le premier à 
viwe réellement dans cet état éveillé aigu, et ce n'est que pour sa 
pensée qu'il existe un espace entièrement libéré de la vie sensible, 
espace « absolu », mort, étranger au temps, qui est la forme non de 
l'intuition, ntais de l'intelligence. Il est évident que l'espace vu 
autour de lui avec une certitude absolue par Kant, qui réftéchisaait 
sur sa théorie, n'existait pas sous cette forme rigoureuse, meme 
approximativement, pour ses aïeux de la période carolingienne. 
La grandeur de Kant repose, sur la création du concept de « forme 
a priori», non sur l'application qu'il lui a donnée. Nous avons vu 
que le temps n'est ni une forme de l'intuition, ni en général une 
<< forme » - il n'y a de formes que de l'étendue - et qu'on n'a pu 
le définir que comme antinomie de l'espace. Mais la question ne se 
réduit pas qu'à savoir si précisément ce mot d'espace couvre la 
substance formelle de l'intuition, il y a encore un autre fait et c'est 
que la forme de l'intuition varie selon le degré d'éloignement : chaque 
montagne lointaine donne I'« intuition » d'une surface - d'une 
coulisse. Personne ne prétendra qu'il voit un corps dans le disque 
de la lune. La lune est pure surface pour l'œil et elle n'acquiert 
peu à peu une structure spatiale que par agrandissement au téles
cope, donc par un rapprochement artificiel. Pour l'œil nu, la forme 
de l'intuition est donc aussi une fonction de la distance. Il faut 
ajouter que la réflexion, au lieu de nous rappeler exactement ces 
mêmes impressions passées, « nous représente» l'image de l'espace 
qui en est abstrait Mais cette reprisentation nous trompe sur la 
réalité vivante. Kant s'est laissé tromper. Autrement, il n'eût pas 
pu séparer les formes de l'intuition de celles de l'intelligence, car 
son concept d'espace les comprend déjà toutes deux•. 

1. L'enfant qui dessine sans perspective-ne s'aperçoit nullement que son deuln 
manque de perspective. 

l. Son Idée d'espace II priori, que démontrerait la certitude de l'intuition abeolue 
des simple& faits géométriques, repose sur l'opinion déjà mentionnée et par trop 
populaire que la mathématl!tue est géométrie ou arithmétique .• Or, la math&ultlquc 
d'Occident avait dépllllllé déjà alol'II ce schéma nalf- Imité de l'aulique. SI au lieu 
de • l'espace ,, la géométrie actuelle se base plua d'une fols sur des variances numé
riques Infinies et cherche au sein de ces groupes des figures fonctionnelles en CIOlloi• 
dératlon de la structure, chaque es~ d'intuition scmdblc pc;,&lllble en géMral 
cesse d'avoir un contact formel avec les faits mathématique& au àieln de œs étendues, 
!!RIIS que leur évideuœ en soit pour cela diminuée. La mathématique est donc lndé-
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De même qu'il a vicié le problème du temps en l'assimilant à 
l'arithmétique dont il méconnaissait l'essence et en parlant ainsi 
d'un fantôme de temps sans direction vivante, qui n'est par con
séquent qu'un schéma spatial, Kant a donc vicié aussi le problème 
de l'espace en le confondant avec une géométrie universelle. Peu 
d'années après qu'il eut achevé son chef-d'œuvre, le hasard a voulu 
~ue Gauss découvrît la première géométrie non euclidienne, dont 
1 existence incontestable a démontré qu'il y a plusieurs espèces 
d'étendue à trois dimensions strictement mathématiques, toutes 
"certaines a priori», sans qu'aucune d'elles puiHe être appelée 
proprement la « forme de l'intuition ». 

C'était une erreur grave et, pour un contemporain d'Euler et 
de Lagrange, impardonnable que de vouloir découvrir la copie 
exacte de l'antique géométrie scolaire - car c'est toujours à elle 
que Kant pensait - dans les formes de la nature qui nous environne. 
Aux moments où nous observons attentivement ces formes, il 
existe certes dans l'entourage de l'observateur, et pour des rapports 
assez restreints, une concordance approximative entre l'impression 
vivante et les règles de la géométrie ordinaire. Mais la correspon
dance exacte que la philosophie prétend '/_ trouver ne peut se prouver 
ni par la vision ni par un mstrument d optique. Il y a une certaine 
limite d'exactitude qui est loin de suffire et au delà de laquelle ni l'une 
ni l'autre ne pourront jamais décider pratiquement sur la question 
de savoir, par exemple, quelle géométrie non euclidienne est celle 
de l'espace cc empirique 1 ». Dans les grandes mesures et les grandes 
distanc~, où l'expérience de la profondeur domine entièrement 
l'image intuitive - par exemple devant un vaste paysage au lieu 
d'un dessin - la forme de l'intuition est en contradiction radicale 
avec la mathématique. Nous voyons dans chaque allée que les 
parallèles se touchent à l'horizon. La perspective de la peinture 
occidentale et celle, entièrement différente, de la peinture chinoise 
reposent précisément sur ce fait. Dans l'abondance incommensu
rable de ses espèces, l'expérience de la profondeur échappe à toute 
détermination numérique. Toute la poésie lyri9ue, toute la musique, 
toute la peinture égyptienne, chinoise, occidentale contredisent 
hautement l'hypothèse d'une structure mathématique rigoureuse 
de l'espace vécu et vu, et c'est seulement parce qu'ils n'entendent 
rien à la peinture qu'aucun des philosophes modernes n'a pu con
naître cet argument. Aucune espèce de mathématique ne peut saisir 
l' hori~on, où se transforme et qui transforme peu à peu en plan 
limité toute image visuelle. Chaque coup de pinceau du paysagiste 
est une réfutation des postulats de la théorie de la connaissance. 

Comme grandeurs mathématiques, abstraites de la vie, les 
cc trois dimensions » ne possèdent aucune limite naturelle. En les 
confondant avec la surface et la profondeur de l'impression vécue, 

pendante de la forme de l'intuition. Or que reste-t-11 en soi de cette fameuse évidence 
des formes de l'intuition, quand on sait que toutes deux se superpoeent artUldelle
ment dlu1s une prétendue expérience? 

1. Sans doute, un théorème de géométrie pèut se prouver sur un dessin, plus 
exactement : se démontrer. Mais chaque espèce de géométrie lui donne qne forme 
différente et le dessin ne peut Id rjcn prouver. 
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on perpétue l'erreur de la théorie de la connaissance par cette autre 
erreur ~ui consiste à dire que l'étendue intuitivement perçue est 
aussi illimitée, bien que notre œil n'embrasse que des fragments 
de l'espace lumineux dont la limite est chaque fois celle du rayon de 
lumière, ciel de l'étoile fixe ou clarté atmosphérique. « L'univers » 
vu ·est l'ensemble des résistances de la lumière, parce que la vision 
est liée à l'existence de la lumière, rayonnante ou réfléchie. Aussi 
bien, les Grecs n'allèrent-ils pas plus Join. Seul, le sentiment cos
mique d'Occident a créé l'idée d'espace sans limite avec des systèmes 
infinis d'étoiles fixes et de distances dépassant toute possibilité 
optique - création de l'œil intérieur ~ui échappe à toute réalisation 
de la vue et reste étrangère et irréalisable, même comme pensée, 
aux hommes des autres cultures de sentiment ,Jifférent. 

4 

Le résultat de la découverte de Gauss, 4ui a changé la voie de la 
mathématique moderne en général 1, fut donc de prouver qu'il 
existe plusieurs structures également exactes de l'étendue à trois 
dimensions, et lorsqu'on demande laquelle d'entre elles correspond 
à l'intuition réelle, on prouve qu'on n'a nullement compris le pro
blème. La mathématique, dont les instruments peuvent être indiffé
remment des images et des représentations intmtives ou non, a pour 
objet des systèmes entièrement libérés de la vie, du temps et du 
destin, purement i11tellect1iels, univers formels de nombres purs dont 
la justesse - non la réalité - est atemporelle et de logique causale, 
comme tout ce qui n'est qu'objet de connaissance et non de vie. 

Par là se révèle la distinction entre l'intuition vivante et le langage 
formel de la mathématiqùe, et l'énigme du devenir spatial est ainsi 
éclaircie. 

Comme le devenir fonde le devenu, l'histoire sans cesse vivante 
la nature achevée et morte, l'or~anique le mécanique, le destin la 
loi causale et le postulat subjectif, ainsi la direction est à la base de 
l'étendue. Le mystère de la 'Vie qui s' achè'Ve et que nous effleuro,is dans 
le mot de temps est le .f onde,nent de ce qui est achevé et que nous mon
trons moins bien à l'intelligence qu'à un sentiment intérieur dans le 
mot d'espace. Chaque étendue réelle ne s'accomplit que dans et 
par l'expérience de la profondeur, et c'est précisément cette exten
aion en profondeur et en distance, cette enjambée de l'impression 
superficielle sensible sur l'image organisée du macrocosme et 
l'émotion mystérieuse inhérente en lui, que désigne en premier 
lieu le mot temps - d'abord pour les sens, surtout la vue, et seule
ment ensuite pour la pensée. L'homme se sent - et c'est l'état 
d'individuation réelle de l'être éveillé - entouré« dans» l'étendue. 
Il suffit de ~oursuine cette impression élémentaire de l'universel 
pour voir qu il n'existe réellement q11't111e vraie dimension de l'espace, 
savoir: la directio,i de soi vers le lointain, vers l'au-delà, vers l'avenir, 

1. On sait que Gauss a gardé le silence ~ur sa découv.erte prC'llqllt' jusqu'il l:i 
fin de ses jours, parce qu'il cralgualt • !es obo1eme11t11 des Beotlens •· 
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et que le système abstrait des trois dimensions est une représen
tation mécanique, non un fait de la vie. L'expérience de la profon
deur étend la sensation en univers. Ce n'est pas en vain qu'on a 
appelé i"éversible le caractère dirigé de la vie, un reste de ce carac
tère décisif subsiste dans la nécessité de touf·ours sentir la profondeur 
de l'univers de soi à l'horizon, jamais de 'horizon à sm. Sur cette 
direction est fondé le corps mobile de tous les animaux et de 
l'homme. Ils marchent<< en avant 11 - au-devant de l'avenir, en se 
rapprochant à chaque pas non seulement du but, mais aussi de la 
vieillesse - et ils sentent aussi dans chacun de leurs regards en 
arrière un coup d'œil sur quelque chose de passé, déjà devenu 
histoire 1. 

Si on appelle la causalité, forme fondamentale de l'intelligence, 
un destin figé, on pourra appeler la profondeur spatiale un temps 
figé. Ce qui est puissance du destin pour le sentiment, non eeulement 
de l'homme, mais déjà de l'animal, est pour leur sensation tactile, 
visuelle, auditive, olfactive un mouvement causal qui se cristallise 
devant l'attention tendue. Nous sentons que nous marc;:hons à la 
rencontre du printemps et nous voyons à l'avance le paysage prin
tanier qui s'étendra autour de nous; mais nous savons que la terre 
accomplit des révolutions dans l'espace cosmique et que la durée du 
printemps « s'élève 11 à 90 de ces révolutions - jours. Le temps 
engendre l'espace, mais l'espace tue le temps. 

Si Kant avait été plus perspicace et plus calme, au lieu de parler 
de u deux formes d'intuition », il aurait nommé le temps la forme 
de l'intuition, l'espace la forme de l'intuitionné, et leur rapport 
réciproque se serait peut-être révélé à lui. A leurs moments de 
réflexion, le logicien, le mathématicien, le savant naturaliste ne 
connaissent que l'espace devenu, celui que précisément cette 
réflexion a abstrait du devenir unique, qu'elle a vérifié, systématisé 
et où tout a la propriété d'une « durée » déterminable mathémati
quement. Mais on a déjà montré que l'espace est sans cesse en 
devenir. Aussi longtemps que nous jetterons sur le lointain un regard 
réfléchi, nous verrons autour de nous l'univers s'agiter. Quand cet 
univers nous a fait peur, le regard scrutateur y aperçoit un espace 
immobile. Cet espace est; il est parce qu'il s'arrête, hors du temps, 
dépouillé du temps et donc de la vie. La durée, fragment de temps 
mort, règne en lui comme propriété connue des choses, et nous 
sachant nous-mêmes existants dans cet espace, nous avons cons
cience de notre durée et de ses limites, que l'aiguille de nos montres 
nous rappelle sans cesse. Mais l'espace figé lui-même, également 
périssable et disparaissant, à chaque rellche de notre tension 
spirituelle, de l'étendue colorée de notr~ univers ambiant, est par là
même signe et expression de la vie, le plus originel el le p/111 puis,ant 
de ses symboles. 

Car la nécessité pour l'être éveillé d'interpréter la profondeur 
le domine de tout le poids d'un événement élémentaire et signifie 

1. Ce n'est qu'en partant de cette direction de ta structure de notre corpa que 
nous pouvons distinguer la droite de la gauche. • Devant • n'a pour le corps d'une 
plante aucun sens. 
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en même temfs éveil de la vie intlrieure-et frontière entre l'enfant et ... 
l'homme. L enfant qui veut prendre la lune, qui ignore encore le 
sens de l'univers extérieur et qui ressemble à l'âme primitive somno
lant dans le crépuscule des sensations, auxquelles elle est enchaînée, 
manque de l'expérience symbolique de la profondeur. Non que 
toute expérience de l'étendue lui soit étran~ère, mais une intr,ition 
de l'univers n'existe f,as encore chea lui; la distance est sentie, mais 
elle ne parle pas à 'âme. C'est le réveil de l'âme qui, le premier, 
élève aussi la direction à l'expression vivante. Et c'est là que l'homme 
antique trouve son repos dans le présent immédiat, exclusif de 
toute distance et de tout avenir; le faustien son énergie de la direc
tion qui n'a d'œil que pour les horizons très lointains; le Chinois sa 
marche vagabonde qui le mènera peut-être un jour au but; !'Égyp
tien sa marche très franche sur le chemin une fois choisi. L'idée de 
destin se révèle ainsi dans chaque trait de la vie. Ainsi seulement on 
appartient à une culture particulière, dont les membres sont unis 
par un sentiment cosmique commun qui donne naissance ensuite 
à une forme cosmique commune. Une profonde identité relie entre 
elles ces deux choses : l'lveil de l'âme qui naît "à l'existence' claire 
au nom d'une culture, et sa conception subite du lointain et du 
temps qui est la naissance de l'univers extérieur, liaison opérée par le 
symbole de l'extension qui reste dès lors le symbole éllmentaire 
de cette vie et lui donne son style et la forme de son histoire, en tant 
que réalisation progressive de ses possibilités intérieures. Il n'y a 
que l'espèce de direction qui produit le premier symbole étendu, 
savoir : pour l'œil cosmi<{ue de l'antiquité, le corps proche, presque 
circonscrit, achevé en s01; pour celui de l'Occident, l'espace infini 
avec sa poussée en profondeur de la troisième dimension; pour 
celui de l'Arabe, la grotte. Ici se réduit en poussière une vieille 
controverse philosophique sur cette forme primaire de !'univers : 
elle est innée, en tant que qualité originelle de l'âme d'une culture 
dont notre vie entière est l'expression; elle est acquise, dans la mesure 
où chaque âme individuelle renouvelle encore une fois pour son 
compte cet acte de création et développe ainsi dès sa jeunesse le 
symbole de la profondeur qui lui est prédestiné, comme un papillon 
développe des ailes à sa sortie de la chrysalide. La première intuition 
de la profondeur est un acte de naissance psychique à côté de la 
naissance corporelle. Par elle, une culture naît du paysage maternel 
et le même acte est répété par chaque âme individuelle dans le 
cours entier de cette culture. C'est ce que Platon appelait Anam11esis, 
en le rattachant à une croyance primitive des Hellènes. Le caractère 
déterminé de la forme cosmique surgissant tout à coup pour chaque 
âme qui point est interprété ainsi par le devenir, tandis que le 
systématique Kant interprète la même énigme avec son concept de 
forme a priori, qui part du résultat mort, non du chemin vivant 
qui y conduit. 

L espèce d'étendue doit dès lors s'appeler symbole pr,ima_ire d'une 
culture. De là doivent dériver le langage formel tout entier de la 
réalité culturale, sa physionomie différente de celle de toute autre 
culture, surtout de l'univers ambiant quasi aphysionomique du 
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primitif; car l'interpcétation de la profondeur s'élève désormais à 
l'acte, à l'expression plastique des œuvrts, à la transformation du 
réel, et elle ne sert plus comme chez l'animal à une nécessité de la 
vie, mais doit créer un symbole vivant ayant pour instruments tous 
les éléments de l'étendue : matière, lignes, couleurs, sons, mouve
ments; l'apparition de ce symbole et le charme exercé par lui dans 
l'ima~e cosmique de la postérité témoignent souvent encore après 
des siècles de la manière dont ses auteurs avaient compris l'univers. 

Mais le symbole primaire lui-même ne se réalise pas. Il agit 
dans le sentiment formel de chaque homme, de chaque groupe, de 
chaque période, de chaque époque et leur dicte le style de toutes 
leurs manifestations vivantes. Il est dans la forme de l'Etat, dans les 
mythes et les cultes religieux, les idéals moraux, les formes de la 
peinture, de la musique et de.la poésie, les premiers princifes de 
chaque science, mais il n'est représenté par aucun d'eux. I n'est 
donc pas non plus représentable par des concepts et des mots, les 
langues et les formes de la connaissance étant elles-mêmes des 
symboles dérivés. Chaque symbole particulier parle de lui, mais au 
sentiment intérieur, non à l'intelligence. Dès lors, si l'on désigne 
le symbole primaire de l'ime antique par le corps matérjel isolé, 
celui de l'Occident par l'espace infini pur, on n'aura jamais le droit 
d'oublier que ces concepts ne pourront jamais représenter l'inin
telligible, mais qu'au contraire les sons verbaux ne peuvent 
qu'éveiller un sentiment de sa signification. 

L'espace infini est l'idéal que l'Ame occidentale n'a cessé de 
chercher dans son univers ambiant. Elle voulait le voir se réaliser 
immédiatement en elle, et cette nostalgie seule donne, par delà 
leurs prétendus résultats, aux innombrables théories de l'espace 
de ces derniers siècles leur signification profonde comme symptômes 
d'un sentiment cosmique. Dans quelle mesure l'étendue illimitée 
est-elle le fondement de toutes choses ? A peine existe-t-il un 
second problème aussi sérieusement débattu et l'on devrait croire 
presque que toute autre question cosmique est subordonnée à cette 
recherche sur la nature de l'espace. N'en est-il pas ainsi pour nous, 
en effet? Pourquoi donc personne n'a-t-il remarqué que l'antiquité 
tout entière n'a pas dépensé un mot sur ce sujet et qu'elle ne posséda 
pas même un mot pour énoncer ce problème 1 ? Pourquoi les grands 
présocratiques gardèrent-ils le silence ? Ont-ils oublié dans leur 
univers ce qui nous paraît précisément l'énigme de toutes les 
énigmes? Ne devions-nous pas savoir que la solution est précisé
ment impliquée dans et silence? Comment se fait-il que « l'univers » 
pour notre sentiment cosmique ne soit rien d'autre que cet espace 

r. NI en grec ni en latin. ,dnoç ( = locus) signifie lieu, région, aussi état social. 
xwea ( = spatium) signifie intervalle • entre •• distance, rang, aussi fonds de terre 
(•d '" •~ç xweaç = les fruits des champs). ,à "••tl• (= vacuum\ désigne sans 
équivoque possible un corps creu.i dont Il souligne surtout le pourtour. Dans la 
littérature de l'épogue impériale, qui essaie de rendre par des mots antiques le 
sentiment magique de l'espace, on emploie des termes V!l&Ues ;comme 6ecndc ,dnoc 
( = monde des scus) ou spatlum inane ( = • espace Infini • mals aussi • surfaces 
larges •; la racine de sf,/Jtium signifie s'enfler, s'engraiBSCrÎ. La pure littérature 
antique ne sentait pas le besoin d'énoncer un problème dont l'idée lui faisait entière
ment défaut. 
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unique, véritable produit de l'expérience de la profondeur, dont les 
systèmes solaires qui s'y perdent confirment une fois de plus le vide 
sublime ? Penseur antique fut-il jamais capable de comprendre ce 
aentiment ? On découvre tout à coup que cet « éternel problème », 
traité avec la passion d'un acte symbolique par Kant, au noin de 
l'humanité, est un problème pure,nent occidental sans aucune 
existence dana l'esprit des autres cultures. 

Quel problème donc l'homme antique considérait-il comme 
problème primaire de l'être total, lui dont le·reçard dans son univers 
ambiant n'était certainement pas moins lumineux que le nôtre? 
Celui de l'œpx:r\, fondement matériel de toutes choses concrètes 
et aensibles. S1 vous comprenez cela, vous ne serez eas loin de com
prendre aussi le sens réel - non de l'espace, mais de la question 
de savoir pourquoi il a fallu que le problème de l'espace devînt 
celui de l'Ame occidentale, et d'elle seule, avec une nécessité de 
destin 1. C'est justement cette spatialité toute-puissante, génératrice 
et destructrice de la substance de toutes choses - qualité spécifique 
et suprêmè de l'aspect de notre univers - que l'humanité antique, 
ignorant jusqu'au mot et au concept d'espace, niait à l'unanimité 
comme inexistante, ~o ii·~ z.,,. Il est tout à fait impossible de saisir 
avec une profondeur suffisante le pathos de cette négation. Par 
elle, la passion de l'Ame antique tout entière délimitait symbolique
ment la réalité qu'elle ne voulait pas sentir, celle qui ne pouvait 
pas être l'expression de son Ame. Un univers de couleur différente 
apparaît tout à coup à nos yeux. Pour l'œil antique, la statue avec 
son admirable corporéité, tout entière construction et plan expressif 
sans arrière-pensée incorporelle, contenait absolument tout ce qui 
s'appelait réalité. Dans l'élément matériel, la limite visible, le trait 
concret et le. présent immédiat - tous les caractères spécifiques de 

1. C'est ce ~ui n'a pas été vu jusqu'ici dans le fameux axiome euclidien des 
~rallèlea : • d un point à une droite on ne peut mener qu'u1Je parallèle à cette 
èlrolte ,, seul théorème de la mathématique antique qui resta lndémontré et que 
nous savons aujourd'hui indémontrable. Mals c'est précisément pourquoi il s'oppose 
à toute ex~rtence comme un dogme, et donc comme le cmt,11 lfliltlj)lsysiq,u et la 
111b1ta1JC1 cfe ce système de géométrie. Tous les autres axiomes et postulats ne font 
que le préparer ou le suivre. Seul ce principe, pour l'esP.rlt antique, est D~es&aire 
et universel - mals i,npossible à faire dériver. Pourquoi? Parce qu'il est 11ynibole 
de J°' rang. Il renferme la structure de la corporèltè antique. Cette .partie de la 
géométrie antique gui est théoriquement la plus faible, contre laque11e protesta 
dtjà la ptrlode hellènistlque, c'esl celle qui révHe prèclsément l'êine aulique et 
c'mt précisément à ce prlnclP.e évident pour l'expérience journalltte que se rattache 
le douu: de la pensée numérique faustieune nêe des lolutaJus spatiaux lucorporels. 
Uu des plus profonds symptômes de notre être est que nous oP.poaons flOtl 1'111 
seule, ma.la plu,ieu,s géométries, toutes également vraies et fucontradlctolres 
pour 11ous1 à la géométrie d'Euclide. La tendance propre de toutes ces géométries, 
à concevoir comme groupe 111Jti-euclldlea - parce qu'elles ·admettent d'un point 
à une droite l'existence d'aucune, de deux ou d'une Infinité de parallèles - consiste 
à nier complètement, précisément eu raison de leur variété, le sens corporel de 
l'étendue cantmisi, par l'axiome d'Euclide· elle va en effet à l'encontre de l'fntultloa 
qui a pour condition tout le corporel, mals qui nie tout spatial pur. I,aquelle des 
trois géométries non euclidiennes est , ju1te , et fonde la rèallté? Poser cette ques
tion - que Gauss a pourtant lui-même sérieusement examinée·- c'est poser un 
problème d'après le sentiment de l'antiquité, donc qu'un penseur de notre crlultubrel 
11e devrait pas poser. Car 11 égare la vie en emuêchant de pénétrer dans levé ~ e 
esprit de ce fait : que le symbole spécifique d'Occtdent n'est pa,s la réalité de 1 une 
ou de l'autre, mais la variété de géométries igall-1 fossiblls. Il n'y a que le !JOll/'it' 
de atructures variables, où la conception antique n est qu'un cas-llmlte, q ... 10 
capable de dl1SOudre dans le sentiment d'espace pur ce qui subeiste de corporélté. 
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cette étendue sont épuisés. L'univers antique, le cosmos - constitué 
par la proportion et l'harmonie de tous les objets proches et immé
diatement visibles - est fermé intégralement par la voûte céleste 
corporelle. Rien n'existe plus. Notre besoin de penser « l'espace • 
auaai par delà ce rideau manquait totalement au sentiment antique 
de l'univers. Les Stoïciens ont même déclaré comme corps Ica 
propriétés et les rapports des objets. Pour Chrysippe, le pneuma 
divm était un corps; pour Démocrite, la vision consiste à pénétrer 
dans les atomes matériels de l'objet vu. L'État est un corps composé 
de la somme totale des corps des citoyens; le droit ne connait que 
des personnes corporelles et des choses corporelles. Et ce sentiment 
trouve enfin sa plus haute expression dans le corps de pierre du 
temple antique. L'espace intérieur sans fenêtres est soigneusement 
dissimulé derrière les rangées de colonnes, mais au dehors pas une 
seule ligne droite. Toutes les marches d'escalier sont légèrement 
arquées vers le dehors, chacune à un degré différent. Les frontons, 
faîtes, façades sont inclinés. Chaque colonne a un léger renflement, 
aucune n'est parfaitement verticale ni placée à égale distance de sa 
voisine. Mais des coins au milieu, les renflements, pentes et dis
tances varient dans une proportion scrupuleusement dégradante. 
Ce qui donne ainsi à tout le corps du bâtiment un air de mystère 
qui semble se mouvoir en rond autour d'un point central. Les 
courbes sont si délicates qu'elles sont pour ainsi dire seulement 
senties et non point vues par l'œil. Mais c'est justement cela qui 
supprime la direction en profondeur. Le style gothique s'él~ve, le 
dorique s'arque. L'espace mtérieur de la cathédrale monte avec une 
puissance élémentaire vers le ciel lointain, le temple grec est ramassé 
sur le sol avec un calme majestueux. Mais la même chose vaut aussi 
pour les divinités faustienne et apollinienne et, à leur image, pour 
les principes fondamentaux de la physique. En opposant aux 
principes de position, matiire et forme, ceux du mouvement en 
avant, force et masse, nous avons défini ce dernier : le rapport qui 
existe constamment entre la force et la vitesse pour les volatiliser 
enfin toutes deux dans les éléments entièrement spatiaux de la 
capacité et de l'intensité. L'art dominant qui devait résulter de cette 
conception du réel est la musique instrumentale des grands maitres 
du ~vme siècle, seul de tous les arts. dont le monde formel s'appa
rente intérieurement à l'intuition de l'espace pur. Il y a dans la 
musique, par orposition aux colonnes des temples et çles places 
publiques de 1 antiquité, des royaumes toniques, des espaces 
toniques, des mers toniques incorporels; l'orchestre déferle, brise 
les vagues, fait fusant; d est peintre des horizons lointains, des 
lumières, des ombres, des vents, des nuages en marche, de la 
foudre, des couleurs d'un complet au-delà : il suffit de se rappeler 
les paysages d'instrumentation chez Gluck et Beethoven. « En 
même temps » que le canon de Polyclète, ce monument où le grand 
statuaire a couché par écrit les règles strictes de la construction 
du corps humain, Stanitz acheva vers 1740 la composition stricte
ment canonique de la sonate à quatre parties, et ce canon ne se 
relAche que plus tard dans les quartetts et les symphonies de 
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Beethoven, pour se dissoudre ensuite complètement dans l'univers 
sonore solitaire entièrement << infinitésimal » de la musique de 
Tristan, où il rerd toute trace de matérialité terrestre. Ce sentiment 
élémentaire d une solution, d'une rédemption, d'une dissolution 
de l'Ame dans l'infini, par lequel nous noue sentons libérés du eoids 
de la matière et que les motifs suprêmes de notre musique éveillent 
en nous constamment, libère aussi l'élan en profondeur de l'Ame, 
tandis que les chefs-d'œuvre de l'art antique exercent une action 
paralysante, restrictive, qui renforce le sentiment du corps et 
ramène du lointain le regard vers le tangent et le calme, dont il est 
saturé. 

5 

Chacune des grandes cultures est ainsi parvenue à parler une 
langue mystérieuse du sentiment cosmique 'lui ne peut être entière
ment comprise que par l'Ame appartenant a cette culture. Car ne 
nous trompons pas. Si nous pouvons lire peut-être un peu dans 
l'Ame antique, c est que son langage formc:l est presque l'inverse 
du nôtre; la question très ardue, de savoir dans quelle mesure cette 
lecture est possible ou a été réalisée jusqu'à ce jour, doit être le point 
de départ de chaque critique de la Renaissance. Mais si on nous dit 
que les Indous avaient probablement - car vouloir repenser des 
manifestations de l'être aussi éloignées de nous reste dans tous les 
cas une tentative chimérique - conçu des nombres qui ne possé
daient d'après nos concepts ni valeur, ni grandeur, ni propriété 
relative, qui ne devenaient que par position unités positives, néga
tives, grandes, petites, force nous est de reconnaître que nous n'avons 
pas les moyens de revivre exactement les fondements psychiques 
de ces nombres. 3 désigne toujours pour nous quelque chose, qu'il 
soit positif ou négatif; pour le Grec, il était une grandeur absolue 
+ 3; mais chez les Indous, la possibilité qu'il désigne n'a pas de 
substance, donc le mot 11 quelque chose» n'a pas encore de valeur 
pour elle, il est au delà de l'être et du non-être, qui ne sont tous 
deux que des qualités non encore nées. + 3, - 3, 1 /3 sont ici des 
réalités émanantes de moindre degré qui reposent dans la substance 
énigmatique (3) d'une manière complètement cachée pour nous. 
Il appartient à une âme brahmanique de sentir l'évidence de ces 
nombres comme signes idéaux d'une forme cosmique parfaite en 
soi; pour nous, ils sont aussi inintelligibles que le NirvAna des 
Brahmanes situé par delà la vie et la mort, la veille et le sommeil, 
la douleur, la compassion et ,l'insensibilité. et qui est pourt~nt U:ne 
réalité, pour laquelle nous n avons pas meme une expression lm
guistique. Seule cette psyché pouvait produire cette conception 
grandiose du néant, considéré comme nombre authentique, comme 
zéro, le zéro indou où être et non-être sont tous deux également 
des expressions extérieures 1• 

r. Ce.zéro, qui fait peut-êtl't' preSlll!ntlr l'Idée d'étendue indoue, de cette spatlalit<' 
cosmique dont parlent les Upanlshads et qui nous est entièrement étrangère, man-
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8i, dans leur polémique contre la doctrine aristotélicienne de 
l'être, des penseurs arabes de la période très mûre - parmi lesquels 
des cerveaux de premier rang comme Alfarabi et Alcabi - démon
trèrent que le corps comme tel n'avait pas nécessairement be1oin 
d'espace pour exister et assignèrent ainsi pour origine à cet espace, 
donc à l'espèce d'étendue arabe, la notion de « situation dans un 
lieu», cela ne prouve pas qu'ils raisonnaient faux contre Aristote 
et Kant, ni que leur pensée était obscure - comme nous aimons à 
qualifier ce qui ne veut pas rentrer dans nos pauvres cervelles, -
mais que l'esprit arabe possédait de tout autres catégories univer
selles. Leur langage conceptuel leur permettrait de réfuter la 
démonstration de Kant avec la même finesse qu'il Jes eût réfutés 
lui-même, mais•tous deux seraient restés convaincus de l'exactitude 
de leur image. 

Quand nous parlons d'espace aujourd'hui, nous pensons certàine
ment à peu près tous dans le même style, comme nous nous servons 
d'une même langue et de mêmes signes verbaux, qu'il s'agisse 
d'espace mathématique, physique, pictural ou d'espace réel, malgré 
tout ce que conservera de problématique chaque philosophie 
désireuse (et obligée) d'affirmer, au lieu de cette parenté du senti
ment de la signification, une identité de l'entendement. Mais aucun 
Hellène, tgyptien ou Chinois n'eût pu pénétrer dans ce sentiment, 
ni aucune œuvre d'art ou système de pensée montrer sans équivoque 
à ces hommes ce que nous entendons par « espace ». Les concepts 
élémentaires antiques, fils d'une vie intérieure différemment 
constituée, tels a.p-;-ii. ~'·"'l, !'-Of7i-,., épuisent le contenu d'un uni
vers de structure dffférente du nôtre, qui nous est étranger et reste 
loin de nous. Ce que nous traduisons du grec avec nos propres 
moyens sous les noms d'origine, matière, forme, est une pâle 
imitation, une misérable tentative pour pénétrer dans un univers 
du sentiment, qui restera quand même muet dans ses éléments les 
plus délicats et les plus profonds; c'est comme si l'on voulait 
confondre les sculptures du Parthénon avec la musique d'instru
ments à cordes ou couler dans du bronze le dieu de Voltaire. Les 
traits fondamentaux de la pensée, de la vie, de la conscience cos
mique diffèrent autant que les traits du visage des individus humains; 
cette différence fait aussi qu'il existe des u races » et des « peuples » 
qui ne savent pas plus qu'ils ne remarquent si •< rouge » ou << jaune » 
signifie pour d'autres la même chose ou des choses entièrement 
différentes; la symbolique commune du langage surtout nourrit 
l'illusion d'une vie intérieure de même structure et d'une forme 
cos11)ique identique. Les grands penseurs des cultures particulières 
ressemblent en ceci aux aveugles de naissance qui ignorent leur 
propre état et rient chacun des erreurs de l'autre. 

Et maintenant, je tire la conclusion. L'expérience de la profon-

<juait évidemment aussi il l'antiquitt-. Il ne fut introduit chez nous qu'en I 544 par 
Stifel, après avoir pass<'., par la mathématique arabe qui l'a entièrement transformf, 
et, ce qui en changea complètement la natur<•, il passa chez nous comme inter
médiaire entre + 1· et - 1, cnmme ~c.<:ment du continuum linéaire de~ nombre~, 
e'est-il-rlirc qn.- la mathématique ocd1k11talc !<C l'as~iuùla dans un sens relJ.11/ 
<·11tii-n·mc11t oppo,é à l'iudou. 
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deur qui fait naitre l'univers, qui étend la sensation en univers, ci.ui 
est significative pour l'àme à laquelle elle appartient et pour elle 
seule, qui diffère à l'état de veille, de rêve, d'acquiescement ou 
d'observation, différente aussi chez le vieillard et l'enfant, le citadin 
et le paysan, l'homme et la femme : cette expérience réalise pour 
chaque haute culture avec une nécessité très profonde la possibilité 
de la forme sur laquelle repose son être tout entier. Tous les mots 
fondamentaux, comme masse, substance, matière, objet, corps, 
étendue, les milliers de signes verbaux analogues conservés par les 
langues des autres cultures sont des signes nécessaires déterminés 
par le de11tin et relevant au nom d'une culture particulière, parmi 
l'infinie variété des possibilités cosmiques, la seule qui soit signi
ficative et, par conséquent, nécessaire. Aucun ne peut être transféré 
exactement dans la vie et la connaissance d'une autre culture. Aucun 
ne l'.enaît une seconde fois. Tout dépend exclusivement du choix 
du symbole primaire à ce moment précis où l'ime d'une culture 
s'éveille dans son paysage à la conscience d'elle-même, et ce choix 
ébranle tous ceux qui sont capables de considérer de cette manière 
l'histoire universelle. 1 

Synthèse de l'e~ression de l'Ame rendue sensible dans les faits 
et les œuvres, corps mortel et périssable de cette Ame soumis à la 
loi du nombre, à la causalité, scène historique et image dans le 
tableau d'ensemble de l'histoire universelle, synthèse des grands 
symboles de la vie, du sentiment, de l'intelligence : la Culture est 
la langue par laquelle une âme peut dire ce qu'elle ressent. 

Le macrocosme aussi est P.ropriété d'une âme individuelle, et 
nous ne saurons jamais ce qu'il est dans d'autres âmes que la nôtre. 
Par delà toutes les possibilités de l'entendement discursif -
« l'espace infini », interprétation créatrice de l'expérience de la 
profondeur par nous autres hommes d'Occide11t et par nous seuls, 
désigne cette espèce d'étendue que les Grecs appelaient le Néant, 
que nous appelons l'Univers, et qui plonge cet univers dans une 
couleur inexistante sur la palette de l'âme antique, indoue, égyp
tienne. Une de ces âmes entend l'expérience cosmique sur le ton 
de la bémol majeur, l'autre sur celui du fa mineur; l'une la sent 
à l'euclidienne, l'autre à la manière contrèpointique, une troisième 
à la manière magique. Du plus pur espace analytique et du Nirvâna 
à la corporéité attique la plus charnelle, il y a une gamme de symboles 
primaires capables de tirer chacun de soi-même une forme d'univers 
parfait. L'univers indou ou babylonien est idéellement aussi loin, 
aussi étranger et aussi flou pour les hommes des cinq ou six cultures 
qui lui ont succédé, que notre univers occidental sera un jour 
incompréhensible aux hommes des cultures à naître. 
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II. - AME APOLLINIENNE, FAUSTIENNE, MAGIQUE. 

6 

J'appelle apollinienne désormais l'ime de la culture antique qui a 
choisi le corps individuel présent et sensible comme type idéal de 
l'étendu. Ce mot est intelligible pour tout le monde depuis Nietzsche. 
En face de cette Ame apollinienne, je place l'lme faiutimnt qui a 
choisi comme symbole primaire l'espace pur illimité, dont le « corps» 
est la culture occidentale tout entière, croissant dans les plaines du 
Nord, sises entre l'Elbe et le Tage, depuis la naissance du style 
roman au xe siècle. Apollinienne est la statue de l'homme nu, 
faustienne l'art de la fugue. Apolliniens la statique mécanique, les 
cultes matériels des dieux de }'Olympe, les cités grecques politi
quement isolées, le sort d'Œdipe et le symbole du phallus; faustiens 
la dynamique de Galilée, la dogmatique catholique et protestante, 
les irandes dynasties baroques avec leur politique de cabinet, le 
destm de Lear et l'idéal de la Madone, de la Béatrice de Dante à la 
fin du second Faust de Gœthe. Apollinienne la peinture limitant 
les corps individuels par des li~nes, faustienne celle qui construit 
des espaces au moyen de lumières et d'ombres : la fresque de 
Polygnote se distingue ainsi de l.& peinture à l'huile de Rem6randt. 
Apollinien est l'être grec, qui appelle son moi un soma et ignore 
l'idée d'évolution intérieure et donc de l'histoire réelle, inténeure 
ou extérieure; faustien l'être occidental, qui a une conscience très 
profonde de son destin, dont le regard est tourné en dedans et la 
culture résolument personnelle orientée vers les mémoires, la 
réflexion, la méditation sur le passé et l'avenir, la conscience morale. 
A l'autre bout de ces deux cultures et tout en leur servant d'inter
médiaire, qui emprunte, modifie, interprète leurs formes ou en 
hérite, l'âme magique de la culture arabe, éveillée à l'époque 
d'Auguste dans le paysa~e compris entre le Tigre et le Nil, la mer 
Noire et l'Arabie méndionale, apparaît avec son algèbre, son 
astrologie et son alchimie, ses mosaïques• et ses arabesques, ses 
khalifats et ses mosquées, les sacrements et les livres saints des 
religions persane, juive, chrétienne, « bas-antique » et manichéenne. 

« L'espace», j'ai maintenant le droit de le dire, au sens courant 
du langage faustien, est une inconnue spirituelle rigoureusement 
distincte du présent momentané sensible, et qui ne pouvait pas être 
représentée dans le langage apollinien des Grecs et des Romains. 
Mais t'espace fiçuré par la plastique est tout aussi étranger à chacun 
des arts apollimens. La minuscle cellule du temple antique primitif 
est un néant obscur et muet, construit à l'origine avec les matériaux 
les plus périssables, enveloppe momentanée opposée aux éternelles 
voûtes des coupoles magiques et aux nefs des cathédrales gothiques. 
Et sa rangée de colonnes fermées a pour but de faire ressortir 
énergiquement, au moins pour l'œil, l'absence d'espace intérieur 
au sein de ce corps. Il n'existe pas de seconde culture où l'immobi-
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lité, le piédestal, accuse un relief aussi prononcé. La colonne dorique 
est logée dans la terre; le, vases doriques sont toujours conçus de 
bas en haut, alors que ceux de la Renaissance planent par-dessus 
le piédestal; le problème fondamental des écoles de sculpteurs est 
la consolidation interne de la figure. Aussi les œuvres archaïques 
ont-elles des articulations démesurément accentuées : le pied pose 
à plat sur le talon et les vêtements très longs laissent une partie 
de la bordure vide pour montrer la 11 position » du pied. Le relief 
antique est adapté sur un -plan rigoureusement stéréométrique. Les 
figures sont séparées par un 11 intervalle », mais non par une pro
fondeur. Au contraire, un paysage de Lorrain est pur espace. 
Toua les détails concourent à mettre celui-ci en lumière. Chaque 
corps n'a de sens dans la perspective atmosphérique qu'en tant qu'il 
représente des lumières et des ombres. L'impressionnisme, é'est la 
décorporisation totale de l'univers en faveur de l'espace. En raison 
de ce sentiment cosmique de l'âme faustienne, il était nécessaire 
pour elle d'atteindre, dès sa jeunesse, à une forme d'architecture 
où la voûte spatiale, qui monte du portail à la hauteur du chœur, 
constituAt le centre de gravité des cathédrales gigantesques.' Elle 
exprimait par là ,on expérience de la frofondeur. Mais elle ajouta à 
cette voussure, pour la distinguer de I espace vide 1 de l'architecture 
magique, l'ascension vers les lointains célestes. Qu'elle soit coupole, 
berceau, ou même poutrage vertical d'une basilique, la coupole 
magique est une couverture. Comme l'a très justement remarqué 
Strzygowski 11, rarchitectonique de Sainte-Sophie est un contrefort 
gothique dirigé en dedans et couvert au dehors par un manteau 
fermé. La coupole gothique de la cathédrale de Florence rehau,sa 
au contraire ce long édifice en 13671 et ce rehauasement est devenu 
dans la cathédrale Saint-Pierre, sous la main de Bramante, un 
amoncellement dont Michel-Ange acheva le magnifique II excelsior 1 11 

en aorte que la coupole actuelle plane très haut dans la lumière 
au-dessus des larges voûtes. C'est à ce sentiment de l'espace que 
s'oppose le symbole du peripteros dorique,. entièrement corporel 
et capable d'être embrassé d'un ,eut coup d'œil. 

AuHi la culture antique a-t-elle débuté par une renonciation 
grandiose à un art déjl existant, riche, pittoresque, presque trop 
mûr, qui ne pouvait pas être l'expression de son âme nouvelle. 
Grossier et étroit, indigent et en régression vers la barbarie, tel 
apparaît bien pour notre œil l'art de style géométrique que les 
Doriens depuis 1100 opposèrent à l'art minoen. Les trois siècles 
d'existence, correspondant à la floraison du gothique, n'ont pas 
laissé une seule allusion à l'architecture. Vers 650 seulement, 
« en même temps » _que Michel-Ange passe au b~r~<\ue, app~r~ît le 
type du temple dorique et étrusque. Tout art pr1m1t1f est religieux, 
et ce non symbolique ne l'est pas moins que le oui gothi~ue ou 
égyptien. L'idée d'incinération, qui se concilie avec un lieu du 
culte, est inconciliable avec un édifice du culte. C'est pourquoi les 

1. Cet eapaœ vide ou creux nt appel~ par Frobenius• sentiment de la caverne•. 
(Paiàeuma, p. 92). 

2. Ursfmu,g âer cla,,stl. Kirclamku11st, 1920, p. 80. 
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cultes primitifs de l'antiquité, que cachent pour nous les noms 
mystérieux et graves de Calchas, Tiresias, Orphée, peut-être 
Numa aussi, ne possédaient, pour accomplir leurs rites, que ce 
qui reste d'une idée architecturale dont on a retranché l'architecture, 
c'est-à-dire la circonscription sacrée, Aussi le templum étrusque 
est-il le lieu originel du culte antique : un simple cercle tracé sur 
le sol par les augures et ayant une banlieue infranchissable et une 
entrée propice orientée vers l'est 1• On élève un templum à l'endroit 
où doit se passer un exercice du culte, là où se trouvent les repré
sentants de l'autorité publique : Sénat et armée. Il existe pour les 
besoins fugitifs du moment, et ensuite Je charme est levé. Ce n'est 
peut-être que vers 700 que l'âme antique se domina afin de maté
rialiser dans un édifice la symbolique linéaire de ce néant archi
tectonique. Le sentiment euclidien triompha du dégoût de la durée. 

Au contraire, l'architecture faustienne de grand style débuta 
par les premières émotions d'une piété nouvelle - Ill réforme 
clunisienne vers 1000 - et d'une pensée nouvelle - la controverse 
sur la Cène en 1050 entre Bérenger de Tours et Lanfranc; il en 
résulta aussitôt, après des plans d'une volonté si gigantesque que 
souvent les habitants d'une paroisse tout entière -comme celle de 
Spire - ne suffisaient pas à remplir une cathédrale ou que cette 
dernière ne fut jamais achevée. Le langage passionné de cette 
architecture se répète encore dans la poésie 2• Toutes les différences 
réunies des hymnes latines du Midi chrétien et des Eddas du Nord 
encore païen ne peuvent effacer l'identité des deux poésies quant à 
l'infini spatial intérieur de la versification, au rythme de la phrase 
et de la langue imagée. Lisez le Dies irae à côté de la Voluspa, qui ne 
le précéda pas de longtemps, et vous y trouverez la même volonté 
de fer qui domine et brise toutes les résistances du visible. Jamais 
rythme ne s'est entouré d'espaces et de lointains aussi gigantesques 
autant que le rythme vieux-nordique : 

« Pour leur malheur - très longtemps encore, 
Hommes et femmes - naîtront au monde; 
Mais nous deux - resterons ensemble 
Sigurd et moi. » 

Les accents du vers homérique sont le doux froufrou d'une 
feuille sous le zér,hyr du Midi, un rythme de la matière; la rime 
initiale - telle I énergie potentielle dans l'image cosmique de la 
physique moderne - crée une tension contenue dans le vide et 

1. Cf. Miiller Deecke : D~ Etruske,, 1877, II, p. 128 sq. et Wissowa : Religion 
11. Kultus dt, Romtr, 1912, p. 527. Le plus ancien plan de cité, celui de la Roma 
quadrata qui n'avait assurément rien de commun avec l'architecture, mais dépendait 
des seules régies sacramentelles, comme le montre plus tard le sens du mot pon,oe
rium, qui en fut précisément la limite, voilà un templum. Templum aussi le camp 
romain,.dont on reconnait l'angle droit aujourd'hui encore dan~ l'emplacement de 
mainte ville romaine : il est le cercle sacré où l'armée se rassemble sous la protection 
des diewc, et il n'a rien de commun, à l'origine, avec la fortification postérieure 
qui date de la période hellénistique. La plupart des temples romaJns en pkrn~ 
(atdes) n'étaient pas des templa; au contraire, le teuunos grec <lu temps d'Homère 
doit avoir lignifié quelque chose d'analogue au ternplum étrusque. 

2. Cf. ma préface aux• Chants • d'Emst Droern, p. IX, 
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l'illimité, orages lointains et nocturnes sur les plus hauts sommets. 
Rien ne résiste au courant de ses ténébreuses marées, ni Ica mots 
ni lea chose■, c'est la dynamique du langage, non sa statique. Et il 
en est de même pour les mélancoliques rythmes du cc media vita 
in morte aumua ». On y trouve un prélude aux tonalités de Rem
brandt et à l'instrumentation de Beethoven. lei l'dme faustienne se 
sent che• elle dans la solitude sans borne. Qu'est-cc que le Walhall? 
Inconnu des Germains des invasions et même encore des Méro
vingiens, c'est l'lme faustienne naiBSante qui l'imagina, aBSurémcnt 
sous l'impreBBion du m;rthe pagano-anuque et christiano-arabe 
des deux cultures méridionales plus anciennes surgissant partout 
dans la vie nouvelle avec leurs livres classiques ou sacrés, leurs 
ruines, mosaïques et miniatures, leurs cultes, rites et dogmes. Il 
plane nonobstant, par delà toutes les réalités sensibles, en des 
régions lointaines, brumeuses, faustiennes. L'Oiympe repose immé
diatement en terre grecque; le paradis patristique est dans un jardin 
enchanté, situé quelque part dans J'univers magique; le Walhall 
n'est nulle part. Perdu dans l'infini, il apparaît avec ses dieux et ses 
héros insociables comme le symbole de l'effrayante solitude. Sieg
fried, Parcifal, Tristan, Hamlet, Faust sont les héros les plus soli
taires de toutes les cultures. Lisez dans le Parcifal de Wolfram le 
récit merveilleux de la vie intérieure qui s'éveilfe : nostalgie de la 
forêt, compassion énigmatique, isolement sans nom, tout est 
faustien, excl"sivement faustien. Chacun de nous le sait. Le Faust 
de Gœthe en reproduit le motif dans toute sa profondeur : 

Bonheur impénétrable, enveloppé de charmes, 
En vain je te poursuis dans les bois, les guérets 1 
Et je sens en mon cœur, tel un torrent de larmes, 
Sourdre un monde nouveau, riant, plein d'intérêts 1 

De cette expérience cosmique, l'homme apollinien et l'homme 
magique ne savent rien, • ni Homere, ni les ~vangiles. Le point 
culminant de fa poésie de Wolfram est dans cette matinée mysté
rieuse du Vendredi Saint, où le héros, brouillé avec Dieu et avec 
lui-même, rencontre le noble Gawan et lui dit : « Eh quoi ! Si je 
trouvais du secours en Dieu ! » Et il va en pèlerinage à Tèvrezent. 
Ici jaillit la source de la religion f austienne. Ici, on appréhende le 
miracle de l'eucharistie qui unit les participants en communauté 
mystique, en église salvatrice unique. Le mythe du Saint-Graal 
et de ses chevaliers fait comprendre la nécessité intérieure du catho
licisme germano-noraique. Ainsi apparaît en face des offrandes 
antiques, qu'on apportait au temple de chaque divinité particulière, 
le sacrifice unique infini partout répété journellement. Idée faustienne 
née du 1xe au xne siècle, à l'époque des Eddas, pressentie par des 
missionnaires anglo-saxons, tel Winfried, mais mûrie seulement 
en ce moment. La cathédrale, dont l'autel conserve le miracle 
achevé, est l'impression pétrifiée de cette idée. 

La pluralité des corps individuels figurant le cosmos antique 
a nécessité un cosmos divin de même espèce que lui : c'est la signi-
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fication du polythéisme antique. L'espace cosmique unique, soit 
« caverne » ou distance, nécessite le dieu unique du christianisme 
magique et faustien. Athénée et Apollon peuvent être figurés par 
une statue, mais on a senti depuis longtemps l'impossibilité de 
faire « apparaître II le Dieu de la Réforme et de la Contre-réforme 
autrement que p"ar l'orage d'une fugue d'orgue ou le majestueux 
développement de la cantate et de la messe. Depuis la richesse 
plastique des Eddas et la légende pieuse, qui lui est contemporaine, 
jusqu'à Gœthe, le mythe occidental évolue en opposition avec le 
mythe antique. Ici, une division du divin incessamment croissante 
aboutit à la quantité innombrable des dieux de la première époque 
impériale; là, une simplification extrême aboutit au déisme du 
xvme siècle. 

Couverte par l'Église occidentale avec tout le poids de son autorité 
dans le domaine de la pseudomorphose, la hiérarchie magique du 
ciel, allant des anges et des saints aux personnes de la trinité, se 
décorporise et s'efface peu à peu, et insensiblement, le diable même 
finit par disparaître des possibilités du sentiment cosmique faustien, 
lui, le grand ad \'ersaire du sentiment cosmique gothique, auquel 
Luther encore jeta son encrier à la face et qui est maintenant oublié 
depuis longtemps, avec un silence embarrassé, par les théologiens 
protestants. C'est parce q.ue la solitude de l'âme faustienne ne peut 
pas s'accommoder de l'existence d'une seconde puissance cosmique. 
Dieu lui-même est l'univers entier. Devant une telle religiosité, 
le langage formel de la peinture s'amuit à la fin du xvne siècle et 
la musique instrumentale devient l'instrument ultime et unique de 
l'expression religieuse. On peut dire que la foi catholique et la foi 
protestante sont entre elles comme une peinture sur l'autel et un 
oratorio. Dès la période germanique, des lointains invincibles et de 
mystérieuses ténèbres resserraient les dieux et les héros; la musique 
les a tirés de cette nuit, parce que la lumière du jour crée pour l'œil 
des limites et donc des objets corporels. La nuit dissout les corps, le 
jour les âmes. Apollon et Athénée n'ont pas d'" âme n. Sur !'Olympe 
brille l'éternelle lumière diurne et méridionale d'une profonde clarté. 
Midi est l'heure apollinienne où s'endort le grand Pan. Le Walhall 
est alumineux. Déjà l'Edda portait les traces de ces minuits, où 
Faust médite dans sa salle d'étude, que Rembrandt immobilise 
dans ses portraits, qui s'évaporent dans les notes de Beethoven. 
Jamais Wotan, Baldur ou Freya n'avaient de figure 1< euclidienne 11. 

D'eux comme des dieux védiques de l'Inde, impossible de 1< tracer 
un portrait ou une parabole quelconque 11. Et cette impossibilité 
implique une consécration de l'espace éternel comme d'un symbole 
suprême, opposé à la reproduction corporelle, qui rabaisse ce sym
bole au rang d'" entourage», le profane et le nie. Ce motif profondé
ment senti est la source de l'iconoclpsme islamique et byzantin -
tous deux au vne siècle - comme plus tard de l'iconoclasme pro
testant, son proche parent intérieur. La création par Descartes de 
l'analyse anti-euclidienne de l'espace ne fut-elle pas aussi un icono
clasme? La géométrie antique traite un univers numérique diurne, 
la théorie des fonctions est la mathématique proprement nocturne. 
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Ce sentiment cosmique que l'âme occidentale a exprimé avec une 
extraordinaire richesse d'expression au moyen de mots, de sons, de 
couleurs, de perspectives picturales, de systèmes philosophiques, 
de légendes, et non moins encore par les espaces des cathédrales 
gothiques et les formules de la théorie des fonctions, l'âme égyp
tienne, éloi~née de toute ambition théorique et littéraire, l.'a traduit 
presque uniquement par le langage immédiat de la pierre. Au lieu 
dê s'égarer dans un spirituel verbalisme sur la forme de son étendue, 
son «espace» et son "temps,,, ou d'imaginer des hypothèses, 
des systèmes numériques et des dogmes, elle érigea en silence des 
symboles grandioses sur le paysage du Nil. La pierre est le grand 
symbole du devenu atemporel. L'espace et la mort semblent en 
elle réunis. << On a plutôt bâti pour les morts que pour les vivants, 
disait Bachofen dans une autobiographie. Et quand le laps de temps 
~ui est départi à ceux-ci se contente d'une hutte passagère en bois, 
1 éternité des habitations de ceux-là nécessite la pierre ferme de la 
terre. Le culte le plus ancien est lié à la pierre tumulaire, la construc
tion des temples les plus anciens au monument funéraire, l'origine 
de l'art et de l'ornement à la décoration des tombeaux. Le symbole 
s'est formé dans les tombeaux. Aucun mot ne peut rendre la pensée, 
le sentiment, la prière muette que suggère la tombe, seul peut en 
donner un significatif pressentiment le symbole qui y repose avec 
une égale et éternelle gravité. ,, Le mort n'a plus de nostalgie. JI 
n'est plus temps, mais seulement espace, quelque chose qui subsiste 
ou a même disparu, mais qui a cessé de mûrir et d'aller au-devant 
de l'avenir. Aussi ce résidu au sens littéral du mot, la pierre, exprime
t-il le fait que les morts se reflètent dans l'être éveillé des vivants. 
L'âme faustienne, qui espérait après la fin corporelle une immor
talité, sorte de mariage avec l'espace infini, a décorporisé la pierre 
par le système des étrésillons gothiques - contemporains des 
séquences parallèles du chant d'église - jusqu'à ne lui faire repré
senter à l'œil que la poussée ardente de cette extension en hauteur 
et·en profondeur. L'âme apollinienne voulait voir le mort incinéré, 
anéanti, et c'est pourquoi elle se passa de constructions en pierre 
durant toute la période primitive. L'âme égyptienne se percevait 
en voyage sur un sentier de la vie étroit et inexorablement prescrit, 
dont elle avait à rendre compte un jour devant ses juges (Chap. 125 
du Livre des Morts). C'était son· idée du destin. L'être égyptien est 
un voyageur suivant toujours une seule et même direction; tout le 
langage formel de sa culture se ramène à ce motif unique. Le mot 
chemin est l'expression la plus propre pour désigner ce symbole 
primaire, en face de l'espace infini nordique et du corps individuel 
antique. Cette mise en relief de la seule direction en profondeur, 
comme étant l'essence de l'étendu, est d'une espèce tres étrangère 
difficilement accessible à la pensée d'Occident. Les temples funé
raires de l'Ancien Empire, les pyramides gigantesques de la 
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JVe dynastie surtout, ne· représentent pas un espace aux divisions 
significatives, comme la mosquée et la cathédrale, mais une succes
sion rythmée d'espaces. Le chemin sacré qui s'ouvre au portail 
sur le Nil se rétrécit à mesure qu'on traverse les couloirs, les galeries, 
les cours à arcades et les salles à pilastres, jusqu'à la chambre du 
mort 1, de même les temples du Soleil de lave dynastie ne sont pas 
des t< édifices >•, mais un chemin 2 que bordent des pierres gigan
tesques. Les reliefs et les tableaux, toujours en séries, guident le 
spectateur et le mènent malgré lui dans une direction déterminée, 
et la même volonté anime les béliers et les sphinx sculptés du Nouvel 
Empire. L'expérience de la profondeur, décisive de sa forme 
cosmique, avait pour !'Égyptien une tendance vers la direction, 
si accusée et si nette que l'espace était pour ainsi dire en perpé
tuelle voie de réalisation. Ce lointain n'est pas figé. L'homme n'entre 
en rapport avec la partie pétrifiée de cette symbolique qu'à mesure 
qu'il avan'Ce et qu'il devient donc lui-même un symbole de la vie. 
<< Chemin » signifie à la fois destin et 3e dimension. Les géants plans 
muraux, reliefs, séries de colonnes, devant lesquels il passe, sont sa 
"longueur et sa largeur ll, c'est-à-dire la simple impression sen
sible, que la poussée de la vie, en avant étendra seule en univers. 
Ainsi l'tgyptien qui suivait la procession vivait l'espace en quelque 
sorte dans ses éléments non encore unis, tandis que le Grec qui 
sacrifiait devant le temple ne sentait point cet espace et que !'Occi
dental des siècles gothiques qui priait dans la cathédrale s'y sentait 
enveloppé d'un infini immobile. C'est pourquoi l'artiste égyptien 
s'attachait à rendre l'action des plans et rien de plus, même lorsqu'il 
se servait d'instruments corporels. Pour !'Égyptien, la pyramide 
surplombant la tombe royale était un triangle, un plan gi~antesque 
de la plus prodigieuse puissance expressive, qui délimitait le 
chemin, dominait le paysage et servait à lui aussi de point de départ 
pour s'approcher de ce plan; les colonnes des cours intérieures et 
des galeries, disposées sur fond obscur en rangs très serrés, et cou
vertes d'ornements, agissaient absolument comme des lignes verti
cales rythmées accompagnant la procession des prêtres; le relief 
est minutieusement - et en opposition très marquée à l'antique -
enfermé dans un plan et diminue progressivement de la IIIe à la 
ve dynastie, en passant de l'épaisseur d'un doigt à celle d'une feuille 
de papier, pour se creuser, finalement, dans ce plan même 3• La 
prépondérance de l'horizontale, de la verticale et de l'angle droit, 
ainsi que l'absence voulue de tout raccourcissement étayent le 
principe de la bidimensionalité et distinguent du chemin la pro
fondeur spatiale, qui se confond avec la direction et le but, ... avec 
le tombeau. Cet art ne permet aucune réflexion propre à alléger la 
tension de l'Ame. 

N'est-ce pas - exprimé en langage le plus sublime possible en 
ténéral à imaginer - ce que toutes nos théories de l'espace vou-

1. Hülscher : (;rabdmkmal des /\linig.• Chephrm: Borchardt : Grabd1mkmal 
des .5ahuré: C11rUu11 : die antike K u>1st, p. 4.,. 

2. Cf. t. II,et : Borchardt, Re-luiligtum des Newoserré; Ed. Meyer, Gescllicl1te 
des Alterlums, 1, § 251. 

3. Relief rn cr~ux. Cf. H. Schiift!1', Von dgyp#scher Kunst, 1919, I, p. 41. 
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draient aussi exprimer ? Métaphysique en pierre, à côté de laquelle 
la métaphysique écrite - celle de Kant - n'est qu'un vain bégaye
ment 1 

Une culture exista cependant, dont l'àme parvint, en dépit de 
toutes les différences intérieures, à un symbole primaire apparenté 
à· l'égyptien : c'est la culture chinoise avec son principe du tao, 
entièrement senti dans le sens d'une direction en profondeur. 
Maie tandia que l'Égyptien poursuit jusqu'au bout le chemin qui lui 
était tracé avec une nécessité d'airain, le Chinois vagabonde à 
travers son univers, et c'eat pourquoi sa marche vers la divinité ou 
la tombe des ancêtres n'est pas guidée par des gorges en pierre 
avec leurs murs polis et aans fente, mais par la nature amicale même. 
Nulle part ailleurs, le paysage n'a été transformé en matière propre 
d'architecture : « Il a'est développé ici une sorte de loi grandiose 
qui a créé sur une base religieuse l'unité de toutes les constructions, 
fixé partout un schéma fondamental pour les portes, les ailes, les 
coure, les galeries, conservé rigoureusement aussi l'orientation 
Nord-Est dans tous les édifices et abouti à une projection des ~lans 
si grandiose, à une telle liberté dans la dispoaition du terram 'et 
des espaces, qu'il est permis de parler d'une véritable architecture 
paysagiste et d'une géométrie du paysage même 1• » Le temple 
n'est point un édifice isolé, mais une construction où la colline et 
l'eau, les arbres, les fleurs, la taille et la dispoaition des pierres 
d'une manière déterminée jouent le même rôle important que les 
portes, les murs, les ponts et les maisons. C'est la seule culture qui 
ait fait du jardin un art religieux de grand atyle. Il y a des jardins où 
se reflète l'Ame de certaine& sectes bouddhiques 1• L'architecture 
du payaage explique celle des maisons avec leur extension plani
métrique et le relief de leurs toits comme représentants caracté
riatiques de l'expression. Et de même qu'on arrive au but par des 
chemins enchevêtrés en traveraant les portes, passant par-dessus 
les ponta et contournant les collines et les murs, ainsi le peintre 
promène son apectateur d'un détail à l'autre, tandis que le relief 
égyptien lui dicte en maître absolu une direction rigoureuse à 
smvre. « L'image entière ne doit pas être saisie d'un aeul coup d'œil. 
La auccession dans le temps auppose une succession des parties de 
l'eapace, que le regard doit parcourir l'une après l'autre s. » L'archi
tecture égyptienne do~ine l'image du paysage, la chinoiae s'y 
adapte; maie dans lea deux caa, c'est toujours la direction en pro
fondeur qui établit la présence de l'acte de apatialiaation. 

r. O. Fischer, Clliiu1,sclu Lafldscll4/ts"'4lerei, 1921, p. 24. I,a grande dffficult~ 
de l'art chinois - et aUlllli indou - ~de pour noUB dans la dispariUon totale de 
toutea lea œuvtta primlUvea de cea deux cultures notamment de ë:elles de la ~on 
de Hoang-ho entre 1300 et 1800 avant J.·C. et de celles de l'Inde p~bouddhique. 
Ce gue nous appelona aujourd'hui 1.'art clilnois correspond à peu pm à l'art ân>Püen 
de la XX• dYJU!Stle. I,es grandes kolea de peinture ont l~ ~UMe dan11 lei-écoles
des ICUlpteura Saltea et Ptolmwquea et dans l'lnconsumœ dea modes raffln6es et 
arcbalquea 1111n1 uolution int~rleure. A l'instigaUon de l'~te, on peut ~terminer 
la mesure dam laquelle ll est~• d'infffl!r par ~ucUon ■ur l'art primitif c:hlnols 
et lndou au tem~ de Dachou et de■ VM&s. 

2, c. Gluer, 'Dt, Kt1flSI OslMWIIS, 1920, p. J8r. Cf. M. Gothdn, G,scli,cliu ••• , 
GartMllflflSI, 1914, IJ, p. 331 eq. 

3. C. Gl.aier, p. 43. 
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Tout art est langue d'e:11pression. Dans les états les plus primitifs, 
dont lé monde animal même est partie intégrante, il est le langage 
d'un être mobile parlant pour lui seul. Cet être ne pense pas du 
tout au témoin, bien <JU'en l'absence de ce dernier l'instmct d'expres
sion se tairait de IUJ-même. Les états très tardifs eux-mêmes ne 
connaissent souvent, au lieu d'artistes et de spectateurs, qu'une 
foule de producteurs d'art. Tous dansent, miment, chantent, sana 
que disparaisse jamais complètement de l'histoire de l'art le« chœur n 
en tant qu'ensemble d'individus présents. L'art supérieur est 
décidément le seul qui soit un « art par-devant témoins », surtout 
par-devant Dieu, le témoin suprême, selon la remarque de 
Nietzsche 1• 

Cette expression est ou ornement ou imitation, deux possibilités 
supérieures dont l'opposition ne peut guère être sentie au début. 
Il est d'ailleurs incontestable que l'imitation est la plus ancienne 
et la plus proche de la race. Elle a pour point de départ le tu, phy
sionomiquement saisi, qui porte à prendre part malgré soi aux 
évolutions du voisin dans le rythme de la vie. L'ornement témoigne 
d'un moi conscient de sa propre qualité. L'imitation est très 
répandue dans le monde animal; l'ornement, presque exclusivement 
humain. 

L'imitation est née du rythme mystérieux de tous les éléments 
cosmiques. Pour un être éveillé, l'unité apparaît divisi~le et étendue; 
ici et là-bas, propriété et altérité, microcosme relatif au macro
cosme : tels sont les deux pôles de sa vie sensible, entre lesquels il 
élève un pont grâce au rythme de l'imitation. Chaque religion est 
un bond volontaire accompli par l'âme éveillée pour passer aux 
puissances de l'univers ambiant, et il en est tout de même de 
l'imitation, entièrement religieuse à ses moments les plus solennels. 
Car c'est dans une seule et même émotion intérieure que, d'une 
part le corps et l'âme, d'autre part l'univers ambiant s'élancent 
ensemble et s'unissent. Comme un oiseau se balance au vent ou 
un nageur s'abandonne à la vague qui le frôle, ainsi un tact irré
sistible traverse les membres quand on entend une marche musicale, 
et c'est la même contagion qui est en œuvre quand on imite les 
traits du visage ou les gestes de personnes étrangères, art où les 
enfants avant tout sont précisément passés maitres. La éontagion 
peut atteindre les proportions de ces « entraînements » irrésistibles 
que produisent les chœura, les marches et les danses, transformant 
une variété d'individus en une unité de sentiment et d'expression, 

r. L'art même du monologue, chez certaines nature, trk solltalres, est en ~té 
un dialogue avec soi-m~e comml' deuxième personne. Ce n'est que dans la 1plri
tuallté des grandes villes que l'instinct d'expression est aubmergé par l'instlnct 
de communication. De là la naissance de tous les arts à tendance, qui veulent 
enseigner, convertir ou démontrer dea théories pollUco-!IOdales, ou morillea, et qui 
wnt ensuite contredits, dans 111 formule de • l'art pour l'art • moins par une pra
tique que par une théorie, qui du moins se souvient de la slgniflcaUon originelle dl' 
l'ezpreits.lon artlltique. 
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appelée« nous». Or un portrait" bien réussi » d'un homme ou d'un 
paysage suppose un accord senti entre le mouvement du dessinateur 
et Je mouvement mystérieux du partenaire vivant. C'est un tact 
physionomique qui entre en action et nécessite un connaisseur 
qui met à nu, à travers le jeu superficiel, l'idée, l'â111e étrangère. 
A de certains moments d'abandon, nous sommes tous connaisseurs 
de cette espèce et nous découvrons alors, en suivant la musique ou 
une mimique dont on n'aperçoit pas le rythme, des mystères subits 
d'une profondeur soudaine. Toute imitation veut donner le change, 
et le change vient de l'échange. Ce transfert de soi-même dans un 
« il » étranger, échange de lieu et de personne par lequel l'un vit 
désormais dans l'autre et le représente ou le décrit, éveille un 
sentiment de complet accord, qui s'élève de l'oubli silencieux de 
soi-même aux éclats de rire les plus effrénés, ou descend jusqu'aux 
dernières racines de l'Eros inséparables de la puissance créatrice 
de l'artiste. Ainsi naissent les rondes populaires - la u sabotière» 
bavaroise a pour origine l'imitation du coq sauvage dansant autour de 
sa femelle-; mais telle est aussi la pensée tout entière de Vasari, 
quand il loue Cimabue et Giotto d'être les premiers imitateurs d~ la 
« nature », notamment de cette nature des hommes primitifs dont 
maître Eckart disait alors : « Dieu est immanent en toute créature 
et c'est pourquoi toute créature est Dieu. » Le mouvement con
templé par nous dans l'univers ambiant, et senti par conséquent 
dans sa signification intérieure, se traduit à nouveau en nous par un 
mouvement. C'est pourquoi toute imitation est un jeu scénique au 
sens larlfe : nous donnons un spectacle par le mouvement du pmceau 
ou du ciseau, la disposition des parties du chant, le ton narratif, le 
vers, la représentation, la danse. Mais ce que nous fJÎfJons par et 
dans cet acte visuel ou auditif, c'est toujours une âme étrangère à 
laquelle nous nous unissons. Seul aboutit au naturalisme, au sens 
actuel, l'art morcelé par la pensée et dont l'âme s'est pétrifiée dans 
les grandes villes mondiales : imitation de charmes apparents, 
d'ètats de caractère sensibles scientifiquement vérifiables. 

De l'imitation se détache dès lors l'ornement, qui s'en distingue 
nettement parce qu'il ne suit pas le courant de la vie, mais se cris
tallise et la contredit. Au lieu d'exprimer les traits physionomiques 
empruntés par les sens à l'être étranger, on impose à cet être des 
motifs fixes, des symboles imprimés. On ne veut plus donner le 
change, mais conjurer. Lo moi domine le toi. L'imitation est une 
,hito,i~e dont les mots naissent des circonstances et ne se répètent 
plus, 1 ornement se sert d'une langue sans rhétorique, d'un voca
bulaire formel ayant une durée et indépendant de l'arbitraire indi
vidueJl. 

On ne peut imiter et reproduire que le seul flivant et dans les 
mouvements qui le révèlent aux sens de l'artiste et des spectateurs. 
L'imitation dépend, en cela, du temps et de la direction; tous ces 
mouvements qu'on danse, dessine, représente ou décrit pour 
l'œil et l'oreille sont dirigés irrévocablement et les suprêmes possi-

1. Cf. pour ce qui suit, Worringer, Abslrrd1tion und Einfflhlung, p. 66 sq. 
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bilités de l'imitation consistent donc à reproduire un destin par 
des notes, des vers, des images ou des scènes jouées 1• Au contraire, 
un ornement est un larcin au détriment du temps, une pure étendue 
fixée et persistante. Tandis qu'une imitation exprime une réalité 
en s'accomplissant elle-même, un ornement ne le peut qu'en demeu
rant stationnaire et fini devant les sens. Il est l'être pur, entièrement 
abstrait de sa genèse. Chaque imitation a un commencement et 
une fin, un ornement n'a qu'une durée. Aussi ne peut-on reproduire 
que le destin d'un individu, d'Antigone ou de Desdémone par 
exemple; l'idée de destin en général ne peut se rendre que par un 
ornement, un symbole, par exemple celle du destin antique par la 
colonne dorique. L~ première luppose un talent, la seconde en 
outre un sav01r acquis. 

Le langage formel de tous les arts proprement dits a une gram
maire et une syntaxe qui ont leurs règles, leurs lois, leur logique 
intérieure et leur tradition. Non seulement c'est le cas pour les 
chantiers des temples doriques et des cathédrales gothiques, les 
écoles de sculpteurs égyptiens 2 et athéniens, la plastique des cathé
drales du Nord de la France, les écoles de peintres chinois et 
antiques, hollandais, rhénans et florentins, mais c'est le cas aussi 
pour les règles sévères de la poésie des scaldes et des trovbadours 
allemands, apprises et appliquées de manière artisanale, tant en cc 
qui concerne la prosodie et la versification qu'en ce qui regarde la 
mimique et le choix des images 3, et c'est encore le cas pour la 
technique de la narration dans l'épopée védique, homérique et 
germano-celtique, pour la syntaxe et la cadeni;:e du sermon gothique 
allemand ou latin, enfin pour la prose oratoire antique et les règles 
du drame français'· Dans l'élément ornemental d'une œuvre d'art, 
la sainte causalité du macrocosme se reflète telle qu'elle apparaît 
à la sensation et à l'intelligence de l'espèce humaine 9ui en est 
l'auteur. Tous deux ont un système et tous deux sont imprégnés 
des sentiments fondamentaux du côté religieux de la vie : la crainte 
et l'amour. Un symbole peut inspirer la peur ou en libérer. Ce qui est 
« juste » libère, ce qui est « faux » accable et oppresse. Au con
traire, le côté proprement imitatif des arts se rapproche des senti
ments proprement raciaux : la haine et l'amour. De là l'antithèse 
de la laideur et de la beauté. Elle est absolument relative au vivant, 
dont le rythme intérieur est répulsion ou attraction, même quand 
on parle des nuages du ciel crépusculaire ou du souffle retenu d'une 

I. C'est parce que l'imitation est la vie qu'elle est déjà caduque au moment de son 
accomplissement - le rideau tombe; f'lle tombe au pouvoir du passé ou, s'il en est 
résulté une œuvre d'art durable, au pouvoir de l'histoire de l'arf. Des chants et des 
danses de toutes les vlellles cultures, rien n'est resté; de leurs Images et de Jeurs 
poèmes, il est resté peu de chose et ce peu ne contient guère que le côté ornemental 
de l'imltatlon primitive; par exemple d'un grand drame, nous avons conservé le 
texte, mais non l'image et le ton; d'un poème, les mots et non leur déclamation; 
de toute musique, tout au plus leq notes, mais non les nuauce!I Instrumentale~. 
l.'essentlel est 1rrévoc11blement mort et tout essai de , répêtition » donnera quelq ne 
chose de nouveau et de différent. 

2. Sur l'atelier de Touthmès à Tell el Amarna, cf. Mittci/ungen d. deutsch. 
Orfrnt. Gesellsc/ta/t, n° 52, p. 28 sq. 

3. K. Burdach, Deutsche Rena.-issance, p. Il. De même, toute la plastique gothique 
a ses types et ~es ~ymboks fixes. 

4. E. Norden, A11tike J,·11nstprosa, p.•8 sq. 



LE DfCLIN UE L'OCCIDENT 

machine. Une imitation est belle, un ornement est significatif. 
Il y a ici toute la différence entre la direction et l'étendue, la logi~ue 
organique et la lo~ique anorganique, la vie et la mort. Ce qu on 
trouve beau est<< digne d'imitation ». Il suggère une émotion douce 
qui porte à le reproduire, à le chanter, à le répéter, il fait u battre le 
ca:ur d'une corde plus haut », et tressaillir les membres. Il enivre 
jusqu'à l'exaltation effrénée et au fanatisme; mais comme il appar
tient au temps, il a lui aussi << son temps». Un symbole dure; mais 
tout ce qui est beau passe avec la pulsation vivante de celui qui, 
individu, classe, peuple ou race, l'a senti comme tel dans le sein 
du tact cosmique. Non seulement<< la beauté u des sculptures, pein
tures ou poésies antiques est différente aux yeux d'un antique et 
aux nôtres et est irrémédiablement éteinte pour nous avec l'àme 
antique - car cc que nous y << trouvons beau u est encore un trait 
qui n'existe que pour nous - ; non seulement ce qui est beau pour 
une manière de vivre est indifférent ou laid pour l'autre, comme 
par exemple notre musique entière pour des Chinois ou pour nous 
la plastique mexicaine; mais même pour une seule et même vie, 
l'habituel qui dure est ordinaire et n'est jamais beau. 1 

Ainsi seulement apparaît dans toute sa profondeur l'opposition 
entre les deux aspects de tous les arts : I imitation qui anime et 
vivifie, l'ornement qui charme et tue. La première << devient~. 
le second <<est». Celle-là est donc apparentée à l'ltmour et -dans 
le chant, l'ivresse et la danse - surtout à l'amour sexuel tournant 
l'être de l'avenir à sa propre rencontre; celui-ci au souci du passé et 
au souvenir 1 de la sépulture. Le beau est recherché avec nostalgie, 
le significatif inspire la peur. Aussi n'y a-t-il pas d'antihèse plus 
profonde que la maison des vivants et la maison des morts. La maison 
paysanne et les habitations issues d'elle : cour princière, palais, 
chàteau, sont les maisons de la vie, l'expression inconsciente du sang 
en circulation, qu'aucun art n'a créé ni ne peut changer. L'idée de 
la famille est en ~erme dans le plan fondamental de la maison 
primitive; la force intérieure du clan, en germe dans le plan fonda
mental des villages, dont on reconnaît encore la race fondatrice 2, 
même après des siècles et après maints changements dans leur popu
lation; enfin la vie et le groupement social d'une nation sont en 
germe dans le ,elan fondamental de la ville - non dans son plan 
extérieur, sa silhouette. D'autre part, l'ornementation de grand 
style se développe au contact des symboles figés de la mort : urne 
funéraire, sarcophage, tombeau et temple funéraire, et par delà 
tous ces symboles, les temples des dieux et les cathédrales, qui sont 
ornement de fond en comble et expriment non une race, mais le lan
gage d'une intuition cosmique, qui sont donc de l'art absolu et 
pur, tout comme la maison paysanne et le chàteau qui en dérive 
sont des constructiens absolument étrangères à l'art. 

Ces deux derniers sont bien plutôt des édifices où se fait l'art, 

1. De là le caractère ornemental de l'écriture, 
2. Tds sont par exemple les villages slaves entourés de ceinture et les villages 

germaniques construits sur les routes à l'est de !'Elbe. De mê1ne, on peut Inférer 
de l'extension de,, rotondes nntlques et des maisons à angle droit de l'Italie primi
tive à maint événement correspondant de l'époque homérique. 
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l'art proprement imitatif de l'épopée védique, homérique ou ger
manique, de la geste héroïque, de la danse paysanne et chevale
resque, de la poésie des troubadours. Au contraire, la cathédrale 
est non seulement art, mais le seul art qui n'imite· rien. Elle seule est 
tout entière une tension des formes persistantes , toute une logique 
à trois dimensions qui s'exprime par des arêtes, des plans et des 
espaces. L'art du village et du château est né du caprice du moment, 
d'éclats de rire ou de propos de table et de rodomontades de joueurs, 
et il est tellement lié au temps que le troubadour tire son nom de 
l'invention et que l'improvisation - comme celle de la musique des 
tziganes actuels - n'est rien d'autre que la révélation de la race 
sous la puissance du moment à des sens étran~ers. A cette libre 
faculté plastique s'oppose dans tout art spirituel la discipline 
d'école, où l'individu se plie à la logique des formes atemporelles 
aussi bien dans l'hymne qu'en architecture et en flastique propre
ment dite. Aussi l'édifice primitif du culte est-i dans toutes les 
cultures le siè~e propre de l'histoire du style. Dans les châteaux, 
c'est la vie qut a du style et non l'édifice. Dans les villes, c'est le 
plan qui eat la reproduction des destinées d'un peuple; seules les 
tours et les coupoles qui se détachent de cette silhouette rappellent 
encore la logique immanente à l'image cosmique de leurs constructeurs, 
causes dernières et effets derniers de leur cosmos. 

Dans les édifices pour vivants, la pierre a une fin laïque; dans 
l'édifice du culte, elle est un symbole. On n'a pas porté de coup 
plus grave à l'histoire des architectures, qu'en les considérant comme 
des techniques architectoniques, au lieu d'y voir au contraire des 
pensées d'architectes eux-mêmes qui prennent leurs moyens 
d'expression technique où ils les trouvent. L'architecture f est 
développée, comme la musique instrumentale, au moyen d'un 
langag~ sonore. Pour l'historien de l'art, savoir si dans un grand 
style architectural la voûte biaisée, le contrefort ou la coupole à 
trompes sont nés spontanément ou ont des origines proches ou 
lointaines, qu'on a découvertes et utilisées d'une manière quel
conque, est une question aussi oiseuse que celle de savoir si les 
instruments à corde sont techniquement originaires d'Arabie ou de 
Bretagne celtique. Les emprunts faits par la colonne dorique à la 
technique des peuples du Nouvel Empire égyptien, ceux que 
la coupole romame tardive a faits à la coupole étrusque ou la cour 
à portiques florentine à la cour mauresque de l'Afrique du Nord ne 
peuvent empêcher ni le peripteros doriqu~, ni le Panthéon, ni le 
palais Farnèse d'appartenir quand même à un univers tout différent: 
ils servent à l'exprrssion artistique du symbole primaire de ces trois 
cultures. 

9 

Chaque période primitive a donc deux arts qui sont proprement 
ornementaux, non imitatifs, celui de la construction et celui de la 
décoration. Dans la période antérieure, préhistorique, période de 
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pressentiment et de gestation, l'univers <le l'expression élémentaire 
fait seul partie de l'9rncmentique au sens restreint. Lui seul repré
sente la période carolingienne, dont les essais architecturaux 
chevauchent « entre les styles)), Il leur manque l'idée. Et l'histoire 
de l'art n'a rien perdu non plus, en flcrdant les édifices mycéniens 1• 

Mais à la naissance de la grande cu ture, l'édifice ornemaniste prend 
subitement un élan si vigoureux que, pendant pres d'un siecle, la 
simple décoration cede timidement sa place. Les espaces, les plans 
et les arêtes en pierre parlent seuls encore. Le temple funéraire 
de Chéphren a atteint le sommet de la simplicité mathématique : 
partout des angles droits, des carrés, des piliers rectangulaires; 
ni décoration, ni inscription, ni transition. Le relief adoucissant 
cette tension n'osera paraître que quelques générations plus tard, 
dans la sublime magie de ces espaces. Et il en est de même en 
Westphalie et en Saxe (Hildesheim, Gernrode, Paulinzella, Pader
born), comme dans le Midi de la France et chez les Normands 
(Norwich, Peterborough en Angleterre) où, par une vigueur et une 
majesté intérieures indescriptibles, le style roman sublime pouvait 
traduire le sens intégral de l'univers dans une ligne, dans un t:hapi
tcau, dans u11 arc. 

Ce n'est qu'au sommet de l'univers formel de la période primi
tive qu'une direction nouvelle intervient, portant la construction 
au pouvoir et la faisant servir par un riche ornement, au sens le 
plus large de ce mot. Car cet ornement n'embrasse pas que le motif 
iudi•viduel antique avec sa calme symétrie mesurée ou son addition 
méandrique 2 ; l'arabesque et ses plans guipés; les motifs plani
métriques de Maya, qui lui sont à peu pres similaires; le « motif 
f,ûm.inal )> et autres de l'ancienne dynastie Dschou, prouvant une 
fois de plus que la vieille architecture chinoise est fonction for
melle du paysage et qu'elle a certainement reçu d'abord son &ens 
de la bordure géométrique des jardins, dont on avait utilisé les 
lignes pour la composition des vases de bronze. Mais une sensation 
ornemaniste est amsi à l'origine des figures de guerriers représentés 
sur les vases dipylons et, dans une mesure plus large encore, à celle 
des rangées de statues qui ornent nos cathédrales gothiques. Les 
fi~urcs ont été « composées directement du spectateur sur les 
paliers et, par rapport à ce spectateur, juxtaposées comme les 
fugues rythmiques d'une symphonie, dont les sons se perdent 
dans le ciel en se répandant de tous côtés 3 ». Peintures murales, 
gestes, types de figures, mais aussi la disposition des hymnes en 
strophes et l'exécution vocale de ces strophes dans le chant d'église 
sont des ornements au service de la pensée architecturale, qui 
domine le tout'· Le charme de la grande ornementique n'a été 

1. Cela vaut tout aussi l>i~n pour les constructions égyptiennes de la dynastie 
thinite que pour- les temples sélcucido-pcrses ùédiés au Soleil et au Feu avant la 
période cbrc'tiennc. 

2. Pour ce qui suit, Cf. \Vorrlnger, Fo,mproblcme der Gotik, p. 36 sq. 
3. Dvorak, Jdealistnus u11d Nal11ralismu~ in der golh. Skulptur u. Malerei, , Hisl. 

7..-ilsrhrift, 1918, p. 44 sq. 
4. I.,'orncment au sens large comprend aussi l'écriture, et donc le livre, qui est le 

pt'ndant propre de l'esprit cultuel, avec lequel il apparait ou disparaît constamment 
L"u mme œnvre d'art. Ce n'est pas l'intuition, mals l'intellect, qui, dans l'écriture, n 
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levé que dam1 les débuts des périodes tardives, quand l'architecture 
s'est scindée en groupes d'arts particuliers, citadins, mondains, 
devenant de plus en- plus des imitations complaisantes, spirituelles, 
donc personnelles. Ce qui a été dit du temps et de l'espace vau 
aussi ici pour l'imitation et l'ornement : le temps enfante l'espace, 
mais l'espace tue le temps. Au début, la symbolique rigide avait tué 
tout le vivant. Le corps d'une statue gothique n'est point fait pour 
vivre, il n'est qu'une image linéaire à forme humaine. Maintenant, 
c'est l'ornement qui perd toute sa sainte rigueur et devient de 
plus en plus la parure de l'ambiance architecturale d'une vie dis
tinguée et riche en forme. Ce n'est que comme tel, comme enjoli
vation notamment, que le goût Renaissance trouva dans le goût 
courtois et patricien du Nord - et rien que chez lui - un droit 
de cité-. L'Ancien et le Moyen Empire égyptien, le style géométrique 
et l'hellénisme, l'Occident de 1200 et celui de 1700 ont chacun une 
signification tout autre. Et c'est ainsi que l'architecture finit par 
devenir peinture et musique, et ses formes semblent en train 
d'imiter à tout instant quelque figure du monde ambiant. Ainsi 
s'explique l'évolution qui va du chapiteau ionique au corinthien et 
de Vignola au rococo en passant par Bernini. 

Enfin, quand la civilisation commence à poindre, l'ornement 
authentique s'éteint et, avec lui, le grand style en général. D'une 
manière ou d'une autre, la transition se fait dans chaque culture 
par le <, classiâsme » et le « romantisme ». Le premier signifie enthou
siasme pour un ornement - règles, lois, types - depuis longtemps 
devenu archaïque et sans âme; le second, imitation enthousiaste, 
non de la vie, mais d'une imitation antérieure. Un goût architectural 
se substitue au style architectural. Les genres de peinture, les pro
cédés littéraires, les formes anciennes et modernes, indigènes et 
exotiques alternent avec la mode. La nécessité intériettre manque. 
Il n'y a plus d'« école », parce que chacun choisit les motifs où et 
comme il veut. L'art s'industrialise dans toute son étendue, en archi
tecture et en musique, dans la poésie comme au théâtre. Un voca
bulaire formel finit par naître, dans les arts plastiques et en litté
rature; on le manie avec goût sans autre signification plus profonde. 
C'est sous cette dernière forme entièrement devenue ahistorique 
et sans avenir que nous apparaissent aujourd'hui l'art décoratif, 
dans ses modèles de tapis d'Orient, d'outils métalliques persans 
et indous, de porcdaine chinoise, mais aussi l'art égyptien (et baby
lonien) que les Gréco-Romains avaient vu de leurs propres yeux. 
L'art minoen de Crète est un art industriel pur, imitateur nordique 
de l'art égyptien depuis les Hyksos; et c'est exactement 1e même rôle 
d'habitude confortable et de jeu spirituel qu'a joué l'art hellénistico
romain cc contemporain » à partir de Scipion et de Hannibal environ. 

re,·êtu une forme. Ce ne sont pas les entités, mals les concepts qui en 110nt tirés il 
l'aide de mots, que ces signes symbolisent, et comme l'esprit humain habitu~ an 
langage a en face de lui l'espace figé, le svmbole primaire d'une culture n'a trouvé 
nulle part de plus pure expression· que l'écriture, si l'on excepte la construction 
en pierre. Il est tout n fait impossible de comprendre l'histoire de l'arabesque, si 
on néglige les innombruhles espèce~ d'écriture arabe; et l'histoire des styles éJ!yptien 
et chinois est inséparahle <le la disposition et <le l'aménagement de leurs signe~ 
graphique,;, 
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Depuis les charpentes somptueuses du forum de Nerva à Rome 
jusqu'à la céramique postérieure des provinces occidentales, la 
même industrie. d'art poursuit sa route invaciable, qu'on rejoint 
aussi en Éitypte et dans le monde islamique, et dont on doit admettre 
l'existence dans l'Inde et en Chine aux siècles postérieurs à Bouddha 
et à Confurius. 

10 

Dès lors, la différence entre la cathédrale et le temple-pyramide 
fera comprendre, malgré de très profondes affinités, le phénomène 
grandiose de l'âme faustienne et pourquoi sa nostalgie de la pro
fondeur ne se laissa pas circonscrire dans le· symbole primaire du 
chemin, mais s'efforce de franchir, dès ses premiers débuts, les 
frontières de la sensibilité liée au sens optique. Peut-il y avoir, pour 
l'homme d'füat égyptien, dont la tendance pourrait s'appeler une 
aobriété sublime, rien de plus étranger que l'ambition politique 
des grands empereurs saxons, franconiens et des Staufen, qui 
moururent à l'assaut de toutes les réalités politiques? La reconnais
sance d'une frontière eût été pour eux un rabaissement de leur 
volonté de domination. L'espace infini, en tant que symbole pri
maire d'une indescriptible puissance, est ici partie intégrante de la 
vie politique active, et aux portraits des Othons, de Conrad II, de 
Henri VI et de Frédéric II, on pourrait ajouter ceux des Normands 
conquérant la Russie, le Groenland, l'Angleterre, la Sicile, presque 
Constantinople, et ceux des grands papes Grégoire VII et Inno
cent III, voulant assimiler au monde alors connu toute la sphère 
de leur puissance visible. C'est ici que les héros d'Homère avec 
leur horizon géographique si restreint se distinguent de ceux de la 
légende ·du Graal, d' Artus et de Siegfried, qui planent continuelle
ment dans l'infini. C'est ce qui distingue aussi les Croisades, où les 
guerriers chevauchaient des rives de la Loire et de l'Elbe aux confins 
du monde connu, d'avec les événements historiques à la base de 
l'Iliade, dont le théâtre resserré et l'horizon borné autorisent 
des déductions certaines sur le style de la mentalité antique. 

L'âme dorique réalisa le symbole de l'objet corporel présent, en 
renonçant à toutes les grandes créations aux vastes perspectives. 
Ce n'est pas sans raison que la période postmycénienne n'a rien 
livré à nos archéologues. Sa dernière expression est le temple 
dorique d'aapect tout extérieur, forme massive qui s'étale sur le 
sol et nie, comme p:~ O'I, comme ne devant point exister, l'espace 
qu'elle occupe et qui est, en général, dédaigné de ses artistes. La 
série de colonnes égyptiennes servait à supporter le plafond d'une 
salle. Le Grec, empruntant le motif, l'adapta à sa mentalité propre 
et fit. du type de bâtiment une sorte de gant; ses colonnes extérieures 
sont pour ainsi dire les fragments qui restent d'un espace intérieur 
nié 1• 

1. Certes, Il est hors de doute que les Grecs furent fortement influencés p'l.r les 
sé,ies de colonnes égyptiennes lorsque du temple ils passèrent au périptéros, au même 
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Par oppos1t10n, l'âme magique et l'âme faustienne élèvent les 
images de leurs rêves en voûtes de pierre recouvrant des espaces 
intérieurs significatifs, dont la structure anticipe sur l'esprit de 
deux mathématiques : l'algèbre et l'analyse. Dans l'architecture 
qui s'était irradiée de Bourgogne et des Flandres, la signification 
des voûtes aux nervures croisées, avec leurs lunettes percées et 
leurs piliers butants, est de dissoudre l'espace fermé en général, 
qui est limité par des plans coercibles et saisissables 1• «1 Les fenêtres 
n'ont qu'un rôle négatif dans l'espace intérieur magique; elles sont 
une forme d'utilité non encore développée en forme d'art, ou, pour 
parler prosaïquement, de simples trous dans le mur 2• » Quand on 
ne pouvait pas s'en passer l)f"atiquement, on les couvrait de tribunes 
pour l'impression artistique, comme dans la basilique orientale. 
L'architecture de la fe11êt,e est un symbole très important de la 
nostalgie faustienne de la profondeur et qui n'appartient qu'à elle. 
On y sent sa volonté d'élan, cette volonté qui se manifeste de l'inté
rieur vers l'illimité et qui fut aussi, plus tard, celle de la musique 
contrepointique originaire de ces voûtes et conservant toujours le 
monde incorporel du premier gothique. Même quand la poly
phonie eut atteint, aux périodes tardives, comme dans la Passion de 
Mathieu, l'Eroïca, le Tristan et le Parcifal de Wagner, ses possi
bilités extrêmes, elle resta toujours musique d'église, par une nécessité 
très intime, et retourna dans sa patrie : au langage lapidaire des 
Croisades. Il fallut toute la véhémence d'une ornementique pro
fonde, qui transforme en prodigieuses figures effrayantes des 
hommes, des animaux et des plantes (Saint-Pierre de Moissac), 
qui nie l'action restrictive de la pierre, qui dissout toutes les lignes 
dans la mélodie et la figuration d'un thème, de même que toutes les 
façades dans des fugues polyphones et la corporéité des statues 
dans une musique de la draperie murale, pour arriver enfin à 
bannir tout le souffle antique du corps. C'est ce qui donne, le pre
mier, une signification profonde aux immenses vitraux de nos cathé
drales, avec leurs couleurs lumineuses et donc entitrement immaté
rielles, art répété nulle part ailleurs et qui forme, à l'égard de la 
fresque antique, l'opposition la plus vigoureuse imaginable en 
général. Cette signification est tres nette, par exemple, dans la 
Sainte Chapelle, à Paris, où la pierre a presque disparu devant le 
verre resplendissant. 

Par opposition à la fresque, peinture corporelle intramurale dont 
les couleurs agissent comme de simples matériaux, nous sommes 
ici en face de couleurs ayant la liberté spatiale des sons d'orgue et 
entièrement affranchies du médium d'un plan représentatif, figures 
planant librement dans l'espace sans limite. Qu'on compare à 
l'esprit faustien de ces nefs, où les voûtes élancées, la lumière cuisse
lante des couleurs et la tendance chorégraphique ressortent par la 

moment où la plastique, également sous l'inftuence égyptienne sans doute, ~•affran
chit du relief, qui subsiste encore sur les statues d'Apollon. Mais ce trait n'infirme 
en rien la complète Indépendance du motif de la colonne antique, ni son qtillsation 
du principe des séries. 

1. De l'es~ce limité, non de la pierre : Dvorâk, Hist. Zeitschri/1, 1918, p. 17 sq. 
2. Dehio, Geschichte der deulscli. Kunsl, I, p. 16. 
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quasi-absence de11 murs, l'action des coupoles arabes - et donc 
christiano-byzantines. Même quand la coupole en soupente semble 
planer en toute liberté au-dessus de la basilique ou de l'octogone, elle 
signifie une conquête sur le principe antique de la pesanteur natu
relle, exprimée dans le rapport de la colonne à l'architrave. L'édifice 
dément, ici aussi, tout élément corporel. Il n'a pas de II dehors ». 
Mais la fermeture de la crypte, d'où aucun regard, aucune espérance 
ne sortent vers l'extérieur, est accentuée d'autant par la muraille 
épaisse et de tous côtés remplie. Une effarante confusion mysté
rieuse de formes sphériques et polygonales enchevêtrées, une ogive 
en pierre supportant un r,oids qui plane légèrement sur le sol et 
ferme hermétiquement 1 intérieur, toutes les lignes tectoniques 
dissimulées, la voûte la plus haute percée de petites lucarnes par 
où s'infiltre une lumière blafarde, qui augmente encore la sévérité 
des murs : tels nous apparaissent les chefs-d'œuvre de cet art dans 
la San Vitale de Ravenne, la Sainte-Sophie de Constantinople et le 
rocher-temple de Jérusalem. Au lie1J des purs reliefs planimétriques 
égyptiens, qui évitent scrupuleusement tout ce qui tend à raccourcir 
la profondeur latérale; au lieu des vitraux de nos cathédrales où 
le peintre fait intervenir l'espace extérieur; ici, de brillantes 
mosaïques et arabesques, avec prédominance de la couleur or, 
revêtent tous les murs et baignent la crypte dans une atmosphère 
de légende, qui a toujours si bien séduit l'homme du Nord dans 
tous les arts mauresques. 

II 

Ainsi donc, l'apparition du grand style a son origine dans la nature 
du macrocosme, dans le symbole primaire d'une grande culture. 
On peut, si on sait mettre en valeur le sens du mot qui désigne, non 
un état, mais une histoire de la forme, éviter de confondre toutes les 
manifestations fragmentaires et chaotiques de l'art d,e la première 
humanité avec ce large caractère de certitude impliquée dans un tel 
style après des siècles de développement. Seul a du style l'art des 
grandes cultures agissant comme unité d'expression et de signifi
cation - et dès lors, il n'y aura pas que l'art seul qui aura du style. 

L'histoire organique d'un style suppose un passé, une limite 
spatiale et une fin temporelle. La u table des taureaux » de la 
1re dynastie égyptienne n'est pas encore << égyptienne 1 ». Ce n'est 
qu'à la 3e dynastie que les œuvres prennent subitement et très 
nettement un style. De même, l'art carolingien est u entre les 
styles ». On y remarque un tâtonnement, une expérimentation de 
formes différentes, mais rien encore d'une expression intérieurement 
nécessaire. Le fondateur de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle<< pense 
avec sûreté, bâtit avec sûreté, mais ne sent pas encore avec sûreté 2 ». 
L'église Sainte-Marie sur la citadelle de Wurzbourg (700) trouve 
son pendant dans la Saint-George de Salonique, tandis qu'on verra 

1. H. Schii.fer, Von 1:igypt. Ku11st, 1, p. 15 sq. 
~- Frank!, Ba11k11nst de; Mille/allers, 1918, p. 16 sq. 
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presque une mosquée dans la chapelle de Germigny-des-Prés (800), 
avec sa coupole et ses ogives en fer à cheval. De 850 à 950, l'Occident 
tout entier présente une lacune. L'art russe flotte de même, aujour
d'hui encore,« entre les styles ». A côté des premières constructions 
en bois qui, de Norvège à la Mandchourie, répandent leur abrupt 
toit octogonal en pavillon, on trouve des motifs byzantins qui ont 
franchi le Danube et des motifs arméno-persans qui ont traversé le 
Caucase. Une affinité élective avec l'âme magique y est sensible, 
mais la plaine immense 1, symbole primaire du russisme, n'a pas 
encore pu s'exprimer de manière certaine ni dans la religion, ni 
dans l'art. A peine l'église se détache-t-elle du paysage, en élevant 
un toit en forme de colline, que, sur ce même toit, les faîtes en 
pavillon étalent leurs << kokoschniks » pour en amoindrir ou annuler 
la tendance ascendante. Ces toits ne montent pas comme les tours 
gothiques, ni ne se ferment comme les coupoles des mosquées, 
mais 11 siègent » et accentuent ainsi le plan horizontal du bâtiment, 
qui demande à être vu simplement du dehors. Quand le synode de 
1670 eut interdit les toits en pavillon et prescrit les coupoles ortho
doxes bulbiformes, on fit supporter ces lourdes coupoles sur des 
cylindres élancés, en nombre arbitraire 8, qui sont 11 assis 8 » sur 
la surface du toit. Ce n'est pas encore un style, mais la promesse 
d'un style, qui ne s'éveillera qu'avec la religion spécifiquement 
russe. 

En Occident faustien, cet éveil eut lieu peu de temps avant l'an 
mille. D'un seul coup, le style roman prit fin. A ·1a place du groupe
ment estompé avec sa délinéation incertaine entre tout à coup une 
dynamique rigide de l'espace. Dès le début, il s'établit d'abord un 
rapport déterminé entre l'édifice externe et l'édifice interne, de 
telle sorte que le mur s'imprègne, comme dans aucune autre culture, 
de langage architectural; la si~nification des fenêtres et des tours 
est ensuite déterminée aussi des Je début. L'idée de Ja forme était 
donnée irrévocablement, il ne restait plus que son développement 
imminent. 

C'est par un acte créateur aussi inconscient et d'une même puis
sance symbolique, que le style égyptien commença. Le symbole pri
maire du chemin est entré tout à coup en vigueur au commencement 
de la IVe dynastie (2930 av. J.-C.). L'expérience de la profondeur, 
par laquelle cette âme se crée son univers, a reçu sa signification 
du facteur de la direction même: l'expression en est régie par la pro
fondeur de l'espace, considéré comme temps figé, par le lointain, 
la mort, Je destm même; les dimensions simplement sensibles de la 
longueur et de la largeur deviennent le plan inséparable, qui resserre 

r. !,'absence de tendance verticale dans le sentiment de la vie russe apparaît 
encore dans la figure légendaire d'Ilja de Murom. Le Russe l11Dore le moindre rapport 
avec le Dieu-Pdre. Son ethos n'est pas l'amour filial, mals l'amour fraternel pur, 
qui Irradie J>artout des rayons dans la plaine humaine. La tendance faustlenne 
vers le perfectlonn"ment personnel, essentiellement verticale, est une vanité el 
un non-sens pour le Russe authentique. De même, lea Idées russes sur l'ttat et la 
propriété ~ Jlllllllenl de toute tendance verticale. 

2. Sur l'église du cimetière de Kishl, il y en a 22. 
3. f,rabar, Gesclii&hte der russi&h. Kunst, I-III, 1911 (en russe} et Eliasberg, 

Russische Baukunst, 192:z (Introduction). 
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et prescrit la direction du destin. Le relief planimétrique égyptien, 
visant à complaire au spectateur et, par sa disposition en série, 
l'obligeant à suivre le plan mural dans la direction prescrite, sur~it 
également tout à coup vers le début de la V8 dynastie 1• Les séries 
postérieures encore de sphinx et de statues, les temples à terrasse 
ou creusés dans le roc renforcent continuellement la tendance à se 
dïriger vers le seul lointain connu de l'univers de l'homme égyptien: 
le tombeau et la mort. On remarquera que les séries de colonnes de la 
période primitive étaient déjà exactement groupées selon le diamètre 
et la distance des puissants fûts, de sorte que tout coup d'œil jeté 
de côté en est masqué. Ceci ne s'est répété dans aucune autre archi
tecture. 

La grandeur de ce style nous apparaît rigide et monotone. Il 
dépasse assurément la passion de recherche qui craint encore 
d'avancer et qui prête ainsi, au cours des siècles, une émotion 
personnelle incessante à des traits particuliers secondaires; mais la 
perpétuelle nostalgie inquiète du style faustien - qui forme une 
unité lui aussi, depuis le roman le plus ancien jusqu'au rococo 'l!t 
à l'empire - eût certainement semblé à l't:gyptien beaucoup plus 
monotone que nous ne saurions l'imaginer. N oublions pas que le 
concept de style supposé par nous implique que le roman, le 
gothique, le Renaissance, le baroque, le rococo ne sont que les 
degrés d'un seul et même style, qui doit donc naturellement montrer 
à notre œil, avant tout l'élément variable, et, à l'œil d'hommes 
constitués différemment, l'élément constant.·En effet, il y a d'innom
brables reconstructions d'édifices romans en style baroque, ou 
gothiques tardifs en rococo, que rien ne fait remarquer et qui 
démontrent l'unité intérieure de la Renaissance nordique; de même 
les reconstructions de l'architecture paysanne, où le gothique et le 
baroque se sont assimilés entièrement; les rues des vieilles villes, où 
règne une parfaite harmonie entre pignons et façades de toute 
espèce de style; l'impossibilité de distinguer en général le roman et 
le gothique dans le détail, ni le Renaissance et le baroque ou le 
rococo, montrent qu'entre tous ces chapitres l'« analogie consan
guine 11 est beaucoup plus forte qu'elle n'apparaît aux individus. 

Le style égyptien est purement architectonique, jusqu'à l'extinction 
de l'âme égyptienne. Il est le seul où, ·à côté de l'architecture, tout 
ornement décoratif fait absolument défaut. Il ne permet aucune 
digression vers des arts récréatifs, aucune peinture murale, aucun 
buste, aucune musique de chambre. Dans l'art antique, avec l'ordre 
ionique, le centre de gravité pour la formation du style passe de 
l'architecture à une plastique indépendante; dans le baroque, il 
passe à la musique, dont le langage formel domine à son tour toute 
l'architecture du xvme siècle; dans le monde arabe, depuis Justi
nien et le roi perse Chosru-Nuschirwan, l'arabesque dissout toutes 

I. I.,a lumière obtenue dans Je plan de l'histoire égyptienne et occidentale par 
la science permet une comparaison de détail, digne d'être faite sans doute par un 
historien de l'art. I,a IV• dynastie, de style l?yramldal strict (2Q30-2750), corres
pond an roman de 9Ro à uoo; la Y• dynastie (Sahu-rê 2750-2625), au gothique 
anckn de uoo à 12Jo; la VI•, qui ,·it l'apogée de la sculpture archalque (sons 
l'hinps, Jet II, de 2625 à 2475) correspond an haut gothique de 1230 à 1400. 
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les formes d'architecture, de peinture, de plastique, en impressions 
de style que nous pourrions qualifier aujourd'hui d'industrielles. 
En Égypte, le règne de l'architecture reste indiscuté. Elle adoucit 
simplement son langage. Les enceintes des temples-pyramides 
sous la IVe dynastie (pyramide de Chephren) élèvent des piliers 
nus, aux arêtes vives; sous la ve dynastie (pyramide de Sahu-rê), 
la colonne végétale fait son apparition dans les édifices. Sur le sol 
d'albâtre resplendissant, qui signifie l'eau, poussent de géants 
faisceaux de lotus et de papyrus, entourés de murs pourprés. Le 
plafond est paré d'oiseaux et d'étoiles. Le chemin sacré, qui va 
du portail à la chambre tumulaire, image de la vie, est un fleuve : 
c'est le Nil même, unifié avec le symbole de la direction. L'esprit 
du paysage maternel s'unit à l'âme, qui en est issue. En Chine, la 
puissante muraille à pylônes, dont l'étroite porte est une menace 
pour ceux qui approchent, fait place au « mur des esprits » (yin-pi), 
qui bouche l'entrée. Le Chinois se glisse dans la vie, tout comme il 
suit, de là, le tao ou sentier de la vie; et il y a entre la vallée du Nil 
et les plateaux du Hoangho le même rapport qu'entre le chemin du 
temple bordé de pierre et les sentiers entrelacés de l'architecture 
horticole chinoise. D'une manière tout à fait analogue, l'être eucli
dien de la culture antique est mystérieusement lié aux nombreux 
îlots et caps de la mer Egée, comme la passion occidentale en mal 
perpétuel d'infini l'est aux vastes plaines burgondes, franconiennes 
et saxonnes. 

12 

Le style égyptien est l'expression d'une âme vaillante. Sa sérénité 
et sa vigueur n'ont jamais été senties ni célébrées par !'Égyptien 
même. Il osait tout, mais en silence. Au contraire, la victoire du 
gothique et du baroque sur la matière, qui oppresse l'âme, ne cesse 
d'être le conscient motif de leur langage formel. Le drame shakes
pearien parle à voix haute des luttes désespérées de la volonté contre 
l'univers. L'homme antique restait faible en face des« puissances 11. 

La katharsis de crainte et de compassion, souffle de l'âme apolli
nien1111 pendant la péripétie, était, au dire d'Aristote, l'effet recherché 
par la tragédie athénienne. En assistant au spectacle, qui raconte 
l'anéantissement fatal de quelqu'un qu'on connaissait - car chaque 
spectateur connaissait le mythe de son héros et vivait en lui, -
par la puissance inexorable du destin contre laquelle nul ne son
geait à s'opposer, par la mort dans une magnifique attitude de 
résistance héroïque, le Grec concevait dans son âme euclidienne 
une magnifique élévation morale. Si la vie n'avait aucune valeur, 
du moins le grand geste où elle s'achevait en avait une. On ne voulait 
rien, on n'osait rien, mais on trouvait une ravissante beauté dans 
cette souffrance. Témoins déjà l'endurant Ulysse et, à un plus haut 
degré encore, Achille, image primaire de l'homme grec. La morale 
des Cyniques, de la Stoa, d'Épicure, l'idéal hellénique général 
de la sophrosyne et de l'ataraxie, Diogène révérant dans son tonneau 
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la Oit,,p,~ - tout cefa n'est que lâcheté déguisée d'hommes qui 
tremblent devant chaque difficulté, chaque responsabilité, et 
s'oppose ainsi entièrement à la superbe de l'âme égyptienne; au fond, 
l'homme apollinien recule, jusqu'au suicide, devant la vie et -
si l'on fait encore abstraction des idéals indous &imilaires - cette 
culture est la seule où le suicide prît le rang d'une haute vertu morale 
et fût traité avec la solennité d'un symbole sacré; on soupçonne 
dans l'enthousiasme dionysien et son assourdissement excessif 
quelque chose d'absolument étranger à l'âme égyptienne. Et c'est 
ce qui rend cette culture une culture de la modicité, de la légèreté, 
de la simplicité. Par rapport à l'égyptienne et à la babylonienne, la 
technique grecque est un spirituel néant. Son ornement est aussi 
pauvre que pas un en invention. Et le nombre de types de sa plas
tique en fait de contenance et d'attitude peut se compter sur les 
doigts. « La remarquable indigence formelle du style dorique, même 
si elle fut moins forte au début que plus tard, a tout réduit à une 
question de proportion, de mesure 1• » Mais dans cette réduction 
même, quel art d'esquiver I Les belles proportions qu'elle obsetve 
entre le support et le poicls, les dimensions minuscules spécifiques 
de l'architecture grecque, donnent l'impression d'une dérobade 
constante devant les difficultés techniques, recherchées avec audace 
dans la vallée du Nil et, plus tard, dans les pays du Nord avec une 
sorte d'obscur sentiment du devoir, problèmes qui n'étaient point, 
certes, inconnus de la période mycénienne et devant lesquels elle 
n'a point reculé. L'Égyptien i1imait la pierre de ses géantes construc
tions, elle correspondait à sa conscience du choix des seules tâches 
très ardues; le Grec 1'esquivl1it. Son architecture rechercha d'abord 
des problèmes faciles, puis cessa complètement. Qu'on la compare 
dans toute son étendue avec la totalité de l'architecture égyptienne, 
mexicaine ou occidentale, et on sera étonné de l'indigence d'évolu
tion de son style. Il a suffi de quelques variations du type du temple 
dorique pour l'épuiser et dès l'invention du chapiteau corinthien, 
vers 400, elle n'existait déjà plus. Tout ce qui a suivi n'est que 
remaniements de matériaux existants. 

De là une fixation quasi corporelle des types formels et des genres 
de style. On pouvait choisir entre eux, mais on n'avait pas le droit 
d'en franchir les frontières rigides. Car c'eût été reconnaître de 
quelque manière un espace infini de possibilités. Il y eut trois 
ordres de colonnes et, pour chacune, une disposition déterminée 
de l'architrave. Comme le changement des triglyphes et des métopes 
avait fait naître le conflit des coins, déjà traité par Vitruve, on 
raccourcit les espaces des dernières intercolonnes, dont personne 
ne pouvait songer à tirer des formes nouvelles. Voulait-on obtenir 
de plus grandes charpentes. on en multipliait les éléments par 
superposition, juxtaposition, postposition. Le Colisée a trois 
anneaux, le Didymaion de Milet a trois rangées de colonnes fron
tales, la frise gigantesque de Pergame a une suite indéfinie de motifs 
sans lien entre eux. Il en est de même des genres de style en prose 

J. Koldewey-Puchstdn, Du gri,ff:11. Tnnf,lll i11 U11ùritalie11 ullll Si•ili.11, I, p. 228. 
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et des types de poésie lyrique, de la narration et de la tragédie. 
Partout sont réduits au minimum les frais d'établissement de la 
forme fondamentale, et la force plastique de l'artiste restreinte à la 
finesse du détail; pure statique des genres en opposition tranchée 
avec la dynamique faustienne, génératrice de types et de domaines 
formels sans cesse nouveaux. 

IJ 

L'orçanisme des grandes successions de style va maintenant 
pouvoir être embrassé d'un coup d'œil. Le premier qui a eu ce 
coup d'œil fut encore Gœthe. Il a dit dans son « Winckelmann » à 
propos de Velleius Paterculus : cc A l'endroit où il se trouvait, il 
ne lui était pas donné de considérer l'art comme un vivant (~w<J•1), 
qui doit montrer nécessairement, comme chez tout autre être 
or~anique, sauf qu'il s'applique ici à des individus collectifs, une 
origine imperceptible, une évolution lente, un brillant coup d'œil 
de sa perfection, une ré~ression graduelle. 11 Cette phrase contient 
toute la morphologie de I histoire de l'art. Les styles ne se succèdent 
pas comme des vagues ou des pulsations. Ils n'ont point affaire 
à la personnalité de tel ou tel artiste, à sa volonté ou à sa conscience. 
Au contraire, c'est le style qui crée le type de l'artiste. Le style est, 
comme la culture, un phénomène primaire au sens strictement 
gœthéen, qu'il s'agisse de celui des arts, des religions, des idées, 
ou du style de la vie même. La cc nature n est une expérience tou
jours nouvelle de l'homme éveillé, son alter ego et son miroir dans 
l'univers ambiant; le style aussi. C'est pourquoi, dans l'image 
historique intégrale d'une culture, il ne peut y avoir qu'un seul 
style : le style de cette culture. C'est par erreur qu'on a voulu voir 
dans les simples phases d'un style, que sont, par exemple, le roman, 
le çothique, le baroque, le rococo et l'empire, des styles spécifiques 
assimilables à des unités d'un tout autre ordre, comme le style 
égyptien, chinois, ou même cc préhistorique 11. Gothique et baroque 
sont la jeunesse et la maturité d'un même ensemble de formes : le 
style mûrissant et le style mûr de l'Occident. A cet égard, la science 
esthétique a manqué du sens <le la distance, de l'impartialité du 
coup d'œil et de la bonne volonté d'abstraction. On s est allégé la 
tâche, en rangeant indistinctement, sous le nom de « styles 11, tous 
les domaines formels dont on a ressenti une forte secousse. Que 
le schème antiquité-Moyen-âge-temps modernes ait encore ici 
obscurci la vue, il est à peine besoin de le dire. En effet, même un 
chef-d'œuvre Renaissance de stricte observance, comme la cour du 
palais Farnèse, est infiniment plus près du porche de l'église Saint
Patrocle à Soest, de l'intérieur de la cathédrale de Magdebourg ou 
des cages d'escalier dans les châteaux du xvme siècle en Allema~ne 
du Sud, que du temple de Pestum ou de l'Erechtheion. Il existe 
le même rapport entre le dorique et l'ionique. C'est pourquoi la 
colonne ionique se marie avec les formes d'architecture dorique 
aussi parfaitement que le gothique postérieur avec le baroque 
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primitif dans l'église Saint-Laurent de Nuremberg, ou le roman 
postérieur avec le baroque postérieur dans la helie partie supérieure 
du chœur ouest à la cathédrale de Mayence. Pour la même raison, 
notre œil a encore à peine appris à distinguer dans le style égyptien 
les éléments correspondant à la jeunesse dorico-gothique d avec 
ceux qui correspondent à la maturité ionico-baroque : Ancien et 
Moyen Empire qui se compénètrent, depuis la XIl8 dynastie, 
avec une complète harmonie dans le langage formel de tous les 
chefs-d'œuvre d'art. 

Au début se place l'expression pure, timide, hésitante, d'une 
âme qui vient de s'éveîller, qui cherche encore un lien avec l'univers, 
sa propre création, devant lequel elle observe une attitude d'étran
gère étonnée. Il y a de la peur enfantine dans les constructions de 
l'évêque Bernward de Hildesheim, dans la vieille peinture chré
tienne des catacombes et dans les salles à piliers des débuts de la 
IVe dynastie d'Égypte. Un prélude printanier de l'art, un profond 
pressentiment de la richesse des formes futures et une .puissante 
tension contenue planent sur le paysage qui, tout rustique enco~, 
se pare des premiers châteaux et de villes minuscules. Puis vient 
l'élan d'enthousiasme du haut-gothique, de la période constan
tinienne avec ses basiliques à colonnes et ses églises à coupoles, 
des temples couverts de reliefs de la V8 dynastie égyptienne. L'être 
est conçu; un langage formel, parfait, maîtrisé, rayonne d'un vif 
éclat; Je style mûrissant se rapproche d'une symbolique sublime 
de la direction en profondeur et du destin. Mais l'enthousiasme 
juvénile prend fin. De l'âme même jaillit une contradiction. La 
Renaissance, l'hostilité dionysienne et musicale contre le dorique 
apollinien, le style byzantin de 450 contemplant Alexandrie et 
détournant les yeux de la sérénité insouciante d'Antioche, signifient 
une période révolutionnaire et destructive, où l'âme essaie ou 
réussit à démolir ce qu'elle avait acquis, et dont nous n'avons pas 
ici à examiner la solution très difficile. Ainsi la maturité de l'histoirt 
de l'art apparaît. La culture se mue en esprit cosmopolite dominant 
désormais le paysage et raffinant aussi le style. La haute symbolique 
pâlit; la fougue des formes surhumaines prend fin; un art plus 
doux, plus mondain supplante le ~rand art de la pierre bâtie; 
même en Égypte, la plastique et la fresque osent se mouvoir avec 
un peu plus de légèreté. L'artiste fait son apparition. Il 11 projette» 
à son tour ce qui a été jusqu'ici un rejeton du sol. Pour la seconde 
ro;s, l'être reprenant conscience de lui-même, affranchi du rêve 
et de la mystique du paysage, se pose un point d'interrogation et 
cherche à exprimer sa nouvelle destinée : au début du baroque, 
lorsque Michel-Ange, pour assouvir son immense dépit, se cabre 
contre les limites de l'art pour amonceler la coupole Saint-Pierre; 
au temps de Justinien 1er, quand naissent, depuis 520, la Sainte
Sophie et les basiliques à coupoles de Ravenne ornées de mosaïque; 
au début de la XIl8 dynastie égyptienne, dont le nom de Sésostris 
résumait l'apogée pour les Grecs; vers 600 en Hellade où, beaucoup 
plus tard encore, Eschyle révèle l'expression dont une architecture 
hellénique avait pu et dû être capable à cette époque décisive. 
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Ensuite viennent les jours ensoleillés de l'automne du style : le 
bonheur de l'âme, qui prend conscience de sa dernière perfection, 
se peint encore une fois en lui. Le « retour à la nature n, déjà senti 
et annoncé comme une nécessité prochaine par <les penseurs et 
des poètes, comme Rousseau, Gorgias et leurs << contemporains » 
des autres cultures, se révèle dans l'univers formel des arts comme 
une nostalgie sentimentale et un pressentiment de la fin. Spiri
tualité très éclairée, urbanité sereine, douleur de la séparation : 
telles sont les dernières décades ensoleillées d'une culture, dont 
Talleyrand a dit plus tard : « Qui n'a pas vécu avant 1789 ne connaît 
pas la douceur de vivre. » Tel apparaît l'art affranchi, ensoleillé, 
spiritualisé du temps de Sésostris Ill (vers 1850). Et les mêmes 
courts instants de bonheur assouvi se font jour, lorsque sous Péri
clès apparaissent la magnifique Acropole bariolée et les œuvres 
de Phidias et de Zeuxis. Nou;; les retrouvon11 au millénaire suivant, 
au temps des Ommiades, dans le gai monde légendaire des bâti
ments mauresques avec leurs colonnes fragiles et leurs ogives en 
fer à cheval, qui voudraient se dissoudre à la lumière des arabesques 
et des stalactites; puis, encore un millénaire plus tard, dans la 
musique de Haydn et de Mozart, les groupes pastoraux de la por
celaine misnienne, les peintures de Watteau et de Guardi, les 
œuvres d'architectes allemands à Dresde, à Potsdam, à Wurzbourg 
et à Vienne. 

Enfin, le style s'éteint. Au langage formel de l'Erechtheion et du 
Zwinger de Dresde, hautement spiritualisé, fragile et voisin de 
l'autodestruction, succède un classicisme falot et grisonnant, celui 
des grandes villes hellénistiques ou de Byzance vers 900 ou de 
notre style empire. Sur des formes vides, héritées, revivifiées un 
moment de manière archaïsante ou éclectique, luit un pâle rayon 
crépusculaire : c'est la fin. Une demi-gravité et une authenticité 
douteuse gou\'ernent le monde des artistes. Tel est le cas où nous 
sommes aujourd'hui : on s'amuse longuement avec des formes 
défuntes, au contact desquelles on voudrait l'ilhlsion d'un art vivant. 

Lorsqu'on aura rejeté l'illusion de cette croûte antique qui, par 
prolongation archaïsante ou par mélange arbitraire de motifs 
personnels et étrangers, submerge de pratiques désuètes, depuis 
longtemps sans vie intérieure, le jeune Orient de l'époque impériale; 
lorsqu'on aura reconnu .les débuts du style arabe dans le vieil art 
chrétien et dans ce que l'art « bas-antique n a de réellement vivant; 
lorsqu'on verra dans l'époque de Justinien Jer le pendant exact 
du baroque hispano-vénitien, qui domina l'Europe sous les grands 
Habsbourgs Charles-Quint et Philippe JI, et qu'on verra enfin 
dans les palais de Byzance avec leurs scènes prodigieuses de bataille 
et de luxe, dont les écrivains de cour, tel Procope de Césarée, 
célèbrent en prose et en vers, par une éloquence fardée, la magni
ficence depuis longtemps éteinte, les correspondants des palais de 
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l'ancien baroque à Madrid, à Venise et à Rome, et des ~éantes 
peintures décoratives de Rubens et de Tintoretto : alors - mais alors 
seulement - le phénomène incompris jusqu'à ce jour de l'unité 
de l'art arabe - qui embrasse tout le premier millénaire de notre 
ère - prendra corps. Comme il occupe une place décisive dans 
l'image d'ensemble de l'histoire de l'art, l'incompréhension qui 
règne jusqu'aujourd'hui à son égard a empêché en général d'en 
apercevoir les ressorts organiques. 

Il est remarquable et, pour qui a compris dans ce domaine une 
vision sur des choses ignorées, il est saisissant de voir que cette 
Ame jeune, enchaînée par l'esprit de la civilisation antique, impres
sionnée surtout par la toute-puissance politique de Rome, incapable 
de se mouvoir en toute liberté, se soumet humblement aux formes 
étrangères, désuètes, dont elle essaie de s'accommoder au moyen 
de la langue grecque, des idées grecques, des motifs d'art grecs. 
Le sacrifice ardent, fait aux puissances de l'univers lummeux 
nouveau et marquant la jeunesse de chaque culture; l'humilité 
de l'homme gothique, pieusement agenouillé dans ses cathédrales 
aux hautes voûtes dont les piliers sont couverts de statues et les 
vitraux de ~eintures lumineuses; la haute tension de l'âme égyp
tienne au sem de son univers de pyramides, de ses colonnes de lotus 
et de ses salles à reliefs; tout cela se mêle ici dans une génuflexion 
spirituelle devant des formes défuntes, tenues pour éternelles. Que 
l'accueil qu'on leur réserve et leur développement ultérieur fussent 
néanmoins restés sans succès; que malgré sa volonté, sans s'en 
apercevoir ni tirer vanité, comme le gothique, de l'élément per
sonnel presque regretté ici, dans la Syrie impériale, et tenu pour 
une décadence, un nouvel univers formel se soit dégagé défini
tivement et ait rempli de son esprit - sous le masque d'habitudes 
architecturales gréco-romaines - la ville de Rotne même, où des 
maîtres syriens œuvraient au Panthéon et aux fora des empereurs : 
voilà qui démontre, mieux que tout autre, la force élémentaire d'une 
Am\' jeune qui commence tout juste la conquête de son univers. 

Comme toute époque printanière, celle-ci cherche à s'exprimer 
dans une omementique nouvelle, avant tout dans une architecture 
religieuse, qui en est le sommet. Mais de tout ce trésor des formes, 
jusqu'à ces derniers temps, on n'a étudié que la partie occidentale 
de aa surface, qui est naturellement considérée comme le berceau 
et la patrie de l'histoire du style magique, alors qu'elle n'est -
comme la religion, la science, la vie sociale et politique des Arabes 
- qu'un rayon partiel irradié, à travers la frontière orientale de 
l'lmperium romanum, en Occident. Cet état de choses a été reconnu 
par Riegl 1 et Strzygowski 1; mais pour le dépasser et parvenir à 
une image comflète de l'évolution de l'art arabe, il est également 
nécessaire de s affranchir des préjugés philologiques et religieux. 
C'est un malheur que la science esthétique, qui n'admet cependant 

1. G,untllarm 1u ein,r G1scl1. d. Ornamentill, 1893 - et : Spiitrom·isclle Kunsti11-
tl141t,ù, 19.01. . D · 

:i. At11id4, 1910; Du btlblftM Kf4mt du Osten,, 1916; Alta1-I,na, 1917; 1e 
Baukllmt dèr Arnunier 11,ul Eurupa, 1918. 
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plus <le frontières religieuses, en fasse néanmoins, inconsciemment, 
la base de ses recherches. Car il n'existe ni art bas-antique, ni art 
vieux-chrétien, ni art musulman, si l'on entend par là qu'un style 
propre ait été créé par chacune de ces communautés de fidèles. 
Au contraire, l'ensemble de ces religions, de l'Arménie au Sud de 
l'Arabie et à Axum, de la Perse à Byzance et à Alexandrie, possède 
une expression artistique d'un grand caractère unitaire, en dépit 
de toutes les contradictions particulières 1. Toutes ces religions, 
chretienne, judaïque, persane, manichéenne, syncrétiste, possé
daient des édifices du culte et, au moins dans l'écriture, un orne
ment de rang suprême; et quelles que soient les particularités 
doctrinales, elles sont toutes compénétrées d'une égale religiosité, 
qui s'exprime par une égale expérience de la profondeur, géné
ratrice d'une symbolique spatiale appropriée. Basiliques chré
tiennes, cultes de Baal, des Juifs hellénistiques, de Mithra, du feu 
des temples mazdéens, des mosquées expriment une égale mentalité : 
le sentiment de la crypte. 

Il faut que la science historique entre résolument dans la voie, 
entièrement négligée jusqu'à ce jour,, de l'étude architecturale des 
temples de la Perse et du Sud de l'Arabie, des synagogues de Syrie 
et de Mésopotamie, des édifices du culte en Asie Occidentale et 
même en Abyssinie, 2 et qu'elle comprenne dans les églises chré
tiennes,. non seulement celles de l'Occident paulinien, mais aussi 
celles de l'Orient nestorien depuis )'Euphrate jusqu'en Chine, où 
elles sont nommées non sans raison, par des chroniques anciennes, 
les « temples persans ». Si de tous ces édifices, rien ou à peu près 
rien ne s'est imposé à la vue, c'est sans doute puce que, le Chris
tianisme étant entré le premier dans ces régions et l'islamisme 
seulement après lui, les lieux du culte ont changé de religion sans 
que le sentiment et le style n'y eussent rencontré d'opposition. 
La chose est certaine pour ce qui est des temples dits bas-antiques, 
mais combien d'églises arméniennes peuvent a,·oir été jadis des 
temples du feu ? 

Le point central <le l'art de cette culture est décidément situé, 
comme l'a justement remarqué Strzygowski, à l'intérieur du triangle 
dont les cit6s d'Edesse, de Nisibis et d'Amida forment les sommets. 
C'est de là que le règne de la pseudomorphose 11 bas-antique n 

est r.arvenu en Occident : elle embrasse, outre le christianisme de 
Pau , qui a vaincu aux conciles d'Ephèse et de Chalcédoine et fut 
pratiqué à Byzance et à Rome, le judaïsme d'Occident et les cultes 
syncrétistes. Le type architectural de la pseudomorphose est la basi
lique, même pour les Juifs et les païens 3• Exprimer par des moyens 

r. Ellcts ne sont pas plus grandes que l'oppo~ition entre l'art dorique, ionique c.-t 
drnsqne, t,t sans doute plus foibles que celle existant vers 14w entre la Rcnnlllllllnœ 
1lon,11tine <'t Ir. 11othiq11e (t'n briques) du Nord de la Franœ, de l'Espague et de l'~sl 
,h: l'Alll'n1111111e. 

:. Le,; plus anciens temples chrétiens d'Axum concordent certainement avec 
les templl's paï,·ns tles Sahé1•11s . 

. ,. Kohl und Wflt7.inger, A 111ike Synagoge11 in Galil(ia, 1926 : Des sanctuaires de 
/laal à Palmyre, à Raalbe.-k et en maint autre endroit sont des basillqul's, qui sont 
~11 partit' P.lu~ vieilles que le christianisme, nu culte duquel ell~ ont peut-ltre 
fJ,l~~I.' l'li:"IIJlt•. 
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antiques son opposition à l'antiquité, et sans pouvoir s'en affranchir: 
tel est le caractère tragique de cette pseudomorphose. Plus le lier, 
euclidien où se fonde un culte dans le syncrétisme 1< antique >> 

s'élargit en communauté locale indéfinie des confesseurs de ce culte, 
plus l'intérieur du temple l'emporte sur l'extérieur, sans que ni 
le plan général, ni la disposition des colonnes, ni le toit aient besoin 
de subir de grands changements. Le sentiment de l'espace change, 
non - au début - ses moyens d'expression. Dans l'architecture 
religieuse païenne de l'époque impériale, une voie distincte, mais 
inaperçue encore de nos jours, conduit des temples de style augus
téen, entièrement corporels, dont la cella ne signifie architectoni
quement rien, à ceux dont l'intérieur seul offre une signification. 
L'image extérieure du peripteros dorique finit par se transférer 
aux quatre murs intérieurs. La rangée de colonnes devant le mur 
sans fenêtres nie · l'espace qui est derrière elle, mais elle le nie là 
pour le spectateur du dehors, ici pour la communauté de l'intérieur. 
A cet égard, la question n'a qu'une importance secondaire de savoir 
si on ferme l'espace entier, comme dans la basilique proprentent 
dite, ou seulement le saint des saints, comme dans le temple du 
Soleil à Baalbeck avec son immense cour antérieure 1, qu'on retrou
vera constamment plus tard dans l'architecture des mosquées et 
qui est peut-être originaire du sud de l'Arabie 2• L'importance de 
la nef centrale, en tant que cour primitive de l'enceinte, est attestée 
non seulement par l'évolution particulière du type basilical dans les 
steppes de Syrie orientale, surtout dans le Hauran, mais encore par 
l'aménagement spécial du porche, de la nef et de l'autel, qui per
met de monter à ce dernier, considéré comme temple proprement 
dit, par des escaliers et de limiter la vue par les nefs latérales jouant 
le rôle de parvis primitif, de telle sorte que l'abside seule corres
pond à la nef ce,itrale. Ce sens primitif de la basilique est encore très 
apparent à San Paolo de Rome; mais la pseudomorphose - réver
sion du temple antique - a néanmoins défini les moyens d'expres
sion : la colonne et l'architrave. C'est un véritable effet symbolique 
qu'exerce la réfection chrétienne du temple d'Aphrodite en Carie, 
où la disparition de la cella à l'intérieur des colonnes a été compensée 
à l'extérieur par l'érection d'un nouveau mur 3• 

Mais le sentiment de la crypte pouvait développer son langage 
formel en toute liberté par delà le domaine de la pseudomorphose; 
aussi accentua-t-il tantôt le toit fermé, tantôt, par protestation 
contre le sentiment antique, simplement l'« intérieur ». La date 
et le lieu de naissance de la technique des diverses possibilités de 
dômes, de coupoles, de voûtes en berceau ou en arête sont, comme 
noua l'avons déjà vu, dépourvues de signification. Ce qui reste 
décisif, c'est que c'est aux environs de la naissance du Christ, 
coïncidant avec la poussée du nouveau sentiment cosmique, que la 
nouvelle symbolique de l'espace commença par utiliser ces formes 

1. Frauœrger, Die AllroJ,olis 110n Daalbcck, 1'f. 22. 
2. Dlez, Die Kunst d. isla1n. Vii/lle,, p. 8 sq. Dans les viemc temples sabéens, la 

cour de l'autel (mahdar) est devant la chapelle de l'oracle (makamat). 
3. W:ulfJ, Altch,istliche und by.ra11ti11ische K1111st, p. 227. 
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et en poursuivre le dé\·eloppement au point··de vue de l'expression. 
Peut-être est-il possible encore de démontrer que les temples du feu 
et les synagogues de Mésopotamie ont été des coupoles, de même 
que, sans doute aussi, le temple d' Attar au sud de I Arabie 1 ? Il est 
certain que le temple païen de Marmion à Gaza en était une, et 
longtemps avant l'accaparement de ces formes par le christianisme 
de direction paulinienne, sous Constantin, elles furent transportées 
par des architectes d'origine orientale dans toutes les parties de 
l'Empire, où le goût cosmopolite y trouvait un charme inaccoutumé. 
Sous Trajan, Apollodore de Damas s'en est servi pour les voûtes 
des temples de Vénus et de Roma. Les coupoles des thermes de 
Caracalla et la Minerva medica, qui date du règne de Gallien, sont 
bâties par des Syriens. Mais le chef-d'œuvre de tous, la plus vieille 
des mosquées, fut la reconstruction du Panthéon sous Hadrien, qui 
imita certainement, conformément à ses goûts, les édifices du culte 
observés çn Orient 2• 

La coupole centrale, où le sentiment cosmique magique parvient 
à s'exprimer avec le plus de pureté, prit naissance au delà de la 
frontière romaine. Elle devint la forme unique, que les Nestoriens 
ont répandue, d'Arménie en Chine, en commun avec les Manichéens 
et les Mazdéens. Mais au déclin de la pseudomorphose et à la dispa
rition des derniers cultes syncrétistes, elle envahit aussi la basilique 
occidentale et en triompha. La forme orientale prit racine dans le 
Midi de la France, où, à l'époque des Croisades, il y avait encore 
des sectes manichéennes. Sous Justinien s'étaient accomplis, à 
Byzance et Ravenne, le croisement des deux formes et leur passage 
à la basilique sphérique. La basilique pure fut refoulée en Occident 
germanique, où l'énergie de l'élan en profondeur faustien en fit 
sortir plus tard la cathédrale; la basilique sphérique se répandit de 
Byzance et d'Arménie en Russie, où on se remit à la concevoir 
comme édifice extérieur ayant son centre de gravité symbolique 
dans la toiture. Mais dans le monde arabe, l'Islam, héritier du 
christianisme monophysite et nestorien, autant que des Juifs et 
des Perses, en acheva le développement. En transformant Sainte
Sophie en mosquée, il ne fit que reprendre possession d'une pro
priété ancienne. La coupole islamique suivit les traces de la coupole 
mazdéenne et nestorienne vers Schantung et l'Inde; en extrême 
Occident, c'est en Espagne et en Sicile 3 que naquirent les mosquées 
et elles semblent avoir été de style plutôt persico-araméen oriental 
que syro-araméen occidental. Tandis que Venise regardait vers 

1. Dont l'abondance de- temples est attestée par Pline. C'est probablement d'un 
type sud-arabique flue vient la basilique transversale, - avec entrée sur la longueur 
- dont on trouve 1 empreinte très nette au Hauran et dans l'autel de San Paolo de 
Rome à section transversale. · 

i. Ce chapitre d'architecture pure111ent intérieure n'a aucun rapport de lechnique 
on de sentiment avec les rotondes étrusques étudiées par Altmann ( ltalisch~ Rund
bautm, z906). Il en a, au contraire, avec les coupoles tiburtlnes de la villa d'Hadrlen. 

l- Les synagogues, en tant que coupoles sphériques, y arrivèrent peut-être. 
ainsi qu'au Maroc, longtemps avant l'Islam, par le medium des Juifs nùssionnaires 
de Mésopotamie, dont le gout était voisin du goût persan; tandis que les Juifs de la 
pseudomorphose, constructeurs de basiliques ou artistes des catacombes, étaient 
entièrement les égaux des Chrétiens d'Occident. D'Espaguè est parti le style perslco
jud'.üque qui a servi de modèle aux synagogues d'Occident, évolution qui a totale
ment ~chappé il l'histoire de l'art jnsqu'.i nos jours. 
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Ravenne et Byzance (San Marco), lea villes c6tière1 de l'Oueat 
d'Italie, et avec ellea Florence, au moment où la domination nor
mande des Staufen parvint à son apogée, apprirent à admirer à 
Palerme et à imiter ces constructions mauresquea. Plu, d'un motif 
considéré comme antique par la Renaiaaance, telles la cour du 
porche et la proportion de l'arc et de la colonne, vient de là. 

Ce qui est vrai de l'architecture l'est encore davantage de l'orne
mentique, qui a dominé et assimilé très tôt, dans le monde arabe, 
toute la plastique figurative. Elle est venue, sous le nom d'arabeaque, 
apporter un charme séducteur à la jeune volonté artistique de 
l'Occident. 

L'art vieux-chrétien et bas-antique de la pseudomorphose 
révèle le même mélange ornemaniste et figuratif d'éléments étran
gers appris et d'éléments indigènes naisaants; tel l'art carolingien 
primitif, surtout dans le Sud de la France et le Nord de l'Italie. 
Là, mélange d'hellénisme et de magie primitive; ici, rqélange de 
faustisme et de byzantinisme maure. L'historien doit examiner 
ligne par ligne, ornement par ornement, au point de vue du senti
ment de la forme, s'il veut distinguer l'une de l'autre les deux 
couches. Dans chaque architrave, chaque frise, chaque chapiteau, 
il y a une lutte secrète entre les motifs voulus antiques et lea motifs 
involontaires nouveaux, mais vainqueurs. La compénétration des 
sentiments formels hellénistiques tardifs et des sentiments formels 
arabes primitifs est troublante partout : dans les bustes de la ville 
de Rome, où bien souvent l'expresaion des cheveux appartient 
seule au langage nouveau; dans les branches d'acanthe, souvent 
d'une seule et même frise, où le travail du ciseau voisine avec le 
travail à la boucharde; dans les sarcophages du III8 siècle, où une 
mentalité naïve, analogue à Giotto ou Pisano, se croise avec un 
certain naturalisme de grand cosmopolite, qui rappelle un David 
ou un Carsten; dans les basiliques, comme celle. de Maxence, et 
dans mainte autre partie des thermes ou des fora des empereurs 
considérés encore comme antiques. 

Néanmoins, la mentalité arabe a été frustrée des fruits de sa 
maturité, comme un jeune arbre dans la forêt vierge est arrêté 
dans sa croissance et rabougri par un rameau gigantesque tombé 
sur lui. Ici, point d'époque dont on pût vivre et sentir la splendeur 
propre, comme au jour contemporain des Croisades, lorsque la 
cathédrale eut couvert son toit en bois par une voûte à arête en 
pierre, 'lui acheva de réaliser à son intérieur l'idée de l'espace 
infini. L œuvre politique de Dioclétien - ce premier des Khalifes 
- fut brisée dans sa beauté parce qu'il lui a fallu, en territoire 
antique, se fonder sur la masse entière des habitudes de l'admi
nistration cosmopolite, ce qui la condamna au rôle d'une simple 
réforme des conditions surannées. C'est lui cependant qui a mis en 
pleine lumière l'idée de l'État arabe. Ce n'est que par la fondation 
de Dioclétien et celle, un peu antérieure, de l'empire sassanide, 
son modèle à tous égards, CfU'on peut pressentir l'idéal qui aurait dû 
ici arriver à son point culminant. Et il en fut de même partout. On a 
admiré jusqu'à nos jours sous le nom d'œuvres antiques ce qui 
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rejetterait, de soi-même, toute autre interprétation pensée de 
Plotin et de Marc Aurèle, cultes d'Isis de Mithra, du Soleil, mathé
matique de Diophante, enfin l'art tout entier irradié de la frontière 
orientale de l'Imperium Romanum et qui ne trouva que des points 
d'appui à Antioche et à Alexandrie. 

Cela seul explique l'extraordinaire véhémence avec laquelle la 
culture arabe, finalement libérée de ses chaînes jusque dans l'art 
par l'Islam, envahit tous les pays, qui lui ressortissaient intérieure
ment depuis des siècles : caractéristi<{ue d'une âme qui sent qu'dlc 
n'a pas de temps à perdre et qui v01t avec angoisse approcher les 
premières traces de l'âge avant d'avoir connu une jeunesse. Cette 
délivrance de l'humanité magique est sans exemple dans l'histoire. 
En ,634, la Syrie est conquise, on pourrait dire rachetée; Damas 
tombe en 635; Ctésiphon en 637. En 641, on atteint l'Égypte et 
l'Inde; en 647 Carthage; en 676 Samarcande; en 710 l'Espagne; 
en 732, les Arabes sont aux portes de Paris. Ainsi, dans la hâte 
de quelques années, se condense et éclate à la fois la somme entière 
des passions refoulées, des créations retardées, des espérances 
déçues, qui dans les autres cultures à progression lente pouvaient 
remplir l'histoire de siècles entiers. Les Croisés devant Jérusalem, 
les Hohenstaufen en Sicile, la Hanse sur la Baltique, les chevaliers 
de l'Ordre dans l'Orient slave, les Espagnols en Amérique, les 
Portugais aux Indes, l'Empire de Charles-Quint ignorant le coucher 
du soleil, les débuts de la puissance coloniale anglaise sous 
Cromwell : tout cela se concentre ici dans une décharge unirue, 
qui mène les Arabes en Espagne, en France, dans l'Inde et au 1 ur
kestan. 

Il est vrai : toutes les cultures, excepté l'Égypte, le Mexique et 
la Chine, ont subi la tutelle de cultures plus ancienne,;; dans chacun 
de ces univers formels, des éléments étrangers apparaissent. L'âme 
faustienne gothique, déjà portée à la vénération du christianisme 
par l'origine arabe de celui-ci, s'est emparée du riche trésor de 
l'art arabe tardif. Un tissu d'arabesque gothique, de provenance 
méridionale incontestable et que je voudrais pouvoir appeler 
gothique arabe, guipe les façades des cathédrales bourguignonnes et 
provençales, domine .de sa magie en pierre le langage extérieur 
de la cathédrale de Strasbourg, dirige partout en sourdine, sur les 
statues et les portails, les étoffes tissées, les œuvres sculptées, les 
ouvrages de métal, et, non moins encore, les figures retorses de la 
pensée scolastique et la légende du Saint-Gral 1, un des plus hauts 
symboles d'Occident, un combat contre le sentiment nordique 
primaire d'un gothique Wiking, tel qu'il règne à l'intérieur de la 
cathédrale de Magdebourg, au sommet de celle de Fribourg et 
dans la mystique de Maître Eckart. Plus que jamais, l'arc gothique 
menace de rompre sa ligne de liaison pour passer à l'arc en fer à 
cheval des édifices normano-maures. 

L'art apollinien de la première période dorique, dont les premiers 

1. A côté de traits vieux-<'eltfques, la légende du Graal renferme de vigoureux 
éléments arabes; mais là où Wolfram d'Eschenbach dépasse son modèle Chrestien 
de Troye9, le personnage de Parcifal est purement faustien. 



210 LE DfCLJN DE ~OCCIDENT 

essais sont presque éteints, a accueilli .sans nul doute des motifs 
égyptiens en grand nombre, pour arriver, grâçe à eux et à leur 
contact, à une symbolique propre. Seule l'âme magique de la pscudo
morphose n'a pas osé s'approprier les moyens sans se sacrifier à eut:, 
et c'est ce qui donne à la physionomie de ce style sa richesse indé-, 
finie de renseignements. 

Ainsi l'idée du macrocosme, qui nous apparaît simplifiée et 
plus raisonnable dans le problème du style, .:st génératrice d'une 
foule de problèmes dont la solution est encore du domaine de l'avenir. 
Utiliser le monde formel des arts pour compénétrer le mental de 
toutes les cultures, en les considérant de manière absolument 
physionomique et symbolique, est une tâche dont les essais entre
pris jusqu'à ce jour sont d'une incontestable indigence. C'est à 
peine si on possède la notion d'une psycholog-ie des forme~ méta
physiques à la base de toutes les grandes archttectures. La richesse 
de renseignements contenus dans la modification du sens que subit 
une plastique de l'étendue pure, en passant d'une culture dans 
l'autre, est insoupçonnée. L'histoire de la colonne n'a paS' encore 
été écrite. On n'a aucune idée de la profondeur que cache une sym
bolique des moyens de l'art, des instruments de l'art. 

Là, ce sont les mosaïques, fabriquées à l'époque hellénique 
avec des grains de marbre opaque, corps euclidiens analogues à la 
fameuse bataille d'Alex_andre à Naples et servant de décor aux 
parterres, mais que l'éveil de l'âme a désormais vitrifiées et munies 
de fond d'émail et d'or, pour masquer en quel_que sorte les murs et 
les plafonds des basi,iques sphériques. Par son degré évolutif, 
cette première pe;nture-mosaïque des Arabes, originaire de Syrie, 
c'lrrcspond absolument aux vitraux peints des cathédrales gothiques : 
l'une et l'autre sont des peintures primitives au service de l'archi
tecture religieuse. L'une élargit l'espace basilical en espace universel 
par t'infiltration de la lumière extérieure; l'autre le transmue en 
cette sphère magique dont la lueur dorée, sortant de la réalité 
terrestre, ravit au ctel imaginé par les Plotin, les Origène, les Mani
chéens, les Gnostiques, les Pères de l'Église et les poèmes apoca
lyptiques. 

Ailleurs, c'est le magnifique motif de l'union du cintre avec la 
colonne, également création syrienne, sinon nord-arabique du 
me siècle ... « haut-~othique 1 11. Le sens révolutionnaire de ce motif 
spécifiquement magique, qu'on prend généralement pour un motif 
antique et que la plupart d'entre nous considèrent franchement 
comme lt! représentant de l'antiquité, n'a pas le moins du monde 
été connu jusqu'à ce jour. Entre le plafond et ses colonnes culturales, 
l'Égyptien n'a pas connu d'autre rapport plus profond. Ce,les-ci 

1. Le rapport de la colonne et du cintre est le cornspondant mental de la muraille 
et de la coupole. Dès 9ue le tambour prend place entre la coupoJ., et le carré, l'imposte 
apparaît aussi entre le pied de l'arc et le chapiteau. 
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représentent la croissance et non la force. L'antiquité, qui a vu 
dans la colonne monolithe le plus vigoureux des symboles de l'être 
euclidien, entièrement corps, entièrement unité et sérénité, unit 
cette colonrc avec l'architrave par une symétrie parfaite de la verti
cale et de l'horizontale, de la force et de la charge. Mais en Syrie, 
où la Renaissance a préféré, par une erreur tragi-comique, voir un 
motif expressément antique dans ce qui n'avait ni ne pouvait avoir 
rien de tel, sous la négation du principe corporel du support et 
du poids, c'est l'ogive lumineuse qui monte sur ses colonnes élan
cées; l'idée ici réalisée de l'affranchissement de toute pesanteur 
terrestre et en même temps des chaînes de l'espace s'apparente 
très profondément avec l'idée identique de la coupole, qui plane 
en liberté au-dessus du sol tout en fermant la crypte, motif magique 
de la plus vigoureuse puissance d'expression, qui trouva très juste
ment son application dans le « rococo n des mosquées et des palais 
maures, où émergent des colonnes fragiles, supraterrestres, souvent 
sans appui sur le sol et qµe seul un charme mystérieux rend capables 
de supporter tout cet univers d'innombrables arcs entaillés, d'orne
ments resplendissants, de stalactites et de voûtes saturées de cou
leurs. Si l'on veut dégager le sens intégral de cette forme archi
tectonique fondamentale de l'art arabe, il faudra appeler apollinien 
le leitmotiv de la colonne et de l'architrave, magique celui de la 
colonne et de la voûte sphérique, faustien celui des piliers et de 
l'arc gothique. 

Prenons ensuite l'histoire du motif de la feuil,e d'acanthe 1• 

Sous la forme où nous la vovons sur le monument de Lysicrate, 
par exempte, elle est une des plus significatives de l'ornement 
antique. Elle a un corps. Elle reste l'objet individuel. Elle peut 
être saisie dans sa structure d'un seul coup d'œil. Dès qu'elle passe 
aux fora des empereurs romains (Nerva, Trajan), au temple de 
Mars Ultor, elle s'alourdit et s'enrichit. La disposition organique 
en est si compliquée qu'elle exige une étude en règle. La tendance 
à remplir le plan apparaît. Dans l'art byzantin - où Riegl parle 
déjà de « traits sarrazins latents », sans entrevoir la portée du lien 
ainsi découvert - la feuille d'acanthe se décompose en un réseau 
sarmenteux indéfini, qui couvre et entoure des plans entiers de 
façon entièrement inor$anique, comme à Sainte-Sophie. Au motif 
antique s'ajoutent les vieux motifs araméens de la feuille de vigne 
et de palmier, qui jouent déjà un rôle dans l'ornement juif. Le motif 
du ruban à tresser n'est pas dédaigné sur les parquets en mosaïque 
et les arêtes des sarcophages « bas-antiques », pas plus que certams 
motifs de plans géométriques; et le monde entier voit apparaître 
enfin, avec une émotion grandissante et une impression confuse, 
répandue en Perse et dans toute l'Asie occidentale, l'arabesque. 
Elle est, antiplastique au possible, également hostile à l'image et 
au corps, le motif proprement magique. Elle-même incorporelle, 
elle décorporise l'objet, qu'elle recouvre d'une richesse infinie. 
C'est un chef-d'œuvre de cette espèce, fragment d'une architecture 

•· Rlegl, Sli//;agen, 1S93, 248 sq. et n~ sq. 
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entièrement volatilisée en ornementique, que présente la façade du 
palais de M'schatta, élevé dans le désert par les Ghazanides. Une 
mdustrie d'art, ré_Pandue dans tout l'Occident ancien et dominant 
l'empire carolingien tout entier, industrie de style byzantino
islamique - appelée jusqu'ici lombarde, franque, celte ou vieux
nordique - est exercée en grande partie par des artistes orientaux 
ou importée pour servir de modèle... aux tisserands, forgerons, 
armuriers 1• Ravenne, Lucca, Venise, Grenade, Palerme sont les 
centres d'activité de ce langage formel hautement civilisé d'alors, 
et dont le règne exclusif continue encore en Italie après l'an mi11e, 
lorsque les formes d'une culture nouvelle étaient déjà, dans le 
Nord, trouvées et définies. 

Passons enfin à l'évolution subie par la conception du corps humain. 
La victoire du sentiment cosmique arabe l'a révertie totalement. 
Sur presque toutes les têtes de la collection du Vatican, constituée 
entre 100 et 250, on peut constater l'opposition entre le sentiment 
apollinien et le sentiment magique, l'expression fondée sur l'état 
des parties musculaires et celle qui a pour base le « regard li. On 
travaille - à Rome même depuis Hadrien - très souvent avec la 
boucharde, qui est la contradiction complète du sentiment eucli
dien via-à-via de la pierre. L'élément corporel et matériel du bloc 
de marbre, affirmé l.'ar le ciseau qui en fait ressortir les plans
limitea, est en effet mé par la boucharde qui brise ces plana et crée 
ainsi des effets de clair-obscur. Parallèlement, les artistes - u païens» 
ou chrétiens, peu importe - perdent le sens qui consiste à faire 
apparaître le corps nu. Voyez les statues creuses et vides d'Antinoüs, 
où l'on s'est pourtant efforcé de rester résolument antique. C'est 
qu'ici la tête seule offre un intérêt physionomique, ce qui n'est 
jamais le cas de la plastique attique. Le vêtement prend un sens 
entièrement nouveau, qui commande l'image en général. Les statues 
des consuls au musée du Capitole a sont des exemples frappants. 
Leurs pupilles, percées dans des yeux qui regardent au loin, enlèvent 
à leur corps toute expression, transformée ainsi en ce principe 
u pneumatique» magique qui est à la base de l'homme, selon la 
conception néoplatonicienne et les décisions des conciles chrétiens 
non moins que des religions de Mithra et de Mazda. C'est en 300 
que le « père de l'tgliae 11, le païen Jamblique, écrivit son livre sur 
les statues des dieux 8, où le divin agit par sa présence substantielle 
dans le spectateur. Contre cette conception de l'image relevant de 
la. pseudomorphose s'éleva ensuite, venant de l'Est et du Sud, la 
conception iconoclaste qui suppose une idée de la création artis
tique à peine accessible à nous. 

I. Dehlo, G,scltil:Jtù tl,r tl,wtsclsm Kwml, 1, p. 16 &q. 
2. Wul!'f, AlklwisUil:lt•by1i,nliMtsclN Kwml, p. 153 ,q. 
3. Geffcken, D,r Awsgi,ng des gri,chisclt•rlimts'11m Heùünl11rt11, 1910, p. 113. 



IV 

MUSIQUE ET PLASTIQUE 

1. - LES ARTS PLASTIQUES. 

Le sentiment cosmique de l'homme supeneur, abstraction faite 
des représentations mathématico-physiques et de la symbolique 
des concepts fondamentaux de ces représentations, s'est exprimé 
dans les arts plastiques dont le nombre est illimité. La musique 
aussi est de ce nombre, et si, au lieu de la séparer du domaine des 
arts picturo-plastiques, ses historiens en avaient intégré les modalités 
très diverses, un progrès très sérieux eût été accompli dans l'intel
ligence de cette évolution vers un but. Mais tant qu'on verra dans 
la différence entre les moyens optiques et les moyens acoustiques 
plus qu'un caractère extérieur, on ne comprendra jamais l'impulsion 
créatrice plasti9ue qui régit ces arts averbaux 1• Ce n'est pas ce 
caractère qui différencie les arts. Parler des arts de l'oreille et de 
ceux de l'œil ne veut rien dire. Il n'y a que le xrxe siècle pour 
surestimer les conditions physiologiques, même de l'expression, de la 
sensation et de la médiation. A parler proprement, une· image 
« chantante II de Lorrain ou de Watteau s'adresse tout aussi peu à 
l'œil charnel que la musique des sphères depuis Bach à l'oreille 
charnelle. Ce rapport antique entre l'œuvre d'art et l'organe des 

1. D~s que le verbe, signe de communication intellectuelle, se change en moyen 
d'expression artistique, l'être éveillé humain cesse d'exprimer les choses dans leur 
totalité et d'en recevoir des impressions. Même dans le~ sons verbaux qu'emploient 
lea artistes - pour ne rien dire du mot lu qui est le médium propre des littératures 
des hautes cultures - on distingue sans le vouloir entre entendre et comprendre, 
car le sens accoutumé des mots y joue un rôle et l'influence croissante de cet art 
amène aussi les arts verbaux Il des modes d'expression, où les motif!< sont confond11s 
avec la signification verbale. C'est ainsi que naît l'allégorie, qui est un motif sit;ni/ié 
l'_ar un verbe, par exemple dans la sculpture baroque depuis Bemini; que la peinture 
devient souvent une sorte d'écriture Imagée, comme à Byzance depuis le 2• Concile 
de Nlœe (787)1 privant l'artiste du choix et du groupement de ses Images; que l'air 
de Gluck, dont la ml'lodie est éclose du sens du texte, diffère de celui d'Akssandro 
ScarlaU, dont les textes, en sol Indifférents, ne servent qu'à étayer la voix du chan
teur. Totalement Indépendant de la signification verbale est le contrepoint haut
gothique au xn1• siècle, qui est une pure architecture de la roi% humaine chantant 
simultanément plusieurs textes, même de langue différente, i;ncrés et profnncs. 
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sens, dont on fait toujours cas et d'ailleurs sans aucune raison, est 
un rapport tout différent, beaucoup plus simple et plus matériel 
que le nôtre. Nous lisons Othello et Faust, nous étudions les partitions 
musicales, cela veut dire que nous les interprétons pour provoquer 
sur nous l'action toute pure de l'esprit de ces œuvres. Ici, il y a appel 
constant des sens externes au sens (1 interne », à l'imaginat10n 
faustionne, spécifique et toute opposée à l'antique. On ne peut pas 
comprendre autrement les innombrables changements de scènes de 
Shakespeare, sinon par opposition avec l'unité de lieu antique. 
Dans le cas extrême, qui est précisément celui de Faust, il est tout 
à fait impossible de donner une représentation réelle épuisant le 
contenu total du drame. Or dans la musique aussi, dès les récitatifs 
a capella de Palestrina, et surtout plus tard dans les passions de 
Heinrich Schütz, les fugues de Bach, les derniers quartetts de 
Beethoven et Je Tristan de Wagner, derrière l'impression sensibie, 
nous vivons tout un cosmos d'autres impressions qui en dégagent 
les premières, toute la plénitude et la profondeur, dont il n'est 
permis de parler qu'en figures et dont on ne peut transmettre que 
des images figurées - car l'harmonique nous transporte comme par 
enchantement dans les nuances blondes, brunes et sombres des 
crépuscules et des aurores, des chaînes de montagnes lointaines, des 
tempêtes, des paysages printaniers, des villes en ruines, des visions 
étranges. - Ce n'est pas par hasard que Beethoven a écrit ses der
nières œuvres pendant sa surdité. Il a brisé- pour ainsi dire la dernière 
chaîne. Pour cette musique, la vue et l'ouïe jouent un égal rôle de 
pont vers l'âme, pas davantage. Le Grec ignore totalement ce mode 
visionnaire de la jouissance artistique. Il tâte le marbre des yeux, 
le son pâteux de l'aulos le touche presque co,pqrellement. Pour lui, 
l'œil et l'oreille sont des réceptacles pour toute l'impression cher
chée. Pour nous, ils ont déjà cessé de l'être à l'époque gothique. 

En réalité, les sons, tout comme les lignes et les couleurs, sont 
des choses étendues, limitées, numériques; l'harmonie, la mélodie, 
la rime et le rythme tout comme la perspective, la proportion, 
l'ombre et la ligne. Entre deux espèces de peinture il peut y avoir 
une distance infiniment plus grande qu'entre une peinture et une 
musique contemporaines. Devant une statue de Myron, c'est un 
seul et même art qui embrasse un paysage de Poussin et la cantate 
pastorale de chambre, Rembrandt et la musique d'orgue de Bux
tehude, Pachelbel et Bach, Guardi et les opéras de Mozart. Tous 
parlent un langage formel identique, en ce sens que devant lui 
s'efface la différence des moyens optiques et acoustiques. 

La valeur attachée dès longtemps par les historiens de l'art à une 
limitation conceptuelle atemporelle des différents domaines artis
tiques prouve tout simplement qu'ils ne sont pas allés jusqu'au cœur 
du problème. Les arts sont des unités vivantes et le vivant ne se 
laisse point disséquer. Diviser, d'après les techniques et les moyens 
les plus extérieurs, en autant de prétendues unités éternelles le 
monde indéfini des arts - avec des principes formels immuables !
voilà quel fut le premier pas des pédants de la science. Ils ont 
distingué entre une « musique » et une (( peinture », une « musique » 
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et un " drame », une " plastique n et une « tragédie », pour définir 
ensuite u la n peinture, « la n plastique et « la " tragédie. Or ce 
langage formel technique n'a guère plus de valeur que le masque 
de l'œuvre proprement dite. Le style n'est pas, comme se l'ima
ginait platement Semper - contemporain authentique de Darwin 
et du matérialisme - le produit du matériau, de la technique et de 
l'utilité. Il est au contraire ce qui n'est point accessible à l'intel
ligence artistique, la révélation d'une métaphysique, un impératif 
mystérieux, un destin. Il n'a pas le moindre rapport avec les limites 
matérielles des arts particuliers. 

Commencer par classer ces arts d'après les conditions de leurs 
effets sensibles, c'est donc gâcher de prime abord le problème de 
la forme. Comment pouvait-on faire de « la plastique » un genre 
très général pour vouloir en tirer des règles générales fondamen
tales? Qu'est-ce que << la plastique n? Est-ce « la n peinture? Il 
n'y en a point. Celui qui ne sent pas que les croquis de Raphaël 
et du Titien, dont l'un se servait de lignes et l'autre de lumière et 
d'ombre, appartiennent à deux arts différents; que l'art de Giotto 
ou de Mantegna et de Vermeer ou de Van Goyen ont à peine des 
points de contact, l'un faisant vivre par le pinceau une sorte de 
relief, l'autre une sorte de musique sur le plan coloré, tandis qu'une 
fresque de Polygnote et une mosaïque de Ravenne ne peuvent 
même pas rentrer dans ce système par la catégorie du genre; celui-là 
ne saisira jamais les problèmes supérieurs. Et qu'a de commun 
une gravure à l'eau-forte avec l'art de Fra Angelico, un vase proto
corynthien avec un vitrail de la cathédrale gothique, un relief 
égyptien avec un autre du Parthénon? 

Si un art a des limites - limites de son âme devenue forme, -
elles sont historiques et non techniques ou physiologiques 1• Un 
art est un organisme, non un système. Il n'y a pas de genre artis
tique franchissant tous les siècles et toutes les cultures. Même là 
oü de prétendues traditions techniques - comme dans la Renais
sance - semblent d'abord faire illusion et témoigner en faveur 
d'une éternelle actualité des lois antiques de l'art, il règne en réalité 
une divergence complète. Rien dans l'art gréco-romain ne s'appa
rente au langage formel d'une statue de Donatello, d'un tableau 
de Signorelli, d'une façade de 1\1ichel-Ange. Le quattrocento 
n'offre de parenté intérieure qu'avec le gothique contemporain 
exclusivement. Si les statues égyptiennes ont exercé une « influence » 
sur le type archaïque de l'Apollon grec, ou la peinture funéraire 
étrusque sur les premières représentations toscanes, cette influence 
ne signifie rien d'autre que Bach composant une fugue sur un 
thème étranger pour montrer ce qu'il en pouvait exprimer. Qu'il 
s'agisse du paysage chinois, de la plastique égyptienne ou du contre
point gothique, chaque art particulier a une existence unique, qui ne 
revient jamais avec cette âme et cette symbolique. 

1. Nos méthodes savanks ont pour conséquence une histoire de l'art excluant 
l'histoire de ln musique. Tandis que la première figure sur les programmes des 
universités, la seconde est abandonnée aux sr,édalistes &euls. Qu't·st-ce autre chose, 
sinon vouloir écrire une histoire grecque d où serait exclue celle de Spark? Le 
théoricien de • l' » art se mue de la sorte en faussaire de bonne foi. 



216 L! DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

2 

C'est ici que le concept de forme acquiert un vigoureux élargi~~e
ment. Ce n'est pas seulement l'instrument technique ni le seul 
langage formel, c'est le choix même du genre artistique qui est un 
moyen d'expression. Ce que la création d'un chef-d'œuvre est pour 
l'artiste, pour Rembrandt la Veillée, pour Waener les Maitres 
Chanteurs, pour tous une époque, est aussi ce que signifie pour 
l'histoire vivante d'une culture la création d'un art spécifique, au 
sens d'une tonalité. Chacun de ces arts est un organisme pour .. oi, 
sans antécédent ni conséquent, si on fait abstraction des éléments 
tout extérieurs. De ce caractère font partie toutes les théories, 
toutes les techniques, toutes les conventions, et elles n'ont nien 
d'éternel ni de valable universellement. Le commencement de 
chacun de ces arts, sa fin, la date de sa fin, sa transformàtion en un 
autre art, la raison pourquoi tel art manque ou prédomine dans une 
culture, tout cela fait encore partie de la forme, de même que la 
raison pour laquelle tel artiste ou musicien - - sans s'en rendre 
compte - renonce à tel ton ou telle harmonie et donne à d'autres 
une préférence telle, qu'elle permet de l'y reconnaître. 

Les théoriciens, même de nos jours, ignorent encore le sens de 
ce groupe de problèmes. Et ce n'est pourtant que de ce côté qu'on 
trouvera la clé pour une intelligence de la physionomie des arts. 
On a considéré jusqu'à ce jour - en partant de la « classification ,, 
sus-mentionnée - et sans autre examen de ce problème capital, 
que tous les arts sont possibles partout et toujours, et l'on a attribué 
le manque de tel ou tel d'entre eux à l'absence fortuite de person
nalités créatrices, de circonstances favorables ou de Mécènes 
susceptibles de u poursuivre la progression continue et millénaire 
de l'art ». J'ai nommé cette assertion une transposition du principe 
de causalité, du monde devenu dans celui du devenir. Pour avoir 
manqué le coup d'œil sur la logique du vivant et sa nécessité toute 
spéciale, pour avoir fermé les yeux sur le destin et sur le caractère 
inéluctable, jamais réitératif, de ses possibilités d'expression, on 
s'est rabattu sur des moyens de fortune, sur des causes de surface, 
pour.échafauder une succession tout aussi superficielle d'événements 
historiques de l'art. J'ai déjà montré au début l'inanité d'une telle 
représentation, qui consiste à montrer l'évolution linéaire continue 
de « l'humanité » franchissant tour à tour l'antiquité, le moyen âge 
et les temr,s modernes, représentation qui nous a voilé la véritable 
ima~e de I histoire des hautes cultures et de leur structure. L'histoire 
de 1 art en est un exemple particulièrement probant. Après avoir 
admis l'évidence de certains domaines artistiques constants et 
bien définis, on en a esquissé l'histoire selon le schème, évident 
aussi, de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes, où 
l'art indou et extrême-oriental, l'art d' Axum et de Saba, celui des 
Sassanides et des Russes ne pouvaient trouver de place et furent 
donc traités en appendice, ou passés sous silence, sans que personne 
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n'ait jamais Jécouvcrt dans cette succession le non-sens de la 
méthode. Ne fallait-il pa,; à tout prix remplir cc schème, avec des 
faits? Aussi est-on parti sans aucune hésitation à la poursuite de 
montées et de Jescentcs insensées. On a parlé de temps d'arrêt 
comme de << pauses natu1·clles », de « décadences » là où s'accomplit 
la mort réelle d'un grand art, et de « renaissances n là où le regard 
impartial distingue très nettement la naissance d'un autre art, 
dans un autre paysage, exprimant une autre mentalité. On enseigne 
encore aujourd'hui que l'humanisme fut une Renaissance de l'anti
quité. Et l'on finit par en déduire la possibilité et le droit de remettre 
en marche les arts trouvés faibles ou déjà moribonds - le présent 
joue là le rôle d'un champ de bataille -- au moyen de renouvelle
ments de programmes ou de « restaurations n violentes. 

Mais la brusquerie symbolique avec laquelle finit d'ordinaire 
un grand art - le drame antique avec Euripide, la plastique floren
tine avec Michel-Ange, la musique instrumentale avec Liszt, 
Wagner et Bruckner - est précisément la question propre à éclairer 
le caractère organique de ces arts. Regardez-y de près et vous serez 
convaincus qu'il n'a jamais encore été question de renaissance même 
pour un seul art de quelque importance. 

Du style des pyramides, rien n'a passé dans le dorique. Le temple 
antique n'est en rien lié aux basiliques orientales, car l'emprunt fait 
par elles à la colonne antique comme membre de la construction -
pour le regard superficiel, c'est là le fait le plus important - ne 
pèse pas plus que l'emploi fait par Gœthe de la mythologie antique 
dans sa Nuit de Walpurgis classique. C'est une imagination d'étrange 
sorte que de croire à la renaissance d'un art antique quelconque, 
en Occident, au xve siècle. Et même la basse antiquité avait renoncé 
à une musique de grand style, dont les possibilités ne manquaient 
point dans le dorique primitif; nous le savons par la signification 
qu'a donnée l'archaïque Sparte - Terpandre, Thaletas, Alkman 
y travaillèrent pendant que naissait ailleurs l'art de la statuaire - à 
ce qui plus tard encore s'est manifesté dans la musique. Et c'est 
exactement de la même manière que tous les essais de la culture 
magique dans la statue frontale, dans le relief en creux et la mosaïque, 
finirent par céder devant l'arabesque, et que la peinture à l'huile 
vénitienne et la musique instrumentale baroque triomphèrent de 
toute la plastique, née à l'ombre des cathédrales gothiques de 
Chartres, de Reims, de Bamberg, de Naumburg et enfin dans 
Nuremberg de Pierre Vischer et dans Florence de Verrochio. 

3 

Le temple de Posidon à Paestum, œuvre la plus mùre du dorique, 
est à la cathédrale d'Ulm, œuvre la plus mûre du gothique, ce que la 
géométrie euclidienne des plans corporels limités est à la géométrie 
analyti~uc de la position des points spatiaux en fonction de leurs 
axes. 'l oute architecture antique part de l'extérieur, toute archi
tecture occidentale part <le l'intérieur. L'architecture arabe part 
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aussi de l'intérieur, mais elle ne va pas plus loin. L'âme faustienne 
seule avait besoin d'un style qui franchît les murs pour pénétrer 
dans l'espace cosmique sans limite et qui transformât Je côté inté
rieur et le côté extérieur de l'édifice en images correspondantes 
d'un seul et même sentiment cosmique. La basilique et la coupple 
arabes peuvent être dotées extérieurement d'un décor architec
tonique; mais il n'en fait pas l'architecture. Ce qu'on y voit, quand 
on s'en approche, donne l'impression d'un masque protecteur 
pour en voiler le ,mrstère. Quant au crépuscule d~ la cryp~e, son 
langage formel n existe que pour la communaute des fideles et 
c'est ce qui apparente les plus augustes édifices de ce style aux plus 
modestes catacombes et aux moindres temples mithraïques. Ils 
furent la première vigoureuse expression d'une nouvelle âme. 
Dès que l'esprit germanique prend possession de ce style basilical, 
tous les éléments constructifs commencent· par subir un change
ment extraordinaire de position et de sens. Ici, dans ce Nord 
faustien, la figure extérieure de l'édifice, de la cathédrale à la 
moindre maison d'habitation, dépend désormais du sens que 
prendra le remembrement de l'espace intérieur. La mosquée est 
muette sur cette signification et le temple antique ne la connaît 
point. Le bâtiment faustien a un « visage n et non pas seulement 
une façade - au contraire, le frontispice d'un peripteros n'est 
précisément qu'un des côtés, et l'idée magique de coupole centrale 
ne possède pas même de façade, - et ce visage ou cette tête s'accom
pagne d'un tronc organique longeant le vaste terrain, comme dans 
la cathédrale de Spire, ou s'élançant vers le ciel comme la cathédrale 
de Reims, dont le plan primitif montre une infinité de flèches. 
Outre nos grands édifices publics, le motif de la façade, qui se 
dresse face au spectateur pour lui dire la signification intérieure de 
la maison, gouverne aussi tout le panorama abondamment fenestré 
de nos rues, de nos squares et de nos villes 1• 

La première grande architecture est la mère de tous les arts qui 
suivent. Elle en fixe le choix et l'esprit. C'est pourquoi l'histoire 
de la plastique antique n'est qu'un labeur incessant pour per
fectionner cet idéal unique : la conquête du corps humain individuel, 
considéré comme la quintessence du présent pur et objectif. On 
s'efforça de construire le temple du corps nu, comme la musique 
faustienne s'est efforcée sans cesse, du plus ancien contrepoint à la 
composition instrumentale du xvme siècle, d'ériger une cathédrale 
de sons. On n'a pas compris le pathétique de cette tendance apol
linienne, poursuivie pendant des siècles, parce qu'on n'a jamais 
senti que c'est le corps purement matériel, inanimé - le temple du 
corps a-t-il donc un « intérieur n ? - qui fut le but du relief 
archaïque, de la céramique corinthienne et de la fresque attique, 
jusqu'au jour où Phidias et Polyclète en furent complètement 
devenus maîtres. Un aveuglement extraordinaire a fait considérer 
cette espèce de plastique comme ayant une valeur et une possibilité 

1. Le ,ianorama des rue~ dans la vkille Égypte peut avoir été analogue, s'il 
est P.';nlllS d'inférer des tablettes découvertes à l.:nosse. (li. Ilossert, A.ltkreta, 1921, 
t. XIV); le pylon est d'ailleurs aussi une façade authentique. 
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universelles, comme étant la plastique absolue, et l'on en a écrit 
l'esthétique et l'histoire en y représentant ·tous les peuples de tous 
les temps; hypnotisés par les enseignements des humanistes acceptés 
sans preuve, nos statuaires parlent encore aujourd'hui du corps 
humam nu comme de l'objet spécifique et le plus noble de 11 I' » art 
plastique. En réalité, cette statuaire qui place sur le plan le corps 
isolé et nu, qu'elle raffine de chaque côté, n'a existé qu'une seule 
fois, précisément dans l'antiquité et seulement en cet endroit, parce 
~ue cette culture seule avait complètement refusé de dépasser les 
limites sensibles en faveur de J'espace. La statue égyptienne se 
façonnait toujours en vue d'en montrer le côté antérieur, elle était 
donc une sous-espèce du relief plat; et les statues Renaissance 
d'apparence antique - leur nombre restreint étonne, dès qu'on 
songe à en faire l'énumération 1 - ne sont rien d'autre qu'une demi
réminiscence gothique. 

Le développement de cet art implacablement aspatial remplit 
les trois siècles allant de 650 à 350, depuis l'achèvement du dorique, 
coïncidant avec le commencement d'une tendance à rejeter la 
contrainte de la frontalité égyptienne - la série des u figures 
d'Apollon 2 » témoigne de cette lutte pour la position du problème 
- jusqu'au début de l'hellénisme et de sa peinture illusioniste, 
où le grand style est déjà clos. Jamais on ne comprendra la valeur 
de cette plastique sans la concevoir comme l'art ultime et suprême 
de l'antiquité, plastique née d'un art planimétrique, d'abord soumis 
à la peinture à fresque qu'il finit ensuite par dominer. Certes, on ne 
peut ramener l'origine technique aux tentatives faites pour figurer 3 

la colonne archaïque ou les plattes servant à couvrir le mur des 
temples, et des œuvres égyptiennes furent imitées par-ci par-là 
(figures assises de Didymaion à Milet), malgré le nombre très 
restreint d'artistes grecs ayant vu chacun une de ces œuvres. Mais 
comme idéal formel, la statue remonte à la céramique archaïque, 
d'où elle a passé par le relief, et c'est encore dans cette céramique 
qu'est l'origine de la fresque. Toutes deux sont inséparables du mur 
corporel. Jusqu'à Myron, cette plastique peut être considérée 
comme un relief isolé du plan. On a fini par traiter la figure comme 
un corps pour soi à côté du corps du bâtiment, mais tout en lui 
conservant son caractère de silhouette devant un mur'· La direc
tion en profondeur étant exclue, la figure se présente de front au 
spectateur et l'on peut encore reproduire sans peine ni réduction 
notable le Marsyas de Myron sur de~ vases et sur des monnaies 5 • 

.A'.ussi des deux arts tardifs de grand style à partir de 650, la fresque 

I. Ghiberti et même Donatello ne sont pas t:'ncorc émancip{:s du i::othlque, Michel• 
Ange a déjà Je sentiment baroque, c'est-à-dire musical. 

2. Deonnn, Les Apollons archaïques, 1909. 
3. Woennann : Geschichte der J,1mst, I, 1915, p. 236. La prt>mièrc de ces figura

tions prend ses modèlr.s dans ln Héra de Cheramyes t't la tendance toujours exis
tante à transformer les colomll'S en caryatides; la deuxième, dans l'Arkmis de 
Nicandre et ses rapports awc la technique archaïque des métopes. 

4. I.a plupart de ces silhuul'll<-s sont des groupes sur des frontons 011 des métop<'s, 
mais les Apollons archaïques et les" vil•rges "del' Acropole ne peuvent pas non plus 
avoir pos,, <levant l'artiste; ce sont dc:s reproductions d'après <lc·s groupes sur 
métopes 011 sur frontons d'édifices. 

5. Yon Sales: 1.; 11nst dtr Grfrc/im, 1919, pp. 47 l't 98 sq. 
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fut-elle celui qui prit la direction absolue. Le nombre de types 
restreint est toujours attesté d'abord sur des vases peints, auxquels 
répondent souvent exactement un très grand nombre de sculptures 
postérieures. Nous savons que le groupe de centaures sur le fronton 
Ouest d'Olympie a été fait d'après une peinture. Au temple d'Eginc, 
la fresque a fait un pas vers la corporification en passant du fronton 
Ouest au fronton Est. Le mouvement est achevé avec Polyclète 
vers 460, et désormais ce sont des groupes plastiques qui servent 
à leur tour de modèle à la peinture stricte. Mais la corporification 
sur tous les côtés ne date que de Lysippe, qui l'y a introduite comme 
un «événement» tout à fait véronal. Jusque-là et même chez 
Praxitèle encore, on trouve un développement latéral de la statue 
avec des contours accusés destinés à n'être vus que d'un ou de deux 
côtés. 

Un témoignage constant en faveur de l'origine picturale do la 
statue isolée nous est fourni par la polychromie du marbre - la 
Renaissance et le classicisme n'en savaient rien et l'auraient trouvée 
barbare 1 - ainsi que par les statues d'or ·et <l'ivoire et par l'émail
lage des bronzes qui brillaient d1:jà par leur ton doré naturel. 

4 

La phase correspondante de l'art occidental s'étend sur trois 
siècles de 1500 à 1800, de la fin du gothique tardif à la fin du rococo 
et, par conséquent, du grand style fausuen en général. Dans cette 
pénode, en corrélation avec la volonté de transcendance spatiale 
qui pénètre les consciences avec de plus en plus de force, le déve
loppement de la musique instrumentale a tendu à dominer tous les 
arts. Dès le xvu8 siècle, la musique peint au moyen de nuances 
instrumentales caractéristiques, telles que l'antithèse des cordes 
et des cuivres, de la musique vocale et instrumentale. Elle a l'ambi
tion - tout à fait inconsciente ·-- de rivaliser avec les grands 
maîtres, depuis Le Titien jusqu'à Vélasquez et Rembrandt. Poser 
des images, en décrivant dans chaque phrase un thème à variations 
sur l'arrière-plan du basso continuo, fut h: style de la sonate, de 
Gabrieli (t 1612) à Corelli (t 1713 ). Elle peint des paysages 
héroïques dans la cantate pastorale; elle dessine un portrait aux 
lignes mélodiques dans la plainte d'Ariadne par Monteverdi (1608). 
Ce sont les maîtres allemands qui ont mis fin· à tout cela. Le règne 
de la peinture cesse. La musique prend un pouvoir absolu, et 
c'est elle qui - à son tour inconsciemment - gouverne au 
xvme siècle la peinture et l'architecture. La plastique est éliminc:c 
avec une énergie croissante du domaine des possibilités plus pro
fondes de cet univers formel. 

Ce qui caractérise la peinture avant et après son transfert de 
Florence à Venise et différencie, par conséquent, absolument les 
tableaux de Raphad de ceux du Titien, c'est, dans l'une, l'esprit 

I. Cette pri:férence décisive pour la pierre blancbe est jn~tement camct<:,risiiq11e 
de l'opposition entre le s<>ntiment m1tiq11c et le sentiment Renai~F,ance. 
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plastique subordonnant le tableau au relief; dans l'autre, l'esprit. 
musical subordonnant au chromatisme des chœurs d'instruments à 
corde et à vent la technique qui emploie les coups de pinceau 
visibles et les jeux de lumière et d'ombre en profondeur. Il est 
décisif, pour la compréhension organique de ces arts, de savoir 
qu'il y a entre eux opposition, non progression. Ici précisément, 
il faut se garder d'hypothèses abstraites sur les « lois esthétiques 
éternelles». La peinture n'est qu'un mot. La verrière gothique 
n'était qu'une partie de l'architecture gothique. Elle fut la servante 
de sa stricte symbolique, comme le sont à ce stade l'art archaïque 
égyptien, l'art arabe primitif et tous les autres arts qui servaient 
le langage formel de la pierre. On érigeait des figures murales comme 
on bâtissait des églises. Les draperies de ces figures étaient un 
ornement d'une pureté et d'une rigueur d'expression extrêmes. 
C'est une erreur de critiquer leur« raideur », en se plaçant au point 
de vue imitatif naturaliste. 

La musique aussi n'est qu'un mot. Il y a toujours eu partout 
une « musique », même avant la culture proprement dite, même 
chez les animaux. Mais la musique antique de grand style n'était 
~u'une plastique pour l'oreille. Les quartolets, le chromatisme et 
1 enharmonie l ont une signification tectonique, non harmonique : 
or c'est ce qui distingue le corps de l'espace. Cette musique est 
monophone. Ses instruments peu nombreux sont construits en vue 
de la plastique du son, d'où l'exclusion de la harpe égyptienne -
qui était peut-être par le son identique au cimbalo. Mais c'est 
surtout la mélodie - t-t aussi le vers antique depuis Homère jusqu'à 
l'époque d'Hadrien - qui est soumise aux lois de la quantité et 
non de l'accent, ce qui veut dire que les syllabes étaient considérées 
comme des corps dont le rythme dépendait du volume. Pour nous, 
les attraits sensibles de cet art sont inintelligibles, comme le prouvent 
les rares fragments qui restent; mais cela devrait nous inspirer 
aussi des doutes sur l'impression voulue et réalisée dans la statue 
et la fresque, car nous ne sentons jamais ici le charme qu'elles 
exerçaient sur l'œil antique. 

Tout aussi inintelligible pour nous est la musique chinoise, dans 
laquelle nous sommes jugés, par des Chinois cultivés, comme 
étant incapables 2 de discerner entre les passages gais et les passages 
tristes; inversement, dans la musique occidentale, le Chinois 
éprouve ii11li.rti11c/e111e11I le se11ti111ml d'une marche, et cette impres
&\On ttaduit à mctvcil\c cc\\c <\U'cxctcc e.ut \c tao de \'lmc chinoie.c 
sans accent rythmique le dynamisme rythmique de notre vie. Mais 
le même sentiment est inspiré aux étrangers par toute notre culture 
en général : par l'énergie directrice des nefs de nos cathédrales et 
l'étagement de toutes nos façades, par la perspective en profondeur 
de nos peintures, par la marche de l'action dans nos tragédies et 
nos contes, mais aussi dans notre technique et notre vie privée et 

1. Selon la terminologie alcxRDdrine. Pour nous, ces mots ont un sens tout 
diff~rent. 

2. De m~me dans la musique russe, nous sentons une tristesse Infinie qui, nu 
dire des Russe~ authentiques, n'en est point une. 
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publique .tout entière; nous avons cc tact dans le sang et c·c~t pour
quoi nous ne l'apercevons point. En liaison avec le rythme d'une 
vie étrangère, il produit l'effet d'une insupportable disharmonie. 

Quel monde tout différent est celui de la musique arabe ! Nous 
n'avons considéré jusqu'ici que le monde de la pseudomorpqose : 
hymnes byzantines et psaumes héhraïques, et seulement dans la 
mesure où ils ont passé dans l'Église extrême-occidentale sous 
forme d'antiphonaire, responsorial et chant ambrosien. Mais il 
est évident que, outre les religions à l'ouest d'Edesse : cultes syn
crétistes, religion syrienne du Soleil surtout, gnostique.; et mandéens, 
celles des pays à l'est d'Edesse : mazdéens et manichéens, commu
nautés mithraïstes, synagogues de l'Irak et plus tard les Nesto
riens, possédaient une musique religieuse de même style; qu'à côté 
de cette musique s'était développée, chez les Arabes du Sud et 
surtout chez les chevaliers sassanides, une musique occid•ntale 
gaie; que toutes deux enfin ont trouvé leur perfection dans le style 
maure, qui s'étend de l'Espagne en Perse. 

Dans ce trésor, l'âme fausticnne n'a puisé que quelques formes 
de J'};:glise d'Occident, mais en les interprétant au1,1sitôt, encore au 
X8 siècle - Hucbald, Guido d'Arezzo - intérieurement comme 
des « marches » et des symboles de l'espace infini. La marche s'est 
interprétée par le tact et le tempo de la mélodie, le symbole par la 
polyphonie - et en même temps, dans la poésie, par la rime. 
Pour comprendre tout cela, il faut distinguer dans la musique un 
côté imitatif 1 et un côté ornemaniste, et quand bien même nous ne 
connaîtrions, en raison de l'existence éphémère de toutes les œuvres 
musicales 2, que la culture musicale d'Occident, celle-ci suffirait 
amplement à nous révéler le dualisme de cette évolution bila(érale, 
san.; lequel l'histoire de l'art en général resterait incompréhensible. 
Le premier de ces deux aspects est l'âme, le paysage, le sentiment; 
le second s'appelle forme stricte, style, école. L'un se manifeste 
dans ce par quoi nous discernons la musique d'un individu, d'un 
peuple, d'une race; l'autre dans les règles de composition. Il y a 
en Europe occidentale une musi'iue ornemaniste de çrand style -
celle qui fait pendant à la plastique antique d'espece stricte, -
qui est inséparable de l'histoire architecturale des cathédrales, 
voisine avec la scolastique et la mystique et trouve sa loi dans le 
paysage maternel haut-gothique compris entre la Seine et l'Escaut. 
Le contrepoint est contemporain du système arc-boutiste en archi
tecture, et il est né du déchant et du faux-bourdon de style« roman··» 
avec leur mouvement parallèle opposé. C'est une architecture des 
voix humaines qui, comme les groupes statuaires et les vitraux, 
ne se conçoit qu'en liaison avec ces voûtes de pierre, art sublime de 
l'espace, de ce même espace que Nicolas d'Oresme, évêque de 
Lisieux 3, avait défini mathématiquement par l'introduction de la 

1. Dans la musique baroquf', •Imiter• a un tout autre sens et veut dire repeindre 
un motif dans un coloris différent. 

2. Car les notes qui seules restent ne parlent qu'à celui qui connaît encore le 
ton et la manière de tmiter les moven~ d'expression et qui en est maître. 

3. 1323-1382, contempornin de f.fachault et de Philippe de Vitry, dans la J!'l"né-
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notion Jcs rnor<lonnées. C'est là proprement ce que Joachim de 
Flore a\'ait appelé dans une vision, aux environs <le 1200, rinascita 
et reformatiu, la naissance d'une âme nouvelle qui se reflète dans le 
langage formel d'un art nouveau. 

A c<.",té de cette musique naquit dans les chiteaux et les villages 
une musique imitative profane, celle des troubadours, des poètes 
courtois et des ménestrels, pénétrant sous le nom d'ars nuova -
,·ers 1300, à l'époque de Dante et de Pétrarque - des cours pro
vençales aux palais des patriciens toscans; ce sont de simpl'!I mélo
dies accompagnées, dont le mode majeur ou mineur impressionnait 
les cœurs : canzones, madrigaux, caccias, parmi lesquels on trouve 
aussi un genre d'opérette galante, Je« Jeu de Robin et de Marion » 
par Adam de la Halle. De là sont sorties, après 1400, des formes de 
composition à plusieurs voix, le rondeau et la ballade, qui sont un 
" art >, pour le public. On imitait la peinture des scènes de la vie : 
amour, chasse, actions héroîqucs. Il s'agissait d'inventer une mélodie, 
non de traduire la symbolique des lignes. 

F.t c'est aussi la distinction musicale entre la cathédrale et le 
château. - La cathédrale est musique, dans le château on fait la 
musique. La première débute par la théorie, la seconde, par 1'1mpro
visation : ainsi se distin~uent l'être éveillé de l'être tout court, le 
chantre sacré du chevalier. L'imitation est plus voisine de la vie 
et de la direction et elle commence donc par la mélodie. La symbo
lique du contrepoint appartient à l'étendue et elle interprète l'espace 
par la polyphonie. Il en résulte un fonds de règles " éternelles » 
et un fonds de mélodies populaires indestructibles, dont le 
xvme siècle se nourrissait encore. Cette opposition se manifeste 
également dans l'art par la position différente prise par la Renais
sance et la Réforme. Le goût courtois de Florence s'oppose à 
l'esprit du contrepoint. L'évolution de la phrase musicale stricte 
passant du motet à la messe à 4 voix grâce à Dunstaple, Binchois et 
Dufay (vers 1430) est liée au cercle magique de l'architecture 
gothique. De Fra Angelico à Michel-Ange, la musique ornemaniste 
est dominée par les seuls maîtres flamands. Lorenzo de Médicis 
était obligé d'appeler Dufay à la cathédrale, parce que personne à 
Florence n'en comprenait le style strict. Et pendant que Léonard 
et Raphaël peignaient en Italie, l'école d'Okeghem (mort en 1495) 
et Josquin Desprès (mort en 1521) élevaient dans le Nord la poly
phonie vocale à l'apogée de sa perfection formelle. 

Le tournant automnal s'annonce à Rome et à Venise. Avec le 
baroque, la direction de la musique passe à l'Italie, mais en même 
temps l'architecture cesse d'être l'art dominant; un groupe d'arts 
faustiens particuliers se constitue, ayant pour centre la peinture à 
l'huile. Vers 1560, avec le style a capella de Palestrina et d'Orlando 
Lasso, tous deux morts en. 159f, le règne de la voix humaine est 
terminé. Sa vigueur contenue n est plus capable de traduire l'élan 
passionné de l'âme vers l'infini, et elle cède aux chœurs des instru
ments à vent et à corde. Simultanément, naît à Venise le style Titien 

ration desquels les règles et canons du contrepoint strict furent définitivement 
fixé~. 
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du nouveau madrigal, dont le flot mélodique reproduit le sens du 
texte. La musique gothique était architectonique et YOcale, la 
baroque descriptive et instrumentale. Ln première constru~t, la 
seconde motive, et c'est ce même pas qu'ont accompli les grands 
maîtres, en passant de la forme suprapersonnelle à l'expression 
personnelle. Car tous les arts sont devenus citadins et par consé
<1uent plus mondains. La méthode de la basse fondamentale, née peu 
avant 1600 en Italie, compte sur des virtuoses, non sur des ascètes. 

Le grand problème qui se posa dès lors fut d'étendre à l'infini 
le corps sonore, ou plutôt de le fondre dans un espace sonore infini. 
Le gothique avait classé les instruments par familles selon leurs 
nuances déterminées; maintenant la naissance de l'« orchestre » 
refuse de se soumettre aux conditions de la voix humaine, qu'elle 
subordonne aux autres voix. Pendant à l'analyse géométrique con
temporaine, celle de Fermat, supplantée par l'analyse fonctionnelle 
de Descartes. L'harmonique de Zarlino (1558) fait apparaître une 
perspective authentique de l'espac~ musical pur. On commence à 
discerner les instruments ornementaux des instruments fondamen
taux. De la mélodie et de l'ornement naît le,, motif» nouveau, dont 
l'exécution provoque une renaissance de l'esprit contrepointique, 
le style fugué, qui commence avec Frescobaldi et atteint son apogée 
chez Bach. En face de la messe vocale et du motet, naissent les 
grandes formes baroques de pure conception instrumentale : l'ora
torio de Carissimi, la cantate de Viadne et l'opéra de Monteverdi. 
Dès lors, qu'il y ait« concerto II de basse avec des voix supérieures 
ou de ces voix supérieures entre elles sur un fond de basse continue, 
ce sont toujours des univers sonores d'expression caractéristique, 
qui s'entremêlent et se répondent, se soutiennent ou se dépassent, 
se détruisent ou se complètent, se menacent ou s'éclipsent l'un 
l'autre dans l'espace sonore, et l'on ne saurait guère définir ce jeu que 
par des représentations de l'analyse mathématique contemporaine. 

Les formes de cette première musique descriptive baroque ont 
donné au xvue siècle les diverses espèces de sonate, suite, symphonie, 
concerto grosso, dont la phrase et la composition, l'exécution thé
matique et la modulation présentent une structure intérieure de 
plus en plus forte. La grande forme est ainsi découverte, avec la 
puissante dynamique permettant à Corelli, Ha:ndel et Bach de 
donner à la musique, devenue entièrement incorporelle, la prépon
dérance en Occident. Lorsqu'en 1670, Newton et Leibmz trou
vèrent le calcul infinitésimal, le style fugué de la musique était 
achevé. Et lorsqu'en 1740, Euler se mit à formuler la conception 
définitive de l'analyse fonctionnelle, Stamitz et sa génération avaient 
donné sa forme dernière la plus mûre à l'ornementique musicale : 
la phrase en quatre parties, considérée comme pure émotion infinie. 
Il restait en effet un pas à faire encore : c'est que le thème de la 
fugue ,, est» et que celui de la phrase nouvelle ,, devient». Là, la 
réalisation aboutit à une image, ici à un drame. A la série des ima~es 
se substitue une suite cyclique 1• Ce langage sonore a son origine 

1. Einst,;in : Geschichte der Musik, p. 67. 
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dans la musique instrumentale à corde, dont les possibilités sont 
enfin atteintes et qui eat la plus profonde et la plus intérieure : 
aussi vrai que le v10lon est le r,Ius noble de tous les instruments 
inventés et perfectionnés par l lme fausticnne pour parler de ses 
derniers mystères, aussi vrai cette âme vit ses instants les plus sacrés 
et Ica plus éthérés de complète transfiguration dans les quartetts 
des cordes et les sonates du violon. C'est dans cette mun'que de 
chambre quel' art occidental en général atteint son apogée. L'expression 
à laquelle arrive ici le symbole primaire de l'espace infini est aussi 
parfaite que la corporéité saturée du doryphore de Polyclète. 
Lorsque, à travers l'espace que les nuances de l'accompagnement 
orchestral répandent autour de lui, le violon de Tartini, Nardini, 
Haydn, Mozart, Beethoven, entonne une de ces mélodies ineffable
ment nostalgiques, on est en présence du seul art occidental capable 
de supporter la comparaison avec les chefs-d'œuvre de l'Acropole. 

Ainsi, la musique faustienne domine tous les autres arts. Elle 
bannit la plastique de la statue et ne souffre plus que l'art mineur 
de la porcelaine, qui est entièrement musical, dont le raffinement 
est non-antique et anti-Renaissance et qui est inventé au moment 
où la musique de chambre a pris son importance décisive. Tandis 
que la plastique gothique fut un ornement architectonique absolu, 
un système de flore artificielle, éelle du rococo offre l'exemple 
remarquable d'une plastique illusionniste qui succombe, en effet, 
totalement au langage formel de la musique. On voit ici jusqu'à 
quel point une technique, qui est maîtresse du plan antérieur de la 
vie, peut contredire le véritable expressif caché au plan postérieur. 
Il suffit de comparer la Vénus accroupie de Coyzevox ( I 686) au 
Louvre avec l'original antique du Vatican. C'est de la plastique
musique à côté de la plastique pure. On ne peut mieux décrire ici 
l'espèce d'émotion, la fusion des lignes, la fluidité de la pierre 
elle-même, qui a pour ainsi dire perdu son état d'agrégat solide, 
comme la porcelaine, qu'en se servant des termes musicaux de : 
staccato, accelerando, andante, allegro. De là le sentiment q.ue 
donne le marbre grenu de n'être pas ici à sa place. De là la prévision 
absolument non-antique de la lumière et de l'ombre. Il y a concor
dance avec le principe directeur de la peinture à l'huile depuis le 
Titien. Ce qu'on appelle coloris depuis le xvme siècle - en parlant 
d'une gravure, d'un dessin, d'un groupe plastique - est synonyme 
de musique. Il domine la peinture de Watteau et de Fragonard, 
comme l'art des Gobelins et de Pastelle. Ne disons-nous pas depuis 
lors: le ton des couleurs et les nuances de ton? Ne reconnaît-on pas 
par là l'identité foncière, réalisée enfin entre deux arts artificiellement 
séparés? Et ces dénominations ne sont-elles pas des non-sens en 
face de chaque art antique ? Mais cette musique transforme égale
ment l'esprit de l'architecture baroque berninienne en rococo, 
dont les jeux de lumière - les tons - au delà de l'ornementique 
transcendante visent à fondre dans la polyphonie et l'harmonie 
les plafonds, les murs, les arcades, tous les éléments constructifs, 
et dont les trilles, cadences, passages architectoniques achèvent 
d'identifier le langage formel de ces salles et de ces galeries avec la 
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muaique inventée pour ellea. Dresde et Vienne sont le bercpau 
de ce merveilleux univers tardif et rapidement éteint, où sont nés 
une musique de chambre fJinble, des pianos à queue, dea galerie■ 
de glaces, des poésies pastorales et des groupes de porcelaine. Il 
est l'expression dernière, automnale, ensoleillée et parfaite du 
grand style de l'lme occidentale, qui décéda à Vienne à l'époque 
des Congrès. 

s 
L' Art Renaissance, considéré à ce point de vue - qui est' loin 

d'épuiser la question - est une révolte contre l'esprit mrmcal f arutien 
et sylvestre du contrepoint, 'lui s'apprêtait justement à étendre sa 
domination sur le langage formel tout entier de la culture occiden
tale. Il est la conséquence logique du ~othique mûr, où cette volonté 
s'était manifestée ouvertement. Jamais il n'a démenti cette origine 
et moins encore le caractère de simple mouvement d'opposition, qui 
reste nécessairement relatif aux formes du mouvement originel 
dont il représente la réaction sur l'Ame hésitante. Il est donc par là 
même dénué de vraie profondeur au double sens de ce mot : pro
fondeur d'idée et profondeur de réalisation. Pour ce qui est de la 
première, il suffit de penser à la passion effrénée avec laquelle le 
sentiment gothique de l'univers se décharge dans le paysage occi
dental tout entier, pour sentir quel mouvement spécifique, vers 
1420, résulta d'un petit cercle d'esprits d'élite, savants, artistes, 
humanistes 1• Dana un caa, il s'agit du problème de l'être ou du 
non-être d'une âme nouvelle; dans l'autre, d'une simple question 
de goût. Le gothique embraase la vie tntiire jusque dans ses recoins. 
les plus cachés. Il a créé un nouvel homme, un mende nouveau. 
De l'idée du catholicisme à l'idée d'Stat chez les empereurs germa
niques, du tournoi chevaleresque à l'aspect des villes naissantes, 
pr6cisément à cette même époque, de la cathédrale à la hutte 
paysanne, de la formation de la langue à la parure des fiancées de 
campagne, de la peinture à l'huile à la chanson des troubadours : 
à tous et à chacun le gothique a imprimé le langage d'une symbolique 
ûnîtaire. La Renaissance s'est bornée 'à quelques arts de la peinture 
et de la poésie et ne les a pas dépassés. Elle n'a changé en rien le 
mode de penser occidental ni le sentiment de la vie. Elle s'est 
arrêtée au costume et au geste, sans aller jusqu'aux racines de 
l'être, car la conception baroque du monde continue essentiellement 
la conception gothique, même en Italie 1. Entre Dante et Michel-

1. Ce mouvem~t n'est m~e pas national Italien, ce ~ue fut nussl le gothique 
- mals purement florentin, et même à Florence il n'est l Idéal que d'une couéhe 
~oclale e:a:clusivement. Ce qu'on nomme Renai9811JJce dan~ le Trecento a son centre 
en Provence, surtout à la cour papale d'Avignon, et n'est rien d'autre que la cultUtt 
courtoise et chevalereaque du Midi de l'Europe, qui d'Italie septentrionale en 
EsP!lgtte vivait sous le trè puileant charme de la haute société m3ure d'Espagne et 
de Slcllc. 

2. L'omemeut Rena.lBMnœ est mple paNlre et Invention consciente de l'artiste. 
I,e véritable ~tyle baroque fait, le preml'!r, apparaitre un • Impératif • de haute 
symbollq4c-. 
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Ange, qui dépassent déjà cet horizon, elle n'a produit aucune grande 
personnalité de renom. Quant à sa profondeur formelle, le peuple 
n'en a point été touché, pas même au cœur de Florence où - et 
cela suffit à faire comprendre le cas de Savonarole et la puissance 
toute différente qu'il exerça sur les âmes - le flot gothico-muaical 
coule en dessous et avec calme vers le baroque. 

A cette Renaissance, considérée comme un mouvement anti
gothique hostile à l'esprit de la musique polyphone, correspond 
dans l'antiquité le mouvement dionys1en anudorique opposé au 
sentiment plastique apollinien de l'univers. Le dionysisme n'est 
pas« issu n du culte thrace de Dionysos. Il s'en est seulement servi 
comme d'arme et de contre-symbole contre la religion olympienne, 
tout comme Florence fit venir au secours le culte de l'antiquité 
pour justifier et renforcer son propre sentiment. La grande révolu
tion a donc eu lieu, là au vue siècle, ici au xve. Dans les deux cas, 
un schisme s'est produit et il a trouvé à s'exprimer physionomique
ment dans une époque entière de l'image historique, surtout dans 
le monde formel artistique de cette époque, résistance de l'âme 
contre son destin désormais saisi dans sa plénitude. Les puissances 
.intérieures opposées, seconde âme de Faust voulant s'isoler de sa 
rivale, cherchent à détourner le sens de la culture; elles veulent 
nier, supprimer, éluder la nécessité inéluctable; il y a dans cette 
volonté une peur d'assister à la réalisation des destins historiques 
par l'ionique et par le baroque. Et cette angoisse s'étaie, dans un cas, 
sur le culte dionysiaque avec son orgasme musical qui dématérialise 
et nie le corps, dans l'autre, sur la tradition cc antique » et son culte 
du corps plastique; les deux étais sont emplQyés comme moyens 
d'expression étrangers et conscients, afin de donner par la force 
du langage formel opposé un centre de gravité et un pathos propre 
au sentiment angoissé et afin de barrer ainsi la route au flot qui 
ruisselle, tantôt d'Homère et du style géométrique jusqu'à Phidias, 
tantôt de la cathédrale gothique à travers Rembrandt et Beethoven. 

De ce caractère de contre-mouvement résulte une facilité aussi 
grande de définir ce qu'il combat que la difficulté de savoir le but 
qu'il veut atteindre. D'où la complexité de toutes les études sur la 
Renaissance. C'est précisément l'inverse pour le gothique - et le 
dorique: on lutte pour, non contre quelque chose. L'art Renaissance 
est au contraire simplement antigothique. La musique Renaissance 
porte en elle-même sa contradiction. Celle de la cour des Médicis 
était l'ars nova du Midi de la France, celle de la cathédrale de 
Florence obéissait au contrepoint néerlandais, mais toutes deux sont 
gothiques également et relèvent de l'Occident tout entier. 

La conception courante qu'on se fait de la Renaissance est 
caractéristique de la facilité avec laquelle on peut confondre l'inten
tion nettement exprimée et le sens plus profond d'un mouvement. 
Depuis Burckhardt, la critique a réfuté chacune des prétentions 
du maître sur les tendances individuelles du mouvement; mais 
après cette réfutation, elle a continué à conserver au mot Renaissance 
son sens ancien essentiel. Certes, la diversité est frappante dans 
l'architectonique et dans le tableau d'ensemble en général, dès 



228 LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

qu'on a dépassé les Alpes. Mais c'est précisément à cause de cette 
impression trop populaire qu'on aurait dû frendre garde et 
demander ai la différence entre le Nord et le Su au sein d'un seul 
et même monde formel n'est pas souvent l'illusion d'une différence 
réelle entre le gothique et l'« antique ». En Espagne aussi, mainte 
œuvre ne donne l'illusion de l'antiquité que parce qu'elle est méri
dionale. Est-ce la grande cour du couvent de Santa Maria Novella 
qui appartient au gothique ou bien la façade du palais Strozzi ? 
Il est certain que le profane placé devant cette question répondrait 
à faux. D'autre part, il ne faudrait pas chan~er d'impression immé
diatement en franchissant les Alpes, mais seulement apr,ès les 
Ar,ennins, car la Toscane est une île d'art dans l'Italie même. 
L Italie septentrionale appartient absolument à un gothique de 
nuance byzantine; Sienne est en particulier une ville authentique 
de la Contre-Renaissance. Rome est déjà le berceau du baroque. 
Mais l'impression varie en même temps que l'image du paysage. 

En réalité, l'Italie n'a pas vécu intérieurement la naissance du 
style gothique. Elle se trouvait vers l'an mille sous la domination 
absolue du goût byzantin à l'Est, du goût maure au Sud. Le gothique 
n'a pris racine ici qu'à sa maturité, et certes avec une intériorité 
et une violence inhtérentes à aucun des chefs-d'œuvre de la Renais
sance en particulier - il suffit de penser au « Stabat mater », au 
u Dies irae », à Catherine de Sienne, à Giotto et à Simone Martini, 
qui avaient leur berceau ici - mais il baigne dans la lumière méri
dionale et apearaît ainsi comme un étranger acclimaté. On ne peut 
pas dire qu'il ait reçu ou rejeté une prétendue nuance antique 
quelconque, mais exclusivement un langage formel byzantino
sarrazin d'origine orientale, qui chaque jour et partout parle aux 
sens dans les édifices de Venise et de Ravenne, plus tard encore 
dans l'ornementation des étoffes, des ustensiles, des vases et des 
armes. 

Si la Renaissance avait renouvelé le sentiment antique de l'uni
vers - mais qu'est-ce que cela veut dire? - il lui aurait fallu 
substituer au symbole de l'espace fermé et organisé rythmiquement 
celui du corps architectural fermé. Or il n'en a jamais été question. 
Au contraire. La Renaissance cultive d'une manière tout à fait 
exclusive une architecture de l'espace qui lui a été prescrite par le 
gothique, avec cette seule différence que cette architecture respire 
un calme lumineux et raisonné opposé aux assauts des tempêtes 
nordiques, c'est-à-dire qu'elle est méridionale, ensoleillée, bien
heureuse, pleine d'abandon. Là seulement est la différence. Il n'y 
a pas eu de pensée constructive nouvelle. On peut réduire cette archi
tecture presque aux façades et aux cours. 

Mais concentrer l'expression sur la «façade», abondamment 
fenestrée et qui, des rues et des cours, reflète toujours l'esprit de la 
structure intérieure, est une orientation purement gothique, très 
profondément apparentée à l'art du portrait; et la colonnade des 
mosquées est aussi purement arabe, depuis le temple du Soleil à 
Baalbeck jusqu'à la cour léonine de !'Alhambra. Entièrement 
détaché de cet art, où il apparaît isolé, est le temple entièrement 
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corporel de Paestum. Personne ne l'a observé, personne n'a voulu 
l'imiter. La plastique florentine n'a pas davantage la rondeur 
indépendante de l'espèce attique. Chacune de ses statues sent 
derrière elle encore une niche invisible, où la plastique gothique 
avait composé ses images originelles réelles. Vis-à-vis de l'arrière
plan et de la construction du corps, le « maître des têtes royales » 
de la cathédrale de Chartres et celui du chœur Saint-Georges à 
Bamberg révèlent la même compénétration des moyens d'expression 
11 antiques II et gothiques, et celle-ci n'a pas été accrue par les modes 
d'expression de Giovani Pisano, de Ghiberti et même de Verrochio, 
qui ne l'ont jamais contredite. 

Si, des originaux Renaissance, on retranche tout ce qui a été créé 
depuis l'époque romaine impériale et qui appartient par consé
quent au monde formel magique, il ne restera plus rien. Mais ces 
œuvres romaines du Bas-Empire elles-mêmes ont perdu l'un après 
l'autre tous les caractères originaux de la grande époque antérieure 
à l'apparition de l'hellénisme. A preuve le fait décisif, que ce même 
motif qui n'était que trop dominé par la Renaissance, dont il nous 
apparaît être la marque la plus sublime à cause de sa provenance 
méridionale : l'union de l'arc de plein-cintre avec la colonne, assuré
ment non-gothique, mais absente aussi du style antique, représente 
au contraire le leitmotiv de l'architecture magique originaire de Syrie. 

Et c'est alors précisément que du Nord arrivent les influences 
décisives qui permirent au Midi de se libérer d'abord complète
ment de Byzance, puis d'aider au passage du gothique dans le 
baroque. Le paysage compris entre Amsterdam, Cologne et Paris 1 

- contre-pôle de la Toscane dans l'histoire du style de notre 
culture - a vu créer côte à côte l'architecture, le contrepoint et 
la peinture à l'huile. C'est de là que sont venus dans la chapelle 
papale Dufay en 1428 et Willaert en 1516; ce dernier fonda en 1527 
l'école vénitienne qui fut décisive pour le style musical baroque, 
où lui succéda De Rore d'Anvers. C'est un Florentin qui chargea 
Hugo van der Goes de l'autel Portinari à Santa Maria Nuova, et 
Memling d'un Jugement dernier. Mais on acheta en outre un grand 
nombre d'autres tableaux, avant tout aussi des portraits néerlan
dais, qui exercèrent une influence extraordinaire; en 1450, Rogier 
van der Weyden vint lui-même à Florence, où on admira et imita 
son art. En 1470, la peinture à l'huile fut introduite en Ombrie 
par Justus van Gent et à Venise par Antonello da Messina, qui avait 
reçu une éducation néerlandaise. Que de néerlandais et combien peu 
d'« antique» dans les tableaux de Philippino Lippi, Ghirlandajo et 
Botticelli, surtout dans les estampes de Pollainolo et même chez 
Léonard ! A peine ose-t-on, même de nos jours, avouer encore 
l'influence complète du Nord gothique sur l'architecture, la musique, 
la peinture, la plastique Renaissance 2• 

1. Paris en fait partie. Au xv• siècle on y parfait encore autant flamand que 
français et les vieilles parties de son imnge architectonique rattachent la ville. à 
Brugge et à Gand, non à Troye'! et à Poitiers. 

2. A. Schmarsow : Gotik in de,, Renaissance, 1921; B. Haendke : Der niede,l, 
Ein{lvss au/ Jie Malerei Toskana-Umbriens, in Monatshejte fa, Kunstwusms&ha/t, 
1912. 
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Juste à ce moment, Nicolas Cusanus, cardinal et évêque' de 
Brixen (1401-1464), introduisit le principe infinitésimal en mathé
mati9.ue, méthode contrepointique des nombres <JU'il dériva de l'idée 
de Dieu, conçu comme être mfini. Leibniz lui doit d'être stimulé 
de manière décisive dans la solution de son calcul différentiel. Or 
il a forgé ainsi déjà à la physique dynanùque baroque de Newton 
l'arme triomphante, avec laquelle elle a vaincu définitivement 
l'idée statique d'une physi~ue méridionale, rapportée à Archimède 
et encore vivante chez Galilée. 

La haute Renaissance est la f ériode où le musical paraît ,xclu 
de l'art faustien. A Florence, seu point de contact entre les paysages 
culturels de l'antiquité et de l'Occident, une image s'est conservée 
durant quelques décades, grâce à un acte révolutionnaire grandiose 
pleinement métaphysique; elle doit à la négation du gothique ses 
traits profonds sans exception, et aujourd'hui encore, par delà 
Gœthe, notre sentiment en reconnaît la valeur, même en dépit de 
la critique. Florence de Lorenzo de Médicis et Rome de Léon X -
sont pour nous de l'antiquité, sont l'éternel but de notre nostalgie 
la plus intime; eux seuls nous délivrent de notre angoisse tout entière 
de tout le lointain, simplement parce qu'antigothiques. Tellement 
les stigmates sont rigoureux, qui marquent l'antithèse de la menta
lité faustienne et apollinienne l 

Mais n'exagérons point la portée de cette illusion. A Florence, 
on cultiva la fresque et le relief par opposition aux verrières gothiques 
et à la mosaïque sur fond doré byzantine. Période unique où, en 
Occident, la sculpture parvint au rang d'art dominant. Les corps 
pesés, les groupes en ordre, les éléments tectoniques architecturaux 
dominent dans l'image. L'arrière-plan n'a pas de valeur et ne sert 
qu'à remplir l'espace intermédiaire et postérieur au présent saturé 
des figures de premier plan. Pendant un certain temps ici, la peinture 
resta vainement sous la férule de la plastique. Verrochio, Pollainolo 
et Botticelli furent des. orfèvres. Mais ces fresques n'avaient, 
quoi qu'on en dise, rien de l'esprit d'un Polygnote. Il suffit de 
passer en revue une grande collection de vases antiques - car 
l'exemplaire unique ou sa reproduction fau'Sse l'impression; les 
peintures céramiques sont les seules œuvres d'art antique possibles 
à observer en assez grande quantité pour en acquérir une image 
profonde de la volonté artistique - pour saisir du doigt l'esprit 
entièrement non antique de la peinture Renaissance. Le grand 
œuvre de Giotto et de Masaccio, ra création d'une peinture-fresque, 
ne renouvelle qu'en apparence le sentiment apollimen. L'expérience 
de la profondeur, l'idéal de l'étendue, qui en sont à la base, ne sont 
pas le corps apollinien aspatial, achevé en soi, mais l'espace imagé 
,1:othi'/".e. Malgré leur peu d'importance, les arrière-plans sont là. 
Or c est encore le flot de lumière, sa transparence, le grand calme 
des midis méridionaux qui dynamisent en Toscane, et là seulement, 
l'espace statique dont Pierro della Francesca s'était rendu le maître. 
Même en portraitisant l'espace, on ne le vivait pas sous la forme 
d'être illimité, musical, planant et se développant en profondeur, 
mais eu égard à sa limite sensible. On lui donnait pour ainsi dire 
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un corps. On disposait en couches les portraits sur des plans. On 
cultivait le dessin, les contours bien définis, les plans-limites cor
porels, en se rapprochant apparemment de l'idéal hellénique -
avec cette différence que la ligne délimitant à Athènes les objets 
individuels contre le néant délimite ici un espace perspectif unique 
contre les objets; - la vague de la Renaissance s'aplanissait dans la 
même mesure où décroissait la dureté de ,cette tendance, depuis 
les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci jusqu'aux stances 
de Raphaël; et le sfumato de Léonard, la fusion des bords avec 
l'arrière-plan, évoque plutôt l'idéal d'une peinture musicale que 
du relief peint. On ne reconnaîtra pas moins aussi la dynamique 
secrète de la peinture toscane. Une statue équestre de Verocchio 
chercherait en vain son correspondant attique. Cet art était un 
mas'lue, le goût d'une société raffinée, parfois une comédie, qui ne 
fut Jamais mieux jouée. L'ineffable pureté intérieure de la forme 
fait oublier la puissance élémentaire et la profondeur du gothique. 
Mais il faut encore le redire : le gothique est l'unique fondement 
de la Renaissance. La Renaissance n'a même pas touché, et moins 
encore fait « renaître ii la véritable antiquité. La conscience des 
milieux florentins, hypnotisés entièrement par des impressions 
littéraires, a forgé ce vocable séducteur pour donner une direction 
positive au caractère négatif de ce mouvement. Cela prouve que des 
courants semblables ont très peu conscience d'eux-mêmes. On ne 
trouve pas ici une seule grande œuvre que n'eussent pas rejetée les 
contemporains de Périclès, ni même de César, comme leur étant 
complètement étrangère. Ces cours palatines sont des cours mau
resques, les arcs à plein cintre sur colonnes élancées sont d'origine 
syrienne. Cimabue enseignait à ses contemporains à reproduire 
au pinceau l'art de la mosaïque byzantine. Des deux célèbres cou
poles Renaissance, la cathédrale de Florence et celle de Saint
Pierre, la première est un chef-d'œuvre du gothique tardif, l'autre 
du premier baroque. Et quand Michel-Ange osa " entasser le 
Panthéon sur la basilique de Maxence >>, il nomma ici deux chefs
d' œuvre de pur style arabe primitif. Et l'ornement donc? Y a-t-il une 
ornementique Renaissance? En tout cas, rien qui se puisse comparer 
à la puissante symbolique de l'ornementation gothique. Mais d'où 
viennent ces ornements sublimes et sereins, d'une grande unité 
intérieure, sous le charme desquels a succombé toute l'Europe 
d'Occident? Autre chose est le pays de naissance d'un goût, autre 
chose celui de ses moyens d'expression. Il y a beaucoup de nordique 
dans les vieux motifs florentins de Pisano, Majano, Ghiberti, 
della Quercia. Il faut distinguer dans toutes ces chaires, ces tom
beaux, ces niches, ces portails, d'une part la forme extérieure 
transférable - la colonne ionique comme telle est bien d'origine 
égyptienne, - d'autre part l'esprit du langage formel qu'elle incarne 
comme moyen et signe. Tous les traits particuliers antiques sont 
indifférents, tant que leur emploi en quelque manière exP.rime 
quelque chose de non-antique. Mais ils sont encore beaucoup plus 
rares chez Donatello que dans le haut baroque. Un chapiteau 
strictement antique est en général impossible à trouver. 
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Et cependant, par instants, quelque prodige s'est réalisé 'que la 
musique ne peut pas rendre, un sentiment du bonheur de la proximité 
complète, des pures influences reposantes et rédemptrices exercées 
par l'espace, qui est clairement organisé et indépendant de l'émotion 
passionnée du gothique et du baroque. Mais ceci n'est pas antique, 
c'est un rêve de l'existence antique, le seul que pouvait rêver 
l'àme faustienne et où elle pouvait s'oublier. 

6 

Or, ce n'est qu'au xv1e siècle que s'opéra dans la peinture occi
dentale le changement décisif. L'architecture dans le Nord et la 
sculpture en Italie cessent d'exercer leur tutelle. La peinture devenue 
polyphone et « pittoresque » plane dans l'infini. L'art du pinceau 
fraternise avec le style de la cantate et du madrigal. La technique 
de la peinture à l'huile devient la base d'un art poursuivant la 
conquête de l'espace, où les objets se perdent. L'impressionnisme 
commence avec Léonard et Giorgione. 

Une transvaluation de tous les éléments s'opère ainsi dans la 
peinture. L'arrière-plan, esquissé jusqu'alors avec indifférence, 
considéré comme remplissage, passé comme espace à peu près sous 
silence, prend une signification décisive. Une évolution commence, 
qui n'a de semblable dans aucune autre culture, pas même dans la 
culture chinoise, qui offre souvent par ailleurs bien des points de 
contact : l'arrière-plan, symbole de l'infini, triomphe du plan anté
rieur sensible et concret. On réussit enfin - et c'est en cela que le 
style du peintre s'oppose à celui ·du dessinateur - à fixer dans le 
mouvement de l'image l'expérience de la profondeur de l'âme 
faustienne. Le u relief spatial ii de Mantegna avec ses couches super
ficielles se dissout chez Tintoretto dans l'énergie de la direction. 
L'horizon apparaît dans l'image comme un grand symbole de l'espace 
cosmique illimité, qui embrasse dans son sein comme des accidenta 
les obJets individuels sensibles. On en a senti la représentation 
comme si évidente dans la peinture paysagiste, qu'on n'a même pas 
posé la question de son absence en un lieu quelconque et de la signi
fication que cette absence peut avoir. Or, ni le relief égyptien, 
ni la mosaïque byzantine, ni les vases peints et les fresques antiques, 
pas même ceux des temps hellénistiques avec leur spatialité anté
rieure, ne font allusion à cet horizon. Dans le vague irréel de cette 
ligne d'horizon, où le ciel et la terre s'estompent, il y a la quintes
sence et le symbole suprême du lointain, impliquant le principe 
infinitésimal en peinture. La musique de l'image prend sa source 
dans cet horizon lointain, et c'est pourquoi, à parler très propre
ment, les paysagistes hollandais ne peignent que des arrière-plans, 
des atmosphères, tandis que, inversement, les maîtres u anti
musicaux ll, comme Signorelli et Mantegna surtout, ne peignent 
que des plans antérieurs - des« reliefs ii. Dans l'horizon, la musique 
triomphe de la plastique, la passion de l'étendue triomphe de la 
substance. On peut dire qu'aucun tableau de Rembrandt ne possède 
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un « devant ». Dans le Nord, pays du contrepoint, on trouve de 
bonne heure déjà une compréhension profonde du sens de l'horizon 
et des lointains lumineux et clairs; tandis que dans le Sud, le fond 
doré qui limite superficiellement les images arabo-byzantine 
reste longtemps prépondérant. Dans les livres d'Heures du duc de 
Berry - ils datent de 1416 environ - (celui de Chantilly et celui 
de Turin) et chez les premiers maîtres rhénans, le pur sentiment de 
l'espace apparaît le premier et ga~ne peu à peu le tableau. 

La même signification symbohque apparaît dans le traitement 
des nuages, qui avait aussi entièrement fait défaut à l'antiquité 
et qui révélait encore un certain jeu superficiel chez les peintres 
de la Renaissance; le Nord gothique a créé de bonne heure des 
lointains tout à fait mystiques à travers et sur des masses de nuages, 
et les Vénitiens, surtout Giorgione et Paul Véronèse, ont découvert 
la magie complète des nuages, des espaces célestes remplis d'êtres 
qui planent, passent et déroulent leurs pelotons lumineux aux 
mille nuances; Grünevald et les Hollandais ont élevé cette magie 
au tragique, et Greco a transféré en Espagne ce grand art de la 
symbolique des nuages. 

Dans l'art du jardin, qui mûrit aussi à cette époque en même 
temps que la peinture à l'huile et le contrepoint, apparaissent 
corrélativement les étangs, les quinconces, les allées, les points de 
vue, les galeries, allongés à perte de vue pour exprimer jus9ue dans 
la nature libre cette même tendance que représente en pemture la 
perspective linéaire, où les premiers Hollandais avaient senti le 
problème fondamental de leur art et dont la théorie fut établie par 
Brunellesco, Alberti et Pierro della Francesca. On trouvera que 
cette perspective, consécration mathématique de l'espace pictural -
paysage ou intérieur, - délimité latéralement par le cadre et puis
samment accru en profondeur, était exposée pour elle-même, 
précisément à cette épo~ue, avec une certaine ostentation. C'est 
le symbole primaire qui s annonce. Le point de rencontre des lignes 
perspectives est dans l'infini. Pour avoir évité ce point et nié le 
lointain, la peinture antique n'a pas connu de perspective. Par 
conséquent, le parc aussi était impossible dans le' cadre des arts 
antiques, parce qu'il est la figuration consciente de la nature dans 
le sens de l'action spatiale lointaine. Athènes et Rome n'avaient 
aucune espèce d'art horticole ayant une importance quelconc1ue. 
L'époque impériale trouva, la première, du goût aux jardins onen
taux, dont les plans qui nous sont conservés 1 révèlent à chaq_ue 
coup d'a:il les limites étroites et définies. C'est pourquoi le premier 
théoricien du jardin en Occident, L. B. Alberti, enseignait aussi 
dès 1450 les rap_Ports du jardin avec la maison, c'est-à-dire avec 
les habitants qui le contemplent, et, depuis ses plans jusqu'aux 
parcs des villas Ludovisi et Albani, on voit le phénomène des 
lointains perspectifs s'accentuer de plus en plus fort. Depuis 
François Jer, la France y a ajouté les longues bandes aqueuses 
(Fontainebleau). 

I. Svoboda : Romische und romanische Palâste, zgz9; Rostowzew : Pomp,. 
;1u1isclld lAndschaftm und romisclu Villffl, in RiJmisclu Miluilun1m, z904. · 
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L'élément le plus significatif du jardin occidental est donc' le 
« point de vue II des grands parcs rococo, il préside à l'ouverture 
des allées et des chemins transversaux ombragés et promène les 
regarda sur des lointains vastes et fuyants. Même les jardins chinois 
en sont exempts. Mais il trouve un pendant parfait dans certaines 
• nuances lointaines », claires et .argentées, de la musique pastorale 
du xvm11 siècle commençant, par exemple chez Couperin. Seul le 
« point de vue n permet de comprendre cette étrange manière 
humaine de subordonner la nature au langage formel symbolique 
d'un art. Son proche parent est le principe de la fusion des figues 
numériques finies dans des séries infinies. Ici la formule du nombre 
restant donne le sens définitif de la série, là le coup d'œil dans 
l'illimité ouvre à la vue de l'homme• faustien le sens de la nature. 
C'est nous, et non les Hellènes ni les hommes de la haute Renais
sance, qui avons aimé et recherché les vues sans bornes prises du 
aommet èles montagnes. C'est une nostalgie faustienne. On veut 
ltre seul avec l'espace infini. Pousser ce symbole à l'extrême fut le 
grand mérite des maîtres jardiniers du Nord de la France, d'abord 
Fouquet, dont l'œuvre fait époque à Vaux-le-Vicomte, puis surtout 
Lenôtre. Qu'on mette en parallèle, d'une part, le parc de la Renais
aance médicéenne, avec sa perspective s1 simple, sa proximité et 
aa rondeur sereines, le commensurable de ses lignes, de ses contours 
et de aes groupes d'arbres; d'autre part, ce mystérieux élan dans 
le lointain qui anime tous les jets d'eau, les rangées de statues, les 
buisaons, les labyrinthes, et l'on retrouvera dans ces fragments de 
l'histoire jardinière le 'destin de la peinture à l'huile. 

Mais un lointain - n'est-il pas aussi une sensation histqrique? 
Le lointain change l'espace en temps. Horizon signifie avenir. 
Le l!.ar~ baroque est celui de la saison tardive, de la fin prochaine, des 
feudles qui tombent. Le parc Renaissance est conçu pour l'été, pour 
le milieu de la journée. Il est atemporel. Rien dans son langage 
formel 9ui · rappelle la caducité. La perspective seule éveille le 
pre1sent1ment de quelque chose d'éphémère, de fugitif, de dernier. 

Rien que le mot " lointain » offre déjà dans la poésie lyrique de 
toutes les langues occidentales un accent de mélancolie automnale, 
qu'on chercherait ~n ~ain dans le grec et le latin. On le r~ncont~e 
dès les chanta oas1amques de Macpherson, chez Holderhn, pms 
dans Ica dithyrambes du Dionysos Nietzschéen, enfin chez Baude
laire, Verlaine, Georg et Droem. La poésie tardive des allées 
fanées, des va-et-vient inceuanta de nos villes cosmopolites, des 
rangées de piliers de nos cathédrales, des sommets d'une chaîne 
de montagnes lointaines révèle une foie encore ce qu'est, en demiere 
analyse, pour noua l'expérience de la profondeur génératrice de 
l'espace cosmique: certitude intérieure d'un destin, d'une direction 
prédéterminée, du temps, de l'irrévocable. Ici, dans cette expérience 
de l'horizon-avenir, l'identité immédiate du temps et de la 
c 311 dimension» de l'espace vicu, de l'extension vivante, se manifeste 
en plein jour. Même la panorama des rues de nos grandes villes a 
fioi par se subordonner à ce trait de destin du parc de Versailles, 
et nous avone érigé de puiaants réseaux de rues droites qui se 
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perdent dans le lointain, même en sacrifiant de vieux quartiers 
historiques - dont la symbolique est devenue aujourd'hui moindre; 
- tandis que les villes cosmopolites antiqués retardaient avec un 
angoissant souci le labyrinthe de leurs ruelles tortueuses, afin que 
l'homme apollinien s'y sentît bien comme un corps parmi d'autres. 
La néce■sité pratique n'était là, comme toujours, que pour servir 
de masque à une profonde nécessité intérieure. 

Dès lors, l'horizon concentre en soi la forme la plus profonde, le 
sentiment entièrement métaphysique de l'image. L'objet sensible, 
qu'on traduit dans l'image par un titre et que la Renaissance avait 
reconnu et souligné, passe maintenant au rang de moyen, de simple 
représentant du sens, désormais impossible à épuiser par des mots. 
Chez Mantegna et Signorelli, le motif desainé pouvait subsister 
comme une imaie sans exécution colorée. Dans certains cas parti
culiers, ces dessms gagneraient même à être maintenus à l'état de 
cartons. La couleur dans les plans statuaires est un simple surcroît; 
mais il fallait que le Titien subit de Michel-Ange le reproche d'être 
un mauvais dessinateur. L'« objet», c'est-à-dire l'objectif, la chose 
proche, ce dont on peut précisément fixer les contours au crayon, 
a perdu sa réalité artistique; à partir de ce moment régnera dans 
l'esthétique, restée sous le signe de la Renaissance, cette contro
verse étrange et interminable sur la u forme » et le « contenu » 
de l'œuvre d'art. La formulation repose sur une équivoque, ~ui a 
masqué le sens très important du problème. Faut-il concevoir la 
peinture comme une plastique ou comme une musique, une statique 
des objets ou une dynamique de l'espace? Telle est la première 
question à résoudre - car là est toute l'antithèse profonde de la 
fresque et de la peinture à l'huile. La seconde est celle du sentiment 
apollinien et faustien de la forme. Les contours limitent la matière, 
les tons colorés interprètent l'espace 1• Or, la matière a une nature 
immédiatement sensible, elle raconte. L'espace a une nature trans
cendante, il parle à l'imagination. Pour un art placé sous la symbo
lique de l'espace, le côté narrateur déprécie et obscurcit'la tendance 
plus profonde, et un théoricien qui sent cette mystérieuse dishar
monie sans la comprendre se cramponnera toujours à l'antithèse 
superficielle de la forme et de la matière. Le problème est purement 
occidental et révèle de manière peu commune le bouleversement 
total, accompli dans la signification des éléments de l'image à la fin 
de la Renaissance et au début de la musique instrumentale de grand 
style. L'antiquité était incapable de poser en ce sens le problème 
de la forme et de la matière. Pour un statuaire attique, les deux 
s'identifient entièrement dans le corps humain. Le problème de la 
peinture baroque s'est encore davantage compliqué par la contro
verse sur la sensation populaire et la sensation supérieure. Tout 
élément euclidien tangible est en même temps populaire, et 
l'« antique >> est donc strictement l'art populaire par excellence. 

I. Dans la 'J)elnture antique, la lumière et l'ombre sont employée~ avec esprit 
de mite d'abord par Zeuxls, mals cet emploi visait ~implement à nuance, l'objet 
mime pour libérer du relief la plastique ôes corpa; l'ombre n'avait donc au<'un 
rapport avec le moment de la ;011mée. Dès les premien Hollandais, au contraire, la 
lumière et l'ombre étalent déjà des tons colo,és inséparables du temps atmosphérique. 
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Ce qui le fait pressentir n'est nullement le charme indescriptible,. 
exercé par tout ce qui est antique sur les esprits faustiens obligés 
de conquérir, de · disputer au monde leur expression. Pour nous, 
ce qui se voit dans la volonté artiste des anciens est la grande récréa
tion. Rien n'a besoin ici d'être conquis. Tout se donne de soi
même. Et le mouvement antigothique a réellement produit à 
Florence quelque chose de semblable. Raphaël est populaire par 
plus d'un côté, Rembrandt est incapable de l'être. La peinture 
depuis le Titien est devenue de plus en plus ésotérique, la poésie 
aussi, de même que la musique. Le gothique - avec Dante et 
Wolfram - l'avait été dès le début. La grande masse de ceux qui 
visitaient les églises ne fut jamais en état de comprendre les messes 
d'Okeghem, de Palestrina, ni même de Bach. Elle s'ennuie à écouter 
Mozart et Beethoven. Elle assiste simplement à l'action de la 
musique sur l'atmosphère générale. L'intérêt qu'elle prend pour 
toutes ces choses dans les concerts et les galeries est purement 
imaginatif, depuis que la philosophie des lumières a lâché le grand 
mot de l'art pour tous. Mais un art faustien n'est pas un art pour 
tous, c'est là sa nature ia plus intime. Si donc la peinture moderne 
ne vise qu'un petit noyau de connaisseurs, de jour en jour plus 
restreint, cela revient à dire qu'elle s'est détachée de l'objet compré
hensible à tous. C'est ainsi qu'elle refuse à la cc matière » toute 
valeur propre et qu'elle attribue la véritable réalité à l'espace qui -
au jugement de Kant - est la première condition de l' existe1,ce 
des objets. La peinture a accueilli depuis un élément métaphysique 
difficile à saisir et inaccessible au profane. Chez Phidias, le mot 
profane n'a pas de sens. Sa peinture tout entière s'adresse à l'œil 
charnel, non au spirituel. Un art aspatial est a prio1·i aphi/osophique. 

7 

Ces considérations sont en relation étroite avec un principe 
important de la composition. Les objets individuels peuvent être 
superposés, juxtaposés ou postposés dans l'ima~e morganique
ment, sans perspective ni lien réciproque, c'est-à-dire sans affirmer 
que leur réalité dépend de la structure de l'espace, ce qui ne veut 
pa; dire qu'on la nie. C'est ainsi que les enfants et les sauvages 
dessinent, avant que l'expérience de la profondeur ne leur ait fait 
subordonner les impressions extérieures sensibles à un ordre plus 
profond. Mais cet ordre diffère dans chaque culture conformé
ment à son symbole primaire. La conception en mode perspectif, 
qui est pour nous évidente, est un cas particulier que les peintres 
des autres cultures n'ont ni voulu ni connu. L'artiste égyptien 
aimait à peindre en séries superposées des actes simultanés. Aussi 
l'impression que donnent ses peintures manque-t-elle d'une troi
sième dimension. Le peintre apollinien plaçait sur le plan pictural 
des figures isolées et des groupes, en évitant à dessein toute relation 
d'espace et de temps; les fresques de Polygnote au sanctuaire de 
Delphes étaient un exemple célèbre. Il manque un arrière-plan 
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qui aurait lié les scènes isolées. Il aurait en effet posé le problème 
de la signification des objets comme seules réalités - en face de 
l'espace comme non-être. Les frontons du temple d'Egine et la 
séante frise de Pergame renferment une série méandrique de motifs 
individuels interchangeables, mais point d'organisme. C'est l'hellé
nisme' qui a, le premier, - la frise de Telephos à l'autel de Per
game est le plus ancien exemple que nous ayons - introduit dans 
la série unitaire le motif non-antique. Ici encore, le sentiment 
de la Renaissance est purement gothique. Elle a même élevé la 
composition des $roupes à une hauteur qui resta le modèle de 
tous les siècles suivants, mais c'est dans l'espace que cette dispo
sition avait son point de départ, et elle était dans ses derniers fonde
ments une calme musique de l'étendue resplendissante de couleurs, 
dirigeant par un tact et un rythme invisibles, vers le lointain, 
toutes les résistances de la lumière, qu'elle enfante elle-même et que 
l'œil intelligent conçoit comme des objets et des êtres. Or par cette 
disposition spatiale, substituant insensiblement à la perspective 
linéaire celle de l'air et de la lumière, b Renaissance était déjà 
intérieurement vaincue. 

Et l'on assiste désormais, depuis cette défaite, à la succession 
d'un groupe serré de grands musiciens allant d'Orlando Lasso et 
de Palestrina à Wagner, d'une part, et d'une série de grands peintres, 
d'autre part, allant du Titien à Manet, à Marées et à Leibl, tandis 
que la plastique en qécroissance perd toute sa signification. La 
peinture à l'huile et la musique instrumentale suivent une évolution 
organique, qui prend son but dans le gothique et l'atteint dans le 
baroque. Les deux arts - faustiens au sens suprême - sont des 
phénoménes élémentaux dans le cadre de ces limites. Eux seuls ont 
une âme, une physionomie, et donc aussi une histoire. La sculpture 
se restreint à 9uelques beaux accidents à l'ombre de la peinture, 
de l'art du jardinier ou de l'architecte. Mais eux sont indispensables 
à l'image de l'art occidental. Il n'y a plus de style plastique dans le 
sens où on peut parler d'un style de la peinture et de la musique. 
Il n'y a pas flus de tradition achevée que de liaison nécessaire entre 
les œuvres d un Maderna, d'un Goujon, d'un Puget et d'un Schlüter. 
Déjà Léonard manifeste peu à eeu un véritable mépris pour la 
sculpture. Tout au plus laisse-t-il subsister la fonte du bronze à 
cause de ses avantagea picturaux, par opposition à Michel-Ange, 
dont le marbre blanc restait encore alors l'élément propre. Mais ce 
dernier non plus ne pouvait réussir dans sa vieillesse aucune œuvre 
plastique. Aucun des sculpteurs postérieurs n'est grand dans le 
sens où le fut un Rembrandt et un Bach, et l'on conviendra bien, 
malgré l'existence certaine d'œuvres de talent et de goût, qu'il est 
impossible d'en imaginer qui soient au niveau de la Veillée ou de 
la Passion de Mathieu et qui épuisent d'égale manière la profondeur 
de toute une mentalité. Cet art a cessé d'être le-destin de sa culture. 
Son langage ne signifie plus rien. Un buste est totalement incapable 
de rendre ce qu'il y a dans un portrait de Rembrandt. Quand un 
sculpteur de renom surgit par hasard, comme Le Bernin ou les 
maîtres contemporains de l'école espagnole, Pigalle ou Rodin, -



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

aucun d'eux, naturellement, n'a dépassé le décoratif pour att'eindre 
à une grande symbolique - il apparaît comme un imitateur attardé 
de la Renaissance (Thorwaldsen), ou comme un peintre déguisé 
(Houdon et Rodin), ou comme un architecte (Bernini, Schlüter), 
ou comme un décorateur (Coyzevox), et son apparition prouve 
encore plus nettement que cet art n'est plus sueceetible d'une 
substance faustienne, qu'il n'est plue un problème et qu'il ne poaaède 
donc plus ni âme ni histoire vivarite, au sens d'un développement 
achevé du style. La même remarque vaut corrélativement pour la 
musique antique qui, après des échantillons importants, peut-être 
dans le plus ancien dorique, fut obligée aux siècles de maturité de 
l'ionique (650-350) de céder le terrain aux deux arts spécifiquement 
apolliniens, la plastique et la fres<\ue, et de renoncer en même 
tmnps à l'harmonie et à la polyphonie, ainsi qu'au rang d'art supé
rieur se développant organiquement. 

8 

La peinture antique de style strict bornait sa palette aux couleurs 
jaunes, rouges, noires et blanches. Ce fait remarquable a été noté 
de bonne heure, mais comme on a négligé les considérations autres 
que celles qui sont de pure surface et crûment matérialistes, il a 
conduit à des hypothèses ridicules, comme celle de la prétendue 
cécité dee Grecs pour le colorie. Nietzsche même en a parlé (Mor
genrôte 426). 

Mais pourquoi cette peinture à so_n apogée évita-t-elle le bleu, et 
même encore le bleu d'azur, pour ne commencer qu'aux tons 
jaune vert et rouge bleultre eon échelle des couleurs permises 1 ? 
Il n'y a pas de doute: c'est le symbole primaire de l'âme euclidienne 
qui s · exprime dans oette restriction. 

Le bleu et le vert sont le'3 couleurs du ciel, de la mer, de la plaine 
fertile, des ombres méridionales à midi, du soir et des montagnes 
lointaines. Couleurs essentiellement atmosphéri9ues, non objec
tives. Elles sont frmdes, elles décorporisent et éveillent les impres
sions de la distance, du lointain, de l'infini. 

Aussi, tandis que la fresque de Polygnote les proscrivait sévère
men\ un bleu et un vert « infinitésimaux » traversent-ils l'histoire 
entière de la peinture à l'huile perspective, depuis l'école véni
tienne jusqu'au x1x8 siècle, comme éléments générateurs d'espace. 
Et ils y sont la teinte fondamentale d'un rang tout à fait prépon
dérant, portant la signification intégrale de la coloration, basse 
fondamentale sur laquelle les rares teintes chaudes du jaune et du 
rouge viennent s'accorder seulement après. Je ne parle pas de ce 

1, As.~u~ment, les artistes antiques n'ignoraient pas le bleu et ses effets. I.es 
métopes de ~aucoup de temples j!talent sur fond bleu, parce qu'en regard des 
triglyphes elles devaient apparaitre comme profondeur. Et la peinture Industrielle 
a fait -usage de toutes les couleurs réalisables techniquement; l'eidstence de cheveux 
blèus est attestée parmi les oeuvres archalqucs de I' Acropole et dans les J)eiutures 
funéraires étrusques. I.'habltude de tclndré les cheveux légèrement en tileu était 
tout à fait cour,mte, 
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fJert proche, saturé, joyeux, qu'utilisent à l'occasion - et d'ailleurs 
rarement - Raphaël et Dürer dans leurs draperies; mais de ce 
bleu vert indéfinissable qui s'étire en mille nuances en passant 
au blanc, au gris, au brun, un je ne sais quoi de profondément 
musical où baigne l'atmosphère entière, surtout dans les Gobelins. 
C'est sur lui que repose à peu près exclusivement ce qu'on a nommé 
perspective aérienne par opposition à la perspective linéaire, et 
qu'on pourrait nommer perspective baroque par opposition à la 
perspective Renaissance. On le rencontre avec une puissance 
d'action en profondeur croissante, en Italie, chez Léonard, Guercino, 
Albani; en Hollande, chez Ruysdaël et Hobbema, mais avant tout 
chez les grands Français, depuis Poussin, Lorrain et Watteau 
jusqu'à Corot. Le bleu, également couleur perspective, est toujours 
en liaison avec l'ombre, les ténèbres, l'irréel. Il ne pénètre pas, mais 
s'étend au loin. « C'est un néant qui charme 111 comme l'appelait 
Gœthe dans sa théorie des couleurs. 

Le bleu et le vert sont des couleurs transcendantes, spirituelles, 
immatérielles. Ils manquent à la fresque stricte, et c'est pourquoi 
ils rtgnent dans la peinture à l'huile. Le jaune et le rouge, couleurs 
antiques, sont celles de la matière, de la proximité et du langage 
du sang. Le rouge est la couleur propre de la sexualité, aussi est-il 
le seul qui agisse sur les animaux. Il touche de très près au symbole 
du phallus, - et donc de la statue et de la colonne dorique, -
comme d'autre part, un bleu pur transfigure le manteau de la 
Madone. Ce rapport s'est imposé de lui-même à toutes les grandes 
écoles avec une nécessité qu'elles ont profondément sentie. Le 
violet - rouge dominé de bleu - est la couleur des femmes qui 
ont cessé d'être fécondes et des prêtres qui vivent dans le célibat. 

Le jaune et le rouge sont les couleurs populaires, celles de la 
foule, des enfants, des femmes et des sauvages. Chez les Espagnols 
et les Vénitiens - par le sentiment inconscient d'une distance 
séparatrice - l'homme distingué choisit un noir ou un bleu splen
dides. Le jaune et le rouge sont enfin - comme couleurs eucli
diennes, apolliniennes, polythéistes - celles du premier plan, même 
au sens social, par conséquent celles d'une réunion bruyante, du 
marché, des fêtes populaires, de la vie naïve et sans soucis, du 
fatum antique et du hasard aveugle, de l'existence ponctiforme. 
Le bleu et le vert - couleurs faustiennes, monothéistes - sont celles 
de la solitude, du souci, des rapports du moment avec le passé et 
l'avenir, celles du destin considéré comme soumission immanente 
à l'univers. 

Le rapport du destin shakespearien avec l'espace et sophocléen 
avec le corps isolé a déjà été constaté plue haut. Toutes les cultures 
de haute transcendance, toutes celles dont le symbole primaire 
nécessite une domination de l'apparence visuelle, une vie de lutte 
et non de soumission au donné, ont pour l'espace le même penchant 
métaphysique que pour le bleu et le noir. On trouve dans les études 
de Gœthe sur les couleurs entoptiques de l'atmosphère des obser
vations profondes sur les rapports qui existent entre l'idée de 
l'espace et la signification de la couleur. Entre la symbolique qu'il 
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développe dans sa théorie des couleurs et celle qui est tirée ici 
des idées d'espace et de destin il y a unanimité complète. 

Le plus important usage du vert sombre comme couleur du 
destin se trouve dans les Nuits de Grünewald, dont l'indescriptible 
puissance spatiale n'est encore atteinte que par Rembrandt. Ici 
l'impression qui se dégage est que ce vert bleuâtre, la même couleur 
que celle dont se couvre souvent l'intérieur des grandes cathé
drales, doive être désigné sous le nom de couleur spécifiquement 
catholique, à la condition de n'appeler catholique que le seul chris
tianisme faustien fondé en 1215 par le concile de Latran e~ achevé 
au concile de Trente avec l'eucharistie pour point central. Dans 
sa grandeur muette, cette couleur est certainement· aussi éloignée 
de l'éclatant fond doré des vieux tableaux christiano-byzantins 
que des gaies couleurs criardes, 11 païennes », des temples et statues 
helléniques. On remar~uera qu'elle suppose, pour être efficace, des 
espaces intérieurs pour l exposition des œuvres d'art, par opposition 
au jaune et au rou~e; la peinture antique est aussi résolument un 
art public que la peinture occidentale est un art d'atelier. La grande 
peinture à l'huile tout entière, de Léonard de Vinci au xvm8 siè.cle, 
n'est pas conçue pour la lumière touchante du jour. Elle nous ramène 
à l'antithèse de la musiq.ue de chambre et de la statue isolée. L'argu
ment superficiel du climat qui servirait à légitimer ce fait serait, 
s'il en était seulement besoin, réfuté par l'exemple de la peinture 
égyptienne. Comme l'espace infini est, pour le sentiment de la vie 
antique, un parfait néant, c'est le règne absolu du premier plan, 
des corps isolés et, par conséquent, le sens propre des œuvres d'art 
apolliniennes qui eussent été mis en question par le bleu et le vert, 
en vertu de leur force décorporisante et génératrice de lointains. 
Aux yeux d'un Athénien, des tableaux aux couleurs de Watteau 
fussent apparus comme a-substantiels et d'une inconscience, d'une 
invraisemblance intérieures difficiles à rendre par des mots. Par 
ces couleurs le plan concrètement senti et réfléchissant la lumière 
n'est pas traité comme preuve et limite d'un objet, mais comme 
celles de l'espace ambiant. C'est pourquoi leur absence là-bas 
correspond à leur présence ici. 

9 

L'art arabe a exprimé le sentiment magique de l'univers par le 
fond doré de ses mosaïques et de ses tableaux. Nous sommes ren
seignés sur les effets romanesques, déconcertants, de cet art et, 
par conséquent, sur son intention symbolique, par les moaaiquea 
<le Ravenne et par les vieux maîtres rhénans et surtout nord
italiena, dépendant encore entièrement de modèles lombardo
byzan'tins, non moins encore par les miniatures gothiques accomplies 
sur les modèles des codices eourpr& de Byzance. L'Ame des trois 
cultures eeut etre examinée ici au contact d'un problème mitoyen. 
L'apollinienne n'admettait de réel que ce gui est immédiatement 
présent en un lieu et en un temps - et elle désavouait l'arrière-plan 
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de ses œuvres plastiques; la fauatienne aspirait à l'infini par delà 
toutes lea limites aensiblea - et elle transférait dans le lointain, au 
moyen de la _Perspective, le centre de gravité de sa ,pensée plas
tique; la magique &entait dans chaque événement l'expression des 
puiuances éni~maiiques, dont la substance spirituelle transperce 
la crypte cos1D1que - et elle entourait la scène d'un fond doré, 
c'est-à-dire d'une substance au delà de toute coloration naturelle. 
Le doré n'est pas une couleur du tout. En face du jaune l'impres
sion sensible compliquée qu'il produit est due à la réflexion métal
lique diffuse d'une substance à surface transparente. Les couleurs 
_; soit la substance colorée•de la surface polie (fresque), ou le 
pie._nent répandu au moyen du pinceau - sont naturelles; le 
brillant métallique 1, qui existe aussi, bien qu'on ne le rencontre 
jamais dans la nature, est surnaturel. Il rappelle les autres symboles 
de cette culture : l'alchimie et la cabale, la pierre philosophale, le 
Livre sacré, l'arabesque et la forme intérieure des contes dans les 
Mille et Une Nuits. Le doré resplendissant dépouille la scène, 
la vie, les co1ps de leur existence palpable. Tout ce qui s'enseignait 
dans les milieux plotiniens et gnostiques sur l'essence des choses, 
leur indépendance de l'espace et leurs causes fortuites - thèses 
paradoxales et presque inintelligibles pour notre sentiment cos
mique - est dans la symbolique de cet arrière-plan mystérieuse
ment hiératique. L'essence· des corps fut l'objet d'une importante 
controverse entre néopythagoriciens et néoplatoniciens, comme 
plus tard entre les écoles de Bagdad et de Basra. Shurawardi dis
tinguait entre l'étendue, essence première du corps, et ses largeur, 
hauteur et profondeur, considérées comme des accidents, NazzAm 
refusait aux atomes la substance corporelle et leur caractère de 
choses remplissant l'espace. Autant de dottrines métaphysiques 
qui, de Philon et Paul aux derniers grands hommes de la philo
sophie islamique, révèlent le sentiment cosmique arahe. Elles 
jouent le rôle décisif dans la controverse des Conciles sur la subs
tance du Christ. Le fond doré de ces tableaux dans le ressort de 
l'tglise d'Occident a donc une signification nettement dogmatique. 
Il exprime l'essence et l'autorité de l'esprit divin. Il représente la 
forme arabe de la conscience cosmique chrétienne, et cela n'est pas 
sans connexion profonde avec le fait que ce traitement du fond 
doré, pour représenter la légende chrétienne, a été considéré 
pendant 1.000 ans comme le seul possible métaphysiquement et 
même Je seul moralement digne. 

Lorsque le premier. gothique fait apparaître les premiers arrière
plans • réels » avec leurs ciels bleu vert, leur horizon lointain et 
leur perspective en profondeur, ils produisent u.re impression 
d'abord profane, laique, et le changement dogmatique qui s'y 
révéla ne resta pas inaperçu, quoique encore inconnu. A preuve 

1. C'est un aeœ analogue profon~ent IY!Jlbolique qu'offre auul dalla l'art 
~tien le brillant Pf,liss11g, de la pierre. Elle fixe le regard sur un mouvement de 
1Hllielnent par delà le c6t1 e:l:térleur de la atatue, à laquelle elle enlhe ainPI 18 
oorporüté. En revanche, l'évolution du poroa au parlen et au pentélique ~
rent, en puaant ~ le uuien, est ,me preuve de l'intention hellénique de faire 
pénetrer ~ reprd dans la sublltànœ matalelle des corpa. 



LE DéCLIN DE L'OCCIDENT 

ces fonds de tapisserie•, dont on couvre la profondeur v&itable 
avec une crainte sacrée; on la pressent, mais on n'ose pas l'étaler 
au grand jour. Nous avons vu que c'eet précisément à cette époque, 
lorsque le christianieme fau,tiffl - germano-catholique - était 
parvenu à la conscience de lui-même grAce à la constitution du 
sacrement de la pénitence, qu'une religion nouvelle dans le manteau 
ancien, la tendance perspective et coloriée conquérant l'espace aérien· 
dans l'art des Franciscains, transforma la signification entière de la 
peinture. Le christianisme d'Occident est à celui d'Orient ce que le 
symbole de la perspective est au fond doré, et le schisme 'définitif 
est entré presque en même temps dans l'tglise et dans l'art. 
L'arrière-plan pa:ysagiste de la scène plastique est conçu en même 
temps que l'infim dynamique de Dieu; et en même temps que lea 
fonds dorés des tableaux d'église, disparaissent des conciles d'Occi
dent ces problèmes magiques, ontologiques de la divinité qui 
avaient secoué passion11ément tous les conciles d'Orient, comme 
ceux de Nicée, d'tphèse et de Chalcédoine. 

10 

Les Vénitiens ont inventé l'écriture manuscrite de la t01Uhe 
visible et ils l'ont introduite dans la peinture à l'huile comme un 
motif musical générateur d'eapace. Jamais les maîtres florentinll 
n'ont attaqué la manière archaïsante, et pourtant servante dévouée 
du sentiment gothique de la forme, qui crée des plans colorés 
purs, arrondis, calmes, en lustrant toutes les transitions. Leurs 
tableaux ont quelque chose de 1tatique et qui les met en opposition 
nettement sentie avec l'émotion secrète des moyens d'expression 
gothiques qui ont franchi les Alpes. La colorisation du xve siècle 
conteste le passé et l'avenir. Seule fait apparaître une impression 
hi1torique la touche qui reste visible et pour ainai dire jamais figée. 
On peut voir dans l'œuvre du feintre non seulement ce qui est 
devenu, mais encore ce qui devient. C'est précisément ce que la 
Renaissance avait voulu éviter. Une draperie de Perugino ne dit 
rien sur sa propre genèse artistique. Elle est finie, donnée, absolu
ment présente. Les touches, qui se rencontrent pour la première 
fois dans les œuvres de vieillesse du Titien à titre de langage formel 
entièrement nouveau, accents d'un tempérament personnel auSBi 
caractéristiques que les nuances d'orchestre chez Monteverdi, 
fluide mélodieux comme le madrigal vénitien de ce temps, traita et 
taches se juxtaposant sans intermédiaire en se croisant, se couvrant, 
s'estompant les uns les autres, dans l'élément coloré apportent 
chacune une émotion. infinie. Il en est de même dan& l'analyse 
géométrique contemporaine où les figures deviennent, mai& ne 
sont pas. Chaque tableau a dans son ductus une histoire et il•ne la 
passe pas sous silence. Devant lui l'homme faustien sent qu'il 
possède un développement psychique. Devant chacun des grands 
paysages des maitres baroques, il est permis de prononcer le mot 
« histoire » pour y sentir une signification entièrement étrangère 
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à une statue attique. Le devenir étcrne1, le temps dirigé, le destin 
dynamique des sphères repose aussi dans la mélodie de ces touches 
sans repos ni frontière. Style pittoresque et style géométriqûe : 
envisagés de ce point de vue, cela signifie l'opposition entre la 
forme historique et la forme ahistorique, entre l'affirmation et 
la négation du développement intérieur, entre l'éternité et la durée. 
Une œuvre d'art antique est un événement, une occidentale un 
acte. L'une symbolise un présent ponctiforme, l'autre un courant 
organique. La physionomique de Ja conduite du pinceau, mode 
d'ornementation entièrement nouveau, infiniment riche et per
sonnel, connue d'aucune autre culture, est purement musicak. 
On peut mettre en parallèle l'allegro feroce de Franz Hals et l'andante 
con moto de Van Dyck, la mineure de Guercino et la majeure de 
V elasquez. A partir de ce moment ,le concept de tempo fait partie 
de la diction picturale et nous rappelle que cet art est celui d'une 
âme qui, par opposition à l'âme antique, n'oublie rien et ne veut 
rien voir oublier de ce qui fut un jour. La toile aérienne des touches 
fait en même temps dissoudre la surface sensible des choses. Les 
contours disparaissent dans le clair-obscur. Il faut que le spectateur 
recule à distance s'il veut tirer des valeurs colorées de l'esp~ce des 
impressions corporelles. Et c'est toujours l'air agité par la couleur 
qui fait naître de lui-même les objets. 

En même temps se manifeste désormais dans la peinture occi
dentale un symbole de rang suprême, le u brun d'atelier 11 1 et la 
réalité de toutes les couleurs commence à se volatiliser de plus en 
plus. Les anciens Florentins ne le connaissaient pas encore, pas 
plus que les vieux maîtres hollandais et rhénans. Pacher, Dürer, 
Holbein, si passionnée qu'apparaisse leur tendance à la profondeur 
spatiale, en sont encore entièrement exempts. Ce n'est qu'à la 
fin du xv1e siècle qu'il s'impose. Ce brun ne nie pas son origine, 
qui remonte au vert « infinitésimal » de Léonard, de Schongauer 
et de Grünewald, mais il exerce sur les choses la puissance suprême. 
Il clôt la lutte de l'espace contre la matière. Il triomphe également 
du procédé plus primitif de la perspective linéaire avec son caractère 
Renaissance assujetti aux motifs architectoniques de la forme. Il 
est en rapport mystérieux, constant, avec la technique impression
niste de la touche visible. Tous deux dissolvent définitivement 
l'existence palpable du monde sensible - monde du présent 
visible et du plan antérieur - dans une apparence atmosphérique. 
La ligne disparaît de la forme musicale. Le fond doré magique 
n'avait rêvé que d'une puissance mystérieuse, régissant et arrêtant 
les lois du monde corporel dans cette crypte cosmique; le brun 
des peintures baroques ouvre les regards sur un pur infini formel. 
Sa découverte marque un point culminant dans l'évolution du styl<' 
occidental. Cette couleur est protestante par opposition au vert pré
cédent. Le panthéisme nordique du xvme siècle, qui plane dans 
l'infini et que traduisent en vers les paroles de l' Archange dans le 
prologue du Faust de Gœtj}e, s'y exprime par anticipation. L'atmos
phère du roi Lear et de Macbeth lui est apparentée. L'aspiration 
de la musique instrumentale contemporaine à des enharmonies 
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toujours plus riches chez de Rore et Luca Marenzio, la for~ation 
du corps musical des chœurs de cordes et de cuivres, correspond 
exactement à la tendance nouvelle de la peinture à l'huile pour 
créer une chromatique pict11rale, en partant des couleurs pures et 
multipliant à l'infini les nuances brunâtres et les contrastes entre 
touches juxtaposées sans intermédiaire. Les deux arts répandent 
maintenant au moyen d'univers sonores et colorés - les tons des 
couleurs et les nuances des sons - une atmosphère de la plus pure 
spatialité, qui entoure l'homme et le signifie, non plus _comme 
figure ou corps, mais comme âme libérée de toute enveloppe. Une 
intériorité est atteinte à laquelle aucun mystère ne reste plus caché, 
dans les œuvres les plus profondes de Rembrandt et de Beethoven, 
- intériorité contre laquelle à coup sûr l'homme apollinien avait 
voulu se défendre, précisément par son art strictement somatique. 

Les couleurs anciennes du premier plan - les tons antiques -
s'emploient désormais plus rarement et toujours en contraste 
conscient avec des lointains et des profondeurs, qu'elles doivent 
accroître et souligner (outre chez Rembrandt, avant tout chez 
Vermeer). Ce brun atmosphérique entièrement étranger à la Renais
sance est la couleur la plus irréelle qui soit. C'est la seule « couleur 
fondamentale n qui ma11q11e dans l'arc-en-ciel. Il y a une lumière 
blanche, jaune, verte, rouge, bleue de la plus parfaite pureté. Une 
lumière brune pure est en dehors des possibilités de notre nature. 
Tous les tons brun verdâtre, argenté, brun humide, cr foncé, 
qui apparaissent en combinaisons admirables chez Giorgione, 
pour prendre toujours plus d'audace chez les grands maîtres 
hollandais et disparaître vers la fin du xvme siècle, dépouillent la 
nature de sa réalité tangible. Ils renferment presque une confession 
religieuse. On y sent la proximité des esprits de Port-Royal, la 
proximité de Leibniz. Chez Constable, fondateur d'un genre de 
peinture civilisée, c'est une autre volonté qui cherche à s'exprimer, 
et le même brun qu'il avait étudié chez les Hollandais et qui signi
fiait alors le destin, Dieu, le sens de la vie, prend désormais pour lui 
une signification différente, srnonyme de simple romantisme, de 
sentimentalité, de nostalgie d un bonheur perdu, de souvenir du 
grand passé de la peinture à l'huile agonisante. Aux derniers maîtres 
allemands, aussi, Lessing, Marées, Spitzweg, Diez, Leibl 1, dont 
l'art tardif est un fragment romantiq_ue, un coup d'œil rétrospectif 
et un chant du cygne, le brun musical apparut comme l'héritage 
précieux du passé et ils entrèrent en contradiction avec les tendances 
conscientes de leurs contemporains - le pleinairisme vide et 
dissolvant de la ~énération de Haeckel, - parce qu'ils étaient encore 
incapables intérieurement de rompre avec ce dernier trait du grand 
style. Ce qui apparaît dans cette lutte, encore incomprise aujour
d'hui, entre le brun Rembranesque de la vieille école et le plein
airisme de l'école nouvelle, c'est la résistance désespérée de l'lme 
contre l'intellect, de la culture contre la civilisation, l'antithèse 
de l'art symboliquement nécessaire et de l'industrie d'art des 

I. Son portrait de Mme Gedon, baiguant tout entier dans le brun, est en Occident 
le àtmicr portrait àe vieu# maU,11 peint tout entier dans le style du paSR. 
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grandes villes cosmopolites, soit qu'elle bâtisse, peigne, sculpte ou 
poétise. Il faut partir de ce point de vue pour sentir la significa
tion de ce brun, avec lequel une culture entière meurt. 

Ceux qui ont le mieux compris cette couleur sont les plus inté
rieurs des gcands peintres, avant tout Rembrandt. Le brun mysté
rieux de ses chefs-d'œuvre a pour origine le profond éclat lumineux 
de mainte verrière gothique, le crépuscule des cathédrales aux 
voûtes élancées. La teinte or saturé des gi;-ands Vénitiens, du 
Titien, de Véronèse, de Palma, de Giorgione rappelle sans cesse 
ce vieil art défunt des verrières nordiques, dont ils avaient à peine 
quelque notion. le~ encore, la Renaissance avec son choix des 
couleurs corporelles, n'est ~u'un épisode, qu'un effet de surface, 
de superconscience, non d'inconscience faustiçnne dans les pro
fondeurs de l'âme occidentale. Dans ce brun or éclatant, le gothique 
et le baroque, l'ar-t des premières peintures sur verre et la musique 
obscure de Beethoven, se tendent la main dans la peinture vénitienne 
au moment même où, grâce aux Hollandais Willaert et de Rore, et à 
leur aîné Gabrieli, l'école de Venise fondait le style baroque de la 
musique pittoresque. 

Le brun était dès lors devenu la couleur propre de l'âme, d'une 
âme historiquement accordée. Je crois que Nietzsche a parlé un 
jour de la musique brune de Bizet. Mais le mot est plus vrai de 
celle qu'a composée Beethoven pour instruments à corde 1, et 
finalement du son d'orchestre chez Bruckner qui remplit si souvent 
l'espace d'une nuance or brunâtre. Toutes les autres couleurs 
sont rejetées au rôle de servantes : le jaune clair et le vermillort 
de Vermeer, qui surgissent avec une vigueur vraiment métaphy
sique, comme s'ils émergeaient d'un autre monde dans celui de 
l'espace, et les lueurs vert-jaunâtre et rouge sanguin qui semblent 
presque jouer, chez Rembrandt, avec la symbolique de l'espace. 
Chez Rubens, qui fut brillant artiste, mais point philosophe, le 
brun est presque sans idée, une couleur d'ombre. (Le bleu vert 
«catholique>> chez lui et chez Watteau dispute sa prééminence 
au brun.) On voit comment le même instrument, qm devient un 
symbole entre les mains d'hommes profonds et qui peut évoquer 
ensuite la transcendance grandiose des paysages de Rembrandt, 
joue à côté d'eux, chez d'autres grands maîtres, le simple rôle 
technique d'outil. Ce qui montre donc, comme on vient de le voir, 
que l'opposition entre la« forme» technique de l'art et un «fond» 
de cet art, n'a absolument rien de commun avec la véritable forme 
des grands chefs-d'œuvre d'art. 

J'avais nommé le brun couleur historique. Il transforme l'atmos-

1. Le frotteur représente dans le son d'orchestre les couleurs du lointain .. Le vert 
bleuâtre de Watteau se trouve déjà dans le bel canto des Napolitains vers 1700, 
chez Couperin, Mozart et Haydn; le bnmâtre des Hollandais, chez Corelli. Haendel 
et Beethoven. Les bols évoquent aussi des lointains clairs. Au contraire, le jaune et 
le rouge, couleurs oopulair,s de la proximité, appartiennent awc cuivres, dont 
l'effet eat corporel jusqu'à la banalité. Le son d'un vieux violon est complètement 
Incorporel. Il n'est pas indifférent de noter que la muslque grecque, tout Insigni
fiante qu'elle est, a pa8llé de la lyre dorique à la fldte ionique - de l'aulos au 1yrlnx 
- et que les Doriens authentiques ont tilàmé cette tendance au relâchement et à la 
vulgarité, 111eme au temps de Périclès. 
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phère de l'espace imagé en symbole de direction, d'avenir. Il amottit 
la voix du momentané dans la représentation. Cette signification 
s'étend aussi aux autres couleurs du lointain, aboutit à un plus 
grand et très bizarre enrichissement de la symbolique occidentale. 
Les Hellènes avaient fini par préférer au marbre peint le bronze 
souvent encore doré, afin de rendre, par l'éclat du phénomène 
sous le ciel bleu foncé, l'idée de l'unicité de tous les corps 1• La 
Renaissance déterra ces statues recouvertes de patine multiséculaire, 
noires et vertes, elle en goûta l'historique de l'impression .avec 
vénération et nostalgie - et notre sentiment de la forme a depuis 
lors sanctifié ce noir et ce vert « lointains ». Ils sont aujourd'hui 
indispensables à l'impression du bronze sur notre œil, comme pour 
illustrer ironiquement le fait que tout ce genre artistique ne nous 
regarde plus en rien. Quel sens ont pour nous une coupole de 
cathédrale, une figure de bronze, sans la patine qui en transforme 
l'éclat tout proche en une teinte de là-bas et d'autrefois? N'avons
nous pas fini par fabriquer cette patine artificiellement? 

Mais l'élévation de la patine au rang de moyen artistique pourvu 
d'une -signification indépendante a un sens bien plus large. Il reste 
à savoir si un Grec n'eût pas vu dans la formation de la patine une 
destruction de l'œuvre d'art. Ce n'est pas la couleur seule, le vert 
spatial lointain, qu'il évitait pour des raisons mentales; la patine 
est un symbole de la caducité et elle entre ainsi en relation remar
quable avec les symboles de la montre et de la forme de sépulture. 
Il a déjà été question plus haut de la nostalgie de l'âme faustienne 
pour les ruines et pour les témoignages d'un passé lointain, penchant 
qui se manifeste dans nos collections d'antiquités, de manuscrits, 
de monnaies, dans nos pèlerinages au forum romanum et à Pompéi, 
dans les fouilles et les études philologiques dès le temps de Pétrarque. 
Quand l'idée serait-elle venue aux Grecs de se. soucier des ruines 
de Cnosse et de Tiryns ? Chacun connaissait l'Iliade, mais personne 
ne songea à fouiller la colline de Troie. Nous avons sauvé des 
ruines, au contraire, les aqueducs de Campanie, les tombes 
étrusques, les ruines de Louksor et de Karnac, les châteaux en 
ruines du Rhin, la limes des Romains, Hersfeld et Paulinzclla, avec 
une vénération mystérieuse - que nous leur témoignons en tant 
que ruines. Car un sentiment obscur nous avertit qu'une restau
ration leur ferait perdre quelque chose d'irréparable, d'impossible 
à rendre par des mots. Ri.en de plus éloigné de l'homme antique 
que ce culte des témoins d'un jour et d'un temps et que le temps a 
outragés. Tout ce qui ne parlait plus du présent était éloigné de 
la vue. Jamais on ne conserva l'ancien parce qu'il était ancien. 
Après la destruction d'Athènes par les Perses, on jeta les colonnes, 
les statues, les reliefs, brisés ou non, ru pied de l' Acropole pour 
recommencer par le commencement, et cette halle de décombres 
est devenue notre plus précieuse mine d'art du vze siècle. C'était 
conforme au style d'une culture qui éleva l'incinération au rang 

1. Il y a une différence de tendance, qu'il faut distinguer, entre l'éclat or d'un 
co!'Ps placé en lieu indépendaut et le fond doré étincelant qw encadre les espaces 
iuterieurs crépusculaires situés derrière les figures arabes. 
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de symbole et dédaigna de lier la vie quotidienne à une chronologie. 
Nous avons choisi le contraire, ici encore. Le paysage héroïque 
dans le style de Lorrain est impensable sans ruines, et le parc 
anglais, qui supplanta par ses tonalités atmosphér\ques le parc 
français vers 1750 et en sacrifia la grandiose perspective en faveur 
de la cc nature » sentimentale d'Addisson et de Pope, ajouta encore 
le motif de la ruine artificielle, qui approfondit historiquement le 
tableau du paysage 1• Chose plus bizarre n'a guère été imaginée 
jamais. La culture égyptienne restaurait !es édifices du passé, mais 
jamais elle n'aurait osé ériger la construction de ruines en symboles 
du passé. Mais en réalité nous n'aimons pas non plus la statue 
antique, mais le torso antique. C'est lui qui a eu un destin, quelque 
chose l'enveloppe qui montre le lointain, et l'œil se délecte à remplir 
l'espace vide des membres absents avec le tact et le rythme des 
lignes invisibles. Un bon achèvement - et le charme mystérieux 
des possibilités infinies disparaît. J'ose affirmer que les restes de la 
sculpture antique ne pouvaient être rapprochés de nous que par 
cette transposition dans le musical. Le bronze vert, le marbre noirci, 
les membres brisés d'une figure ravissent à notre regard interne les 
bornes de l'espace et du temps. L'on a appelé cela pittoresque -
les statues « finies », les constructions, les parcs non déserts ne 
l'étant pas - et il y a en effet correspondance avec la signification 
plus profonde du brun d'atelier 2, mais on entendait en dernière 
analyse sous ce terme l'esprit de la musique instrumentale. Reste 
à savoir si le doryphore de Polyclète, en bronze étincelant, avec 
ses yeux d'émail et rsa chevelure dorée, pourrait produire le même 
effet que celui que l'âge a noirci; si le torse d'Hercule au Vatican 
ne perdrait pas sa vigoureuse impression en retrouvant un jour ses 
membres perdus; si les tours et les coupoles de nos vieilles villes 
ne seraient pas privées de leur charme métaphysique une fois 
recouvertes d'un cuivre nouveau. L'âge ennoblit tous les objets, 
pour nous comme pour l'tgyptien. Pour l'homme antique, il les 
déprécie. 

A ce sentiment se rattache enfin, et pour la même raison, la 
préférence donnée, dans la tragédie occidentale, aux thèmes << histo
riques », non pas ceux dont on peut prouver l'historicité réelle ou 
possible - le sens propre du 'mot n'est pas là - mais les sujets 
éloignés, patinisés; c'est-à-dire qu'un événement de pure actualité, 
sans lointain spatial et temporel, un fatum de la tragédie antique, un 
mythe atemporel nous paraissent incapables d'exprimer ce que 
l'âme faustienne voulait et était tenue d'exprimer. Nous avons donc 
des tragédies du passé et .des tragédies de l'avenir - parmi ces 
dernières, où l'homme futur représente un destin, il faut comprendre 

1. Hume, philosophe anglais du xvm• siècle, déclare, dans une étude sur les parcs 
anglai~, que les ruines gothlqueR représentent le triomPhe du temps m, la force, 
les ruines grecques celui de laoarl•arie sur le goût. On découvrit alors pour la pre• 
mière fois la beauté du Rhin et de ses ruines. C'est à partir de ce moment qu'il fut 
le fleuve historique des Allemands. 

2. Le rembrunissement des vieux tableaux en rehausse la valeur à notre senti
ment, l'intelligence artistique dût-elle mille fols s'y opposer. Et si les huiles employées 
dans les peintures leur donnaieot par hasard UD ton plus pâle, cette teillte les ferait 
r.onsidérer comme ratées. 
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en un certain sens Faust, Peer Gynt, le Crépuscule des Dieux - mais 
pas de tragédies du présent, abstraction faite de cet insipide drame 
social du x1xe siècle. Shakespeare, quand il voulait traduire dans 
le présent un événement sensé, le choisissait toujours au moins 
dans des pays étrangers où il n'était jamais allé, de préférence en 
Italie; les poètes allemands, de préférence en Angleterre et en 
France, tout cela pour contester la proximité locale et tempor~lle, 
que le drame attique affirmait encore même dans le mythe. ' 

II. - Nu ET PORTRAIT. 

JI 

On a nommé la culture antique une culture du corps et l'occi
dentale une culture de l'esprit, non sans une arrière-pensée de 
déprécier l'une en faveur de l'autre. Si triviale que soit l'antithèse, 
souvent exprimée et maintenue dans le goût Renaissance, entre les 
anciens et les modernes, les païens et les chrétiens, elle aurait 
cependant abouti à des conclusions décisives, si on .avait su découvrir 
l'origine derrière la formule. 

Si l'ambiance de l'homme, quelles qu'en soient d'ailleurs les 
autres qualités, est un macrocosme en regard d'un microcosme, un 
ensemble extraordinaire de symboles, il faut que l'homme lui-même 
soit compris dans cette symbolique, dans la mesure où il appartient 
à la chaîne du réel, où il est phénomène. Mais dans l'impression de 
l'homme sur son semblable, qu'est-ce qui pouvait prétendre au 
rang de symbole, concentrer en soi son essence et le sens de son 
être et les rendre sensibles à l'œil? L'art a donné la réponse à cette 
question. 

Mais cette réponse différait nécessairement selon les cultures. 
Chacune d'elles se fait de la vie une impression différente, parce 
qu'elle vit différemment. Une chose est absolument décisive pour 
se faire une image métaphysique, éthique ou esthétique de l'homme : 
c'est de savoir si l'individu se sent comme corps parmi les corps 
ou comme centre d'un espace infini, s'il se soucie de connaître la 
solitude de son moi ou sa participation substantielle au consensus 
commun, s'il en affirme ou nie le caractère de direction grâce au 
tact et au mouvement de sa vie. C'est dans tout cela que le symbole 
primaire de la ~rande culture se manifeste. Avec ces sentiments 
cosmiques, les idéals vitaux montrent un accord parfait. L'idéal 
antique a produit l'aüirmation sans arrière-pensée de la forme 
visible, l'occidental la lutte non moins passionnée contre cette 
apparence sensible. L'âme apollinienne, euclidienne, ponctiforme 
sentait dans le corps empirique visible l'expression totale de sa 
manière d'être; l'âme faustienne, planant sur tous les lointains, 
trouvait cette expression non dans la personne, le soma, mais dans 
la personnalité, le caractère, ou quel cme soit le nom qu'on lui 
donne. En définitive, l'u âme » pour !'Hellène autlientique était 
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la forme de son corps. C'est la définition qu'en donne Aristote. 
Le «corps» pour l'homme faustien, c'est le récipient de l'Ame. 
Tel fut le sentiment de Gœthe. 

Mais alors, le choix et l'organisation des arts humains, qui en 
résultent, seront très différents. Pour exprimer la dôuleur d' Armide, 
Gluck emploie la mélodie et l'accent désespérément triste de 
l'accompagnement instrumental, tandis que les sculpteurs de 
Pergame ont recours au langage de la musculature tout entière. Les 
portraits hellénistiques cherchent à rendre la structure de la tlte 
par un type spirituel. En Chine, ce sont les regards et le jeu des 
lèvres qui, dans les têtes de saints de Ling-yin-si, renseignent sur 
une vie intérieure toute per1onnelle. 

La tendance antique à ne faire parler que le corps n'est paa due 
à la surabondance de la race. Elle n'est pas la consécration du 
sang - que l'homme de la awrppoauv'1} ne pouvait gaspiller 1; 

elle n'est pas, comme le pensait Nietzsche, la joie orgiastique d'une 
énergie effrénée et d'une passion débordante. Cela appartiendrait 
bien plutôt aux idéals chevaleresques du catholicisme germanique 
et des Hindous. Ce qui appartient en propre à l'homme ef à l'art 
apolliniens et à eux seuls, c'est l'apothéose de la manifestation 
corporelle au sens strict, la proportion rythmée des membres et la 
constitution harmonieuse de la musculature. Cela 'n'est pas du 
paganisme opposé au christianisme, mais de l'attique opposé au 
baroque. L'homme baroque fut le premier qui, chrétien ou païen, 
rationaliste ou moine, resta éloigné de ce culte du soma tangible 
et porta ce dédain jusque dans l'extrême saleté corporelle, telle 
qu'elle régnait dans l'entourage de Louis XIV 11, chez qui le corps 
tout entier était couvert d'un tissu ornemental, depuis la grande 
perruque jusqu'aux manchettes de dentelles et aux chaussures à 
boucles. 

Ainsi, une fois détachée du mur qu'on pouvait voir ou sentir, 
la figure antique fut placée sur le sol, libre, indépendante, pour 
pouvoir être observée de tous côtés comme un corps parmi les corps, 
et la plastique continua sa marche logique dans cette voie jusqu'à 
représenter exclusivement le corps nu. Tout cela par opposition 
à toute autre espèce de plastique connue de l'histoire de l'art tout 
entière, et grâce au traitement anatomique le plw conTJaincant des 
plans-limites. Le principe cosmique euclidien est porté ainsi à 
ses dernières conséquences. Et C-out travestissement de ce principe 
eût impliqué une légère contradiction au phénomène apollinien, 
une allusion si mince soit-elle à l'espace ambiant. 

L'ornemental au sens large réside tout entier dans les propor
tions architecturales 3 et dans le compromis des axes entre le 
support et 1a charge. Le corps debout, assis, couché, toujours 
fixé ea soi, est, comme le périptère, sans intérieur, c'est-à-dire 

l. Il suffit de comparer ici des artistes grecs avec Rubens et Rabelais. 
2. Don~ une des maîtresses s'était plainte « qu'il puait comme une charoane ». 

C'est d'ailleurs avec raison qu'on a donné aux musiciens la réputation d'être sales. 
3. Du canon solennel de Polyclète au canon éléaant de Lysippe il y a Je mfme 

allégement technique que de l'ionique au corinthien. C'est le s;ntiment euclidien 
qui commence à se dissoudre. 
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un• « Ame ». La colonnade fermée de toutes parts a la même 
lignification que la musculature développée sur tous les côtés : 
toutes deux contiennent le langage formel de l'œuvre tout 
,nlur.• 

C'est une raison strictement métaphysique, le besoin d'un sym
bole fondamental vivant, qui a amené à cet art, dont la maîtrise 
technique seule masque l'étroitesse intérieure, les Hdlènes d~ la 
période tardive. Car il eat faux de dire que ce langage du plan 
enérieur soit le plus parfait, le plus naturel, ou même simplement le 
plus proche de la représentation humaine. C'est le contraire qui 
cet vrai. Si notre jugement n'avait pas été dominé jusqu'aujourd'hui 
par le pathos de la théorie Renaisaance avec sa formidable illusion 
eur aea tendances propres, alors qu'intérieurement la plastique 
même nous 6tait devenue tout à fait étrangère, il y a longtemps que 
noua aurions aperçu le caractère particulier du style attique. Le 
aculrteur ~pt1en ou chinois ne pensait point à fonder l'expression, 
qu'i voulait rendre, sur la structure anatomique extérieure. Et 
pour 1ee peintres gothiques enfin, le langage des muscles ne vient 
nulle ·part en considération. Elle n'est pas qu'ornementale cette 
aculpture artificielle qui couvre d'innombrables statues et figures 
en relief - la cathédrale de Chartres en a plus de 10.000 1 - la 
maçonnerie grandiose; dès 1200, elle sert à exprimer des esquisses, 
en face desquelles les plua grands chefs-d'œuvre de la plastique 
antique eux-mêmes disparaissent. Car ces groupes d'êtres forment 
une uniti traçique. Le Nord a transposé ici, encore avant Dante, en 
drame cosmique le sentiment historique de l'âme faustienne, qui 
trouve son expression la plus spirituelle dans le sacrement driginel 
de la pénitence, et en même temps - dans la confession - sa 
majestueuse école. La vision subite de Joachim de Flore dans son 
couvent d' Apulie, où le monde lui apparut non comme cosmos, 
mais comme histoire du salut en 'trois âges successifs, est née à 
Chartres, à Reims, à Amiens, à Paria, sous la forme d'images qui 
se suivent, ,depuis la Chute d'Adam jusqu'au Jugement dernier. 
Chacune des scènes et des grandes figures symboliques avait dans 
ces édifices sacrés sa place symptomatique. Chacune avait son rôle 
dans le puissant poème cosmique. Chaque individu sentait donc 
ainsi la structure du cours de sa vie, subordonnée à titre d'ornement 
au plan de l'histoire du salut, et il vivait cet enchaînement per
sonnel sous les espèces de la pénitence et de la confession. C'est 
pourquoi ces corps pétrifiés ne servaient pas qu'à orner l'archi
tecture cathédralesque, mais avaient encore en soi un sens profond 
uniq_ue qui, depuis lea tombes royales de Saint-Denis, s'exprime 
auBSt dans les monuments funéraires avec une intériorité de plus 
en plus grande : ils parlent d'une pe,sonnalité. Le sens qu'avait 
pour l'homme anti~ue la parfaite exécution de la surf ace corpo
relle - car toute I ambition anatomique des artistes grecs avait 
pour signification dernière d'épuiser par le rendu des plans-limites 
l'être de la manifestation vivante - est devenu logiquement pour 
le faustien celui du port,flit, expresaion la plus propre de son senti
ment de la vie et seule capable de l'épuiser. Le traitement hellé-
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nique de la nudité est le grand cas exceptionnel qui n'a abouti que 
cette seule fois à un art de haut rang 1• 

On n'a jamais encore senti l'antithèse entre ces deux choses : 
le nu et le portrait, et c'est pourquoi on n'a jamais considéré toute 
la profondeur de leur manitestation historique dan.s l'art. Ce n'est 
pourtant que dans le duel de ces deux idéals formels que se révèle 
l'opposition complète de deux univers. Là, un être se présente aux 
regards dans l'attitude de sa structure externe. Ici, c'est la structure 
interne de l'homme qui parle, c'est l'âme qui s'exprime par sa 
c face • comme l'intérieur de la cathédrale par sa façade. Une 
mosquée n'a pas de façade, c'est pourquoi l'orage iconoclaste 
des Moslim et des Chrétiens pauliciens qui sévit aussi sur Byzance 
au temps de Léon Ill a dû bannir de l'art plastique celui du por
trait, pour ne laisser, depuis, qu'un fonds solide d'arabesques 
humaines. En Egypte, la face de la statue est, comme le pylône en 
tant que façade du temple, une apparition grandiose émergeant de 
la masse pierreuse du corps, comme on en voit sur le c sphinx 
hyksos de Tanis •• portrait d'Amenemhet III. En Chine, elle 
ressemble à un paysage plein de sillons et de petites cicatrices 
chargées de signification. Mais chez nous, le portrait est une musique. 
Le regard, le jeu de la bouche, le port de la tête, les mains... sont 
une fugue ayant un sens très délicat et leurs multiples accents 
résonnent aux oreilles de ceux qui savent les entendre. 

Mais pour saisir encore l'antithèse du portrait occidental lui
même en face du Chinois ou de l'.f:gyptien, il faut considérer un 
profond changement qui annonce, dès la période mérovingienne, 
la naissance d'un nouveau sentiment de la vie dans lea langues 
occidentales. Il affecte le vieux-germanique et le latin vulgaire 
igaleme,ct, mais dans les deux reulement les parlera locaux du paysage 
maternel de la culture prochaine, par conséquent du Norvégien à 
}'Espagnol, mais pas le Roumain. Ce fait s'explique, non par l'esprit 
de ces langues et leur « influence ,; réciproque, mais par la mentalité 
qui fait de l'usage linguistique un symbole. Au lieu du latin nnn, 
gothique m, on dit : i&h bin, I am, j, suis; au lieu de fecisti, tu l,al>e, 
factum, tu a, /ait, du habe, fitdn, et de même daz 11,îp, un ho,_,., 
man hat. C'est resté jusqu'ici une énigme 2, parce qu'on a considéré 
les familles linguistiques comme des êtres. Mais l'énigme se résout, 
dès qu'on découvre dans la phrase la copie d'une Ame. Ici, l'Ame 
faustlenne commence à transformer pour soi les états gramma
ticaux de provenance diverse. La II'i&e en relief du « je » est la 
première lueur aubale de cette idée de la personnalité, qui créa 
plus tard le sentiment de la pénitence et l'absolution per,onnelk. 
Cet « ego habeo facta,n », en mtercalant l'auxiliaire avoir ou être 
entre un agent et une action, à la place du « / eci • qui est un curps 

1. D&na d'autrea pays, comme la vieille E1ypte et le Japon - pour anticiper 
sur un araument parlicuiilrement ridicule et auperf.lclel - on voyait dea hommes 
nus beaucoup plua friquemment qu'l Ath•n,11, mais ceux qui connalaaent l'art 
japonais actuel trouvent ridicule et b&nale la repr4!aentatlon accus6e de la nudité. 
On y trouve le nu, tel qu'il • rencontre aussi dh la repr4!aentatlon d'Adam et 
Eve, sur la cath6drale de Bamber1 ; mala il apparait comme un objet d4!pourvu de 
toute __ posalblllt4! do 1l1niflcat1on. 

2. Kluao : D.utach• Sprac"6••chlcht•, 1920, p. 202 IQ, 
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nu, substitue au monde corporel un monde fonctionnel entre deux 
centres de force, une dynamique à une statique de la phrase, Et 
l'énigme du portrait gothique est réaolue par ce «je• et ce u tu•· 
Un portrait hellénistique est le type d'une attitude, non un • tu •• 
ni une confession faite devant celui qui le crée ou l'observe. Nos 
portraits représentent une unit/ ,picifique qui fut un jour et ne 
revient jamais, une histoire vivante exprimée dans la durée, un 
centre cosmique dont tout le reste est le monde, comme le « je' D 

eat le centre de force dans la phrase faustienne. 
On a déjà montré que notre expérience de l' /tendue a pour origine 

la direction vivante, le tnnp,, le dutin. Dans l'être parfait du corps 
isolé et nu, l'expérience de la profondeur est coupée; dans le 
• regard I du portrait, l'œil imprime une direction vers l'infini 
aupra-senaible. Aussi la plastique antique est-elle un art de la 
proximité, du tangible, de l'atemporel. D'où sa préférence pour Ica 
motifs du repos le plus bref entre deux mouvements : instant qui r:icUe immédiatement le jet du disque ou qui mit immédiatement 

vol de la Victoire de Paionios, celui où l'élan du corps est fini 
et le v~tement flottant pas encore retombé, attitude équidistante 
entre la durée et la direction, tranchant sur le passé et l'avenir. 
Ynri, vidi, vici - est cette attitude. Je ... vins, je ... vis, je ... vainquis 
a, au contraire, quelque chose qui devûnt encore dans la structure 
de la phrase, 

L'expérience de la profondeur est un devenir qui produit un 
devenu; elle signifie le temps qui évoque l'espace ; elle est à la fois 
historique et cosmique. La direction vivante va vers l' horii.on 
comme son avenir. L'avenir, c'est déjà le rêve de la Madone à la 
porte Sainte-Anne de Notre-Dame (1230) et plus tard le rêve de 
la • Madone à la fleur de pois • de maître Guillaume (1400). Long
temps avant le Moïse de Michel-Ange, celui de Klaus Sluter à la 
fontaine de Dijon (1390) avait pens6 à un destin, de même que les 
sibylles de la Chapelle Sixtine aont également postérieures à celles 
de Giovanni Pisano sur la chaire de Pistoia (1300). Enfin toutes les 
figures des monuments funéraires gothiques ont pour base un 
long destin, entièrement opposé à la gravité solennelle et au jeu 
atemporel des stèles funéraires que montrent les cimetières attiques 1 • 

Le portrait occidental est infini en tous sens, depuis 1200 où il se 
réveille de la pierre jusqu'au :xvu• siècle où il devient tout à fait 
musique. L'homme qu'il conçoit n'est pas seulement un centre de 
l'univers naturel, à la manifestation duquel aon être donne une 
forme et un sens, mais encore et surtout un centre de l'univers, 
considéré comme une histoire. La statue antique est un fragment 
de la nature présente et rien de plus. La poésie antique crée des 
statues verbales. Telle est la source où prend racine notre sentiment 
qui attribue aux Grecs un pur abandon d'eux-mêmes à la nature. 
Jamais nous ne nous défendrons complètement de la sensation 
qui nous présente, à côt6 du style grec, le style gothique comme 
non naturel, c'est-à-dire plus que c naturel •· Seulement nous 

I. A. Couze : Die llltischm G,abrelüf:r, 1893 41q. 
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n'osons pas nous avouer que cette sensation implique un défaut 
chez les Grecs. Le langage formel occidental est plus riche. Le 
portrait appartient à la nature et à l'histoire. Un monument funé• 
raire des grands maîtres néerlandais qui ont œuvré depuis 1260 
aux tombes royales de Saint-Denis, un portrait de Holbein, du 
Titien, de Rembrandt ou de Goya sont des biog,-aphies ; un portrait 
de aoi-même est ,une confe11ion historique. Confesser ne signifie pas 
avouer une action, mais en déclamer devant le juge l'histoire inté• 
rieure; l'action est connue de tous, ses racines sont le secret per
sonnel. Quand les protestants et les libres-penseurs s'insurgent 
contre la confession auriculaire, ils ignorent qu'ils n'en rejettent 
point l'idée, mais seulement la forme extérieure. Ils refusent de ae 
confesser au prêtre tout en se confessant à eux-mêmes, à leurs amis, 
à la foule. La poésie nordique tout entière est un art de la confeasion 
à haute voix. Le portrait de Rembrandt et la poésie de Beethoven 
en sont également. Raphaël, Calderon et Haydn confiaient au prêtre 
ce que ceux-là ont traduit dans le langage de leurs œuvres. Et 
ceux qui sont obligés de se taire, parce que la grandeur de la forme 
leur interdisait d'y comprendre aussi cette confession suprême, 
sont morts comme Holderlin. L'homme occidental ne vit qu'avec 
la conscience de devenir, en jetant un regard constant sur le passé et 
l'avenir. Le Grec a une vie ponctiforme, ahistorique, somatique. 
Aucun Grec n'eût été capable d'une véritable critique de soi. Et 
cela aussi fait partie du phénomène de la statue nue, copie entière
ment ahistorique d'un homme. Un portrait de soi est exactement 
le pendant d'une autobiographie à la manière de Werther et de 
Tasso, et l'un est aussi étranger que l'autre à l'antiquité. Rien n'est 
plus impersonnel que l'art grec. Impossible d'imaginer un Scopos 
ou un Lysippe faisant leur propre portrait. 

Considérez, chez Phidias, Polyclète, ou tout autre maître posté
rieur aux guerres médiques, la voûte du front, les lèvres, la base du 
nez, l'œil maintenu aveugle. - Comme tout cela exprime un mode 
de vie entièrement impersonnelle, végétative, inanimée I Demandez
vous si ce langage formel pourrait rendre un événement intérieur, 
même par allusion. Jamais art n'exista, où la surface seule des 
corps visibles à l'œil ait eu une valeur aussi exclusive. Chez Michel
Ange, soumis à l'anatomisme avec toute la passion dont il fut 
capable, la manifestation corporelle reste toujours malgré tout 
l'expression de l'énergie de tous les os, tendons et organes internes ; 
ce qu'il y a de vivant sous la peau se manifeste sans qu'il le veuille. 
Il évoque une physionomique de la musculature, non une systé
matique. Mais s'il en est ainsi, le véritable point de départ du 
sentiment formel n'est déjà plus le corps matériel, mais le destin 
personnel. Le bras d'un de ses esclaves a plus de psychologie 
(et moins de c nature , ) que la tête de !'Hermès praxitélien. Dans le 
discobole de Myron, la forme ·extérieure est tout entière pour soi 
et n'a aucun rapport avec les organes intérieurs, a fortiori avec 
l'âme ,. Comparez aux meilleurs chefs-d'œuvre de cette époque, 
par exemple les vieilles statues égyptiennes, comme celle d'un chef 
de tribu ou du roi Phiops, ou encore le David de Donatello, et vous 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

saurez ce que signifie la connaissance d'un corps selon ses limites 
matérielles exclusivement. Tout ce qui pourrait faire exprimer à la 
tête quelque chose d'intérieur et de spirituel est soigneusement 
évité par l'artiste grec. Cela saute surtout aux yeux dans Myron. 
Dès qu'on y regarde de près, on se rend compte qu'au bout d'un 
moment qu'on les a observées, sous l'angle de la perspective de 
notre sentiment cosmique, justement opposé au leur, les meilleqrea 
têtes de la période classique prennent un air hébété et inexpressif. 
Il leur manque l'élément biographique, le destin. Ce n'est pas en 
vain que les Grecs d'alors interdisent de sacrifier les statues icones. 
Celles des vainqueurs d'Olympie furent des représentations imper
sonnelles dans une attitude de combat. Il n'y a pas, jusqu'à Lysippe, 
une seule tête vraiment caractéristique. Il n'y a que des masques. 
Voyez encore la figure tout entière. Que de talent dépensé pour 
enlever à la tête l'impression qu'elle est la partie préférée du corps 1 
C'est pourquoi ces têtes sont si petites, d'un port si insignifiant, 
d'un modelé si pauvre. Partout la forme en est absolument celle 
d'une partie du corps comme le bras et la jambe, jamais le siège 
et le symbole d'un moi. 

On finira par trouver même que l'impression féminine, voire 
efféminée, de la elupart des têtes grecques du ve siècle, et surtout 
du JV8 1, résulte d un effort, non cherché sana doute, en vue d'exclure 
entièrement tout caractère individuel. Peut-être a-t-on le droit de 
conclure que le type de visage idéal de cet art, qui n'était certaine
ment pas le type populaire, comme le prouve d'ailleurs la plastique 
portraitiste naturaliste de la période immédiatement postérieure, 
mais qui totalise simplement la somme des négations, celle de 
l'individuel et de l'historique notamment, a pour origine la restric
tion de la plastique faciale à ses éléments purement euclidiens. 

Au contraire, le portrait de la grande période baroque traite le 
corP.s par tous les moyens du contrepoint pictural, dont nous savons 
qu'il représente les lointains spatiaux et historiques, par l'atmos
phère qui baigne dans la couleur brune, par la perspective, par la 
touche agitée, par les nuances du colori~ et de la lumière en vibra
tion, comme un irréel, comme une enveloppe expressive d'un moi 
régissant l'espace. (Euclidienne qu'elle est, la technique de la fresque 
exclut entièrement la solution d'un tel problème.) Le portrait 
tout entier a pour thème unique l'âme. On remarquera la manière, 
raffinée jusqu'à la fusion matérielle, visionnaire, toute lyrique, dont 
sont pemts les mains et le front, par exemple chez Rembrandt 
( dans la gravure du bourgmestre Six ou le portrait des architectes 
de Cassel) et enfin, pour une dernière fois, chez Marées et Leibl 
(dans le portrait de Mme Gedon), et on y comparera la main et le 
front d'Apollon ou de Poseidon sous Périclès. 

Aussi était-ce une sensation purement et profondément gothique 
que d'envelopper le corps, non à cause de lui-même, mais pour 

r. L'Apollon à la cithare fut con~ldéré et admiré comme Muse par Winckel
mann et ses contemporains. A Bologne, une tête d'Athéna, attribuée à Phidias, 
passait récemment encore pour une tête de général. Dans un art physionomique 
comme le baroque, de telles erreurs d'lnterprétiltion seraient une parfaite impossl
bWté. 
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développer dans l'ornementique de la draperie un langage formel 
qui résonnât à l'unisson avec le langage de la tête et des mains 
comme une fugue vivante : c'est exactement le rapport qu'avaient 
les voix du contrepoint et le basso continuo baroque avec les voix 
supérieures de l'orchestre. Chez Rembrandt, les motifs de la tête 
jouent toujours sur la mélodie de basse du costume. 

Comme la figure drapée gothique, la statue égyptienne nie la 
valeur propre du corps : la première, en traitant le vêtement de 
manière tout ornemaniste et en renforçant la physionomie par le 
langage du visage et des mains; la seconde, en maintenant le corps 
- comme la pyramide, l'obélisque -- dans un schème mathéma
tique et en concentrant sur la tête seule l'élément personnel avec 
une grandeur de conception qui n'a jamais été atteinte encore, 
au moins dans la sculpture. A Athènes, l'agencement des plis de 
la draperie tend à révéler le sens du corps; en Occident, à le dis
soudre. Là, le vêtement se change en corps. ici en musique - telle 
est la profonde antithèse qui aboutit, dans les chefs-d'œuvre 
Renaissance, à la lutte muette entre l'idéal cherché par l'artiste et 
l'idéal accepté par lui sans le savoir; dans cette lutte, le premier 
idéal, antigothique, remporta assez souvent une victoire extérieure; 
mais le second, qui mène du gothique au baroque, a toujours con
servé la Yictoire profonde définitive. 

12 

Résumons maintenant l'antithèse entre l'idéal d'humanil<! apol
linienne et faustienne. Le nu est au portrait ce que le corps est à 
l'espace, la durée à l'histoire, le plan antérieur à la profondeur, le 
nombre euclidien au nombre analytique, la mesure à la fonction. La 
statue a sa racine dans le sol, la musique - et le portrait occidental 
est une musique, une âme faite de nuances colorées - traverse 
l'espace illimité. La fresque est liée au mur où elle est née ; la pein
ture à l'huile est libérée, comme tableau, des bornes locales. Le 
langage formel apollinien révèle un devenu, le faustien en outre et 
surtout un devenir. 

Aussi l'art occidental compte-t-il, parmi les meilleures et les 
plus intimes de ses œuvres, les portraits d'enfants. Ces motifs 
manquaient entièrement à la plastique antique, et le Putto de la 
période hellénistique n'est devenu un motif de virtuose que parce 
qu'il était tout différent, non parce qu'il impliquait un devenir 
quelconque. L'enfant lie le passé au futur; il désigne dans toute 
plastique humaine, pouvant revendiquer en général une signifi
cation de symbole, la continuité du changement dans la manifes
tation, l'infinité de la vie. Mais la vie antique s'épuisait dans l'abon• 
dance du moment, elle fermait les yeux sur les lointains temporels. 
On pensait aux hommes de même race qu'on avait devant les yeux, 
non aux générations futures. Aussi jamais art n'esquiva-t-il aussi 
résolument que l'art grec la représentation approfondie de l'enfance. 
Passez en revue les innombrables figures d'enfants qui ont vu le 
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jour depuis le gothique, et surtout aussi pendant la Renaissance, 
jusqu'à la fin du rococo, et vous chercherez en vain à r. opposer, 
Jusqu'au temps d'Alexandre, une seule œuvre antique d envergure 
ayant pour but avoué de mettre en parallèle avec le corps achevé de 
l'homme ou de la femme celui de l'enfant dont l'être appartient 
encore à l'avenir. 

L'idée de la maternité implique celle du devenir infini. La fe111me 
mère est temps, est destin. De même que l'acte mystique de l'expé
rience de la profondeur tire de l'élément sensible 1a chose étendue, 
et donc le monde, la maternité engendre l'homme corporel en 
tant que membre individuel de ce monde, où il a désormais son 
destin. Tout symbole du temps et du lointain est aussi symbole de 
la maternité. Le sentiment primaire de l'avenir est le souci, et tout 
souci est maternel. Il s'exprime par le concept et l'idée de famille 
et d'Etat et dans le principe d'hérédité, qui les fonde tous deux. 
Il peut être affirmé ou nié, suivant qu'on vit soucieux ou sans souci. 
Il en résulte qu'on peut concevoir aussi le temps sous le signe de 
l'é.ternité ou de la durée et, par conséquent, représenter par tous les 
moyens de l'art le drame de la génération et de la naissance, ou 
de la mère qui allaite l'enfant, comme des symboles de la vie dans 
l'espace. Le premier symbole a été choisi par l'Inde et l'antiquité, 
le second par l'Egypte et l'Occident. Le phallus et le lingam ont 
quelque chose du présent pur, de l'infonctionnel, et il en subsiste 
une part aussi dans l'apparition de la colonne dorique et de la statue 
ionique. La mère apaisante fait voir l'avenir et elle manque totale
ment à l'art antique. On ne vqudrait même pas la voir dans le style 
de Phidias. On sent que cette forme contredit le sens de ce dernier. 

L'art religieux d'Occident n'a pas de problème plus élevé. Dès 
l'aurore du gothique, la Marie Theotocos des mosaïques byzan
tines devient la Mater dolorosa, la Mère de Dieu, la Mère tout 
court. Elle apparaît dans le mythe germanique, pour la première 
fois chez les Carolingiens, sous le nom de Frigga ou Frau Holle. 
Le même sentiment est exprimé dans les jolies tournures des poètes 
courtois, comme Dame Soleil, Dame Univers, Dame Amour. Un 
vent de maternité, de souffrance, de souci, souffle à travers l'image 
cosmique tout entière de la première humanité gothique et, quand 
le christianisme germano-catholique parvenu à sa maturité eut 
pris pleine conscience de lui-même dans sa conception définitive 
des sacrements et du style gothique contemporain, le 1.,-entre de son 
image cosmique ne fat plus le rédempteur qui souffre, mais la mère 
de douleur. Vers 12501 la grande épopée statuaire de la cathédrale 
de Reims réserve à Ja Madone, au milieu du portail principal, la 
place centrale que le Christ occupait encore à Paris et à Amiens, 
et c'est à la même époque que l'école toscane d'Arezzo et de Sienne 
(Guido da Siena) commence à porter dans le type icone des Theo
tocoi byzantines l'expression de l'amour maternel. Ces madones 
de RaphaèH aboutissent plus tard au type mondain baroque de 
l'amante maternelle, d'Ophélia et de Gretchen, dont l'énigme se 
résout dans la transfiguration à la fin du second Faust, dans la 
fusion avec la madone du gothique primitif. 
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L'imagination hellénique opposait à cette madone des déesses 
qui étaient, soit des amazones - comme Athénée - soit des 
hétaïres - comme Aphrodite. Elles représentent le type antique 
de la perfection féminine, né du sentiment fondamental de la fécon
dité végétative. Le mot soma épuise ici encore le sens entier du 
phénomène. Qu'on se rappelle le chef-d'œuvre de cette espèce, 
les trois puissants corps de femmes sur la frise orientale du Par
thénon, et qu'on y compare le plus sublime des portraits de mères, 
la madone sixtinienne de Raphaël. Celle-ci n'a plus rien de corporel. 
Elle est tout lointain, tout espace. Mesurées à Kriemhild, la com
pagne maternelle de Siegfried, l'Hélène de l'Iliade est une hétaïre, 
Antigone et Clytemnestre, des amazones. Il est remarquable 
qu'Eschyle lui-même reste muet sur le tragique de la mère dans sa 
tragédie de Clytemnestre. Quant à la figure de Médée, elle est tout 
à fait aux antipodes mythiques du type faustien de la mater dolorosa. 
Elle n'est pas là pour l'avenir, à cause de ses enfants ; tout sombre 
pour elle avec la perte de l'amant, symbole de la vie dans le présent 
pur. Kriemhild venge ses enfants -à naître, cet avenir qu'on lui 
avait assassiné. Médée ne venge qu'un bonheur passé. Lorsque la 
plastique antique - et tardive, car la période orphique contem
plait les dieux sans les voir - commença à laïciser ses dieux ', 
elle créa une figure féminine idéale qui - telle l'Aphrodite 
de Cnide - est tout simplement un beau corps, mais non un 
caractère, non pas un moi, mais un fragment de la nature. 
Aussi Praxitèle osa-t-il, à la fin, représenter une déesse entière
ment nue. 

Cette nouveauté a rencontré des censeurs sévères qui crurent 
apercevoir un symptôme de décadence du sentiment cosmique 
antique. Elle répondait si bien à la symbolique érotique qu'elle 
contredisait en même temps, dans une égale mesure, la dignité 
de la religion grecque plus ancienne. Mais c'est maintenant aussi 
qu'un art du portrait ose apparaître, en même temps que l'invention 
d'une forme qu'on n'oublia plus depuis cette date : le buste. Seule
ment, la science esthétique a encore commis ici la faute de vouloir 
y découvrir à nouveau « les n débuts « du ,, portrait. En réalité, 
ce dont parle un visage gothique est un destm individuel, et les 
traits caractéristiques d'un visage égyptien, en dépit du strict 
schématisme de la figure, sont ceux d'une personne individuelle, 
car ce n'est qu'à cette condition qu'elle pouvait servir de domicile 
à l'âme supérieure du mort, au Ka. Mais ici le goût pour les tableaux 
de caractère se développe comme dans la comédie attique contem
poraine, qui ne fait apparaître elle aussi que des types d'hommes et 

I. I,a poèsle aristocratique d'Homère, apparentèe à ce titie avec l'art du conte 
courtois chez Boccace, avait sans doute commencé par l:'l. Mais la preuve que, 
dans toute la durée de l'antiquité, les milieux strictement religieux avaient vu dans 
cet art une profanation, c'est que le culte sans Image prospérait encore chez Homère 
et que tous les penseurs encore proches de la tradition des temples, comme Héra
clite et Platon, lui manifestent leur colère dans une mesure plus large encore. On 
remarquera l'analolrie entre ce traitement, très tardif et sans restriction, même des 
plus hautes dlvinitès par les ·artistes grecs, d'une part, et d'autre part le catholi
cisme théâtral de Rollllini et de Liszt, qu'anuoncent déjà Corelli et Haendel et qui 
aurait presque abouti à supprimer la mùslque d'église dès 1564. 
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de situations désignés sous un nom quelconque. Le cc portrait » 
n'est pas désil(né par ses caractères personnels, mais seulement 
par le nom 9ui lui est accolé. Habitude générale chez les enfants 
et les primitifs et qui est étroitement liée à la magie des noms. 
Grâce au nom, quelque chose de l'être nommé passe par enchante
ment dans l'objet, où tout le monde peut l'y voir aussi désormais. 
Les meurtriers des tyrans d'Athènes, les rois ... étrusquea, ... du 
Capitole et les bustes « icones » des vainqueurs d'Olympie devaient 
être des statues de ce genre : non ,, ressemblantes », mais nommées. 
Mais il faut y ajouter le snobisme et l'activité d'une époque indus
trielle, à laquelle nous devons aussi la colonne corinthienne. On 
confectionne les types de la scène vivante, l'·r/J(,;, ce que nous 
traduisons à tort par caractère, puisque ce sont des espèces et des 
habitudes de l'attitude collective : cc le » général sévère, " le » poète 
tragique, ,, Je » tribun rongé par la passion démocratique, 11 le 11 

philosophe entièrement absorbé dans ses pensées. Ce point de vue 
peut seul faire comprendre les célèbres bustes hellénistiques 
où l'on a tout à fait tort de voir l'expression d'une profonde vie 
intérieure. Peu importe que la statue ait le nom d'un héros défunt -
celle de Sophocle est de 340 - ou d'un héros vivant, comme le 
Périclès de Krésilas. Après 400 seulement, Démétrios d • Alopeke 
commence à souligner dans la structure extérieure d'un homme ses 
traits individuels, et son contemforain Lysistratos, frère de Lysippe, 
est celui dont Pline raconte qu'i fabriq1.1ait ses bustes en appliquant 
sur le visage un moule de plâtre, qui ne subissait plus ensuite 9ue 
des retouches de détail. On n'aurait jamais dû méconnaître combien 
peu d'art recèlent ces portraits au sens rembranesque du mot. Il 
leur manque l'âme. Le brillant vérisme des bustes romains a été 
notamment confondu avec la profondeur physionomique. Ce qui 
distingue les chefs-d'œuvre supérieurs et les place au-dessus de ces 
confections d'industriels et de virtuoses est franchement opposé 
au talent d'un Marées ou d'un Leibl. L'élément significatif n'est 
pas tiré du dedans, mais surajouté. A titre d'exemple, on considérera 
la statue de Démosthène, dont l'auteur a peut-être réellement 
connu l'orateur. Les détails de la surface du corps y sont très 
accentués, peut-c:tre exagérés - on appelait cela rester fidèle à la 
nature, - mais cette maquette a ensuite reçu le type caractéristique 
du ,, tribun sé,·ère n que nous montrent sur d'autres r( maquettes 1; 

les bustes d'Eschine et de Lysias à Naples. Vérité virnnte certes, 
mais telle que l'homme antique la sentait : typique et imperson
nelle. C'est parce que nous avons vu le résultat avec nos yeux que 
nous ne l'a,·ons pas compris. 

IJ 

Dans la peinture à l'huile depuis la fin de la Renaissance, on 
peut mesurer avec sûreté la profondeur d'un artiste au contenu de 
ses portraits. C'est là une règle qui ne souffre guère d'exception. 
Toutes les figures d'un tableau, qu'elles soient seules, en sc~ne, 
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en groupe, en masse', sont par leur sentiment fondamental physio
nomique des portraits, peu importe qu'elles soient destinées à être 
telles ou non. L'artiste individuel n'avait pas le choix. Rien de plus 
instructif à cet égard que de voir cômment le nu lui-même, entre 
les mains de l'homme réellement faustieo, se changes en étude de 
portrait. Soient deux maîtres allemands comme Lucas Kranach 
et Tilmann Riemenschneider, que cette théorie n'avait pas touchés 
et qui œuvraient avec une naïveté parfaite, par opposition à Dürer, 
dont la tendance aux spéculations esthétiques devait aboutir à le 
rendre déférent aux tendances étrangères. Dans leurs nus -
très rares - ils s'avèrent entièrement incapables de porter l'accent 
de leur œuvre sur la corporéité immédiatement présente et limitée 
par le plan. Le sens du phénomène humain, donc de l'œuvre entière, 
reste concentré régulièrement sur la tête, il reste physionomique, 
non anatomique, ce qui est vrai aussi de la Lucrèce de Dürer, malgré 
sa volonté de direction différente et en dépit de toutes ses études 
italiques. Un nu faustien - est en soi-même une contradiction. 
De là mainte tête caractéristique sur un ou malheureux, tel ce 
Job de la vieille plastique cathédralesque française. De là le tour
menté, le forcé, le vague et le bizarre qui caractérisent maints essais, 
trahissant trop clairement le sacrifice consenti à l'idéal gréco-romain 
par l'intelligence, non par l'âme de l'artiste. Il n'y a plus, dans 
toute la peinture post-léonardienne, d'œuvre importante et signi
ficative dont on puisse dire qu'elle représente l'être euclidien d'un 
corps nu. Quiconque nommerait Rubens ici, pour établir une 
relation quelconque entre la dynamique effrénée de ses corps 
bouffis et l'art de Praxitèle ou même de Scopas, prouverait qu'il 
ne le comprend pas. Car c'est justement cette sensualité magnifique 
qui l'éloigna de la statique corporelle de Signorelli. Si jamais artiste 
a mis dans la beauté des corps nus un maximum de devenir, un 
maximum d'histoire de cette floraison et de cette luxuriance des 
corps, un maximum de rayonnement d'un infini intérieur entière
ment non hellénique : ce fut Rubens. Comparez à ses têtes de 
cheval, dans la Bataille des Amazones, celles de la frise du Par
thénon et vous sentirez encore l'antithèse profondément métaphy
sique dans la conception du même élément d'un phénomt:ne. Chez 
lui - pour rappeler de nouveau l'opposition entre la mathématique 
faustienne et apollinienne - le corps n'est pas grandeur, mais 
fonction : ce n'est pas la structure extérieure régulière et signifi
cative, mais l'abondance de vie intérieure circulant en lui qui est 
le motif et qui s'unit dans le Jugement dernier, oü les corps 
devieRnent des flammes, avec l'émotion de l'espace cosmique; 
cette synthèse entièrement non-antique n'est pas non plus étran
gère aux portraits des nymphes de Corot, où les figures sont en 
train de se ,·olatiliser en passant à l'état de taches colorées, de 
réflexes de l'espace infini. Tel n'était pas le sens de l'acte antique. 

1. Les paysaaes baroques meme se d6veloppent en passant d'une collection 
d'arrière-plans à dea portraits de r61lon1 d6termln6es, dont on d6crit 1•,-· lis 
prennent des vlsa1•s. 

2. On pourrait dire que l'art portraitiste holl6niatlquo est un cu oppos6. 
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Il ne faut pu confondre non _Plus l'idéal formel grec - celui d'un 
être plastique achevé en 101 - avec la simple représentation, 
par un virtuose, de beaux corps comme on en trouve sans ceae 
depuis Giorgione jusqu'à Boucher et qui représentent la vie char
nelle bienheureuse, peintures de genre exprimant simplement, 
comme dans la Femme au manteau de Rubens, une sensualité 
sereine, et s'opposant hautement à l'ethos supérieur des aftea 
antiques en ce qu'elles restent loin derrière le poids symbolique 
de l'œuvre 1• 

Ces peintres - distingués - ne parviennent en conséquence au 
sublime ni dans leurs portraits, ni dans leurs représentations des 
profonds espaces cosmiques par le moyen du paysage ; leur perspec
tive du brun et du vert manque de c religion >, d'avenir, de destin. 
Ils ne sont maîtres que dans les limites de la forme élémentaire, où 
leur art tout entier s'épuise à la réaliser. Ce sont eux qui constituent 
la véritable substance historique de l'évolution d'un grand art. 
Mais lorsqu'un grand artiste dépasse cette forme pour atteindre 
à cette autre, qui embrasse l'âme et le sens de l'univers -tout entier, 
dans l'antiquité il lui fallait aboutir à la représentation parfaite du 
corps nu, dans l'art nordique il n'avait pas ce droit. Rembrandt n'a 
jamais peint un nu dans ce sens tout extérieur ; chez Uonard, le 
Titien, Velasquez et, parmi les modernes, chez Menzel, Leibl, 
Marées, Manet, ces peintures sont en tout cas bien rares - et ellès 
représentent toujours, si j'ose dire, des corps paysagistes. Le por
trait demeure donc la pierre de touche infaillible 1 • 

Mais des maîtres comme Signorelli, Mantegna, Botticelli, et 
même Verrocchio, ne se mesureraient jamais au niveau de leurs 
portraits. La statue équestre de Cangrande en 1330 est un portrait 
dans un aens beaucoup plus élevé que le Bartolommeo Colleoni. 
Les portraits de Raphal!l, dont les meilleurs sont dus à l'influence 
du Vénitien Sébastien del Piombo, comme celui du pape Jules Il, 
pourraient être entièrement passés aous silence dans l'appréciation 
de son œuvre. Le portrait n'acquiert de poids 9u'à partir de Léonard. 
Il "/ a une contradiction subtile entre la technaque de la fresque et la 
pemture portraitiste. Le doge Loredan, de Giovanni Bellini, est 
en effet le premier portrait à l'huile. Ici aussi, le caractère Renais
sance se révèle comme .une révolte contre l'esprit faustien d'Occi
dent. L'épisode de Florence signifie la tentative pour substituer 
le nu, comme symbole de l'homme, au portrait de style gothique -
non par conséquent au portrait idéal bas-antique, que l'on connais
sait parfaitement par les bustes des Césars. Logiquement, l'art 
Renaissance tout entier aurait dû manquer de traits physiono
miques. Néanmoins, le fort courant en profondeur de la volonté 
faustienne conserve une tradition gothique jamais interrompue, 

1. Ilien ne peut marquer plu1 clairement la d6cadenc:e de l'art occidental depul1 
le milieu du XJX- 1ltcle que cette niai.le et vuiaalre peinture de aenre ; elle a complt
te111ent perdu le 1en1 plu1 profond de 1'6tude du nu et la lianlflcatlon du motif. 

2. 11 y a là une perte rour llubeaa et, parmi l• moderne,, 1urtout pour Bilcldln 
et Feuerbach ; tandl1 qu'I y a aaln pour Goya et Daumier et, en Allemaane, 1urtout 
pour Oldach, Wumana, Jlay1kl et maint autre artl1te oubll41 du d4lbut du 
x1x• 1lec1e ; Mar6ea eat parmi lea plua arandl de toua. 
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non seulement dans les petites villes et écoles de l'Italie centrale, 
mais même dans l'instinct des grands peintres. La physionomie 
spécifiquement ~othiquc s'assujettit l'élément même du corps 
méridional nu, 11 étranger pour elle. Nous voyons se développer, 
non pas des corps qui nous parlent par la statique de leurs contours, 
mais un jeu du visage dont nous remarquons le mouvement partant 
de la face et se répandant à travers toutes les parties du corps; 
l'œil exercé du connaisseur distingue dans ce jeu physionomique 
une identité profonde avec le vltement gothique que celu1-ci'introduit 
précisément dans la nudité tost'ane. Elle est une enveloppe, non une 
limite. Les figures nues et calmes de Michel-Ange à la chapelle 
médicéenne sont tout entières encore le visage et le langage d'une 
âme. Mais ce sont avant tout les têtes, peintes ou modelées, qui 
deviennent toutes des portraits, même celles des dieux et des saints. 
Tous les portraits d' A. Rossellino, de Donatello, de Benedetto da 
Majona, de Mino da Fiesole s'apparentent avec l'esprit de Van 
Eyck, de Memling et des vieux maîtres rhénans jusqu'à s'y con
fondre. J'affirme qu'il n'y a ni ne peut y avoir en général de portrait 
proprement Renaissance, si l'on entend par là la co1'centration sur 
une même figure de la même pensée artistique, qui distin~ue la 
cour du Palazzo Strozzi de la Loggia dei Lanzi et de Perugmo de 
Cimabue. Dans l'architectonique, une création antigothique restait 
possible, malgré le peu d'esprit apollinien qu'elle pouvait avoir; 
dans le portrait, qui était déjà comme genre un symbole faustien, 
cette possibilité n'existait point. Michel-Ange s'est dérobé à ce 
devoir. Dans sa poursuite passionnée d'un idéal plastique, il eût vu 
dans cette tâche un abaissement. Son buste de Brutus est aussi peu 
un portrait que son Giuliano di Medici, dont Botticelli a fait un 
portrait réel, donc une œuvre expressément gothique. Les têtes de 
Michel-Ange sont des allégories du style baroque commençant et 
ne peuvent être comparées qu'extérieurement même avec certaines 
œuvres hellénistiques. On a beau vanter le buste d'Uzzano par 
Donatello, œuvre la plus importante peut-être de ce milieu et de 
ce temps, on n'en reconnaitra pas moins qu'elle mérite à peine une 
mention devant les portraits des Vénitiens. 

Il est digne de remarque que cette domination, au moins désirée, 
du portrait gothique· par le nu antique - de la forme profon
dément historique et biographique par une forme pleinement 
ahistorique - apparaît comme la sœur d'une décadence contem
poraine de la cap~ité d'auto-examen et de confession artis
tique au sens gœthéen. Aucun homme Renaissance authentique 
ne connaît de développement intérieur. Il était capable de vivre 
tout entier en dehors. Ce fut la chance du quattrocento. Entre 
la Vita nuova de Dante et les sonnets de Michel-Ange, il n'existe 
aucune confession poétique, aucun portrait de soi jouissant d'un 
certain rang. L'artiste et l'humaniste renaissants sont les seuls occi
dentaux pour qui le mot d'isolement est un QlOt creux. Leur vie 
est achevée à la lumière de l'être courtois. Leurs sentiments et leurs 
sensations sont populaires, exempts de honte et de désappointe
ment secret. La vie des grands Hollandais contemporains s'achevait 
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au contraire à l'ombre de leurs œuvres. Peut-on ajouter que l'Etat 
aussi, par conséquent, cet autre symbole des lointains historiques, 
du souci, du temps, de la réflexion, disparaît de l'atmosphère 
Renaissance depuis Dante jusqu'à Michel-Ange? Dans l' c incons
tante Florence >, que tous ses grands citoyens ont raillée amèrement 
et dont l'incapacité politique, comparée aux autres formes d'Etat 
d'Occident, touche à la bizarrerie ; dans tous les lieux où l'esprit 
antigothique - c'est-à-dire en l'espèce, antidynastique - d&ploie 
dans l'art et la vie publique une activité vivante, sous la figure des 
Médicis, des Sforzas, des Borgias, des Malatestas et des Répu
bliques libertines, c'est une indigence vraiment hellénique qui 
prenait la place de l'Etat. Seule la ville où la plastique ne trouva pas 
de refuge, où la musique méridionale élut domicile, où le gothique 
et le baroque furent en contact dans la peinture à l'huile de Giovanni 
Bellini et où la Renaissance demeura un objet d'amateurs occasion
nels, posséda à côté du portrait une diplomatie subtile et la volonté 
de durée politique ; et cette ville était Venise. 

q. 

La Renaissance est fille de l'entêtement. Aussi manque-t-ellc 
de profondeur, d'étendue et d'assurance dans ses instincts plastiques. 
C'est la seule époque qui fût plus conséquente dans la théorie que 
dans l'action. Elle fut aussi tout à l'opposé du gothique et du 
baroque, la seule époque où le vouloir formulé théoriquement 
précéda le pouvoir et trop souvent l'éclipsa. Mais le groupement 
forcé d'arts particuliers autour d'une plastique antiquisante ne 
,pouvait pas modifier ces arts dans les dernières racines de leur être. 
Il n'occasionna qu'un appauvrissement de leurs possibilités inté
rieures. Les natures d'étendue moyenne trouvaient suffisant le 
thème Renaissance. Il va même au-devant de leurs désirs en raison 
de la clarté de sa conception, et c'est pourquoi l'on n'y rencontre 
point cette lutte gothique avec des problèmes trop· puissants et 
mformes, qui caractérise les écoles rhénanes et néerlandaises. La 
facilité et la clarté qui séduisent ne reposent pas le moins du monde 
sur la tactique,. qui consiste à esquiver la résistance plus profonde 
par une règle simpliste. Pour des hommes ayant l'intériorité d'un 
Memling ou la puissance d'un Grünewald, s'ils étaient nés dans le 
ressort de ce monde formel toscan, cela fût devenu une fatalité. 
Ils ne pouvaient pas arriver en lui ou par lui, mais seulement contre 
lui, au développement de leurs forces. Nous ne sommes portés à 
surestimer l'humanité des peintres renaissants que parce que nous 
n'y découvrons aucune faiblesse de forme. Mais dans le gothique 
et le baroque, un artiste de très grande envergure remplit sa mission 
en approfondissant et perfectionnant leur langage ; dans la Renais
saoce, il était obligé de le détruire. 

C'est le cas de Léonard, Raphaël et Michel-Ange, seuls artistes 
tout à fait grands de l'Italie depuis les temps de Dante. N'est-il 
pas étrange qu'entre les maîtres gothiques d'une part, qui ne furent 
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rien d'autre dans leur art que des ouvriers silencieux et qui arrivèrent 
cependant à la perfection, en demeurant au service de ces conven
tions et à l'intérieur de leurs limites et, d'autre part, les Vénitiens 
et les Hollandais de 1600, qui ne furent également que des ouvriers, 
ces trois hommes se soient dressés, non seulement peintres ou 
sculpteurs, mais philosophes, et philosophes par nécessité, qui, 
outre toutes les espèces possibles de l'expression artistique, s'occu
pèrent également de mille autres choses, éternels agités et insa
tisfaits, qui cherc_hent à sonder_jusque dans_ sa racine la nature et 
le but de leur existence - qu'ils ne trouvaient donc pas dans les 
conditions mentales de la Renaissance ? Ces trois grands hommes ont 
essayé chacun dans sa manière, chacun dans un é~arement tragique 
qui lui est propre, d'être antiques au sens théorique médicéen, et 
chacun à un point de vue différent a détruit ce rêve : Raphaël la 
grande ligne, Léonard le plan, Michel-Ange le corps. En eux 
l'âme égarée revient à son point de départ faustien. Ils voulaient 
la mesure au lieu de la relation, le dessin au lieu de l'action atmos
phérique, le corps euclidien au lieu de l'espace pur. Mais une plas
tique statique euclidienne était alors inexistante. Elle n'était possible 
qu'une fois: à Athènes. Une musique secrète est toujours et partout 
sensible. Toutes leurs formes ont de l'émotion et une tendance 
aux lointains et à la profondeur. Ils suivent tous la voie qui mène 
à Palestrina au lieu de Phidias, de même qu'ils viennent tous de la 
musique silencieuse des cathédrales au lieu des ruines romaines. 
Raphaël rêvait déjà de l'art de Rembrandt et de Bach. Plus on 
s'acharne à réaliser l'idéal de ce temps, plus il devient incoercible, 

Par conséquent, le gothique et le baroque sont quelque chose 
qui est. La Renaissance reste un idéal qui plane au-dessus du vouloir 
d'un temps, inaccessible comme tous les idéals. Giotto est un 
artiste gothique et le Titien est un artiste baroque. Michel-Ange 
voulut être un artiste Renaissance, mais il ne réussit pas. Ce seul 
fait qu'en dépit de toute l'ambition de sa plastique, la peinture prit 
une prépondérance indiscutée, et d'ailleurs en se soumettant aux 
conditions de la perspective spatiale du Nord, prouve la contra
diction inhérente entre le désir et la réalisation. La belle proportion, 
la règle claire, par conséquent l'élément antique désiré, donnaient 
dès 1520 une impression de sécheresse et de formule abstraite. 
Michel-Ange s'accordait à dire avec d'autres que sa corniche du 
palais Farnèse, par laquelle il a gâché, du point de vue Renaissance, 
la façade Sangallo, dépassait de beaucoup les œuvres des Grecs et 
des Romains. 

Comme Pétrarque le premier, Michel-Ange fut le dernier homme 
de Florence qui eut pour l'antique une affection passionnée, mais 
il ne l'était déjà plus tout à fait. Le christianisme franciscain de 
Fra Angelico, avec sa douceur subtile, ses aspirations utopiques, sa 
calme résignation, auquel reste redevable, beaucouf plus qu'on ne 
le croit, la pureté des œuvres Renaissance mûres , touchait alors 

1. La meme « noble slmpllcit6 et calme dlanlt6 », pour parler comme nos clas
siques allemands, donne au■sl aux 6dlflce1 romans de , Hllde■helm, de Oernrode, 
de Paulinzella, de Hersfcld, une impression si antique. Beaucoup d'616ments que 
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à aa fin. L'esprit majestueux de la contre-réforme, lourd, ému et 
magnifique, ac révèle dans Ica chefa-d'œuvrc de Michel-Ange. 
Il 'l a quelque chose qu'on appelait alors antique et qui n'était 
qu une forme sublime du sentiment cosmique germano-chrétien. 
Il a déjà été fait mention de l'origine syrienne du motif favori chez 
Ica Florentina, l'union de l'arc à plein cintre avec la colonne. Mais 
il faut comparer en outre les chapiteaux pseudo-corinthiens du 
xve siècle avec ceux des ruines romaines que l'on connataaait. 
Michel-Ange fut seul ici à ne pas tolérer de demi-mesure. Il voutait 
de la clarté. Pour lui, le proolème de la forme é~ait un problème 
religieux. Il s'agiBBait chez lui, et chez lui seul, de tout ou de rien. 
Ainsi s'expliquent la lutte effrayante et solitaire que menait cet 
homme, le plus infortuné peut-être dans le sein de notre art, le 
fraJmentaire, le tourmenté, l'insatiable, le terrible de ses formes, 
~u1 inquiétaient Ica contemporains. Une fraction de son être 
l attirait vera l'antiquité, et donc vera la plastique. On sait l'action 
exercée sur lui par le groupe du Laocoon récemment découvert. 
Nul n'a avec plus d'honnêteté cherché• à découvrir, par l'art du 
ciseau, la voie d'un monde enseveli. Tout ce qu'il a créé était 
plutiquement conçu en ce sens unique, qu'il fut seul à représenter. 
« Le monde représenté dans le grand Pan », ce monde que Gœthe 
avait voulu montrer dans son deuxième Faust en introduisant 
Hélène, monde apollinien dans sa présence ,randiose, sensible et 
corporelle - voilà ce que nul autre que lui n a voulu fixer ainsi de 
toutes aca forcca dans un être artistique, au moment où il peignait 
le plafond de la chapelle sixtinienne. Toua les moyens de la fresque, 
la grande ligne, les plans grandioses, le contact serré des formes nues, 
la pluticité de la couleur sont ici pour la dernière fois portés au 
paroxysme, afin que le paganisme - au sens renaissant suprême -
y retrouve sa liberté. Mais la seconde âme de l'artiste, âme gothico
cbrétienne de Dante et de la musique des espaces lointains, qui 
parle avec une clarté suffisante dans la disposition métaphysique 
de ses esquisses, opposait une résistance. 

Michel-Ange a essayé pour la dernière fois, toujours et sans 
cesse, de mettre toute la surabondance de sa personnalité dans le 
langage du marbre, dans le matériau euclidien qui lui refusait 
cc service. Car il prenait en face de la pierre une attitude différente 
de celle d'un Grec. La statue ciselée résiste déjà, rien que par sa 
manière d'être, à un sentiment cosmique qui cherche dans les 
œuvres d'art une dicouverte au lieu d'une possession. Pour Phidias, 
le marbre est une matière cosmique qui aspire à prendre une forme. 
La légende de Pygmalion explique toute l'eascnce de cet art apol
linien. Pour Michcl-An~c, ce marbre était l'ennemi qu'il domptait, 
le cachot dont il lui fallait libérer ses idéals, comme Siegfried délivra 

Brunellelco voulait attdndrc le premier dam aes COW'II D&latfnes ae trouvent préci
l&nmt dam lei ruine9 du couvent de PauUnzdla. Mals lê aentlment créateur fonda
mental qui ~da à la fonnation de œa ~flces a ~t~ tranaf~~ par nous d'abord 
■ur notre ~tation de l'ftre antique, au lieu de l'en avoir reçu directement. 
Une paiz m7i,iù et une am,Jtl!IM du aentimellt du repo■ en Dieu, qui caract~iaent 
toutè œuvre florai.Uue, pour autant qu'elle ne ~~le pas l'entftement gothique 
d'un Venocddo, n'o&renl de parenü d'auc:wie ■orte avec la o ... ,.oo""" d'Ath~nea. 
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Brünhild. On sait avec quelle passion il attaquait Je bloc de marbre 
brut. Il ne .le rapprochait pas de tous les côtés de la forme qu'il 
voulait lui donner. Il ciselait dans la pierre comme dans un espace 
et en tirait une figure en extrayant du bloc, d'abord entamé de 
front, la matière couche par couche, et en creusant en profondeur, 
tandis que se dé~ageaient peu à peu de la masse les proportions 
des membres. L angoisse cosmique éprouvée devant le devenu, 
devant la mort, qu'on veut bannir par une forme agitée, ne peut 
pas être exprimée avec plus de clarté. Aucun autre artiste d'Occident 
n'observe en face de la pierre comme symbole de la mort une 
attitude aussi intérieure et en même temps aussi énergique, attitude 
prise en face du principe hostile dans la pierre que sa nature démo
nique cherchait sans cesse à dominer, soit qu'il en tirât des statues à 
coups de ciseau, soit qu'il en élevât ses édifices grandioses par 
entassement 1. Il est le seul sculpteur de son temps pour qui le 
marbre seul venait en question. La fusion du bronze qui autorisait 
un compromis avec les tendances picturales, et dont il fut éloigni: 
pour cette raison même, était beaucoup plus proche des autres 
artistes de la Renaissance et des Grecs moins opiniâtre~. 

Mais le sculpteur antique fixait dans la pierre une attitude cor
porelle momentanée. L'homme faustien en est tout à fait inca
pable. De même que dans l'amour, il ne trouve pas d'abord l'acte 
sensuel d'union entre l'homme et la femme, mais le grand amour 
de Dante et par-delà cet amour l'idée de la mère soucieuse, de 
même en est-il ici. L'érotique de Michel-Ange - celle de Beethoven 
- était non antique au possible : elle se plaçait sous l'angle de 
l'éternité et du lointain, non de la sensualité et de l'instant fugitif. 
Dans les nus de Michel-Ange - sacrifice fait à son idole hellé
nique - l'âme nie la forme visible et la dépasse en tonalité. L'une 
veut l'infini, l'autre la mesure et la règle ; la première veut lier le 
présent au futur, la deuxième s'enfermer dans le présent. L'œil 
antique absorbe la forme plastique en soi ; Michel-Ange au con
traire voyait avec les yeux de l'esprit et écartait le langage visuel 
de la sensibilité immédiate. Et il finit par anéantir les conditions 
de cet art. Le marbre devint trop pauvre pour sa volonté plastique. 
Michel-Ange rompt avec la sculpture et passe à l'architecture. 
Dans sa vieillesse, lorsque son ciseau ne façonnait plus que des 
fragments barbares, comme la madone Rondanini, et qu'il 
n'extrayait plus guère ses statues de la matière brute, la tendance 
musicale de l'artiste se fit jour. Finalement, la volonté d'une forme 
contrepointique finit par ne plus pouvoir être maîtrisée chez lui et, 

1. On n'a jamal■ remarqu6 l'attitude triviale qu'ob1ervent, en face du marbre, 
Ica quelque■ rares 1culpteura aprk lui. On ne la sentira que par comparalaon avec 
l'attitude profond6ment lnt4!rleure que prennent le■ arandl mu■lclen■ en fa~ dt 
leur ln1trument favori. Je rappellerai l'hlatoùe du violon de Tartini, qui IO brl .. 
à la mort du maitre. Il y en a dea centalnea d'autre■ aemblablea. Pendant fauaden 
à la l61cnde de Pysmallon. On me permettra auaal d'attirer l'attention aur le maitre 
de chapelle Krelaler, chez B. T. A. Hoffmann, dont la filure eat cllpe d'etre l 
c0t6 de Fauat, de Wertber et de Don Juan. Pour aentlr la valeur symbolique de œ 
per1onn111, li faut le comparer &\Ille lea fllurea tbfttralea de la pelntun romandque 
contemporaine, qui n'ont avec l'ldle do la peJnture auœne e■p•ce de rapport. Un 
peintre •d al>solum•nt lncapal>Z., et cela Juao ln ro11181111 d'artlltea du xix• altcle, 
de repri!■enter le deatln de l'art fau■Uon. 
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par une déception très profonde de l'art auquel il avait dévolu 
sa vie, son besoin d'expression éternellement inassouvi brisa la 
règle arohitectonique de la Renaissance et créa le baroque romain. 
Au rapport de la matière et de la forme, il substitua la lutte entre 
la force et la masse. li réunit les colonnes en faisceaux ou les resserre 
en niches ; il sépare les étages par de puissants pilastres ; la façade 
prend un aspect houleux et serré ; la mesure cède à la mélodie ; la 
statique à la dynamique. La musique faustienne s'était asservi de 
cette manière le premier parmi les autres arts. 

Avec Michel-Ange, l'histoire de la plastique occidentale est 
achevée. Ce qui vient après lui, ce sont des méprises et des rémi
niscences. Son héritier légitime est Palestrina. 

Léonard parle un autre langage que ses contemporains. Pour 
l'essentiel, son esprit touchait au siècle suivant, et rien ne le liait, 
comme Michel-Ange, de toutes les fibres de son cœur, à l'idéal 
formel toscan. Lui seul n'avait ni l'ambition d'être sculpteur, ni 
celle d'être architecte. Il ne faisait plus ses études anatomiques -
étrange égarement de la Renaissanée pour se rapprocher du senti
ment hellénique de la vie et de son culte du plan corrorel extérieur ! 
- comme Michel-Ange, à cause de la plastique; i n'étudiait plus 
l'anatomie topographique des plans antérieurs et de surface, mais la 
physiologie à cause de ses secrets internes. Michel-Ange voulait 
condenser la signification totale de l'existence humaine dans le 
lan~age du corps visible; les esquisses et les projets de Léonard 
révclent le contraire. Son sfumato très admiré est le premier si~ne 
d'une négation, des limites corporelles en faveur de l'espace. C est 
ici l'origine de l'impressionnisme. Léonard commence par le 
dedans, le mental spatial, non par les lignes du contour bien mesuré, 
et il finit - quand toutefois il le fait et ne laisse pas ses tableaux 
inachevés - par répandre la substance colorée comme un souffle 
sur la conception de l'image incorporelle proprement dite, absolu
ment indescriptible. Les tableaux de Raphaël se décomposent en 
c, plans n, où se répartissent des groupes harmonieux, et un arrière
plan limite l'ensemble avec beaucoup de mesure. Léonard ne con
naît que l'espace unique, vaste, éternel, dans lequel on \·oit pour 
ainsi dire ses figures planer. Le premier donne dans le cadre de 
l'image une somme d objets individuels et proches, le second un 
segment de l'infini. 

Léonard a découvert la circulation du sa11g. Ce qui l'y amena 
n'est point un sentiment Renaissance. Le cours de ses idées le 
détache de la sphère entière de ses contemporains. Ni Michel-Ange 
ni Raphaël n'y auraient abouti, car l'anatomie des peintres ne consi
dérait que· la forme et la position, non la fonction des parties. Elle 
était, mathématiquement parlant, stéréométrique et non analytique. 
N'a-t-on pas trouvé l'étud.e des cadavre, suffisante pour exécuter 
de ga:andes scènes picturales? Mais cela voulait dire une sujétion 
du devenir en faveur du devenu. On appela les morts au secours 
pour rendre l'ii~œp(lEL(l antique accessible à la force plastique du 
Nord. Mais Léonard recherche la vie du corps comme Rubens, non 
le corps en soi comme Signorelli. Il y a dans sa découverte une 
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parenté profonde avec la découverte contemporaine de Colomb ; 
c'est la victoire de l'infini sur la limite matérielle du présent et du 
tangible. Quel Grec a-t-il jamais trouvé du goût à ces sortes de 
choses ? Il ne se souciait pas plus de l'intérieur de son organisme 
que des sources du Nil. Tous deux eussent remis en question la 
conception euclidienne de son existence. Le baroque est, au con
traire, la véritable époque des grandes découvertes. Rien que ce mot 
annonce déjà quelque chose de brusquement non antique. L'homme 
antique se gardait bien--de soulever le voile, le lien corporel, par 
la main ou par la pensée, à ce qui est cosmique à un titre quelconque. 
Mais cela est précisément l'instinct propre d'une nature faustienne. 
Presque en même temps et, au fond, d'une signification complète
ment identique, eurent lieu les découvertes du nouveau monde, de 
la circulation sanguine et du système cosmique copernicien, un peu 
plus tôt celle de la poudre à canon, par conséquent, des armes à 
longue portée, et de l'imprimerie, donc de la télégraphie. 

Léonard était inventeur des pieds à la tête. Là s'épuise sa nature. 
Pinceau, ciseau, scalpel, crayon d'ardoise, compas avaient pour lui 
une seule et même signification ... celle que la boussole avait pour 
Colomb. Lorsque Raphaël colorait un dessin sur un plan aux 
contours tranchés, chaque coup de pinceau affirmait le phénomène 
corporel. Voyez au contraire les esquisses au crayon rouge et les 
arrière-plans chez Léonard : chaque trait y découvre des secrets 
atmosphériques. Il fut aussi le premier à réfléchir aux problèmes 
d'aviation. Voler, se libérer de la terre, se perdre dans la vastitude 
de l'espace cosmique, n'est-cc pas faustien au suprême degré? 
Nos rêves même en sont remplis. N'a-t-on jamais remarqué que la 
légende chrétienne dans la peinture d'Occident devint une mer
veilleuse transfiguration de ce motif? Toutes ces asceüsions au ciel 
chez les peintres, ces descentes aux enfers, le planement au-dessus 
des nuages, le ravissement bienheureux des anges et des saints, la 
touchante Liberté qui délivre de toutes les pesanteurs terrestreti 
sont des symboles du vol de l'âme faustienne entièrement étrangers 
au style byzantin. 

La transformation de la fresque Renaissance en peinture à 
l'huile vénitienne est un fragment d'histoire mentale. Ici toute con
naissance est subordonnée aux traits les plus délicats et les plus 
cachés. Dans presque tous ces tableaux, depuis les « Deniers de 
César », de Masaccio à la chapelle Brancacci, jusqu'à la « Remise 
des clés > du Perugino, en passant par les fonds qui planent dans 
les portraits de Federigo et de Bastia d'Urbino par Piero della 
Francesca, l'idéal de la fresque est en lutte avec la forme nouvelle 
qui presse. L'évolution picturale de Raphaël, lors de son travail 
aux stanze du Vatican est à peu près le seul exemple synoptique. 
La fresque florentine recherche la réalité dans des objets individuels 
et en donne une somme au sein de l'encadrement architectonique. 
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La peinture à l'huile n'admet comme total, avec une sûreté d'expres
sion croiaaante, 9ue l'étendue, et chaque objet n'en est que le repré
sentant. Le sentiment cosmique faustien créa la nouvelle techmque 
pour soi. Il rejeta le style géométrique comme il renonça à la géo
métrie dea coordonnées du temps d'Oresme. Il tranaforma la 
penpective linéaire, liée aux motifs architectoniques, en une perspec
tive purement atmosphérique qui porte aur des différences impon
dérables de tonalité. Mais la position artificielle de l'art Renatsaance 
tout entier, son incompréhension de sa propre tendance plus pro
fonde, l'impoasibilité de réaliser le principe antigothique, compli
quèrent et obscurcirent la transition. Chacun l'a essayée à sa manière. 
Tel artiste peint avec des couleurs à l'huile sur le mur humide. La 
Cène de Léonard est pour cette raison vouée à la mort. D'autres 
peignent des toiles comme si elles étaient des fresques. C'est le cas 
de Michel-Ange. Des essais hardis, des pressentiments, des défaites, 
des renonciations ne sont pas rares. La lutte entre la main et l'âme, 
entre l'œil et l'outil, entre la forme voulue par l'artiste et celle 
voulue par son époque reste toujours la même - celle entre la 
plastique et la musique. 

Ici enfin, noua comprenons l'esquisse siaanteaque conçue par 
Léonard, son Adoration des rois mages aux Offices de Florence, 
tentative la plus audacieuse de la peinture Renaissance. Jusqu'à 
Rembrandt, pareille tentative n'a Jamais été même soupçonnée. 
Par delà toute mesure optique, par delà tout ce qu'on nommait 
alors dessin, contour, composition, groupe, il veut appréhender 
l'adoration de l'éternel espace, dans lequel tous les corps planent, 
comme les planètes dans le système copernicien, comme les tons 
d'une fugue d'orgue chez Bach dans le crépuscule des vieilles églises, 
image d'une telle dfnamique des lointains que les limites des possi
bilités techniques I obligèrent à demeurer à l'état de torso. 

Dans la Madone sixtinienne, Raphaël résume la Renaissance 
t9ut entière par la ligne du contour, qui absorbe le contenu intégral 
de l'œuvre. C'est la dernière grande ligne de l'art occidental. Son 
intériorité grandiose, qui porte au paroxysme la contradiction secrète 
avec la convention, a fait de Raphaël le moins bien compris des 
artistes de la Renaissance. Il ne luttait pas avec des problèmes. Il 
ne les soupçonnait même pas. Mais il portait l'art jusqu'à leur 
seuil, où la décision ne pouvait plus être différée. Il mourut après 
avoir accompli ce qu'il y avait de suprême au sein du monde formel 
de cet art. A la foule il paraît superficiel. Elle ne sentira jamais ce 
qui est vivant dans ses esquiàlles. Mais a-t-on bien remarqué les 
légères nuées matinales qui, se transformant en têtes d'enfants, 
entourent la figure qui les dépasse ? Ce sont les générations futures, 
que la Madone appelle à la vie. Ces nuages transparents apparaissent 
aussi avec le même sens dans la scène finale et mystique du second 
Faust. C'est précisément la répulsion, l'impopularité au plus beau 
sens du terme, qui implique ici la domination intérieure du sentiment 
Renaissance en soi. On comprend Perugino du premier coup d'œil, 
Raphaël est seulement censé compris. Bien que ce soit d'abord 
précisément la ligne, élément du dessin, qui annonce une tendance 
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antique, elle baigne cependant dans l'espace, supra~errcstre, 
beethovénienne. Raphaël est dans cette œuvre plus ésotérique que 
n'importe quel autre, beaucoup plus même que Michel-Ange, 
dont le vouloir s'explique par le fragmentaire de ses travaux. 
Fra Bartolommeo était encore maître absolu de la ligne du contour 
matérielle; elle est toute au premier plan; sa signification s'épuise 
dans la délimitation des corps. Chez Raphaël, elle est muette, elle 
attend, elle se cache. Elle est tendue à l'extrême, immédiatement 
menacée de se dissoudre dans l'infini, en espace et en musique. 

Léonard se place par-delà la limite. Son projet d' Adoration des 
rois mages est déjà de la musique. Il y a une signification profonde 
dans le fait qu'ici, comme dans son Saint Jérôme, il en resta à une 
première application de couche brune, au c stade rembranesque •• 
le brun atmosphérique du siècle suivant. Pour lui, dans ce stade, 
l'achèvement suprême et la clarté de l'intention sont atteints. 
Chaque pas de plus dans son traitement des couleurs, dont l'esprit 
était alors encore soumis aux conditions métaphysiques du style 
de la fresque, eût détruit l'âme de l'esquisse. C'est justement parce 
qu'il avait un avant-goût de la symbolique de la peinture à l'huile 
dans toute sa profondeur, qu'il reculait devant la fresque des 
« peintres du fini •• qui n'aurait pas manqué d'appauvrir son idée. 
Ses études de la peinture à l'huile prouvent que la gravure à la 
Rembrandt lui était familière, cet art originaire de la patrie du 
contrepoint et inconnu à Florence. Seuls les Vénitiens ont atteint, 
en restant en dehors des conventions florentines, ce qu'il cherchait 
ici : un monde coloré servant l'espace au lieu des objets. 

Pour la même raison - après des essais infinis - Léonard a 
laissé inachevée la tête de Christ de la Cène. Même pour un portrait 
selon la grande conception rembranesque, pour une histoire mentale 
bâtie avec des touches agitées, des lumières et des tons, l'homme de 
cette époque n'était pas mûr. Mais Léonard seul fut assez grand 
pour sentir dans cette barrière une restriction du destin. Les autres 
n'avaient voulu peindre que la tête, comme l'école le leur prescrivait. 
Léonard, qui fit parler aussi les mains, ici pour la première fois, 
et d'ailleurs avec une maîtrise physionomique, qui fut parfois 
atteinte dans la suite, mais jamais dépassée, voulait infiniment 
plus qu'eux. Son âme se perdait Join dans l'avenir, mais l'homme 
en lui, l'œil, la main obéissaient à l'esprit de son temps. Il est certain 
qu'il fut fatalement le plus indépendant des trois. Que de choses 
ne l'ont même pas effleuré, contre lesquelles se débattait en vain 
la puissante nature de Michel-Ange! Les problèmes de la chimie, 
de l'analyse géométrique, de la physiologie - la c nature vivante • 
de Gœthe fut aussi la sienne -, de la technique des armes à longue 
portée lui sont familiers. Plus profond que Dürer, plus audacieux 
que le Titien, plus ample que n'importe quel contemporain, il est 
resté le véritable artiste fragmentaire 1, mais pour une autre raison 
que Michel-Ange, artiste plastique attardé, et par opposition à 

x. Dans les œuvres Renaissance l'effet produit par le trop-fini est assez souven~ 
cdw de la J>!l:Uvreté. Nous Y. aentons un manque d'• infini •· Elles ne cachent m 
mystère, ni découvertes possibles. 
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Gœthe, qui avait déjà demère lui tout ce qui resta inacceaaible à 
l'auteur de la Cène. Michel-Ange voulait resauaciter de force un 
monde formel décédé, Léonard en &entait un nouveau dans l'avenir, 
Gœthe avait le preuentiment qu'il n'existait déjà plus. Entre eux 
t'étendent les trois siècles de la maturité de l'art faustien. 

Il reste encore à tracer à grands traits l'évolution de l'art occi
dental. La nécessité la plus intérieure de toute histoire est ici à 
l'œuvre. Nous avons dit qu'il faut considérer les arts comme des 
phénomènes primaires. Pour donner un enchaînement à leur évo
lution, nous n'avons pu à noua occuper des causes et des effets à la 
manière des physiciens. Nous avons restitué son droit au oon<:ept 
du destin des art,. Enfin, noua avona reconnu dans oee arts des 
organismes ayant au sein de l'organisme supérieur d'une culture leur 
place, leur naissance, leur jeuneese, leur maturité et leur mort 
à jamais. 

Avec la fin de la Renaissance - son dernier égarement - l'Orne 
occidentale parvint à la pleine conscience de ses forces et de aes 
panibilités. Elle a choisi ses arts. Une période tardive, baroque ou 
ionique, doit savoir ce que signifie le langage formel de l'art. De 
religton philosophique, qu'il était jusqu'à ce stade, l'art devient 
ffl1lintenant une philosophie religieuse. Il devient citadin et laïque. 
Aux écoles anonymes se substituent les grands maîtres. Au sommet 
de chaque culture, apparaît le spectacle d'un magnifique ÇrollPe 
d'arts bien ordonnés et liés à une unité par le symbole primaire qui 
leur sert de base. Le groupe apollinien, comprenant la céramique, la 
fresque, le relief, l'architecture des trois ordres de colonnes, le drame 
attique, la danse, a pour centre la sculr.ture de la statue nue. Le 
groupe faustien se développe autour de I idée de l'infini spatial pur. 
La musique instrumentale en est le centre. D'elle ac détachent, 
comme de menus fils qui en forment la trame et vont dans toutes les 
directions du langage formel spirituel, la mat!tmatique infini
tésimale, la physique dynaf&lique, la propagande Jésuite- et la dyna
mique phraséologique de l'époque des lumières, la technique du 
machimsme moderne, le système bancaire et l'organisation dynas
tique et diplomatique de l'füat, qui constituent une unité gigan
tesque de l'expression mentale. Commencée par le rythme intérieur 
de la cathédrale et achevée par Tristan et Parcifal de Wagner, la 
domination de l'espace infini par l'art a atteint son apogée yers 1550. 
La plastique est éteinte avec Michel-Ange à Rome à l'hqure même 
où la planimétrie, qui avait jusqu'alors régenté la: mathématique, 
en devint la partie accessoire. En même temps que l'harmonique 
de Zarlino, la théorie du contrepoint (1558) et la mé~h?d~ de la 
basse fondamentale, qui sont toutes deux également origmaires de 
Venise et r.erspective analytique de l'espace sono~e, le calcul 
infinitéeima , leur frère, commence à faire son ascension. 

La peinture à l'huile et la musique instrumentale, qui sont des 
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arts spatiaux, commencent à régner. En conséquence, dans l'antiquité, 
c'étaient des arts matériels euclidiens, la fresque strictement plani
métrique et la statue isolée, qui passèrent en même temps - vers 
600 - au premier plan. Et ce sont ces deux sortes de peintures qui, 
ayant un langage formel plus modéré, plus accessible, arrivèrent 
les premières à maturité. Indiscutablement, la peinture à l'huile 
remplit la période de 1550 à 1650, comme la fresque et les vases 
peints avaient rempli le v1• siècle grec. La symbolique de l'espace 
et celle du corps, exprimées ici par la perspective, là par la propor
tion, n'apparaît qu'à titre indicatif dans le langage médiat du tableau. 
L'image ne pouvant présenter dans les deux cas qu'une illusion du 
symbole primaire, c'est-à-dire des possibilités de l'étendue, ces 
arts étaient susceptibles de désigner et d'évoquer, mais non d'épuiser 
l'idéal de l'antiquité ou de l'Occident. lis apparaissent comme les 
premiers degrés de la pyramide finale sur la voie de l'avenir. Plus 
le grand style approche de sa perfection, plus décisif se fait le besoin 
d'un langage ornemental avec une impitoyable clarté de sa symbo
lique. La peinture ne pouvait plus suffire. Le groupe des arts 
supérieurs subit encore une simplification. En 1670, juste quand 
Newton et Leibniz eurent découvert le calcul différentiel, la pein
ture à l'huile atteignit la limite de ses possibilités. Les derniers 
grands maîtres moururent : Vélasquez en 1660, Poussin en 1665, 
Frans Hals en 1666, Rembrandt en 1669, Vermeer en 1675, Murillo, 
Ruysdael et Lorrain en 1682. Pour sentir la régression et la fin d'un 
art, il suffira de nommer leurs rares successeurs de talent. Watteau, 
Hogarth et Tiepolo. A la même époque exactement, les grandes 
formes de la musique descriptive avaient aussi vécu leur vie : Heinrich 
Schütz mourut en 1672, Carissimi en 1674, Purcell en 1695, et 
avec eux les grands maîtres de la cantate variant à l'infini ses thèmes 
descripti/s par le jeu coloré des voix d'hommes et d'instruments et 
projetant de véritables tableaux picturaux allant du passage décoratif 
à l'aimable scène légendaire. Avec Lulli (1687), l'opéra héroïque 
baroque de Monteverdi est intérieurement épuisé. Il en est de 
même des espèces de la vieille sonate classique pour orchestre, 
orgue et trio de cordes, imitant elle aussi les thèmes pittoresques du 
style fugué. Les formes de la dernière maturité apparaissent ; 
concerto grosso, suite et sonate à trois parties pour instruments 
seuls. La musique s'affranchit des restes de corporéité subsistant 
dans l'accent de la voix humaine. Elle devient absolue. Le thème 
change, en passant de l'image à une / onction fondamentale, dont 
l'essence est d'évoluer : on ne peut caractériser le style fugué de 
Bach que par différenciation et intégration infinies. Les bornes
frontières de la victoire de la pure musique sur la peinture sont les 
Passions de Heinrich Schütz, qu'il a conçues dans sa vieillesse et où 
le nouveau langage formel apparaît à l'horizon ; ensuite les sonates 
de dall' Abaco et de Corelli, les oratorios de Haendel et la poly
phonie baroque de Bach. Cette musique est désormais l'art faustien, 
et l'on peut dire que Watteau est un Couperin peintre et Tiepolo 
un Haendel peintre. 

La même évolution s'est accomplie dans l'antiquité, vers 460, 
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quand Polygnote, le dernier des eeintres de fresques, cède à Poly
clète et, par lui, à la statuaire bbre, l'hérita(fe du style sublime. 
Jusqu'alors, c'est l'art pur des plans qui a dommé le langage formel 
de la statue, même encore chez les contemporains de Polygnote, 
Myron et les maîtres de la frise d'Olympie. L'idéal formel du pre
mier ayant toujours consisté dans la silhouette chargée de couleurs 
avec un dessin central, d'où une différence à peine sensible ëntre 
le relief peint et l'image plane, le sculpteur aussi a considéré la 
ligne frontale visible au spectateur comme le véritable symbole 
éthique, celui du type moral à représenter par la figure. Le !Ympan 
d'un temple est une image qui demand-e à être vue à distance 
nécessaire, exactement comme la figure polychrome rouge de la 
céramique contemporaine. Avec la génération de Polyclète, la 
peinture monumentale cède au tableau dans la technique de la 
couleur à détrempe et de l'encaustique, ce qui siJnifie que le grand 
style a cessé de prendre place dans cette espèce d art. Par le moulage 
en rond des figures, la pemture d'Apollodore a l'ambition de rivaliser 
avec la sculpture, car il ne s'agit nullement pour elle d'ombre 
atmosphérique. Et quant à Zeuxis, Aristote déclare expressément 
que ses œuvres n'avaient pas d'ethos. Cela situe cette aimable et 
spirituelle peinture à côté de celle de notre xvme siècle. Toutes 
deux manquent de grandeur intérieure et substituent leur lan~age 
de virtuose à l'art unique et final représentant l'ornementique 
supérieure. C'est ce qui rend Polyclète et Phidias contemporams 
de Bach et de Haendel : ceux-ci libèrent la phrase stricte des 
méthodes d'exécution picturale, ceux-là affranchissent définitive
ment la statue de ce qu'elle tenait du relief. 

Par cette musique et cette plastique, le but des deux arts est 
atteint. Une pure symbolique d'une rigueur mathématique est ainsi 
rendue possible : tel est le sens du canon de Polyclète, cette disser
tation sur les proportions du corps humain, et, comme pendant 
à celui-ci, I'« art de la fugue» et du c< piano bien tempéré» de son 
contemporain Bach. Ces deux arts donnent le maximum de clarté 
suprême et d'intensité de la forme pure. Que l'on compare seule
ment au corps des statues attiques le corps sonore de la musique 
faustienne instrumentale et, dans celui-ci, l'archet ou, chez Bach, 
le corps agissant à l'unisson avec tout l'instrument à vent; qu'on 
compare une figure de Haydn, motif rythmique dans la trame des 
voix, avec une figure de Praxitèle qui est celle d'un athlète, mot 
emprunté à la mathématique et qui montre que ce but maintenant 
atteint est celui d'une union entre l'esprit artistique et l'esprit 
mathématique, car le rôle et la signification dernière de leur langage 
mathématique ont été saisis en même temps, avec une clarté par
faite, par la musique et la plastique, par l'analyse de l'infini et la 
géométrie euclidienne. On ne peut plus séparer la mathématique 
du beau et la beauté mathématique. L'espace sonore infini et le 
corps absolument indépendant du marbre ou du bronze sont une 
interprétation immédiate de l'étendue. Ils relèvent du nombre
fonction et du nombre-grandeur. Les lois des proportions et de la 
perspective ne montreront dans la fresque et la peinture à l'huile 
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que des indice, de l'élément mathématique. Ces deux arts, qui sont 
les derniers et les plus stricts, sont des mathématiques. Arrivé à ce 
sommet, l'art faustien ou apollinien a atteint sa perfection. 

Avec la fin de la fresque et de la peinture à l'huile, la série dense 
et serrée des grands maîtres de la plastique et de la musique absolues 
commence. A Polyclète succèdent Phidias, Paionios, Alcaménès, 
Scopos, Praxitèle, Lysippe; à Bach et Haendel, Gluck, Stanitz, 
Bach fils, Haydn, Mozart, Beethoven. Des quantités d'instruments, 
aujourd'hui disparus depuis longtemps et qui constituent pour 
l'esprit occidental d'invention et de découverte tout un monde 
enchanté, font alors leur apearition et apportent au service et à 
l'agrandissement de l'expression artistique, des sons et des teintes 
sans cesse renouvelées; alors apparaît aussi cette abondance de 
formes majestueuses, solennelles, décoratives, légères, ironiques, 
riantes, éplorées, de la plus rigoureuse structure et que personne 
ne comprend plus aujourd'hui; alors se manifeste enfin, surtout dans 
l'Allemagne du xvme siècle, une véritable culture musicale qui 
baigne et remplit la vie entière, que Hoffmann incarna dans le type 
du maître de chapelle Kreisler et dont on conserve à peine le sou
venir. 

Enfin, c'est avec le xvm• siècle que meurt aussi l'architecture. 
Elle se fond, se noie dans la musique rococo. Tout ce qu'on a 
blâmé - pour n'avoir pas compris qu'elle était fille de l'esprit fugué 
- dans cette merveilleuse et fragile floraison automnale de l'archi
tecture d'Occident, son caractère exagéré, informe, flottant, hou
leux, resplendissant, brisant l'ordre du plan visuel, tout cela n'est 
que la victoire du son et de la mélodie sur la ligne et le plan, le 
triomphe du pur espace sur la matière, la dictature du devenir 
absolu sur le devenu. Ce ne sont plus des corps architecturaux, 
ces abbayes, ces châteaux, ces églises, avec leur façade élancée, 
leur portail et leur cour incrustée de coquillages, leur puissante 
cage d'escaliers, leurs galeries, leurs salons, leurs cabinets ; mais des 
sonates, des menuets, des madrigaux, des préludes métamorphosés 
en pierre ; c'est une musique de chambre en stuc, en marbre, en 
ivoire, en bois précieux ; des cantilènes de volutes et de cartouches, 
des cadences de perrons et de faîtes. Le Zwinger de Dresde est le 
fragment musical le plus achevé de toute l'architecture mondiale, 
avec ses ornements qui ressemblent au son d'un vieux et sublime 
violon, allegro fugitivo pour petit orchestre. 

L'Allemagne a produit les grands musiciens, par conséquent aussi 
les grands architectes de ce siècle : Poppelmann, Schlüter, Bahr, 
Neumann, Fischer d'Erlach, Dinzenhofer. Dans la peinture à 
l'huile elle ne joue aucun rôle, dans la musique instrumentale le 
rôle décisif. 
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Un mot admis pour la première fois à l'époque de Manet -
d'abord avec un sens péjoratif comme baroque et rococo - r~sume 
de façon très heureuse la particularité de l'expression faust'Îenne 
dans l'art, telle que l'avaient forgée peu à peu les conditions de la 
peinture à l'huile. Je veux parler de l'impressionnisme, dont on ne 
aoupçonne pu la portée et le sens plus profond que ce concept 
devrait avoir. On le fait dériver de la seconde et dernière floraison 
d'un art qui lui appartient en entier. Qu'est-ce qu'une imitation 
de l'« impression •? Sans aucun doute, un pur occidentalisme, 
quelque proche parent de la conception baroque, et même déjà des 
fins inconscientes de l'architecture gothique, strictement opposé 
aux intentions de la Renaissance. Ne désigne-t-il pas la tendance 
d'un être éveillé à considérer avec une nécessité très profonde le 
pur espace infini comme la réalité inconditionnée d'un ordre 
suprême et, << en lui », toutes les figures sensibles comme des réalités 
conditionnelles et subordonnées? Tendance qui peut se révéler 
dans les œuvres d'art, mais dont la manifestation connaît encore 
des millier, d'autres possibilités. « L'espace est la forme a priori de 
l'intuition », cette formule de Kant ne sonne-t-elle pas comme un 
programme de ce mouvement, qui commence avec Léonard ? 
L'impressionnisme est l'inverse du sentiment euclidien de l'univers. 
Il tend à s'éloigner le plus possible du langage de la plastique 
pour se rapprocher de la musique. On ne subit pas l'action des 
objets éclairés réfléchissant la lumière, parce que ces objets existent, 
mais parce qu'on les considère comme n'existant pas << en soi». 
Ils ne sont pas non plus des corps, mais des résistances de la lumière 
dans l'espace et dont le coup de pinceau démasque la pesanteur 
illusionniste. On reçoit et rend simplement l'impression de ces 
résistances, qui sont considérées dans le calme comme les pures 
fonctions d'une spatialité de «l'au-delà» (transcendante). On 
pénètre dans les corps avec la vue intérieure, on lève le charme de 
leurs limites matérielles, on les sacrifie à la majesté de l'espace. 
Et avec et sous cette impression, on éprouve une imotion infinie 
de l'élément sensible qui s'oppose de la plus vigoureuse manière 
à l'ataraxia de la statue et de la fresque. C'est pourquoi il n'existe 
pas d'impressionnisme hellénique. C'est pourquoi la sculpture 
antique est l'art qui l'exclut a priori. 

L'impressionnisme est l'expression large d'un sentiment cos
mique, ce qui rend évidente sa pénétration dans la physionomie 
tout entière de notre culture tardive. Il y a une mathématique 
impressionniste qui dépasse exprès et avec force les !imites optiques : 
c'est l'analyse depuis Newton et Leibniz. Elle comprend les figures 
visionnaires des corps numériques, les quantités, les groupes de 
transformations, les géométries à n dimensions. Il y a une physique 
impressionniste qui, au lieu de corps, « voit n des systèmes de 
points massifs, unités apparaissant simplement comme le rapport 
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constant d'activités variables. Il y a une éthique, une tragédie, une 
logique impressionnistes. If y a aussi, dans le piétisme, un chris
tianisme impressionniste. 

En peinture et en musique, le rôle de l'impressionniste est de 
créer au moyen de traits, de taches ou de sons, une image dont la 
substance est inépuisable, un microcosme pour l'œil ou l'oreille 
de l'homme faust1en, c'est-à-dire de vaincre par l'art la réalité de 
l'espace infini, en le contraignant pour ainsi dire à se manifester 
au moyen d'une allusion toute fugitive et quasi incorporelle à un 
objet quelcbnque. Art de faire mouvoir l'immobile et qu'on n'a 
jamais tenté une seconde fois. Depuis les œuvres de vieillesse du 
Titien jusqu'à Corot et à Menzel, la matière vaporeuse tremble 
et coule sous l'action mystérieuse de la touche, des couleurs et des 
lumières brisées. Le même but est poursuivi, à la différence de la 
mélodie proprement dite, par le « thème » de la musique baroque, 
image sonore résultant de la collaboration de tous les charmes de 
l'harmonie, de la couleur instrumentale, du tact et du tempo; elle 
se développe depuis les motifs de la phrase imitative à l'époque 
du Titien jusqu'au leitmotiv de Wagner et comprend tout un uni
vers de sentiment et de vie réelle. Lorsque la musique allemande 
atteint son apogée, la poésie lyrique allemande - dans la langue 
française elle est impossible - s'empare du même art qui, du 
premier Faust de Gœthe aux dernières poésies de lfolderlin, a 
produit une série de petits chefs-d'œuue, longs de quelques vers 
seulement, qu'on n'a point aperçus encore ni, à plus forte raison, 
rassemblés. L'impressionnisme est la méthode des plus subtiles 
découvertes dans l'art. Il répète sans cesse en petit, <.,n miniature', 
les exploits de Colomb et de Copernic. Aucune autre culture ne 
possède avec aussi peu de moyens un langage ornemental d'une 
telle dynamique de l'iqipression. Chaque point ou trait coloré, 
chaque son bref et à peine audible, fait découvrir des charmes 
surprenants et apporte à l'imagination des éléments toujours nou
veaux d'énergie créatrice d'espace. Chez Masaccio et Piero della 
Francesca, l'atmosphère baigne des corps réels. Léonard découvre 
le premier les transitions du clair-obscur atmosphérique, les bordures 
souples, les contours qui s'estompent avec laprofo11deur, les domaines 
de la lumicre et de l'ombre, d'où il n'est plus possible d'isoler des 
figures individuelles. Enfin Rembrandt fait fondre des objets en 
pures impressions de couleur, où les figures perdent ce qu'elles 
ont de spécifiquement humain et agissent en tant que traits ou 
taches de couleur dans un rythme de profondeur passionné. Et 
ces lointains siçnifient aussi l'avenir. L'impressionnisme enchaîne 
le moment fugitif unique et irréitérable. Le paysage impression
niste n'est ni existence ni continuité, mais un moment fugitif de 
son histoire. De même qu'un portrait rembrandtien ne reconnaît 
pas le relief anatomique de la tête, mais le second visage qu'elle 
porte, et que par l'ornement de la touche il captive non l'œil, mai\ 
le regard, non le front, mais l'expérience vécue, non les lèvres, mab 
la sensibilité ; de même le tableau impressionniste fait voir en général, 
au lieu de la nature du plan antérieur, le second visage de celle-ci, 
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Je rfgard, l'Ame du paysage. Qu'il a'aJiaae du paysage héroïco
catholique de Lorrain, du II pa~age intime» de Corot, de la mer, 
dea rive, d'un fleuve ou des villages de Cuyps et de Van Goyen, 
toujoura il naît un portrait au sens physionomique du mot, un je 
ne 1ai1 quoi d'unique, sans précédent, voyant Je jour pour la pre
mière et Ja dernière foi,. La préférence eour le paysage --~hysio
nomique, de caractère, - pour un motif, par conséquent, impos-
1ible à concevoir dan, la fresque et comf.lètement restée inacces-
1ible à l'antiquité, élargit précisément 'art du portrait, ~u'elle 
tranaporte de l'humanité immédiate à )'humanité médiate, c est-à
dire à la représentation d'un univers qu'elle considère comme une 
partie du moi, univera où l'artiste se donne et où le spectateur se 
retrouve. Car cette nature s'étendant au loin est le reflet d'un 
û1tin. Cet art a dea paysages tragique,, démoniques, riants, tristes, 
quelque chose dont l'homme des autres cultures n'a aucune idée 
et pour lequel il n'aJas d'organe. Quiconque mettra en parallèle 
avec ce monde form la peinture hellénistique illusionniste prou
vera son incapacité à distinguer d'avec une ornementique supé
rieure une imitation sans Ame et une singerie de l'apparence. 
L'affirmation de Ly,ippe, raJ>portée par Pline, selon laquelle cet 
artiste peindrait les hommes tels qu1il les voyait, pourrait en imposer 
à l'ambition d'un enfant, d'un profane ou d'un sauvage, mais 
jamais d'un artiste. Le grand style, la signification, la nécessité 
profonde manquent. Les habitants des cavernes paléolithiques 
peignaient aussi de cette façon. Mais les peintres hellénistiques 
pouvaient réellement plus qu'ils ne voulaient. Même les peintures 
murales de Pompéi et les paysages odysséens de Rome renferment 
encore un symbole,· chacun représente un groupe de co,p1, dont les 
rochers, les arbres et même, en tant que corf!_s parmi les corps ... 
« la mer» 1 Aucune profondeur, mais de I entassement. Car il 
faut remplir par quelque chose l'endroit le moins proche. Mais 
cette nécessité technique n'a rien à voir avec la transfiguration du 
lointain par l'artiste faustien. 

18 

J'ai dit que la peinture à _l'huile s'est éteinte à la fin du xvn8 siècle, 
J>eU après la mort succeaaive de tous les grands maîtres. Mais ne 
dit-on pu que l'impressionnisme au sens étroit est une création 
du xrx• aiècle ? La peinture a-t-elle donc duré 200 ans de plus, ou 
bien dure-t-elle encore aujourd'hui ? Ne nous r trompons point. 
Entre Rembrandt et Delacroix ou Constable, i faut marquer un 
temps d'arrêt et, malgré toute la parenté de l'exposition et de la 
technique, ce qui a commencé avec le dernier est très différent de ce 
qui a fini avec le premier. Quand il s'agit d'art vivant ayant une 
suprême symbolique, on ne peut pas compter les peintres simple
ment décorateura du XVIII8 siècle. Il ne faut pas non plus se tromper 
sur le caractère lpisodiqu, de la nouvelle période qui, au delà du 
xvme siècle, limite de la culture et de la civilisation, pouvait encore 
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créer l'illusion d'une grande culture picturale. Elle a nommé elle
même son propre thème pleinairisme et découvert ainsi avec une 
clarté suffisante le aena de aa manifestation fugitive. Le plein air ... 
est un subterfuge conscient, intellectûel et brutal pour éluder ce 
qu'on appela tout à coup la« sauce brune» et qui fut, comme on l'a 
vu, la couleur proprement métaphysique des ~rands maîtres du 
portrait. C'est sur elle qu'était fondée la culture picturale des écoles, 
avant tout de l'école hollandaise, qui disparut sans espoir .de retour 
dans le rococo. Ce brun, symbole de l'infini spatial, qui créait 
pour l'homme faustien quelque chose de psychique dans l'image, 
fut considéré tout à coup comme non naturel. Que s'est-il passé? 
Le changement ne prouve-t-il pas précisément une dérobade de 
l'âme, qui avait trouyé dans cette couleur transfigurée un élément 
religieux, une marque de sa nostalgie, le sens intégral d'une nature 
vivante? C'est le matérialisme des villes cosmopolites d'Europe 
qui a soufflé sur la cendre et provoqué cette brève et étrange arrière
floraison de deux générations de peintres - car tout était encore 
fini avec la génération de Manet. J'ai appelé couleur catholique 
de l'espace le vert sublime de Grünewald, de Lorrain, de Giorgione, 
et couleur du sentiment cosmique protestant le brun transcendant 
de Rembrandt. Par rapport à ces deux couleurs, on peut nommer 
irréligieuse 1 la nouvelle échelle des couleurs qui commence mainte
nant avec le pleinairisme. L'impressionnisme est redescendu des 
hauteurs de la musique beethovénienne et des espaces planétaires 
de Kant à la surface de la terre. L'espace pleinairiste est connu et 
non vécu, observé et non contemplé; il implique un état d'esprit 
et non un destin; il est l'objet mécanique du physicien et non le 
monde senti dans la musique pastorale, celui qui est peint dans les 
paysages de Courbet et de Manet. La prophétie touchante de 
Rousseau, tragiquement exprimée par le « retour à la nature », 
s'accomplit dans cet art agonisant. C'est ainsi que de jour en jour, 
le vieillard « retourne à la nature ». Le nouvel artiste est ouvrier, 
non créateur. Il juxtapose des couleurs spectrales non brisées. La 
fine écriture manuscnte et la danse des' coups de pinceau cèdent 
à des habitudes grossières de points, de carrés, de larges masses 
anorganiques, projetés, mélangés, répandus. A côté du pinceau 
large et plat, la palette apparaît comme instrument. La couche 
d'huile sur la toile devient matière à effet et reste par endroits 
indépendante. Art danJereux, tourmenté, froid, malade, fait pour 
des nerfs superfins, mais scientifique à l'extrême, énergique en tout 
ce qui concerne la domination des résistances techniques, •simplifié 
comme un programme, vrai satyre qui se joue de la plus grande 
peinture à l'huile de Léonard à Rembrandt. Cet art ne pouvait 
élire domicile que dans le Paris baudelairien. Les paysages argentés 

1. En con~uence, en partant du plein air, Il était Impossible d'aboutir à une 
pe!Dture religieuse authentique, Le sentiment cosmique qui fonde cette peinture 
est à tel ]l()Ült irréligieux ou seulement valable pour une • religion rationnelle • 

i! toutes les tentatfves sonnent creux et faux malgré leur nombre et leur sineéritJ 
de et Puvis de Chavannes). Il suffit d'un tableau plelnalrl1te pour profaner 

mmédiatement l'intb:leur d'une églile et le rabaisser au rang de almple espace 
à apoaltion. 
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de Corot faisaient encore rêver par leurs tons vert grisâtre et bruns 
à la mentalité des vieux maîtres. Courbet et Manet ne conquièrent 
que l'espace physique, l'espace considéré comme un c fait >. Le 
profond inventeur, Léonard, cède au peintre expérimentateur. 
Corot, éternel enfant, Français sans être Parisien, trouvait ses 
paysages transcendants partout. Courbet, Monet, Manet, . Cézanne 
portraitisent sans cesse une seule et même localité, scrui>uleuse
ment, péniblement, sans trop de courage : la forêt de Fontainebleau, 
les rives de la Seine à Argenteuil, ou cette remarquable vallée près 
d'Arles. Les paysages prodigieux de Rembrandt sont situé.t absolu
ment dans l'espace cosmique, ceux de Manet près d'une gare de 
chemin de fer. Grands-<:itadios authentiques, les pleinairistes em
pruntèrent aux plus froids des Espagnols et des Hollandais, 
Vélasquez, Goya, Hobbema, Frans Hals, la musique de l'espace et 
- grâce aux paysagistes anglais et plus tard japonais, qui sont des 
cerveaux intellectuels hautement civilisés - ils la traduisent en 
empirisme et en science de la nature. Il y a la même différence 
entre la nature et la science naturelle qu'entre le cœur et le cerveau. 
la foi et le savoir. 

En Allemagne, c'est autre chose. Tandis que la France avait à 
achever, l'Allemagne avait à rattraper une grande période picturale. 
Car le style pittoresque de Rottmann, Wasmann, K. D. Friedrich 
et Run~e, jusqu'à Marées et Leibl, suppose tous les facteurs de 
l'évolution; ils sont à la base de sa technique, et chaque nouvelle 
école désireuse de cultiver ce style nouveau avait besoin d'une 
tradition intérieure achevée. Là-dessus reposent la faiblesse et la 
force de la dernière peinture allemande. Les Français avaient 
une tradition propre, du baroque primitif à Chardin et à Corot. 
Entre Lorrain et Corot, Rubens et Delacroix, il existe une chaîne 
vivante. Mais tous les grands artistes allemands du xvme siècle 
étaient devenus murici'ens. La métamorphose de la musique post
beethovénienne en une seconde peinture, sans changer néanmoins 
sa nature profonde, est un aspect du romantisme allemand. N'est-cc 
pas ici que la musique a eu la plus longue floraison et produit s1:s 
fruits les plus savoureux ? Car ces têtes et ces paysages sont une 
musique sec1·ète, nostalgique. Quelque chose d'Eichendorf et de 
Môrike se retrouve dans Thoma et Bocklin. Seulement, on avait 
besoin d'une doctrine pour suppléer au manque de tradition inté
rieure propre. Tous ces peintres sont allés à Paris. Mais tout en 
étudiant et en copiant également, comme Manet et ses successeurs, 
les vieux maîtres de 1670, ils en reçurent des influences toutes nou
velles et toutes différentes de celles des Français, qui n'éprouva:ent 
que des souvenirs de ce qui était dès longtemps partie intégrante 
de leur art. C'est ainsi que, hormis la musique, l'art plastique 
allemand - à partir de 1800 - est un phénomène tardif, hâtif, 
angoissé, embrouillé, indécis sur ses moyens et ses fins. Il n'y avait 
pas de temps à perdre. Il fallait rattraper en une ou deux généra
tions ce que la musique allemande et la peinture française étaient 
devenues au cours des siècles. L'art en extinction poussait à la 
conception dernière qui nécessitait comme dans un rêve un raid 
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sur le passé entier. D'où de bizarres natures faustiennes montrant, 
comme Marées et Bocklin, dans tout ce qui relève du problème 
formel une incertitude tout à fait impossible dans notre musique -
pensez -à Bruckner - à cause de sa tradition sûre. Cette tragédie 
est inconnue des impressionnistes français, dont le programme est 
aussi clair que leur art est plus pauvre. Mais la même chose se passe 
dans la littérature allemande qui, dès l'époque de Gœthe, voulait 
dans chacune de ses œuvres fonder quelque chose et était contrainte 
de l'épuiser. De même que Kleist sentait en lui à la fois Stendhal 
et Shakespeare et voulait forger en unité deux siècles d'art psycho
logique, en changeant et détruisant à grands efforts désespérés et 
dans une éternelle insatisfaction ; de même que Hebbel pressait 
dans un type dramatique la problématique tout entière de Harnlet 
à Rosmersholm ; de même aussi Menzel, Leibl et Marées essayèrent 
de condenser en une forme unique les vieux et les nouveaux 
modèles : Rembrandt, Lorrain, Van Goyen, Watteau, Delacroix, 
Courbet et Manet. Tandis que Menzel anticipe, dans ses petits 
intérieurs primitifs, sur toutes les découvertes de l'école de Manet 
et que Leibl réussit mainte œuvre où Courbet avait échoué, le 
brun et le vert métaphysiques des vieux maîtres deviennent encore 
une fois dans leurs tableaux l'expression entière d'un événement 
intérieur. Menzel a réellement senti et fait revivre un fragment du 
rococo prussien, Marées un fragment de Rubens, Leibl avec son 
portrait de Mme Gedon un peu des portraits de Rembrandt. Le 
brun d'atelier du xvue siècle avait à côté de lui un second art de 
substance hautement faustienne : la gravure à l'eau-forte. Rem
brandt fut dans les deux arts le premier maître de tous les temps. 
La gravure a en effet quelque chose de protestant, qui la tient tou
jours éloignée de11 peintres catholiques plus méridionaux, ceux de 
l'atmosphère bleu verdâtre et des Gobelins. En même temps que 
dernier peintre du brun, Leibl fut aussi le dernier ~raveur dont les 
feuilles possèdent cet infini rembranesque, qui fait découvrir au 
spectateur des mystères toujours nouveaux. Enfin Marées avait la 
prodigieuse intuition du grand style baroque, que Géricault et 
Daumier pouvaient enfermer encore dans une forme achevée, mais 
que lui précisément, parce que dépourvu de la force de la tradition 
occidentale, ne pouvait faire apparaître dans le monùe de la pein
ture. 

19 

Dans le Tristan, le dernier des arts faustiens est mort. Cette 
œuvre est la clé de voûte gigantesque de la musique faustienne. Un 
aussi puissant finale n'a pas été atteint par la peinture. Manet, 
Menzel et Leibl, dont le pleinairisme a comme ressuscité du tom
beau la peinture à l'huile de vieux style, semblent bien petits en 
comparaison. 

L'art antique fut terminé « en même temps » que la plastique Jt: 
Pergame, Pergame fait pendant à Bayrer,th. Il est vrai que le fameux 



280 LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

autel même était une œuvre tardive et peut-être non la plus impor
tante de l'époque. Mais toutes les accusations que Nietzsche a 
formulées contre Wagner et Bayreuth, l' Anneau et Parcifal, peuvent 
être reproduites dans les mêmes termes, en employant les mota de 
décadence et de comédie, exactement contre cette plastique dont la 
géante frise du grand autel - qui est, elle aussi, un « anneau 11 -

nous a conservé un chef-d'œuvre. Même décor théâtral; mêmê point 
d'appui sur des motifs anciens, mythiques, auxquels on ne croit 
plutJ; même action indiscrète exercée par le colossal sur les nerfs, 
maie aussi même poids, même grandeur et même majesté très 
conscients, sana que l'on sache pourtant dissimuler complètement 
un manque de sève intérieure. Certes, le taureau Farnèse et le 
modèle primitif du groupe Laocoon ont pris naissance dans ce 
milieu. 

Ce qui marque Je déclin de la force créatrice, c'est l'absence de 
forme et de mesure, nécessaires à l'artiste pour produire une 
œuvre qui ait encore de la rondeur et de l'ensemble. Je n'entends 
pas par là Je seul goût du colossal qui, à la différence du style 
gothique et du style de la pyramide é~yptienne, n'est pas l'expres
sion d'une grandeur intérieure, m~is I illusion de cette même gran
deur absente; cet étalage de dimensions vides est commun à toutes 
les civilisations nai&Santee et domine aussi bien l'autel de Zeus 
à Pergame que la statue d'Hélios de Charès, dite colosse de Rhodes, 
les édifices romains de l'époque impériale, ceux du Nouvel Empire 
d'Egypte et ceux de l'Amérique actuelle. Plus caractéristique est 
l'arbitraire qui déborde, violente et annihile toutes les conventions 
séculaires. lei comme là, on ne pouvait plus souffrir la règle supra
personnelle, la mathématique absolue de la forme, le destin du 
langage formel de l'art mûri graduellement. Lysippe retarde sur 
Polyclète, et les auteurs des groupes gaulois sur Lysippe. Même 
évolution de Bach à Wagner par Beethoven. Les artistes anciens se 
sentent les maîtres de la grande forme, les artistes tardifs ses 
esclaves. Praxitèle et Haydn pouvaient dire en toute liberté et 
sérénité, dans les cadres de la plus stricte convention, ce que 
Lysippe et Beethoven ne pouvaient réaliser que par la violence. La 
marque de tout art vivant, harmonie parfaite entre le vouloir, le 
devoir et le pouvoir, évidence du but et inconscience des moyens de 
réalisation, unité de l'art et de la culture : tout cela est du passé. 
Corot et Tiepolo, Mozart et Cimarosa régentaient encore la langue 
maternelle de leur art. Après eux, on commence à bégayer, mais sans 
que personne ne le sente, parce que personne ne sait plus parler 
correctement. Liberté et nécessité étaient jadis identiques. Mainte
nant, on appelle liberté un manque de discipline. L'époque de 
Rembrandt et de Bach ne concevait pas même le spectacle trop 
fréquent chez nous d'un c échec dans sa propre voie >. Le destin 
de la forme vivait dans la race et l'école, non dans les tendances 
privées des individus. Sous l'impulsion d'une grande tradition, le 
petit artiste lui-même arrive à la perfection, parce que l'art vivant 
le guide, lui et sa tâche tout ensemble. Aujourd'hui, ces artistes 
sont obligés de vouloir ce qu'ils ne peuvent plus, de travailler, de 
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calculer, de combiner avec l'intellect, là où l'instinct discipliné est 
mort. Tous ont vécu cette tragédie. Marées n'a jamais achevé 
aucun de ses grands projets. Leibl n'osa pas lâcher ses derniers 
tableaux sans les avoir refroidis et durcis par un incessant surcroît 
de travail. Cézanne et Renoir laissèrent inachevés la plupart de leurs 
chefs-d'œuvre, parce qu'ils n'en pouvaient plus malgré tous leurs 
efforts et toutes leurs fatigues. Manet était épuisé après avoir 
peint trente tableaux et son « Exécution de !'Empereur Maximilien >, 
où parle à chaque trait une énorme fatigue, comme dans ses autres 
esquisses, atteint à peine à ce que Goya avait réussi sans peine dans 
le modèle original, l'exécution du « Trois Mai >. Bach, Haydn, 
Mozart et mille autres musiciens anonymes du xvm• siècle pou
vaient créer des œuvres parfaites dans le labeur rapide de chaque 
jour. Wagner savait qu'il n'atteindrait le sommet qu'en concentrant 
son énergie tout entière et en exploitant de la plus scrupuleuse 
manière ses meilleurs moments d'inspiration artistique. 

Entre Wagner et Manet il y a une parenté profonde, que peu de 
gens sentiront, mais qu'un connaisseur de toute décadence comme 
Baudelaire a découverte de bonne heure. Evoquer un monde de 
l'espace au moyen de traits et de taches colorés fut l'art dernier 
et le plus sublime des impressionnistes. Il était réalisé chez Wagner 
au moyen de trois mesures, où un monde psychique tout entier était 
condensé. Les couleurs du ciel étoilé à minuit, des nuages mouvants, 
de l'automne, de l'aurore frissonnante de mélancolie, les admirables 
coups d'œil sur les lointains ensoleillés, l'angoisse cosmique, la 
fatalité prochaine, l'hésitation, la rupture désespérée, l'espérance 
soudaine, impressions considérées comme inaccessibles par tous 
ses devanciers : voilà ce que la musique wagnérienne peignait avec 
une parfaite clarté au moyen de quelques -tons d'un motif. C'est 
l'opposition extrême avec la plastique grecque qui est par là même 
atteinte. Tout sombre dans un infini incorporel ; une mélodie 
linéaire même cesse de se dégager de cette vague masse de sons, dont 
l'étrange houle évoque un espace imaginaire. Le motif surgit d'une 
effrayante profondeur obscure, que baigne l'éclat fugitif d'une 
lumière tranchante ; soudain le voici tout proche et terrible, il sourit, 
il flatte, il menace ; tantôt il disparaît dans le royaume des instru
ments à cordes, tantôt il se rapproche, venant de lointains infinis, 
modifié légèrement par un hautbois unique, enrichi de couleurs 
mentales toujours nouvelles. Tout cela n'est ni peinture ni musique, 
quand on se rappelle le style rigoureux des œuvres précédentes. 
Lorsqu'on demandait à Rossini ce qu'il pensait de la musique des 
« Huguenots >, il répondait : « La musique? Mais je n'en ai point 
entendu! > C'est exactement le même jugement qu'on portait à 
Athènes sur les nouveaux arts de la peinture des écoles asiatique 
et sicyonienne, et la Thèbes égyptienne n'a pas dû penser différem
ment de l'art de Cnosse et de Tell el Amarna. 

Tout ce que Nietzsche a dit de Wagner est vrai aussi de Manet. 
Retour apparent à l'élémentaire, à la nature, par opposition à la 
peinture substantielle et à la musique absolue précédentes, leur art 
signifie une concession gratuite faite à la barbarie des grandes 
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villes, à la dissolution commençante et qui s'exprime concrètement 
dans un mélange de brutalité et de raffinement, et ce pas devait 
nécessairement être le dernier à franchir. Un art artificiel n'est 
susceptible d'aucun développement organique. Il marque la fin. 

D'où il suit - aveu amer 1 - que la fin de l'art plastique occi
dental a sonné irrévocablement. La crise du XIX8 siècle fut -la lutte 
à mort. L'art faustien meurt de vieillesse, comme l'apol1inien, 
comme l'égyptien, comme tous les autres, après avoir réalisé ses 
dernières possibilités intérieures, rempli sa vocation dans le cours 
vivant de sa culture. 

Ce qui se fabrique aujourd'hui en fait d'art est de l'impuissance 
et du mensonge, aussi bien dans la musique postwagnérienne que 
dans la peinture postériewe à Manet, à Cézanne, à Leibl et à 
Menzel. 

Et qu'on trouve donc les grandes personnalités justifiant l'affir
mation de l'existence d'un art qui possède encore une nécessité 
de destin l Qu'on cherche le problème évident et nécessaire qu'elles 
doivent résoudre I On a beau parcourir toutes les expositions, tous 
les concerts, tous les théâtres, on ne rencontrera que des industriels 
de l'art et de bruyants badauds, qui se plaisent à apporter sur le 
marché ~uelque chose ... dont ils sentent depuis longtemps intérieu
rement l inutilité. Quel niveau, intérieur et extérieur, que celui de 
tout -ce qu'on appelle aujourd'hui art et a.rtiste I Dans l'assemblée 
générale d'une société par actions ou des ingénieurs d'une usine 
quelconque; vous remarquerez plus d'intelligence, plus de goût, 
plua de caractère et de pouvoir que dans toute la peinture et la 
musique de l'Europe actuelle. Pour un seul grand artiste, il a toujours 
existé une centaine d'inutiles faiseurs de l'art. Mais tant qu'il y 
avait une grande convention, par conséquent un art authentique, 
ces bousilleurs eux-mêmes produisaient quelque chose de bon. 
On pourrait pardonner l'existence de ces cent inutiles, parce que 
dans l'ensemble de la tradition, ils étaient le sol où fructifia cet 
artiste unique. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que ces - dix 
mille travailleurs « pour vivre • - dont on ne voit nullement la 
nécessité - et il est certain qu'on pourrait fermer tous les ateliers 
d'art sans que celui-ci en soit même simplement atteint. Nous 
n'avons qu'à nous transporter en Alexandrie de l'an 200 av. J.-C., 
pour connaître le tapage artistique avec lequel une civilisation 
cosmopolite sait s'illusionner sur la mort de son art. Là, comme 
dans nos grandes villes de l'Europe actuelle, c'est la quête aux 
illusions de la continuité dans l'art, de l'originalité personnelle, du 
« style nouveau •• des « possibilités insoupçonnées • ; c'est le bavar
dage théoriflue, la prise d'attitudes magistrales par ceux qui donnent 
le ton, comme des acrobates au manège mani~nt des poids de 
50 kilos en carton ; c'est le littérateur substitué au poète, la farce 
éhontée de l'expressionnisme, considéré comme un fragment 
d'histoire de l'art et organisé par des industriels de l'art ; c'est 
l'industrialisation dé la pensée, . du sentiment, de la plastique. 
Alexandrie avait aussi ses dramaturges philosophes et ses artiste! 
régisseurs, qu'on préférait à Sophocle, et ses peintres qui décou-
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vraient des orientations nouvelles pour ébahir le public. Que possé
dons-nous aujourd'hui sous le nom d'" art»? Une musique menson
gère, toute de bruits artificiels des instruments en masse; une 
peinture mensongère, toute d'idiotismes, d'exotismes et d'affiches; 
une architecture mensongère qui, sut le ,fonds formel des millé
naires passés, ,1 fonde » tous les dix ans un style nouveau sous le 
signe duquel chacun est libre de faire ce qu'il veut; une plastique 
mensongère, vivant de larcins à l'Assyrie, à l':f:gypte, au Mexique. 
Et cela seul pourtant, ce goût de gens profanes, est considéré 
comme l'expression et le signe du temps. Tout le reste, qui s'oppose 
et qui " persiste » dans les anciens idéals, passe pour une simple 
affaire de provinciaux. 

La grande ornementique du passé est devenue une langue morte 
comme le sanscrit et le latin ecclésiastique. Au lieu de servir sa 
symbolique, on l'exploite, on mêle, on change en formes finies, de 
manière tout inorganique, sa momie, son héritage. Chaque moder
nité confond entre eux changement et métamorphose. Les renais
sances et les fusions de styles anciens supplantent le devenir réel. 
Alexandrie avait aussi ses niquedouilles préraphaéliques avec leurs 
vases, chaires, tableaux, théories ; ses symbolistes, naturalistes, 
expressionnistes. A Rome, on s'intitulait tantôt gréco-asiatique, 
tantôt gréco-égyptien, tantôt archaïque, tantôt - d'après Praxi
tèle - néo-attique. Le relief de la XIX• dynastie, modernité 
égyptienne, avec ses recouvrements massifs, dépourvus de sens, 
inorganiques, sur les murs, les statues, les colonnes, produit l'effet 
d'une parodie de l'art Ancien Empire. Le temple d'Horus ptolé
maïque à Edfou est enfin un. entassement arbitraire de formes vides, 
sur lesquelles il n'est plus possible de renchérir. C'est le style 
ostentif et obsédant de nos rues, de nos places monumentales et de 
nos expositions, bien que nous ne soyons encore qu'au début. 

Enfin s'éteint même la force de vouloir autre chose. Le grand 
Ramsès s'était déjà approprié les édifices de ses prédécesseurs, en 
grattant leur nom sur les inscriptions et les reliefs et en y substituant 
le sien propre. Le même aveu d'impuissance poussa à Rome l'empe
reur Constantin à décorer son arc de triomphe avec des sculptures 
enlevées sur d'autres ouvrages d'architecture. La technique des 
copies de chefs-d'œuvre plus anciens a commencé beaucoup plus 
tôt, dès 150 environ avant J.-C., dans le domaine de l'art antique, 
non parce qu'on en avait une intelligence quelconque, mais parce 
qu'on ne sait plus produire soi-même des œuvres originales. On 
remarquera, en effet, que ces copistes étaient les artistes de l'époque. 
Leurs travaux, exécutés d'après tel ou tel style à la mode, désignent 
le maximum de puissance créatrice alors existante. Toutes les 
statues romaines donnant des portraits d'hommes ou de femmes 
se réduisent à un -très petit nombre de types helléniques de position 
ou de geste, plus ou moins exactement copiés quant au torse, tandis 
que la tête est rendue avec toute la 4: ressemblance > dont la sûreté 
de la technique primitive est capable. Par exemple, la célèbre 
statue cuirassée d' Auguste est copiée sur le doryphore de Poly
clète. C'est à peu près ainsi - pour parler des premiers signes 
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préliminaires du stade occidental correspondant - que se pré
sentent à noua Lonbach en face de Rembrandt, et Makart en face de 
Rubens. Durant mille cinq cents ana, d'Ahmose Jer à Cléopitre, 
l'égyptianiame entaasa de fnême images sur images. Au rè_gne du 
grand style, se développant de l'Ancien Empire à la fin du Mo1-en1 

se substitue celui de kz mode qui fait revivre tantôt le goût <l une 
dynastie, tantôt celui d'une autre. On trouve dans les fouiftea de 
Turfan des restes de drames indoua datant de la naissance du 
Christ environ et entièrement identiques à ceux de Kalidasa, 
postérieurs de plusieurs siècles. Pendant plus d'un millénaire, la 
peinture chinoise que nous connaissons montre les montées et les 
descentes des modes changeantes du style, mais pas d'évolution; et il 
doit déjà en être ainsi à l'époque de Han. Le résultat dernier est 
un fonds de formes fixes, copiées sans cesse, comme nous en trou
vons de nos jours dans les arts indous, chinois, arabo-persans, et 
d'après lesquelles on travaille des tableaux et des étoffes, des vers 
et des vases, des meubles et des drames, des morceaux de musique, 
sans que le langage de l'ornementique nous permette jamais d'en 
déterminer la date de naissance, même à un siècle près, à plus forte 
raison à une décade près, comme ce fut le cas dans toute, les autres 
cultures avant la fin de leur période tardive. 
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IMAGE MENTALE ET SENTIMENT VITAL 

1. - DB LA FORME DB L'AME. 

Tout philosophe de f.rofession est obligé de croire sans preuve 
sérieuse à l'existence d un certain quid, considéré par lui comme 
susceptible de raisonnement intellectuel, car son existencè spiri
tuelle tout entière dépend de cette possibilité. Aussi y a-t-il pour 
tout logicien et tout psycholo~é, si sceptiques soient-ils, un point 
où la critique se tait et où la foi commence, point où même l'analyste 
Je plus sévère cesse d'appliquer sa méthode - qui se retourne en 
effet contre lui, en posant ]a ~uestion de la solubilité et même de 
l'existence de son problème. Si douteuse qu'elle puisse paraître au 
non-philosophe, cette proposition : « On peut définir par la pensée 
les formes de la pensée 11, n'a pas été mise en doute par Kant. 
Aucun psychologue n'a encore mis en doute cette autre proposition : 
c Il existe une Ame, dont la structure est accessible à la science »; 
mon Ame, c'est ce que je constate sous forme d'« éléments», de 
c fonctions•• de «complexes» par l'analyse critique des actes de 
conscience. C'est bien ici cependant qu'auraient dû s'élever les 
doutes les plus forts. Une science abstraite du mental est-elle 
possible en général ? En suivant cette voie, trouvera-t-on des choses 
identiques à celles que l'on cherche? Pourquoi toute psychologie, 
dès qu'elle cesse d'être une connaissance des hommes et une 
expérience de la vie pour devenir unè science, est-elle restée la plus 
vaine et la plus creuse des disciplines philosophiques et, dans son 
vide absolu, l'apanage exclusif des demi-savants et des systéma
tiseurs stériles? La raison est facile à trouver. La psychologie 
c empirique • a le malheur de n'avoir pas même un obJet, au sens 
scic;ntifigue d'une technique quelconque. En posant et résolvant 
des pro6lèmes, elle lutte contre le vent et les fantômes. L'âme ... 
qu'est-ce donc? Si l'intelligence pure pouvait y répondre, la science 
de l'i.me serait rendue superflue. 

Parmi nos milliers de psychologues contemporains, aucun n'a pu 
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donner une analyse ou définition réelles de« la » volonté, du remords. 
de la peur, de la jalousie, du caprice, de l'intuition artistique.tvi
demment non, parce que le systématique seul peut s'analyser et le 
concept se définir par des concepts. Toutes les ratiocinations de 
l'esprit, tous les distinguo de concepts et de rapports qu'on prétend 
observer entre les constats corporels sensibles et les « precessus 
intérieurs » ne touchent à rien de ce qui entre ici en jeu. La volonté? 
Elle n'est point un concept, mais un nom, un mot primair, comme 
Dieu, le sil$'ne d'une chose dont nous avons intérieurement une 
conscience immédiate, sans jamais pouvoir la décrire. 

Ce dont il est ici question restera toujours inaccessible à la 
recherche des savants. Ce n'est pas en vain que dans chaque lan~ue 
des milliers de termes obscurs préviennent contre toute division 
théorique et tout arrangement systématique. Rien n'est à arranger 
ici. Les méthodes critiques - << discursives » - ne concernent que 
le monde de la nature. On pourrait plutôt disséquer un thème 
beethovénien avec un bistouri et un acide que l'âme par les moyens 
de la pensée abstraite. Connaissance de la nature et connaissance 
de l'homme n'ont rien de commun quant au but, au procédé et à la 
méthode. Chez le primitif, « l'âme II est sentie comme numen, 
d'abord chez les autres hommes, puis chez lui-même, de la même 
façon qu'il connaît les numina du monde extérieur, et il interprète 
ses impressions de manière mythique. Les mots qu'il emploie 
sont des symboles, des sons signifiant, pour qui les comprend, 
quelque chose d'indescriptible. Ils évoquent des images, des 
paraboles, et nous ne savons pas aujourd'hui encore parler du 
mental en d'autres termes. Rembrandt peut révéler, par un portrait 
de soi ou un paysage, quelque chose de son âme à ceux qui ont avec 
lui une parenté mtérieure, et Gœthe dit avoir un Dieu pour exprimer 
ce qu'il sentait. Dans certaines affections de l'Ame, réfractaires à la 
traduction littérale, nous pouvons communiquer à d'autres un 
sentiment au moyen d'un regard, de quelques mesures mélodiques 
ou d'un mouvement à peine perceptible. Tel est le vrai langage 
de l'âme incompréhensible à ceux qui sont loin de nous. Le rapport 
peut être établi ici par le mot comme son, comme élément poétique, 
jamais par le mot comme concept, comme élément de la prose 
scientifique. 

Dès qu'il ne se contente plus seulement de vivre et de sentir, 
mais veut observer et réfléchir, « l'âme » est pour l'homme une 
image, qui a son origine dans le sentiment tout à fait primordial 
de la mort et de la vie. Cette image est aussi vieille que l'est en 
général la réflexion abstraite de la vision par le la_ngage verbal et 
consécutive à celle-ci. Nous voyons le monde qui noua ~ntoure; 
comme tout être libre de ses mouvements est en outre obligé de le 
comprendre sous peine de lui succomber, sa petite expérience 
technique et concrète_ de chaque jour fait naî,tre un ense~ble de 
traits permanants qui se condensent, chez l homme habitué au 
langage verbal, en une image_ intellectuelle, celle de l'unifJers-!"'tr,re. 
Ce qui n'est pas monde extérieur, nous ne le voyons pas, ma1a nous 
en sentons la présence chez d'autres et en nous-mêmes. « Il n 
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provoque par son mode de manifestation physionomique la cl'llinte 
et le désir de connaître, d'où naît l'image réfléchie d'un anti-ullivers, 
par lequel nous nous représentons et rendons visible au regard 
interne ce qui reste pour l'œil même éternellement étranger. L'image 
de l'âme reste mythique et objet de cultes tant que l'image de la 
nature est religieusement contemplée; elle devient représentation 
scientifique et objet de critique savante, dès que l'on observe « la 
nature» en critique. De même que « le temps» est l'antinomie de 
l'espace, de même aussi «l'âme» est aussi le contre-univers de « la 
natt1re », codéterminé à tout moment par la conception de celle-ci. 
On a déjà montré que le sentiment de la direction de la vie ét~
nellement mouvante, la certitude intérie~re d'un destin engendrent 
la notion de « temps >> comme un négatif intellectuel à une grandeur 
positive, comme une incarnation de l'inétendu, et que toutes les 
,, qualités >> du temps, par l'analyse abstraite desquelles les philo
sophes croient pouvoir résoudre le problème du temps, se sont 
formées peu à peu et organisées dans l'esprit comme les antipodes 
des qualités de l'espace. Par la même voie exactement, la repréaen
taticin du mental a pour origine une interversion et négation de la 
représentatfon de l'univers par l'intermédiaire de la polarité spatiale 
cc dehors >> - c, dedans » et par l'interprétation correspondante de 
leurs caractères. Toute psychologie est une contre-physique. 

Vouloir posséder sur l'âme éternellement mystérieuse une 
,, connaissance exacte >> est un non-sens. Toutefois, en raison de 
l'instinct citadin tardif, qui le pousse à raisonner in abstracto, « le 
physicien du monde intérieur >> est obligé d'interpréter par des 
représentations sans cesse nouvelles un monde apparent de repré
sentations, d'expliquer des concepts par des concepts. Il repense 
l'inétendu dans l'étendu, il échafaude un système comme cause de 
ce qui n'a qu'une manifestation physionomique et il croit avoir 
dans ce système la structure de <c l'âme» sous les yeux. Or, tout 
se ti--ahit déjà dans le choix des mots fait par toutes les culture~ 
pour communiquer les résultats de cette œuvre savante. Elles parlent 
de fonctions, de complexes sentimentaux, de ressorts, de seuils de 
la conscience, de courant, de largeur, d'intensité, de parallélisme 
des processus de l'âme; cependant que tous ces termes sont nés 
des modes de représentation des sciences de la nature. ,, La volonté 
se rapporte aux objets >> - n'est-ce pas déjà une image spatiale? 
Conscient et inconscient - ne reposent-ils pas sur le schème trop 
clair du supra- et de l'infra-terrestre? On trouvera dans les théories 
modernes sur la volonté le langage formel tout entier de l'électro
dynamique. Nous parlons des fonctions de la volonté et de la pensée 
exactement dans le même sens que de la fonction d'un système 
de forces. Analyser un sentiment, c'est traiter en mathématicien 
une image spatiale qu'on y substitue et qui est un fantôme; c'est 
délimiter ce fantôme, le diviser et le mesurer. Toute recherche 
psychologique liu même style, même si elle se croit très au-dessus 
de l'anatomie du cerveau, est pleine de localisations mécanique&, et 
elle emploie, sans s'en rendre compte, un système imaginaire de 
coordonnées dans un espace imaginaire psychologique. Le << pur >> 
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psy.chologue n'a même pas conscience de copier le physicien. Quoi 
d'étonnant alors à l'unanimité si désespérément réalisée entre ses 
propres procédés et les méthodes les plus abstruses de la _psycho
logie expérimentale? L'anatomie cérébrale et l'association des 
cellules correspondent absolument, par leur mode de représenta
tion, au schéma optique du « courant volontaire » et du « courant 
sentimental »; on traite dans les deux cas des fantômes qui sont 
frères, notamment spatiaux. Il n'y a pas de grande différence entre 
la définition d'une faculté psychique par un concept et la délimi
tation d'une région de l'écorce cérébrale correspondante par un 
graphique. La psychologie scientifique s'est constituée un système 
d'ima~es en vase clos et s'y meut avec une parfaite évidence. 
Exammez chaque affirmation particulière de chaque psychologue 
en particulier, et chaque fois vous ne trouverez que des variantes 
du même système dans le style du monde extérieur. La pensée 
claire et émancipée de la vision a pour moyen nécessaire l'esprit 
d'une langue de culture, que la mentalité de cette culture a créée 
comme partie et comme représentant de son expression 1 et qui 
constitue désormais une «nature» sémantique, un cosmos· lin
guistique, où les concepts abstraits, les jugements et les conclusions 
- ces fac-similés du nombre, de la causalité et du mouvement -
mènent une existence mécanique déterminée. Toute image psycho
h>gique dépend ainsi de l'usage linguistique et de sa symbolique 
profonde. Toutes les langues de culture occidentales -faustiennes
possèdent le concept de «Volonté» - grandeur mythique qui est 
en même temps symbolisée par la transformation de la conjugaison, 
créant ainsi une opposition décisive à l'usage linguistique de l'anti
quité, et par,consé~uent à son image psychologique. Dans la substi
tution à « feci » d un " ego habeo factum ~ - apparaît un numm 
du monde intérieur. Ainsi définie par la langue, la forme de la 
volonté apparaît, dans l'image mentale scientifique de tous les 
psychologues occidentaux, comme une faculté bien déterminée, 
pouvant être définie diversement par les différentes écoles parti
culières, mais dont l'existence en soi est indépendante de toute 
critique. 

2 

J'affirme donc que, bien loin de découvrir l'essence de l'âme ou 
même simplement de l'effleurer - ajoutons que chacun de nous 
fait sans le savoir une psychologie de même genre, en cherchant 
à se représenter les émotions de son âme ou de l'âme d'autrui -
la psychologie savante n'ajoute qu'un symbole de plus à tous ceux 

1. Les langues primitive& n'offrent Jl8!I de base aux id~s abstraites. Mals au 
commencement de chaque culture, un changement a lieu au sein des COl'JII lin· 
l[Uistiques e:a:lstants et c'est ce qui rend cette culture capable des plus hauts pro-
6lœcs syu;ibollq11cs du développement culturel. Alnsll ,,, mfnu lnnf>.s q1111 le dyla 
rOfflllll, les langues germaniques ont donné naissance à 'allemand et il l'anglais vers 
l'époCJ.ue franlJue, la ""'"" r11sli&11 des provinces romaines d'alors au friulçals, à 
l'italien et à 1 espqnol; i_Da!p ces origines al différentes, les cinq langues ont un 
contenu métaphyalque iilllllif/11/1. 
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qui forment le macrocosme d'un homme de culture. Comme tout 
ce qui est achevé et non en voie d'achèvement, elle décrit un méca
tUS#U! au lieu d'un organismt. On ne trouve point dans son image 
ce qui remplit notre sentiment de la vie et devrait précisément être 
« l'Ame », à savoir: l'élément de destin, la direction fatale de l'être, 
le cours des possibilités réalisant la vie. Je ne crois pas qu'un 
système psychologique ait jamais prononcé le mot Destin, bien 
qu'on sache que dans l'univers rien n'est plus éloigné qu'un pareil 
système de l'expérience réelle de la vie et de la connaissance des 
hommes. Associations, aperceptions, affections, rouages, pensée, 
sentiment, volonté - tout cela n'est qu'un tissu de mécanismes 
morts, dont la topographie constitue l'insignifiant objet de la science 
psychologique, On voulait y trouver la vie et on tombe sur une 
omementique des concepts. L’âme était restée ce qu'elle était: une 
chose impossible à penser et à représenter, le mystère, l'éternel 
devenir, le pur événement vital. 

Cet imag,nairt corps psychiqut - soit dit ici pour la première 
foia - n'est jamais autre chose que le fidèle reflet de la forme où 
l'homme de culture mûre aperçoit son monde extérieur. C'est 
l'expérience de la profondeur qui réalise, ici et là, l'univers étendu. 
Du sentiment du dehors et de la représentation du dedans, le 
mystère auquel on fait allusion par le vocable primaire de temps 
crée l'ea_pace. L'ima�e de l'âme a aussi sa direction, en profondeur, 
son honzon, sa limite ou son infini. Un « œil intérieur >> voit, une 
« oreille intérieure» entend. Pour l'ordre intérieur comme pour 
l'extérieur, il y a une représentation claire qui a le caractère de 
néetssité causale. 

Et il en résulte ainsi, après tout ce q4i vient d'être dit dans ce 
livre sur la manifestation des hautes cultures, un élargissement 
considérable et un enrichissement de la science de l'âme. Tout ce 
que disent ou écrivent les psychologues d'aujourd'hui - je n'entends 
pas que leur science systématique, mais aussi leur connaissance 
physionomique des hommes au sens très large - concerne l'état 
présent de l'Ame occidtntalt exclusivement, le postulat de la vala
bilité de ces expériences pour << l'Ame humaine» en çénéral étant 
considéré comme évident et admis sans preuve jusqu à ce jour. 

Une image mentale est l'image d'une âme entièrement déter
minée. Jamais observateur ne pourra sortir des conditions de son 
temps et de son milieu, conditions qui sont déjà toutes, quelles que 
soient ses « connaissances ll, une expression de sa propre âme selon 
le choix, la direction, la forme intériéure, C'est des faits de sa vie 
que l'homme primitif tire une image de l'âme où les expériences 
primaires, - celles de l'être éveillé : distinction du moi et du 
monde, du moi et du toi, comme celles de l'être : distinction du 
corps et de l'Ame, de la vie sensible et de la réflexion, de la vie 
sexuelle et de la sensation, - exercent une action créatrice. Parce 
que ce sont des hommes réfléchis qui pensent, un numen interne : 
esprit, Logos, Ka, Ruah, est toujours opposé à l'autre. Mais comme 
c'est l'indiv�du qui partage et rapporte et que les éléments psychiques 
sont représentés par lui comme des couches, des forces, des 
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substances, comme unité, polarité ou pluralité, l'homme réfléchi 1e 
définit déjà par là-même comme un membre d'une culture déter
minée. Et quand quelqu'un croit connaître l'Ame de• cultures 
étrançères, il leur subatitue la propre image de la sienne. Comme il 
assimile les expériences nouvelles à un système exi,tant, il n'eat pas 
étonnant qu'il croie enfin avoir découvert dea formes éternelles. 

Effectivement, chaque culture poasède sa paychologie aysté
matique propre, comme elle poaaède aussi son style propre de la 
connaissance des hommes et de l'expérience de la vie. Et comme 
chaque phrase particulière de la culture : scolastique, sophistique, 
philosophie des lumières, projette elle-même une image mathé
matique, logique ou naturelle, qui ne convient ~u'à elle, chaque 
siècle se reflète enfin dans son image psycholo,,1que propre. Le 
meilleur connaisseur des hommes en Europe s égare en voulant 
comprendre un Arabe ou un Japonais, et réciproquement. Mais le 
savant se trompe également quand il traduit en sa propre langue 
les termes fondamentaux des systèmes arabes ou grecs. Nephesch 
n'est pas animu, et AtmAn n'est pas Ame. Ce que le mot Volonté 
nous révèle partout ne se trouvait pas dans l'image psychique de 
l'homme antique. 

Après tout, il n'y a plus de doute sur la haute signification des 
images psychiques particulières apparaissant dans l'histoire uni
verselle de la pensée. L'homme antique - apollinien, voué à 
l'existence ponctiforme, euclidienne - contemplait en son Ame 
un cosmos aux belles parties ordonnées en groupe. Sous lea noma 
de voü;, 8up.o; ,tm8uphx, Platon comparait cette Ame à l'homme, 
à l'animal et à la plante et même, un jour, à l'homme du Midi, du 
Nord et de l'Hellade. L'imaJe reproduite dans ces comparaisons 
est celle de la nature, telle· quelle apparaît aux regards des hommes 
antiques : somme d'objets concreta aux belles proportions, en face 
desquels l'espace donne une sensation de non-être. Où est la 
« Volonté » dans cette image ? Où la représentation des proceaaus 
fonctionnels ? Où les autres créatures de notre psychologie ? Croit-on 
que Platon et Aristote furent plus mauvais analystes que nous et ne 
savaient pas voir ce qui s'impose à chaque profane chez nous? 
Ou bien la volonté mànque-t-elle ici, parce que l'espace auaai 
manquait à la mathématique et la force à la physique antiques ? 

Que l'on prenne, au contraire, n'importe quelle psychologie 
d'Occident. On y trouvera un ordre toujours fonctionnel, jamais 
corporel: y= f (x) est la formule primaire de toutes les impressions 
que nous recevons du dedans, parce qu'elle est à la base de notre 
monde extérieur. Penser, sentir, vouloir - aucun psychologue euro
péen d'Occident ne sortira de cette trinité, quelque grand que soit 
son désir; tandis que la controverse des penseurs gothiques sur le 
primat de la volonté ou de la raison nous apprend déjà qu'ils aper
çoivent ici un rapport de force, - le fait que ces doctrines ae pré
sentent tantôt comme dea connaissances penonnelles, tantôt 
comme des emprunts à Augustin ou à Aristote est dénué de toute 
signification. De quelque nom qu'on les appelle, associations, 
aperceptions, actes volontaires, les éléments de l'image sont tous, 
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sana exception, du type des fonctions mathématiques et physiques 
et entièrement non-antiques par leur forme. Comme il ne s'agit 
paa d'une interprétation physionomique des traits de la vie, mais 
d'une étude de a: l'lme • comme objet, l'embarras des _psychologues 
aboutit encore au problème du mouvement. L'antiquité avait arusi 
son p,oblmu intérieur des Eliates, et la faiblesse dangereuse de la 
physique baroque s'annonce, dans la controverse scolastique 
sur la priorité fonctionnelle de la raison ou de la volonté, incapable 
de découvrir entre la force et le mouvement un rapport exempt de 
doute. Niée dans l'image mentale antique et indoue - où tout est 
arrondi et stationnaire, - l'énergie de la direction est affirmée dans 
l'imaJe faustienne et égyptienne - où il n'y a que complexes 
d'action et centres de forces; mais c'est précisément à cause de ce 
contenu temporel que la pensée qui ignore le temps entre en con
tradiction avec elle-même. 

L'image faustienne de l'âme est en opposition violente avec 
l'ima~e apollinienne. Elle fait réapparaître toutes les oppositions 
anténeures. On peut dire que l'umté imaginaire est ici un co,ps 
psychique et là un espace psychique. Le corps a des parties, les cou
rants se développent dans l'espace. Dana son image intérieure, 
l'homme antique vit une sensation plastique. Cela se voit déjà 
dans la langue d'Homère, où rayonnent peut-être des doctrines 
religieuses très anciennes, au nombre desquelles celles des âmes 
dans l'Hadès, qui sont une reproduction du corps facilement 
reconnaissable. C'est ainsi que les voit aussi la philoso~hie préso
cratique. Ses trois parties aux belles proportions - ÀoyLtnLxo11, 
i"JtL8u11-11~ov, 8u11-onôt~ - rappellent le groupe du Laocoon. 
No,u nous trouvons sous une impression musicale : la sonate de la 
vie intérieure a pour thème principal la volonté; la pensée et le 
sentiment sont des thèmes secondaires; la phrase est soumise aux 
règles strictes d'un contrepoint psychique que la psychologie a 
pour rôle de découvrir. Les éléments les plus simples se distinguent 
comme Je nombre antique du nombre occidental : Jrandeur là, 
fonction ici. A la statique psychique de l'être ~ollimen - idéal 
stéréométrique de la awf poaûv11 et de 1111-:/lpœ~,a. - s'oppose la 
dynamique psychique de l'etre faustien. 

L'image de l'âme apollinienne - char à deux roues conduit par 
le -..o;:ï; chez Platon - se volatilise aussitôt qu'elle entre en contact 
avec la mentalité magique de la culture arabe. Elle pâlit dé)à dans 
la Stoa postérieure, dont la majorité des maîtres est d origine 
orientale araméenne. Dès l'époque impériale, on ne la rencontre 
plus qu'à titre de réminiscence même dans la littérature citadil}e 
romaine. 

L'image mentale magique porte les traits d'un strict dualisme de 
deux substances énigmatiques : l'esprit et l'âme. Il n'y a entre les deux 
ni rapport antique statique, ni rapport occidental fonctionnel, 
mais une relation entièrement différente de structure et qu'on ne 
saurait précisément appeler que magi~ue. Par opposition à la phy
sique de Démocrite et à celle de Gahlée, on pensera à l'alchimie 
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et à la pierre philosophale. Cette image· spécifique de l'Ame orien• 
tale 1e trouve avec une nécessité intérieure à la base de toutea les 
considérations psychologiques et avant tout théologiques, qui 
remplis1ent la première époque « gothique » de la culture arabe 
de o à 300. L'tvangile johannique n'y appartient pas moins que la 
littérature gnostique et patristique, celles des Néoplatoni6:iens et 
des Manichéens, les textes dogmatl9uea du Talmud et de l'Aveata, 
l'atmosphère iriaonnante qui s'exprime de manière toute religieuse 
dans l'Imper1um romanum ·et dont la philosophie a emprunté 
au jeune Orient, à la Perse et à la Syrie, le peu qu'elle a de vivant. 
Sémite authentique de vieil esprit arabe, malgré le côté· extérieur 
antique de son savoir immense, Je grand Poaidonioa ac sentait déjà 
en opposition trèa intérieure avec le sentiment vital apollinien et 
avait l'impression que cette structure magique de l'àme était la 
vraie. On distingue nettement une substance traversant le corps, 
qui entre en opposition de valeur avec une autre substance abatra1fe, 
divine, descendant de la crypte cosmique sur l'humanité et sur 
laquelle repose le consensus de tous les participants. C'est cet 
«esprit• qui évoque le monde supérieur, dont les productions 
le font triompher de la vie pure, de la u chair », de la nature. Elle 
est l'image primaire, de conception tantôt religieuse, tantôt philo• 
sophique, tantôt artistique - Je rappellerai le portrait de l'époque 
conatantinienne avec aea yeux regardant fixement dans l'infini, 
ce regard représente le 1tvtup.cx - qui est à la base de tout sentiment 
du moi. Ainsi ,entaient Plotin et Origène. Paul distingue - par 
exemple Cor. I, 15, 44- entre awp.cx •}U'X_LXOY et a'Wfll1 'lt'IEUflCl~Lxo11· 
Chez les ~nostiquea, la représentation d'une double extase corpo
relle et spirituelle et la division des hommes en inférieurs et supé
rieurs, en psychiques et en pneumatiques, étaient chose courante. 
Plutarque a transcrit sur des modèles orientaux la psychologie 
familière à la littérature antique tardive, le dualisme du vou; et 
la ~ux,7\. On transporta aussitôt ce dualisme dans l'antithèse du 
chrétien et du ,Païen, de l'esprit et de la nature, d'où l'on tira ensuite 
chez les gnostiques, les chrétiens, les J uifa et les Perses, le schème 
non encore disparu de nos jours, celui de l'histoire universelle 
considérée comme un drame humain de la Création et du Juge
ment dernier, avec une intervention de Dieu pour centre. 

La perfection strictement scientifique a été obtenue par l'image 
magique de l'àme dans les écoles de Bagdad et de Basra. Alfarabi 
et Alkindi 1 ont traité savamment ces problèmes embarrassants et 
peu accessibles pour nous de la psychologie magique. Leur influence 
sur la jeune psychologie entièrement abstraite de l'Occident - non 
sur le sentiment du moi - ne saurait passer inaperçue. Les psycho
logies scolastique et mystique ont reçu autant d'éléments formels 
de l'Espagne mauresque, de la Sicile et de l'Orient, que l'art 
gothique. N'oublions pas que l'arabisme est la culture des rcli~ions 
révélées écrites, qui toutes supposent une image dualiste de l àme. 
On ae rappelle la cabale et la part des philosophes juifs à cc q\l'on 

1. ne Boer: G11schi&hle de, Philosophie im Islam, 1901, pp. 93, 108. 
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appelle la philosophie du moyen âge, c'est-à-dire de l'arabisme 
tardif d'abord et du gothique primitif ensuite. Je ne citerai qu'un 
exemple remarquable, à peine considéré et le dernier : Spinoza 1• 

Fils du ghetto, il est à côté de Schirazi, son contemporain persan, 
le dernier représentant tardif du sentiment magique de l'univers 
et un hôte dans le monde formel du sentiment cosmiqu,: faustien. 
Élève intelligent de l'époque baroque, il a su donner à son système 
la couleur occidentale; au fond, il est tout entier sous l'aspect du 
dualisme arabe des deux substances psychiques. C'est la vraie raison 
intérieure de l'absence chez lui du concept galiléen et cartésien de la 
force. Ce concept est le centre de gravité d'un univers dynamique, 
et donc étranger au sentiment cosmique magique. Entre l'idée de 
la pierre philosophale - qui se dissimule comme causa sui dans 
l'idée spinoziste de la divinité - et la nécessité causale de notre 
imaçe de la nature, il n'y a aucun intermédiaire. Aussi son déter
mimsme de la volonté est-il exactement le même que celui qu'ensei
gnait l'orthodoxie de Bagdad, - le « Kismet » - et c'est à Bagdad 
qu'on trouvera l'origine de la méthode << more gcometrico » , 
laquelle est commune au Talmud, à !'Avesta, au Kalaam arabe, 
mais forme à l'intérieur de notre philosophie, dans l'Éthique de 
Spinoza, un exemplaire unique et grotesque. 

Le romantisme allemand a ensuite évoqué une autre fois de 
manière fugitive cette image magique de l'âme. Il trouva dans la 
magie et les modes de penser des philosophes gothiques le même 
goût que dans l'idéal des Croisés qui était celui des couvents et 
des châteaux forts, et surtout que dans l'art et la poésie sarrazins, 
mais sans comprendre beaucoup à ces choses ardues. Schelling, 
Oken, Baader, Gôrres et leurs acolytes se complaisaient dans ces 
spéculations stériles en style arabo-judaïque, spéculations ~u'on 
était heureux de trouver obscures et << profondes », - ce qu elles 
n'avaient d'ailleurs pas été pour les Orientaux, qu'on ne compre
nait sans doute pas soi-même en partie et dont on souhaitait aussi 
qu'elles ne fussent paii comprises entièrement des auditeurs. Tout 
ce qui mérite d'être retenu dans cet épisode, c'est le charme de 
l'obs~ur qu'exercèrent ces milieux de pensée. Peut-être osera-t-on 
conclure que les plus claires et les plus accessibles des conceptions 
de la pensée faustienne, qu'on trouve par exemple dans Descartes 
et dans les prolégomènes de Kant, eussent exercé la même impres
sion nébuleuse et abstruse sur un métaphysicien arabe. Ce qui est 
vrai pour nous est faux pour eux, et inversement; ce principe 
vaut tout aussi bien pour l'image psychique des cultures parti
culières que _pour chaque autre résultat de la pensée scientifique. 

3 

La postérité aura à aborder le problème difficile de la séparation 
des éléments derniers dans la conception du monde et la philo-

I. Win<lclband : Gt!schicl1te dt!r nrnere" Pliilosopliie, 1919, I, p. wll; et ch<>z 
Uiuneberg : /.:t,llur dt!r Gegemvart, 1913, I, v, p. 48~. 
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aophie de style gothique; cette séparation est la même que dans 
l'ornementique des cathédrales et dans la peinture primitive con• 
temporaine, qui n'osait paa encore choisir entre le fond doré plat 
et les arrière•plana du paysage aux horizons lointains - entre 
le mode magique et le mode faustien de la vision de Dieu daqa la 
nature. Dana la première image de l'âme reflétée par cette philo• 
sophie, les traits de la métaphysique arabo-chréttenne, dualisme 
de l'âme et de l'esprit, se mêlent avec une verdeur timide aux 
pressentiments nordiques des-forces fonctionnelles de l'âme qu'on 
n'ose pas encore s'avouer. Ce dualisme règne au fond de la contro
verse sur le primat de la volonté ou de la raison, problème fonda
mental de la philosophie gothique, qu'on cherche à résoudre tantôt 
dans le sens arabe et ancien, tantôt dans le sens occidental et nou• 
veau. Le même mythe conceptuel, conçu chaque fois différemment, 
a déterminé la marche de toute notre philosophie et la distingue 
nettement de toutes les autres. Avec tout son orgueil spirituel de 
citadin parvenu à être sûr de lui-même, le rationalisme baroque 
tardif a opté chez Kant et les Jacobins pour la puissance supérieure 
de la déesse Raison. Mais le x1x8 siècle, surtout Nietzsche, donnèrent 
déjà leur suffrige à cette formule plus forte, que nous avons tous 
dans le sang 1 : voluntas superior intellectu. Schopenhauer, dernier 
grand philosophe systématique, paraphrase cette formule en 
1 Monde comme volonté et représentation », et seule son éthique, 
non sa métaphysique, vota contre la volonté. 

Nous avons ici immédiatement sous les yeux le fond et la signi
fication la plus cachée de toute philosophie qui se meut dans les 
cadres d'une culture. Car c'est l'âme faustienne qui s'évertue en de 
séculaires efforts à tracer l'image de soi•même et cette image offre un 
accord profondément senti avec l'image de l'univers. En effet, la 
conception gothique du monde exrrime, dans sa lutte entre la 
raison et la volonté, le sentiment vita de chaque homme ayant vécu 
les Croisades, l'époque des Staufen et des grandes cathédrales. 
On voyait l'âme ainsi parce qu'on était ainsi.fait. 

Volonté et pensée dans l'image mentale - c'est direction et étendue, 
J,istoi,e et nature, destin et causalité dans l'image du monde extérieur. 
Le fait que notre symbole primaire est l'étendue indéfinie apparaît 
en plein jour dans les traits fondamentaux de ces deux aspects. 
La volonté rattache l'avenir au présent, la pensée l'illimité à l'endroit 
où l'on est. L'ave,iir historique est le lointain en devenir, l'horizon 
de l'univers infini est le lointain devenu : voilà ce que signifie l'expé
rience de la profondeur faustienne. On se représente ontologique
ment, presque mystiquement, le sentiment de la direction comme 
une ,, volonté », le sentiment de l'espace comme une u intelligence », 
et ainsi naît l'image abstraite que nos psychologues tirent nécessaire
ment de leur vie intérieure. 

La culture faustienne est une culture de la volonté : voilà qui 

1. Par conséquent, ~i dans ce livre aussi le temp,a, la direction et le destin paasent 
avant l'espace et la causalité, il faut attribuer cette conviction non à des preuves 
intellectuelles, maJs - tout à fait inconsciemment - à des tendances du sentiment 
vital qui se sont ,·,J,J leurs prt1wes. Une autre genèse de la pensée philosophique est 
inexistante. 
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n'est autre chose qu'une expression de la vocation éminemment 
historique de aon Ame. Le « Je» de l'usage linguisti(fue - ego 
habeo factum, - c'est-à-dire la construction dynamique de la 
phrase, traduit absolument le style de l'activité résultant de cette 
vocation, dont l'énergie de la direction domine non seulement 
l'image du « monde considéré comme histoire », mais notre histoire 
même. C'est ce « Je » qui surgit dans l'architecture gothi9.ue; les 
sommets des tours et les contreforts sont des ,, moi », et l éthique 
farutienne tout entière est donc une « ascension » : perfectionnement 
du moi, action morale sur le moi, justification du moi par la foi et 
Ica œuvrcs, respect du toi dans le prochain à cause du moi propre 
et de sa félicité, depuis Thomas d'Aquin jusqu'à Kant, et enfin, 
ascension suprême : l'immortalité du moi. 

C'est là, exactement, que le Russe authentique voit un objet 
de vanité et de mépris. L'âme russe avolontaire, avec son symbole 
primaire de la plaine immense, cherche à se dissoudre, à se perdre 
dans l'univers fraternel, horizontal, en serviteur anonyme. Pour 
elle, la pensée qui va de soi au prochain, l'élévation morale <le 
toi-Mime par l'amour du prochain, la volonté de faire pénitence 
paur soi, sont des signes de la vanité occidentale et également 
impies, comme la volonté d'ascension céleste de nos cathédrales 
opposée au toit plat à coupole des églises russes. Nechludow, 
héros de Tolstoï, soigne son moi moral comme ses ongles; Tolstoï 
aepartient par là-même à la pseudomorphose pétriniste. Raskol
mkow, au contraire, n'est qu'une chose quelconque au milieu d'un 
«nous». Sa faute est la faute de tous. Il y a de l'orgueil et de la 
vanité à considérer même simplement son péché comme lui appar
tenant en propre. On trouve aussi dans l'image mentale magique 
quelque chose du même sentiment. Par exemple, Jésus dit dam; 
Luc, 14, 26 : 11 Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, mais avant 
tout ton propre moi ('t',iv fau~ou 401.fiv), il ne pourra pas être 
mon disciple. 11 Partant de ce sentiment, il s'intitule le fils de 
l'homme 1• De même, le consensus des bons croyants est imper
sonnel et condamne le moi comme un péché, et il en est ainsi 
encore du concept - spécifiquement russe - de vérité considérée 
comme l'accord unanime et anonyme des appelés. 

L1homme antique, tout entier appartenant au présent, est égale
ment dépourvu de l'énergie de la direction, laquelle règle notre 
image de l'univers et de l'Ame et concentre dans l'élan vers le loin
tain toutes nos impressions sensibles, dans le sens de l'avenir 
toutes nos expériences intérieures. Il est « avolontaire ». L'idée 
antique du destin ne laisse aucun doute à cet égard, le symbole 
de la colonne dorique encore moins. Si tous les portraits impor
tants, depuis Jan van Eyck jusqu'à Marées, ont pour thème secret 
le duel de la pensée et de la volonté, celui-ci ne pouvait exister 

1. • I.e lils de l'homme• est une traduction erronée <le bamasl,a; ce qui est .111 
fond de ce mot n'est pas le rapport filial, mais la fusion impersonnelle clnns la plaim· 
;mmense. 
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dans aucun portrait antique, parce qu'à côté de la pensée (vo~;), 
dans l'image antique de l'Ame, à côté du Zeus intérieur, les unités 
ahistoriquea des passion• animales et végétatives (8up.o, et hc~8up.,(l) 
sont absolument somatiques et sans aucun caractère ou élan con-
scients vers un but. ~ 

Appelez comme vous voudrez le principe faustien qui est nôtre 
et qui n'appartient qu'à nous. Le mot est son et fumée, L'espace 
aussi est un mot, pouvant exprimer de mille manières dans la bouche 
du mathématicien, du philosophe, du poète, du peintre, un seul 
et même objet indescriptible, qui paraît être le propre de l'humanité 
entière, tout en ne revêtant que dans les cadres de la culture occi
dentale cette arrière-pensée métaphysique que nous lui attribuons 
avec une nécessité intérieure. Ce n'est pas le concept de « volonté » 
qui a la signification d'un grand symbole, c'est l'existence en général 
d'un tel concept pour nous, alors que les Grecs l'ignoraient. Il n'y 
a, en dernière analyse, aucune différence entre l'espace en profon
deur et la volonté. Les langues antiques, qui n'ont pas de mot 
pour le premier, en manquent donc aussi pour la seconde 1• Le 
pur espace de l'image cosmique faustienne n'est pas la simple 
étendue, mais l'extension au loin, considérée comme une activité 
et une victoire sur le sensible pur, comme une tension et une 
tendance, comme une volonté de puissance spirituelle. Je n'ignore 
pas toute l'insuffisance de ces paraphrases. Il est tout à fait impos
sible de rendre en termes exacts la différence entre ce qu'on appelle 
espace chez nous, chez les Arabes ou chez les Hindous et ce qu'il 
éveille de pensées, de sensations, de représentations dans chacune 
de ces cultures. La preuve qu'il s'agit de choses absolument diffé
rentes nous est fournie par les conceptions fondamentales très 
diverses de chaque mathématique, de chaque art plastique, avant 
tout des manifestations immédiates de la we. Nous verrons que 
l'identité de l'espace et de la volonté s'exprime tout aussi bien dans 
les actes de Copernic ou de Colomb que des Hohenstaufen et de 
Napoléon - domination de l'espace cosmique, - mais le physicien 
l'exprime aussi à sa manière dans les concepts du champ de force 
et du potentiel, qu'on n'aurait pu faire entendre à aucun Grec. 
L'espace forme a frio,i de l'intuition, cette formule de Kant, où 
il exprima définitivement ce que la philosophie baroque avait 
cherché sans relâche, - n'est-elle pas l'ambition de l'âme à domine, 

1. l8JAw et fJo~A""°' signifient avoir l'intention, le désir de, Mre enclin à; 
"•uA,j signifie conseil, plan. On ne trouve pas en gméral de substantif pour IIUA,u. 
Quant à wlu11ùi!, il n'est pas un concept psychologique, mais le 11e1111 des ttalltk du 
Romain authenuque y nprlmalt, comme dal18 potesla1 et vin111 une dhipc,sttlon 
pratique, extérleute et visible, la g,a111U d'un ~tre humain bldlviduel. Nous 
em~lo ons dans ce sens un terme d'emprunt : énergie. I.a volonté et l'énergie de 
Na 10nt deux choses différente&, à ~ près comme la force de voler et le 
po i!a. Il ne faut pas confondre l'intelligence dlrl~ vers le dehors et caractéristique 
du Romain, homme de civilisation, en regard de l'Hellène, homme de culture, avec 
ce que noua désignons ici du terme de volonté. César n'est pu un homme de volonté 
ou sens napol~iiien. Il est &lgnlflcatü que l'usage linguistique du droit romain ait 
donné, en faœ de la poésie, une représentation du sentiment fondamental de J'âme 
romaine beaucoup plus originelle. Ici, l'intention s'appelle animus ( 11nimus occi• 
/leKdi) et le désir de pécher, dolus, par orl)Osltlgn à la tranSifCBBion involontaire du 
droit (culpa). Volu11tas n'apparaît poin dan, la langue technique du droit. 
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ce qui n'est pas elle? Le moi gouverne le monde par le moyen de 
la forme 1. 

Tel est bien dans la peinture à l'huile le sens de la perspective 
en profondeur faisant dépendre l'espace imagé, considéré comme 
infini, du spectateur qui le domine littéralement de la distance 
choisie par lui. C'est ce même bond dans le lointain qui aboutit au 
type du paysage héroique }âstoriquement senti, aussi bien dans la 
peinture que dans le parc baroques, et la même chose s'exprime en 
physique mathématique dans le concept du vecteur. Pendant des 
siècles, la peinture s'est passionnément efforcée d'atteindre ce 
grand symbole qui contient tout ce que pourraient exprimer les 
mots d'espace, de volonté, de force. Il correspond en métaphysique 
à la tendance constante à faire dépendre de l'esprit, fonctionnelle
ment, les choses au moyen d'antithèses conceptuelles, comme le 
phénomène et la chose en soi, la volonté et la représentation, le 
moi et le non-moi, antithèses ayant toutes un contenu purement 
dynamique, aux antipodes de la doctrine de Protagoras qui voyait 
dans l'homme une mesure, donc non un créateur de toutes choses. 
L'homme dans la métaphysique antique est un corps parmi d'autres 
corps, et la connaissance y est considérée comme une espèce de 
contact qui passe du connu au connaissant, mais non inversement. 
Les théories optiques d' Anaxagore et de Démocrite sont très loin 
de reconnaître à l'homme une activité dans l'acte de perception 
sensible. Jamais Platon ne sent comme Kant, pour qui c'était un 
besoin intérieur, dans le moi le centre d'une sphère d'activité 
transcendante. Les prisonniers de sa fameuse caverne sont réelle
ment prisonniers, esclaves et non maîtres de leurs impressions 
extérieures, subissant le soleil commun et ne rayonnant pas eux
mêmes comme des soleils dans l'univers. 

Le concept d'énergie spatiale en physique - représentation 
entièrement non antique, d'après laquelle la distance spatiale est 
déjà une forme d'énergie et même la forme première de toute 
énergie, puisqu'elle fonde les notions de capacité et d'intensité -
éclaire également le rapport entre la volonté et l'espace psychique 
imaginaire. Noua sentons que ces deux imagea, celle du cosmos 
dynamique chez Galilée et Newton, et celle de l'âme dynamique, 
ont une seule et même signification : la volonté considérée comme 
un centre de gravité et un centre de relation. Toua deux sont des 
représentations baroques, des symboles de la culture faustienne 
parvenue à complète maturité. 

On a tort de prendre, comme cela se produit souvent, le culte de 
la • volonté » sinon pour un culte universellement humain, du 

1. I,'Ame chJnofac • voyage dans l'univera • : c'eat la llignificatlon de la penpec
tive chez les ~tret de l'Asie orientale, ~ui placent le point de convergence non 
dane la profondeur, ma!a dam le fllÜtlff tu l ima11. Gn\ce à la perapec:ttve, on 10umet 
les ch011es au mol~ul lea con~t JI.Ill' groupanent; la nmüon anüque de l'ardàe· 
plan pen~ fie donc aual l'at:iilence de• volontt■1. d'ambition à 1011verner 
le monde. Dans a perspective chJnoiae, comme dans la echnlque dea Cbinola, Il 
~ue l'âler,ie-de la dlrecüon. Auasi, par oppoalüon à l'&m pçdi01e en profon
deur qul caracUrlle "°"' pe!nture payç11te oserai-je ~Ier d'une _peripeçtive 
taol1te de l' Aal.e orientale, pour faire allusion iilna1 à un ,.,.,._,., CN""ff'I qul est 
actif, dans l'image chinoise, et sur lequel Il ne faut pas R m~rendre. 
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moim1 pour un culte universdlcmcnt chrétien, et de le dériver ile 
l'éthos des religions primitives arabes. Cette connexité n'appartient 
qu'à l'écorce historique et l'on y confond avec l'histoire de la signifi
cation des mots et des idées le destin des mots, comme t1oluntas, 
dont on n'aperçoit point les transformations sémantiques profon
dément symboliques. Quand des psychologues arabes, comme 
Murtada, disent qu'il y a plusieurs « volontés» possibles : une 
"volonté» identique à l'action, une autre indépendante qui la 
précède, une II volonté » sans aucun rapport avec l'action en général 
et produisant d'abord le "vouloir», etc ... et qu'il s'agit d'entendre 
ces mots dans leur signification arabe profonde, noua voyons 
manifestement sous les yeux une image de l'lme d'une structure 
entièrement différente de la nôtre. 

Lea éléments de l'âme sont pour tous les hommes, à quelque 
culture qu'ils appartiennent, les divinités d'une mythologie inté
rieure. Zeus est pour l'Olympe extérieur cc qui existe avec une 
clarté parfaite pour celui du monde intérieur, pour chaque Grec : 
le 110Üç qui trône au-dessus de toutes les autres parties de l'lme; 
• Dieu II pour nous, est ce souffle cosmique, tout-puissant, cette 
activité et providence omniprésente, qu'est la «volonté» réfléchie 
par le miroir de l'espace cosmique sur l'écran de l'espace psychique 
imaginaire, où elle est conçue 1;>ar nous nécessairement comme ayant 
un ~trc réel. Au dualisme macrocosmique de la culture magique, 
ruah et ncphesch, pneuma et psyché, appartient nécessairement 
l'antithèse macrocosmique du Dieu et du Diable, d'Ormuzd et 
d'Ahriman chez les Perses, de Jahvé et de Bclzébut chez les Juifs, 
d'Allah et d'Iblia chez les Musulmans, du Bien absolu et du Mal 
absolu, et l'on remarquera que ces deux oppositions s'effacent 
en mime temps du 1cnt1mcnt cosmique occidental. Dana la même 
mesure, où la controverse gothique sur le primat de l'intellkctus 
ou de la t1olunta, fait de la volonté le centre d'un monothiinru 

f.sychique, la figure du diable disparaît aussi du monde réel. A 
époque baroque, Je panthéisme du monde extérieur a immédiate

ment pour conséquence celui du monde intérieur, et ce que l'anti
thèse de Dieu et du monde doit désigner - dans n'importe quel sens 
- est désigné aussi cha~uc fois par le mot Volonté, opposé à l'Amc 
en général : la force qu1 fait tout mouvoir dans son empire 1. Dès 
que la pensée religieuse passe à une pensée strictement scientifique, 
un double mythe conceptuel subsiste aussi en physique et en psycho
logie. L'origine des concepts de force, de masse, de volonté ne 
repose pu sur l'expérience objective, mais sur un sentiment de la 
vie. Le darwinisme n'est rien d'autre qu'une conception terrible
ment plate de ce sentiment. Aucun Grec n'aurait employé le mot 
nature au sens d'une activité absolue et méthodique, comme le 
fait la biologie moderne. La • volonté de Dieu » est pour nous 
un pl6onasmc. Dieu (ou II la Nature») n'est rien d'autre que volonté. 

1. D nt ivtdent que l'athüaae ne œnatftue pu WJe ex~tlon. Quand le mat~
rialllte ou le danrillllte dueut que, la nature• proœde à dea aroupements oppor
tua1, • da ltlec:tlona, 9u'elk engendre ou d~truit, Ill changent un mot au '1éi•tr:l' 
du :irvm• alkle, mals Ili en œmervent le sentiment cosmique intact. 
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.\utant le concept de Dieu ne cesse de s'identifier insc:nsiblement 
depuis la Renaissance avec la notion d'espace infini cosmique et 
perd ainsi tout trait sensible et personnel - car la toute-présence 
et la toute-puissance sont presque devenues des concepts mathé
matiques - autant cc même Dieu se mue en \"Olonté cosmique 
ilbstraite. C'est pourquoi, vers IïOO, la musique instrumentale 
prend la place de la peinture, seul et dernier moyen pour repré
senter ce sentiment de Dieu. Qu'on pense, inversement, aux dieux 
d'Homère. Zeus ne possède nullement la puissance complète sur 
le monde; il est, même sur !'Olympe - conformément aux condi
tions du sentiment cosmique apollinien - primus inter pares, 
corps parmi les corps. Ananké, la nécessité aveugle qu'aperçoit 
dans son cosmos l'être éveillé antique, ne dépend de lui en aucune 
manière. Au contraire : les dieux lui sont soumis. Cela est dit en 
toutes lettres dans Eschyle, en un passage grandiose du Prométhée; 
mais on le sent déjà chez Homère, dans la querelle des dieux et 
üans ce passage décisif où la balance du destin est levée par Zeus, 
non pour qu'il puisse juger, mais pour qu'il apprenne le sort 
d'Hector. Ainsi l'âme antique se décrit comme un Olympe de 
petits dieux avec ses parties et ses qualités, dont il faut maintenir 
l'entente pacifique, idéal de la conduite de la vie antique, de la 
sophrosyné et de l'ataraxie. Plus d'un philosophe révèle cet enchaî
nement, quand il appelle Zeus la partie la plus élevée de l'âme, le 
'loG;. Aristote attribue pour unique fonction à sa divinité la &ecl)pl1 
ou contemplation; c'est l'idéal de Diogène : une statique de la vie 
arrivée à sa perfection, par opposition à la dynamique, également 
achevée, de l'idéal de la vie au XVIII'' siècle. 

L'énigme appelée volonté dans l'image mentale, cette passim, 
de la troisième dime11sio11, est donc très proprement une œunc 
baroque, comme la perspective de la peinture à l'huile, comme la 
notion de force cjans la physique moderne, comme le monde sonore 
de la pure musique instrumentale. Dans tous les cas, le gothique 
a annoncé ce que les siècles de spiritualisation menèrent à maturité. 
Comme il s'agit ici du style de la vie faustienne par opposition à 
tout autre, nous maintenons que les mots originels de volonté, 
de force, d'espace, de Dieu, que décrit et anime le sentiment 
faustien de la signification, sont les symboles, les traits fondamen
taux des grands univers formels proches parents, où cet être 
s'exprime. On y a cru saisir du doigt, jusqu'à présent, des faits 
éternels cc existant par soi » et qu'on finirait bien quelque jour par 
consolider définitivement, par cc connaître », par démontrer, au 
moyen de la science critique. Cette illusion de la science naturelle 
est partagée en même temps par la science psychologique. La cer
titude que ces fondements cc universels n n'appartiennent qu'au style 
baroque de l'intuition et de l'intelligence, qu'ils sont les formes d'expres
sion d'une signification éphémère et cc vraies n seulement pour l'espèce 
d'esprit occidental européen, modifiera le sens tout entier de ces 
recherches, qui ne sont pas seulement les sujets d'un savoir systéma
tique, mais à un degré supérieur les objets d'une étude physionomique. 

L'architecture baroque débuta, comme on l'a \'U, le jour oi1 
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Michel-Ange a remplacé les éléments tectoniques de la Renais
sance, support et charge, par des éléments dynamiques : force et 
masse. La chapelle Pazzi de Brunellesco exprime une résignation 
sereine, la façade d'II Gesu de Vi~nola est une t1olonté pétrifiée. 
Le nouveau style a été nommé jésuite à cause de sa marque ecclé
siastique, surtout après la perfection que lui ont fait subir Vignola 
et Della Porta; il y a en effet un rapport intime entre lui et l'œuvre 
d'Ignace de Loyola 1, dont l'ordre représente la pure volonté 
abstraite de l':F;glise et dont l'action cachée s'étendant à l'infini 
fait pendant à l'analyse et à l'art de la fugue. 

Dès lors, il n'y a plus de paradoxe à parler, dans l'avenir, de style 
baroque et même de 1tyk jésuite à propos de psychologie, de mathé
matique et de physique théorique. Le langage formel de la dynamique 
substituant l'antithèse énergétique de capacité et d'intensité à 
l'antithèse somatique et avolontaire de matière et de forme est 
commun à toutes les œuvres spirituelles de ces siècles. 

4 

La question qui se pose maintenant est de savoir danl quelle 
mesure l'homme de cette culture lui-même remplit ce qu'on 
attend de l'ima~e mentale créée par lui. Si l'on peut appeler désor
mais, de maniere tout à fait générale, le thème de la physique 
occidentale un espace actif, on aura défini aussi par là l'espèce et 
le contenu de l'existence de l'homme contemporain. Nous autres, 
natures faustiennes, nous sommes habitués à intégrer dans 
l'ensemble de nos expériences.vivantes l'individu, non en tant qu'il 
se manifeste dans un calme plastique, mais en tant qu'il agit. 
Ce que l'homme est, nous le mesurons à son actfoité, qui peut aussi 
bien s'orienter vers le dedans que vers le dehors, et c'est d'après 
cette direction que nous évaluons tous ses principes, ses motifs, 
ses forces, ses convictions, ses habitudes en particulier. Caractère 
est le mot où nous résumons cet aspect. Nous parlons des têtes de 
caractère, des paysages de caractère. C'est un terme courant chez 
nous que le caractère des ornements, des coups de pinceau, des 
traits d'écriture, d'arts entiers, de périodes historiques, de cultures. 
La musique baroque est l'art proprement dit du caractère, et cela 
définit également sa mélodie et son instrumentation. Caractère 
signifie encore quelque chose d'indescriptible qui distingue la 
culture faustienne de toutes les autres. Et sa parenté profonde avec 
le mot« Volonté» n'est d'ailleurs pas douteuse : la volonté est dans 
l'image de l'âme ce que le caractère est dans celle de la vie, telle du 
moins qu'elle se présente à nous avec évidence et seulement à nous, 
Européens d'Occident. 

1. On ne peut passer sous silence la grande part prise pu les savants jésuites 
dans le développement de la physique Jhéorique. I.e père Hoscovlch dépaSIIII, le 
premier, Newton, et cr-éa un syst~me de forces centrales en 1759. I.'ldentificallon 
i:le Dieu avec le pur cepacc cet encore plus sensible chez les Jésuites que dans les 
milieux jan~lstes de Port-Royal fréquent~ par les mathématiciens Descartes et 
Pascal. 
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Que l'homme ait du caractère : telle est la condition fondamen
tale de tous nos systèmes éthiques, si divergents par ailleurs dans 
leurs formules métaphysiques ou pratiques. Le caractère - celui 
qui se forme dans le courant de l'univers, la « personnalité », le rapport 
de la TJie à l'action - est une impression faustienne de l'homme et 
~ui offre une ressemblance significative avec l'image physique de 
1 univers, en ce que mal8ré de très pénétrantes études théoriques, le 
concept de force vectorielle avec sa tendance à la direction n'a pas 
pu être séparé du concept de mouvement. Également impossible 
est la séparation rigoureuse de la volonté et de l'âme, du caractère 
et de la vie. Au sommet de cette culture, assurément depuis le 
xv118 siècle, nous sentons le mot Vie comme un synonyme absolu 
du Vouloir. Notre littérature éthique est remplie d'expressions, 
telles que force vitale, volonté de vivre, énergie active, comme 
d'autant d'évidences qui n'eussent pas même été traduisibles dans 
le grec du temps de Périclès. 

On aperçoit - ce qu'a voilé jusqu'à présent la prétention de 
toutes les morales à une valeur universelle dans l'espace et le temps 
- que chaque culture particulière est un être unitaire d'ordre 
supérieur, possédant sa propre conceP.tion morale. Il y a autant de 
morales que de cultures. Bien qu'il l'eût soupçonné le premier, 
Nietzsche est resté bien loin d'une véritable morphologie objective 
de la morale - par delà tout Bien et tout Mal. Il a pesé les morales 
antique, indoue, chrétienne et Renaissance à sa balance personnelle, 
au lieu d'en comprendre le style comme symbole. Mais à cause 
précisément de notre coup d'œil historique, nous n'aurions pas dû 
laisser le phé11omène primaire de la morale nous échapper comme tel. 
Il semble bien que nous ne sommes mûrs qu'aujourd'hui pour 
cette tâche. Pour nous, dès l'époque de Joachim de Flore et des 
croisades, la représentation de l'humanité comme un tout en action, 
en lutte et en progrès est si nécessaire, qu'il nous sera difficile de 
savoir qu'elle est une représentation exclusivement occidentale de 
valeur et de durée passagères. A l'esprit antique, l'humanité appa
raît comme une masse constante, à quoi correspond une morale 
d'une tout autre espèce dont on peut suivre l'existence des premiers 
temps d'Homère à l'époque impériale. En général, on trouvera que 
le sentiment de la vie de la culture faustienne extrêmement actif 
est plus proche du chinois et de l'égyptien, le sentiment rigoureu
sement passif de l'antiquité plus proche de t'indou. 

Si jamais groupe de nations avait la lutte pour l'existence constam
ment sous les yeux, c'était celui de la culture antique, où chaque 
ville et chaque bourgade combattait à mort sa voisine, sans plan, 
sans motif, sans grâce, corps à corps, par un instinct complètement 
antihistorique. Mais en dépit d'Héraclite, l'éthique grecque était 
loin d'élever le combat à un principe éthique. Les stoïciens et les 
épicuriens enseignaient le renoncement au combat comme un idéal. 
Au contraire, vaincre les obstacles est l'instinct typique de l'Ame 
occidentale. On y exige de l'activité, de la décision, de l'affirmation 
de soi-mêm~; la lutte contre les plans antérieurs et commodes 
de la vie, contre les impressions du moment, du proche, du tan-
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gible, du facile; le triomphe sur le général et le durable qui rattache 
mentalement le passé à l'avenir : voilà la matière de toua les impé
ratifs fanstiens dès les premiers temps du fothique et jusqu'à 
Kant et Fichte et, par delà ceux-ci, l'éthos ou se manifestent les 
formidables pouvoirs et la volonté de nos Stats, de nos puisstnces 
économiques, de notre technique. Le carpe diem qui, du point de 
vue antique, représente l'être satisfait, est la contradiction totale 
de l'être qui reerésente une valeur aux yeux de Gœthe, de Kant, 
de Pascal, de l'Eglise et de la libre pensée : l'P.tre agissant, luttant, 
triomphant 1• 

Comme toutes les formes de la dynamique - en peinture, 
en musique, en physique, en sociologie, en politique - insistent 
sur des enchainements infinis et considèrent, non comme dans la 
physique antique, le cas particulier et la somme de ces cas, mais le 
courant typique et sa règle fonctionnelle, nous devons entendre par 
caractère ce qui, dans la réalisation de la vie, conserve une constance 
principielle. Dans le cas contraire, on,parlera d'absence de caractère. 
En tant que forme d'une existence mouvementie, où l'on atteint la 
constance principielle suprême avec le maximum de variance 
individuelle, le caractère est ce qui rend en général possible une 
bio~raphie aussi importante que celle de Gœthe dans « Poésie et 
Vérité ». En face d'elle, les biographies spécifiquement antiques de 
Plutarque ne sont que des collections d'anecdotes disposées chrono
logiquement, non dans l'ordre historique de leur développement, 
et l'on concédera que pour Alcibiade, Périclès, ou en ~énéral tout 
autre homme purement apollinien, on ne peut concevoir que cette 
deuxième, non la première espèce de biographie. Leur expérience 
vivante ne manque pas de masse,. mais de fonction; elle a queique 
chose de l'atome. Pour ce qui est de l'image physique du monde, 
on ne peut pas dire que le Grec ait oubli/ dans la somme de ses 
expériences de rechercher des lois générales, mais son cosmos ne 
lui rermettait pas de les trouver. 

I en résulte que les sciences caractérologiques, la physionomique 
surtout et la graphologie, ne pourraient que très médiocrement 
réussir dans les cadres antiques. Au lieu de l'écriture manuscrite, 
~ue nous ne connaissons pas, nous en trouvons la preuve dans 
1 ornement antique - méandre et feuille d'acanthe - qui révèle 
en face du gothique une incroyable simplicité et faiblesse d'expres
sion caractéristique, mais aussi en revanche une commodité jamais 
atteinte encore, au sens temporel de ce mot. 

Il va de soi que, envisageant le sentiment vital antique, nous 

J. Une des ral10D1 les plus euentielles de l'influence du protestantisme, préclaé
meiit sur les nature11 profondes c'est que Luther a Introduit au centre de la morale 
l'actJvt~ pratique - que Gœthe appela les exigences de chaque jour. Chez lul1 les 
• œuvrc1 j>leu!ICI • dmum de l'énergie de la direction, au sens où no111 l'entenao111 
Ici, paaaent ab90lument au second plan. :J:,eur surestimation montre, comme la 
Renal..uceJ un reste de l'influence du sentiment miritlional. Telle est la ral90n 
4!thique proionde du m~pria croillsant qui s'attache désormais au r~lrime monacal. 
Dan• le gothique, l'entrée au couvent, le renoncement au aoucl, à l'action, au 
11oulotr, ~tait un acte moral de rang suprlme. On y accomplissait le pl119 grand 
aacrtllœ concevable, celui de la vu. Dans le baroque, les catholiques eux-mlm"s 
n'avalent plus ce sentiment. L'esprit de la pbilOBOpbie des luml~res tacrifia défini
tivement les lieux non du renoncement, mais de la joulS!lllnce passive. 
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sommes obligés d'y constater un élément fondamental de l'évalua
tion éthique aussi opposé au caractère que la statue à la fugue, la 
géométrie euclidienne à l'analyse, le corps à l'espace. Cet élément 
est le geste. Par là, le principe fondamehtal d'une statique de l'Ame 
est donné, et le mot que nous trouvons dans les langues antiques 
à la place de notre « personnalité •> c est p,osopon, persona, c'est-à
dire ,die, masque. Dans la terminologie gréco-romaine tardive, il 
désigne la parutio11 en public et le geste, partant, le fond essentiel de 
l'homme antique. On disait d'un orateur qu'il parlait en 11:poaw11:0v 
sacerdotal ou militaire. L'esclave était à.11:poaw11:0;, mais non 
:17<~>p.a.-ro.;, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'attitude pouvant être 
considérée comme partie intégrante de la vie publique, mais qu'il 
avait une « âme ;;, Pour dire qu'un homme a reçu du sort un rôle 
de roi ou de général, le Romain avait la formule : persona regis, 
imperatoris 1. Le style apollinien de la vie se révèle dans cette phra
séologie. Il n'est pas question du développement des possibilités 
intérieures par un effort actif, mais de 1 attitude définitivement 
achevée et de l'adaptation la plus rigoureuse à un idéal de l'être 
en quelque sorte plastique. Un certain concept de la beauté ne 
joue un rôle q_ue dans l'éthique antique. Que cet idéal s'appelle 
awrppoauYr), xeû,ox&tya.O,a. ou à:-ra.pa.E,a., c'est toujoura le même 
groupement symétrique pour d'autres, non pour soi, des traits 
sensibles, tangibles, absolument apparents et publics. On était 
l'objet de la vie extérieure, non le sujet. Le pur présent, le momen
tané, le plan antérieur n'étaient pas dominés, mais mis en relief. 
Vie intérieure est un concept impossible dans un tel enchaînement. 
L'intraduisible ~ijlov 11:0A'.-:-,xo·1 d'Aristote, qu'on comprend 
toujours de travers au sens occidental européen, concerne des 
hommes qui ne sont rien individuellement, et ne signifient quelque 
chose que par leur nombre - quelle représentation grotesque 
qu'un Athénien jouant le rôle de Robinson ! -- à l'agora, au forum, 
où chacun se mire dans les autres et gagne par là seulement une 
réalité propre. Tout cela est dans l'expression awua.-rœ 11:oÀewç : les 
citoyens de la ville. On comprend que le portrait, cet échantillon 
de l'art baroque, s'identifie à la représentat10n de l'homme en tant 
qu'il a du ca,act~re, et que, d'autre part, à l'apogée de la culture 
attique la représentation de l'homme en vue de son attitude, de 
l'homme « persona », aboutît nécessairement à l'idéal formel de la 
statue nue. 

5 

Cette antithèse a abouti à deux formes de tragédies de tous points 
radicalement différentes. Il n'y a, en effet, de commun que le nom 

x. nQdawno• slgnUl.e visage, en grec anden, pl115 tard masque, à Athtnes. Aril,
tote ne lui coaniûllsal_t JIU encore le 11e111 de • ~raoaae •· C'est le terme juridique 
p,rsona, qui est d'origine ~truaque et sliralfla d'abord masque de théàtre, qui a 
donn~ aussi le premier, à !'époque Impériale, le sens expressif romain au "eewno• 
gTCc. (Cf. F. Hlrzel: Die Pe,solf, I, 194, p. 40 sq.) 
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entre la tragédie faustienne, drame de caractère, et la tragédie 
apollinienne, drame du geste imposant. 

Avec une fermeté croissap.te et, par extraordinaire, en partant 
de Sénèque 1, non d'Eschyle et de Sophocle, - pendant exact du 
rattachement de notre architecture non au temple de Poestum, mais 
aux constructions impériales - la période baroque a fait du carac
tère, substitué à l'épisode, le centre de gravité de l'ensemble, le 
milieu d'un certain système de coordonnées mentales qui impose 
une situation, un sens et une valeur à tous les actes du drame 
rapportés à lui; de là naît un traçique du vouloir, des forces asis
santes, de l'émotion intérieure, qui ne se transforme pas nécessaire
ment en émotion visible, tandis que Sophocle, surtout par le procédé 
technique du messager, fait dérouler derrière la scène le minimum 
inévitable d'action. Le tragique antii:tue concerne des situations 
générales, non des personnalités individuelles• Aristote le nomme 
expressément (:1\}J-'1\~~- 0:.JX fiv8fW'itllJ'I 

0
6.J.À/,. t 'TC~«etw; X'l.( ~tau, 

Ce que sa poétique nomme ethos et qui est fatal à coup sûr pour 
notre poésie, c'est-à-dire l'attitude idéale d'un homme hellénique 
idéal dans une situation douloureuse, n'a pas plus de rapport 
avec notre « caractère », propriété du moi qui détermine les événe
ments, qu'un plan de la géométrie d'Euclide avec ce qu'on appelle 
à peu près du même nom dans la théorie des équations algébriques 
de Riemann. Le fait d'avoir rendu -;;~"'- par caractère au lieu de 
paraphraser par rôle, attitude, geste, ce terme à peine traduisible, et 
d'avoir traduit p.ô}8o.;, épisode atemporel, par action, a exercé pendant 
des siècles une influence aussi pernicieuse que d'avoir fait dériver 
le mot ôpiu.-.1 d'action. Othello, Don Quichotte, le Misanthrope, 
Werther, ifedda Gabier sont des caractères. Chez des hommes 
ainsi constitués, l'élément tra,ique réside dans leur existence toute 
pure au sein de l'univers. Qu ils luttent contre ce dernier, contre 
eux-mêmes ou contre d'autres, c'est toujours leur caractère qui leur 
impose ce combat, non un intermédiaire venant du dehors. C'est 
ce qu'on appelle soumission, intégration d'une Ame dans un enchaîne
ment de rapports opposés qui n'autorise pas de dissolution pure. 
Mais les personnages du théâtre antique s~nt des rôles, non des 
caractères. Les mêmes figures apparaissent toujours sur la scène : 
le vieillard, le héros, l'assassin, l'amoureux, toujours les mêmes 
corps masqués, à la démarche grave, marchant sur des cothurnes. 
C'est pourquoi, même dans la période tardive, le masque était 
pour le drame antique une nécessité intérieure profondément sym
bolique, tandis qu'au contraire, sans le jeu phr.sionomique des 
acteurs, nos pièces seraient précisément impossibles à « jouer ». 
N'allez pas objecter les dimensions du théâtre grec : les mimes 
d'occasion même portaient des masques - même les stat11es 
icon,1 - et s'il avait existé un besoin plus profond des espaces 
intérieurs, la forme architectonique se serait trouvée aussi d'elle
même. 

Les épisodes tragiques relatifs à un caractère naissent d'une 

1. Crelzenach : Gcschichù des neucren Drainas, Il, 1918, p. 346 sq. 
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longue évolution intérieure. Mais dans le cas d' Ajax, Philoctète, 
Antigone, Electre, une préhistoire intérieure - si elle pouvait 
toutefois se rencontrer chez un homme antique - serait indiffé
rente pour les suites tragiques. L'événement décisif les surprend 
brusquement, de manière toute fortuite et êxtérieure, et il aurait 
pu surprendre n'importe qui à leur place avec le même résultat. 
Il n'était pas même nécessaire que ce fût une personne de leur 
sexe. 

Cc n'est pas encore assez de parler de.l'action ou de l'épisode, 
pour marquer nettement l'antithèse du tragique antique et occi
dental. La tragédie faustienne est biographique, l'apollinienne 
anecdotitJ"I, •c'est-à-dire que l'une .embrasse la direction d'une vie 
entière, l'autre le moment indépendant en soi. Car quel rapport 
y a-t-il entre le passé intirin,r tout entier d'Œdipe ou d'Oreste 
et l'événement destructeur qu'ils trouvent toùt à coup sur leur 
chemin? En regard de l'anecdote de 11tyle antique, nous connaissons 
- chez les maîtres de la nouvelk : Cervantès, Kleist, Hoffmann, 
Storm - le type d'anecdote caractéristique, personnelle, anti
mythiquc, d'autant plus significative qu'on aura mieux senti que 
le motif n'en était possible qu'une seule fois, chez ces hommes et 
en ce temps seulement, tandis que 1'anecdote mythique - la fahle 
- a sa place déterminée par la pureté de qualités oprosées. Nous 
avons donc là un destin qui frappe comme la foudre n importe qui, 
et un autre qui traverse comme un fil invisible une vie dont il est le 
tisserand et qui se distingue ainsi de toutes les autres. Il n'y a dans 
l'existence passée d'Othello, ce chef-d'œuvre d'analyse psycholo
gique, pas le moindre trait absolument sans rapport avec la catas
trophe. La haine de race, l'isolement du parvenu parmi les patri
ciens, le soldat maure, homme de la nature; isolé et plus vieux -
- aucun de ces motifs n'est dépouvu de signification. Essayez 
donc de développer l'exposition dans Hamlet ou Lear, en la com
parant aux pièces de Sophocle. Elle est absolument psychologique, 
non une somme de dates extérieures. De ce ~u'on appelle aujour
d'hui un psychologue, ce créateur expert d époques intérieures, 
qui a'eat st peu près identifié chez nous avec le concept du poète, 
les G~ca n'avaient pas le moindre soupçon. Non analystes en mathé
matique, ils ne le furent pas non plus en psychologie, et il ne pouvait 
sans doute pas en être autrement chez des Ames antiques. « Psycho
logie • est le terme spécifique, pour l'espèce occidental,, de création 
humaine. Il va tout au11i bien pour un portrait de Rembrandt que 
pour la musique de Tristan, pour Julien Sorel de Stendhal que pour 
la Vita Nuova de Dante. Aucune autre culture ne connait quelque 
chose de semblablé. Cela est précisément exclu avec rigueur du 
groupe des arts antiques. « Psychologie » est la forme dans laquelle 
la oolonti, l'homme ,:omme volonté incarnée et non l'homme comme 
aw!'«, parvient à la capacité artistique. Quiconque nomme ici Euri
pide n'entend rien à ce qu'est la psychologie. Quelle abondance de 
caractère ne recèle pu déjà la mythologie Jlordique avec ses nains 
rusés, ses géants maladroits, ses elfes malicieux, Loki, Baldr et 
autres personnages, et combien typique en regard !'Olympe 
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d'Homère I Zeus, Apollon, Poseidon, Arèa sont simplement des 
«hommes•• Hermèa • l'éphèbe r, Athéné une Aplirodite plus 
mûre, les dieux: inférieurs discernables seulement par leur nom -
comme on le voit pllf• tard dans la plutique. Cela est vrai auui 
dans toute son ampleur pour les personna__ges du théltre attique. 
Chez Wolfram d'Eschenbach, Cervantès, Shakespeare, Gœthe, le 
tragique de la vie individuelle se développe du dedans au dehors, 
dynamiquement, forctionnellement, et les courants vitaux ne aont 
à leur tour pleinement intelligibles que de l'arrière-plan historique 
du siècle; chez les trois grands tra~iques d'Athènes, il vient du 
dehors, il est statique, euclidien. Disons, pour répéter un terme 
autrefois appliqué à l'histoire universelle, que l'événement de la 
catastrophe qui, là, fait ipoque provoque, ici, un incident. L'issue 
mortelle elle-meme. n'est que le dernier épisode d'une vie tout 
entière tissée de hasards. 

Une tragédie baroque n'est, je le répète, rien d'autre que le 
caractère qui la conduit, avec cette seule différence que celui-ci 
est amené à se développer dan, le monde lumineux de l'œil, courbe 
au lieu d'équation, énergie cynétique au lieu de potentielle; le 
personnage qu'on voit est le caractère possible, l'action le caractère 
qui se réalise. Tel est le sens intégral de notre esthétique du drame, 
encore obscurcie aujourd'hui par des réminiscences antiques et des 
malentendus. Le personnas-e tragique de l'antiquité est un corps 
euclidien placé dans une situation qu'il n'a ni choisie ni ne peut 
changer et où il est frappé par l'Heimarmene, tandis qu'à la lumière 
de ses plans il se montre impas11ible aux incidents extérieurs. 
C'est en ce sens que, dans les «Choéphores», on parle d'A~a
memnon comme du « corps royal qui dirige les flots • et qu'Œd1pe 
à Colonne dit en parlarit de l'oracle, qu'il lui a cot1té « son corps•· 
On trouvera une inflexibilité remarquable chez tous les grands 
hommes de l'histoire grecque jusqu'à Alexandre. Je ne sache pas 
qu'un seul ait accompli dans les luttes de la vie une évolution 
intérieure comme nous en connaissons chez Luther et Loyola. 
Ce que nous appelons sana trop d'insistance peinture des caractères 
chez les Grecs n'est que le réflexe des événements sur l'ethos du 
héro11, jamais le réflexe d'un personnage sur les événements. 

Et ainsi le drame est conçu par nous, hommes faustiens, avec une 
néccuité très intérieure comme un maximum d'activité, par Ica 
Grecs, avec la meme nécessité comme un maximum de eusivité 1• 
La tragédie attique ne renferme en général pas d'11 action •· Les 
mystères antiques - et Eschyle, originaire d'Eleusia, n'a créé le 
drame supérieur qu'en traduisant la forme de ces mystères avec leur 
péripétie - étaient tous, ôpœp.11-rot ou ôpwi-ic1111, des cérémonies 

1. Cela fait pendant à la tramformation lbnantlque des mots antiquea ~ et 
'"ssio. Ce demi~ n'a été calqué 1ur le ~remfer qu'à l'é~ue lmllérûile, et il 1'est 
conaervé avec sa algnUlcatlon orlldnelle élans la Paaslon du Chrl11t. I,'alUratlon du 
1C11tlmcnt lléma.ntlque 1'eat produfie Ion de la premlàe période gothique et elle 1'eat 
effectu~ dans le vocabulaire dea s~irit114l,s de l'ordre frandscain et chez lea dladplea 
de Joachim de Flore. Expreulon èi'une émotion lntenae quJ cherclae à R ~r, 
fHMsio a fini par délliper la dynamique de l'àme en gménll et c'eat dana cette 
acception de force de la volonté, énerirle de la direction, qu'il a été en 1647 ,ennanllé 
par 7..esen, qui en a fait • lddenachaft, • 
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liturgilJues. Aristote appelle la tragédie l'imitation d'un événement. 
Cette unitation eat identique à la trop fameuse Jro/ anation des 
mystn-11, et on aait qu'Eachyle a été accusé d'avoir introduit l'habit 
sacerdotal des prêtres d'Eleuaia comme costume définitif du théltre 
,mique 1• Car le véritable 6pip.11 avec sa péripétie de la complainte 
à l'allégresse ne consistait paa du tout dans la fable qu'on y racontait, 
maïa dans le rite symbolique qui a'y dissimul~ qui est ressenti par 
le spectateur et compris par lui dans sa signification très profonde 
C'est à cet élément de la première religion -antique, non homérique, 
~ue se combinait un élément paysan, les scènes burlesques - phal
liques, dithyrambiques - des fêtes du printemps en l'honneur de 
Demeter et de Dionysos. Des danses d'animaux I et des accompa
gnements de chants est né le chœur tragique allant au-devant du 
joueur, du II répondant III de Thespis {5~4)· 

La véritable tragédie a t>our or1gme l'imposante complainte 
funèbre du Threnos (naenia). Un jour quelconque, le divertisse
ment allè~re de la fête de Dionysos - qui était auBSi une fête des 
Ames - s est transformé en chœur de plaintifs et le jeu de satyres 
repoussé à la fin. En 494, Phrynicos fit représenter la « chute de 
Milet •, non paa un drame historique, mais la complainte des Milé
siennes, et cela lui valut une punition sévère, parce qu'on l'accusa 
d'avoir rappelé la douleur de cette ville. L'introduction par Eschyle 
du second personnage acteur acheva, la première, la constitution de 
la tragédie antique : à la complainte, qui est le thème donné, s'ajoute 
comme motif présent la représentation visible d'une grande douleur 
humaine. La fable du plan antérieur (u.:j8o;) n'est pas l'u action r, 
mais l'occasion pour les chants du chœ~r qui restent, après comme 
avant, la tragoidia proprement dite. Il est tout à fait indifférent 
que l'épisode soit récité ou joué. Le spectateur, qui connaissait 
le sens du jour, se sentait, lm et son destin, visé dans les paroles 
pathétiques. En lui s'accomplit la péripétie, véritable but des scènes 
sacrées. La complainte liturgique sur la misère du genre humain, 
entourée de récits et de narrations, resta toujours le centre de gravité 
de toute la pièce. C'est ce qui se voit très nettement dans Prométhée, 
Agamemnon, Œdipe roi. Mais cette complainte est submergée 
maintenant 8 par la grandeur du patient, son attitude solennelle, son 
-~,8°' représenté parmi les parties du chœur en des scènes vigoureuses. 
Le thème n'est pas le personnage héroïque, dont la volonté croît 
et se brise contre les obstacles des puissances étrangères ou des 
démons de son propre· cœur, mais le patient avolontaire qui assiste 
- sans raison supérieure, dernns-nous ajouter - à l'anéantisse
ment de son existence somatique. La trilogie de Prométhée, par 
Eschyle, commence juste là où Gœthe l'aurait terminée. La démence 

1. I,es myatàes d'Eleullia ne renfermaient ab110lument aucun eecret. Çhacun 
savait ce gui s'y pasaait; mals une tmotlon m:,,stttleuse envahissait les c;royanb et 
on 1'imaglilalt • trahir • c'est-à-dire profaner les formes sacrm en les Imitant en 
dehon du temple. Cf. Dietrich: Kl. Scllri/t., 19u, p. 414 sq. 
• 2. Les eatyres ttalent des boucs; Sllêne dirigeant le bal portait une queue de 
cheval; mals les olleawc, les grenoufiles, les guêpes d'Arlstophane faisaient allusion 
peut-être à d'autres ~ue1 encore. 

3. Cela eut lieu à la même époque où la plastique de PolyclHe supplanta la 
peinture à fresque. 
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du roi Lear est le résultat de l'action tragique. Au contraire, c'est 
Athéna qui, dans Sophocle, rend Ajax dément avant"le commence
ment du drame. Il y a entre eux la même différence qu'entre un 
caractàre et un personnage mû. En effet, comme dit Aristote, la 
peur et la compassion sont l'effet nécessaire de toute tra,édie aur 
Ica spectateurs antiques, mais sur eux seulement. On s en rend 
compte immédiatement en voyant quelles scènes il désigne comme 
les plus efficaces, notamment les caprices subits du sort et le■ 
scànes de reconnaissance. Aux premiers appartient avant tout 
l'impression du cp~6o; (la crainte), aux seconds celle de l'1À10,. (la 
pitiél. La Katharsis en vue ne peut être ressentie CJU'en partant 
de 1 idéal ontologique de l'ataraxie. •« L'Ame " antique est pur 
présent, pur a"ù>1.t:ll, être immobile et ponctiforme. Voir cet être mis 
en question par \a j3louaie des dieux, par la fatalité aveugle qui peut 
fondre, comme la foudre, sur chacun indistinctement, c'est la 
crainte suprême. Elle touche aux racines de l'existence antique, 
tandis que c'est elle qui donne d'abord la vie à l'homme faustien 
osant tout. Et maintenant - voir cette situation ac rism,dre, comme 
si des nuages amassés en bancs obscurs à l'horizon étaient traveraéa 
à nouveau par un rayon de soleil, gollter une joie profonde dana le 
grand geste favori, •~ntir battre l'lme m~hiÎuc opprC88éc, éprouver 
le plaisir de l'équilibre reconquis - c est a Katharsis. Mais elle 
suppose aussi un sentiment de la vie entièrement étranger à nous. 
Ce mot peut à peine ac traduire dans nos languea et nos aensationt. 
Il fallait tout l'effort eathétiq_ue et tout l'arbitraire du baroque 
et du classicisme avec, à l'arnère-plan, leur vénération indiscrète 
des livres antiques, pour noua persuader que ce fondement psychique 
est aussi celui de notre tragédie - motif pria de ce qu'elle produit 
précisément l'effet inverse; qu'elle n'affranchit pas des événements 
passifs, statiques, mais provoque, stimule et porte à l'extrême des 
événements actifs, dynamiques; qu'elle éveille les sentiments 
primaires d'un être humain énergique : cruauté, joie de la tension, 
du danger, de la violence, de la victoire, du crime, bonheur du 
vainqueur et du destructeur, tous sentiments qui dorment dans le 
tréfonds de chaque Ame nordique depuis les exploita des Wikinga, 
des Hohenstaufen et des Croisés. C'est l'effet que produit Shakes
peare. Un Grec eût été incapable de supporter Macbeth jusqu'au 
bout; il n'aurait pas compris surtout la signification de ce puissant 
art biographique avec sa tendance à la direction. Que des per
sonnages comme Richard III, Don Juan, Faust, Michel Kohlhaaa, 
Golo, non-antiques de pied en cap, éveillent non la pitié, mais une 
étrange et profonde envie, non la peur, mais un énigmatique plaisir 
de la aouffrance, un disaolvant désir d'une compassion toute diffé
rente, c'est ce que dénonceQt, aujourd'hui que la tragédie fauatienne, 
même sous sa forme allemande très tardive, est définitivement 
morte, les motifs constants de la littérature cosmopolite de l'Europe 
occidentale, à comparer avec les motifs correspondants de la litté
rature alexandrine. Dans les histoires à « tension nerveuse • d'aven
tures et de détectives et, tout à fait en dernier lieu, dans le drame 
cinématographique, représentant absolument la mime antique, on 
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sent encore un reste de la nostalgie indomptable des vainqueurs et 
des voyageurs faustiens. 

Corrélation exacte avec l'image de la perfection de l'œuvre d'art, 
imaginée par le poète dramatique apollinien et faustien. Le drame 
antique est un fragment plastique, un groupe de scèrtes pathétiques 
à caractère de relief, une revue de marionnettes. gigantesques qui 
défilent devant le mur postérieur fermant le plan du théitre 1• 

Il est tout entier en gestes grandement sentis, tandis que les incidents 
de la fable distribués avec parcimonie sont plutôt récités que 
joués avec emphase. C'est le contraire qu'exige la technique du 
drame occidental : de l'émotion ininterrompue et la suppression 
rigoureuse de motifs statiques pauvres en action. Les trois fameuses 
unités de temps, de lieu et d'action, qui n'ont pas été formulées, 
mais inconsciemment établies à Athènes, sont la paraphrase du 
type antique de la statue de marbre. Et elles définissent donc aussi, 
insensiblement, l'idéal de la vie de l'homme antique, lié à la polis, 
au pur présent, au geste. Ces unités signifient toutes des négations : 
on nie l'espace, on dément le passé et l'avenir, on conteste à l'Ame 
toute relation au loin. Ataraxie ... tel est le mot qui pourrait les 
résumer. N'allez pas confondre ces conditions du drame antique 
avec celui des peuples romans, qui ne lui ressemble que du dehors. 
Le théitre espagnol du XVI8 siècle s'est soumis à la contrainte des 
règles <( antiques », mais on conçoit bien que la dignité castillane 
au temps de Philippe II s'en soit sentie touchée sans connaître, ni 
même vouloir connaître l'esprit originel de ces règles. Les grands 
Espagnols, avant tout Tirso da Molina, ont créé les (1 trois unités » 
du baroque non comme des négations métaphysi~ues, mais comme 
une simple expression d'une tradition courtoise distinguée, et Cor
neille, élève docile de la grandezza espagnole, les leur a empruntées 
avec cette même signification. C'est ainsi que commença la fatalité. 
L'imitation florentine de la plastique antique, admirée sans mesure, 
sans que personne n'en comprît les conditions dernières, ne pouvait 
pas être pernicieuse, parce qu'il n'existait plus alors de plastique 
nordique qui eût pu être gâtée. Mais il existait au contraire une 
puissante tragédie possible, spécifiquement faustienne, avec des 
audaces et des formes insoupçonnées. Si elle n'est pas 
àpparue, si le drame germanique n'a jamais, en dépit de la grandeur 
de Shakespeare, brisé complètement le charme d'une convention 
mal comprise, c'est parce qu'on croyait aveuglément à l'autorité 
d'Aristote. Quelle tournure le drame n'aurait-il pas imprimée au 
baroque vivant sous les impressions de l'épopée chevaleresque, 
des séquences et des mystères gothiques et à ptoximité des oratorios 
et des passions du théitre grec ! Une tragédie ayant pour berceau 
l'esprit de la musique contrepointique, sans les liens d'une chaîne 
plastique dépourvue de sens pour elle; une poésie dramatique se 
développant en une forme spécifique propre, avec une parfaite 
liberté, à partir d'Orlando Lasso et Palestrina et aux côtés de 

1. L'image du théâtre qu'apercevaient Intérieurement les trois granda tragiques 
grecs est peut-être comparable à celle de la succession historique du style dans les 
frises des temples d'Egine, d'Olymple et du Parthénon. 
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Heinrich Schütz, Bach, Haendel, Gluck, Beethoven - voilà qui 
aurait pu naître et qui a été maintenant manqué. Nous ne devons 
qu'l l'heureu1e circon1tance de la di1parition totale de la peinture 
à fresque hellénique 11 liberté intérieure de notre peinture à l'huile. 

Les trois unités ne suffisaient pas. Au lieu du jeu physionomique, 
Je drame antique exigeait le masque fixe - interdisant ainsi la 
caractérisation psychique, comme on avait interdit l'exposition 
des statues icones. Il exigeait le cothurne et le personnage plus grand 
que nature, habillé de vêtements traînants, rembourré jusqu'à 
paralyser ses mouvements - et il écartait ainsi l'individualité du 
penonnage. Enfin, il imposait à l'acteur qui chante l'usage d'un 
porte-voix rendant un son monotone. 

Le texte tout nu que nous lisons aujourd'hui - non sans y intro
duire l'esprit de Gœthe et de Shakespeare et notre capacité dt: 
vision tout entière - ne peut rendre que très peu de chose de la 
signification plus profonde de ce drame. Toutes les œuvres d'art 
antiques ont été créées exclusivement pour l'œil antique et pour l'œil 
charnel. La forme sensible de la représentation ouvre la première I:! 
dé du mystère proprement dit. Et nous apercevons là un trait 
insupportable pour toute vraie tragédie de style faustien : la présence 
permanente du chœur. Le chœur est la tragédie primitive; car 
l'ethos sans lui serait impossible. Chacun a un caractère par soi, 
une attitude n'existe que par rapport aux autres. 

Cc chœur comme foule, comme opposition idéale à l'hom1m 
solitaire, à l'homme intérieur, au monologue de la scène occiden
tale, ce chœur qui reste toujours présent, qui assiste à tous leF 
<< soliloques », qu1 chaaae la peur de l'illimité et du vide même dam, 
l'ima~e scénique - ce chœur est apollinien. L'étude de soi comme 
activrté publiqut, la complainte publique emphatique à la place dl" 
la douleur dans la chambre solitaire - (« quiconque n'a jamait
passé lea nuits douloureuses, assis et pleurant sur son lit ») - le~ 
cris de rage mouillés de larmes qui remplissent toute une série de 
drames, comme Philoctète et les Trachiniennes, l'impossibilité 
de rester seul, le sens de la polis, 'tout l'attrait féminin de cette 
culture révélé dans Je type idéal de l'Apollon du Belvédère : sont 
dénoncés dans le symbole du chœur. En regard de cette espèce de 
drame, celui de Shakespeare est un monologue unique. Même les 
dialogues, même les scènes de groupes font sentir l'énorme distance 
intérieur, de ces hommes qui, au fond, ne parlent chacun qu'avec 
soi-même. Rien ne peut rompre ce lointain psychique. On le sent 
dana Hamlct comme dans Tasso, dans Don Quichotte comme dans 
Werther; mais on Je trouve déjà formé, avec tout l'infini ~ui le 
caractérise, dans le Parcifal de Wolfram von Eschenbach; il distmgUl: 
la poésie occidentale tout entière de la poésie antique tout entière. 
Toute notre lyrique, de Walther von der Vogelweide à Gœthe et 
même à la lyrique des. ...illcs cosmopolites agonisantes, est 
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monologue; la lyrique antique est une lyri~ue pour chœurs, 
une lyrique par-devant témoins. L'une s assimile intérieu
rement dans la lecture aphone comme musique non audible, 
l'autre se récite en public. La première appartient à l'espace muet -
livre trouvant partout sa place - la seconde à la place exacte oi1 
elle retentit. · 

En conséquence et malgré la célébration nocturne des mystères 
d'Eleasis et delf fêtes thraces de !'Epiphanie de Dionysos, l'art de 
Thespis s'est développé avec une nécessité très profonde en un 
théâtre du matin et de la pleine lumière solaire. Au contraire, les 
jeux populaires et les passions ecclésiastiques d'Occident, nés de 
prédications où les rôles sont distribués et récités, d'abord par les 
clercs à l'église, puis par les laïcs sur la place du marché, et pendant 
les matinées des grandes fêtes religieuses (kermesses), ont produit 
insensiblement un art vespéral et nocturne. Dès les temps de 
Shakespeare, on jouait à la tombée de la nuit, et ce trait mystique 
qui tend à rapprocher l'œuvre d'art de l'heure du jour qui lui 
appartient, avait atteint son maximum à l'époque de Gœthe. 
Chaque art, chaque culture en général a son heure significative 
de la journée. La musique du xvme siècle est un art de l'obscurité, 
qui réveille l'œil intérieur; la plastique attique, un art de la lumière 
11ans nuages. La portée profonde de cette relation est démontrée 
par la plastique gothique, avec l'éternel crépuscule qui l'enveloppe, 
et par la flûte ionienne, instrument du plein midi. La bougie affirme, 
la lumière solaire nie l'espace en regard des choses. Dans les nuits, 
l'espace cosmique triomphe de la matière; dans la lumière méri
dionale, l'objet proche conteste l'espace lointain. Ainsi Helios et 
Pan sont devenus des symboles antiques; le ciel étoilé et le crépus
cule, des symboles faustiens. Même les âmes des morts se promènent 
à minuit, surtout dans les douze longues nuits suivant Noël; les 
âmes antiques appartenaient au jour. L'ancienne Église ne parlait
elle pas encore du ôwôtxa•;1p.tpc:.·1, de douze jours sacrés? la culture 
occidentale naii1sante en a tiré la période sacrée des douie jours 
allant de Noël à )'Épiphanie. 

La fresque et la peinture céramique antiques - on n'a encore 
jamais fait cette remarque - ignorent le temps de la journée. Aucune 
ombre n'y indique la position du soleil, aucun cid les étoiles; 
il n'y a ni matin ni soir, ni printemps ni automne; c'est le règne 
d'une pure clarté atemporelle 1• Avec une évidence identique, le 
brun d atelier de notre peinture à l'huile classique s'était développé 
en son contraire, en une obscurité imaginaire indépendante de 
l'heure, véritable atmosphère psychique de l'espace faustien. 
C'est d'autant plus significatif que, dès le début, les espaces imagés 
tendent à traduire le paysage à la lumière d'un moment de la journée 
ou de l'année, historiquement par conséquent. Mais toutes ces 
aurores, ces nuages crépusculaires, la derniere lueur sur la crête 

r. RfJ>étons-le encore : la peinture hdl&tlstlque du • clalr-obscur •• chez Zcuxis 
et Apolfodore, mod~e l~s corps Individuels de manière à produire sur l'œll une 
Impression plastique. Elle n'avait aucun 10ucl de l'ombre comme reproduction d'un 
espace ~delr~. Ses corps sont • omb~s •, wtais ils ne projettent f,as d'ombre. 
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des cimes lointaines, les chambres éclairées par une bougie, les 
prairie• vernales et les forêts automnales, les longues et les courtes 
ombre• des buissons et des sillons baignent quand même dana une 
obscurité vaporeuse, qui ne vient pas du mouvement des astres. 
Une clarté constante et un crépuscule constant séparent, en effet, 
l'une de l'autre la peinture antique et l'occidentale, la scène apol
linienne et la faustienne. ~t n'a-t-on pas le droit aussi d'appeler 
la géométrie d'Euclide une mathématique du jour, l'analyse occi
dentale une mathématique de la nuit ? 

Sorte de péché profanateur certes, pour les Grecs, le changement 
de scènes est pour nous presque un besoin religieux, une condition 
de notre sentiment cosmique. Il y a quelque chose de païen dans 
l'invariable scène du Tasso. Nous avons un besoin intime d'un 
drame qui supprime toutes les limites sensibles et attire en elle le 
monde entier. Né à la mort de Michel-Ange et ayant cessé d'écrire 
à la naissance de Rembrandt, Shakespeare a atteint le maximum 
d'infini, de victoire passionnée sur tous les obstacles statiques. 
Ses forêts, ses mers, ses ruelles, ses Jardins, ses champs de bataille 
sont situés dans le lointain, dans l'illimité. Les années passent et 
se changent en minutes. Le dément Lear, placé entre le bouffon 
et le mendiant fou, en pleine tempête sur la lande nocturne, moi 
perdu dans la plus profonde solitude de l'espace - c'est du senti
ment cosmique faustien. Shakespeare nous ouvre le pont donnant 
accès à ces paysages déjà intérieurement perçus et sentis par la 
musique vénitienne vers 1600, en sorte que le théâtre du temps 
d'Elisabeth n'a qu'à enregistrer tout cela, tandis que l'œil spirituel 
projette, des parcimonieuses allusions, une image de l'univers où 
se déroulent des scènes passant sans cesse à des événements loin
tains, qu'un théâtre antique n'aurait jamais pu représenter. La 
scène grecque n'est jamais paysage, elle n'est même rien du tout. 
A peine pourrait-on la nommer un socle de statue qui marche. 
Les personnages sont tout, dans le théitre comme dans la fresque. 
Si le se9timcnt de la nature est contestable chez l'homme antique, 
chez le faustien il se cramponne à l'espace et, par conséquent, au 
paysage dans la mesure où il est l'espace. La nature antique, c'est 
le corps, et ai l'on plonge une fois ses regards dans cette manière de 
sentir, on comprendra avec quels yeux un Grec suivait sur un relief 
le mouvement des muscles d'un corps nu. Sa nature vivante était 
là, non.dans les nuages, les étoiles et l'horizon. 

7 

Mais tout ce qui est près des sens est intelligible à tous. C'est 
ainsi que, de toutes les cultures qui ont existé jusqu'à ce jo';lr, 
l'antique est la plus populaire, l'occidentale la moins populaire 
dans l'extériorisation de leur sentiment de la vie. La commune 
intelligibilité est la marque de toute œuvre qui se livre avec tous 
ses mystères au premier coup d'œil du spectateur, œuvre dont le 
sens est incarné dans le côté extérieur et la surface. Est communé-
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ment intelligible dans chaque culture ce qui n'a pas varié depuis les 
premières conditions et institutions humaines, ce que dès les jours 
de aon enfance l'homme comprend peu à peu sp.ns être obligé de 
conquérir une méthode toute nouvelle, en général ce qui n'a pas 
besoin d'être conquis, ce qui se donne de soi-même, ce•qui est 
immédiatement en pleine lumière dans le donné sensible et qui 
n'est pas une simple allusion de ce donné, découvrable seulement ... 
par quelques-uns, suivant les circonstances, par des individus tout 
à fait isolés. Il exiate des opinions, des œuvres, des hommes, des 
paysages populaires. Chaque culture possède sa quantité entière
ment déterminée d'ésotérisme et de popularité, qui est inhérente 
à ses œuvres pour autant que celles-ci ont un sens symbolique. 
Dans l'intelligible commun, la différence entre les hommes est 
effacée, soit quant à l'étendue, soit quant à la profondeur de leur 
psyché; dans l'ésotérique, elle est accentuée et renforcée. Si nous 
appliquons enfin ces notions à l'originelle expérience de la pro
fondeur de l'homme, qui s'é\•eille à la conscience de soi, par consé
quent au symbole primaire de son existence et au style de son 
monde ambiant, nous dirons que la relation, qui existe entre les 
œuvres d'une culture et les homme~· membres de cette culture, 
est purement populaire et « naïve n, si elle appartient au symbole 
primaire du corps; radicalement impopulaire, si elle appartient 
au symbole primaire de l'espace infini. 

La géométrie antique est celle de l'enfant, de chaque profane. 
Les éléments de la géométrie d'Euclide sont encore utilisés aujour
d'hui par les Anglais comme manuel de classe. L'intelligence vul
gaire les considérera toujours comme les seuls exacts et les seuls 
vrais. Toutes les autres espèces de géométrie naturelle possibles 
que nous avons découvertes - par le plus acharné des combats 
contre l'apparence populaire - ne sont intelligibles qu'à un noyau 
de mathématiciens éprouvés. Les quatre fameux éléments d'Empé
docle sont ceux de chaque homme naïf et de sa « physique innée )), 
La représentation des éléments isotopes issue des recherches sur la 
radioactivité est déjà à peine concevable pour les savants des 
sciences voisines. 

Tout ce qui est antique peut être embrassé d'un seul coup d'œil, 
temple dorique ou statue, polis ou culte des dieux; ils n'ont ni 
arrière-plans ni secrets. Mais comparez ensuite une façade de 
cathédrale gothique avec les Propylées, une gravure avec un vase 
peint, la politique du peuple athénien avec la diplomatie moderne. 
N'oublions pas que chacune de nos œuvres poétiques, politiques, 
scientifiques ayant fait époque a provoqué toute une littérature 
de commentaires, avec des succès très douteux. Les sculptures 
du Parthénon existaient pour tous les Grecs, la musique de Bach 
et de ses contemporains était une musique pour musiciens. Nous 
avons le type du spécialiste de Rembrandt, du .spécialiste de Dante, 
du spécialiste de la musique contrepointique et on objecte -
non sans raisons - à Wagner que sa musique pouvait s'étendre à 
un trop ,rand cercle de Wagnériens et laisser trop peu de place 
aux seuls mitiés. Mais où est le groupe des connaisseurs de Phidias ? 
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Des spécialistes d'Homère? Ici deviennent intelligiblea une série 
de phénomènes symptomatiques du sentiment cosmique occidental, 
qu'on avait tendance jusqu'à présent à concevoir comme des bomea 
liumainea universelles, en philosophe moraliste, ou plus exacte
ment mélodramatique. L'" artiste mcompris », le II poète mort de 
faim 11, l'« inventeur honni», le penseur "- qu'on ne comprend 
9u'après des siècles» - sont des types d'une culture ésotérique. 
Le pathos de la distance, dissimulant le penchant vers J'infim et 
donc la volonté de puissance, est à la base de ces destins. Dana le 
cercle de la mentalité faustienne du gothique à nos jours, ils sont 
aussi indispensables qu'inconccvables chez des hommes apolliniens. 

Tous les grands créateurs d'Occident, du commencement à la 
fin, ne furent intelligibles dans leurs véritables intentions qu'à un 
milieu restreint de connaisseurs. Michel-Ange a dit que son style 
est appelé à éduquer les fous. Gauss a passé pendant trente ans sous 
silence sa découverte de la géométrie non euclidienne, parce qu'il 
avait peur des « aboiements des Béotiens ». On n'a commencé 
qu'aujourd'hui à tirer de la foule moyenne le nom des grands maîtres 
de la plastique des cathédrales gothiques. Mais cela est vrai de 
chaque peintre, de chaque homme d'Etat, de chaque philosophe. 
Comparons un peu les penseurs des deux cultures, Anaximandre, 
Héraclite, Protagoras, avec Giordano Bruno, Leibniz ou Kant. 
Rappelons qu'aucun poète allemand méritant une mention ne peut 
être compris de l'homme du commun, et qu'aucune langue occi
dentale ne possède d'œuvre ayant à la fois Je rang et la simplicité 
de l'œuvre d'Homère. Le Nibelungenlied est un poème précieux 
et fermé, tandis que la prétention de comprendre Dante dépasse 
rarement, du moins en Allemagne, l'étendue d'une pose littéraire. 
Ce que l'antiquité n'a jamais connu a existé en Occident : la forme 
e:et:lusive. Des périodes entières, comme celles de la culture pro
vençale et du rococo, ont été choisies et on s'y est buté. Leurs idées, 
leur langage formel n'existent que pour une classe peu nombreuse 
d'hommes supéri~urs. Le fait que la Renaissance, cette prétendue 
réincarnation de l'antiquité - dont le public n'était point si exclusif 
et si délicat - ne fait pas exception; qu'elle était de part en part 
l'œuvre d'un milieu et de quelques esprits d'élite, un goût rebutant 
d'abord la foule; que le peuple florentin la re~ardait au contraire 
avec indifférence, étonnement ou mépris et était heureux à l'occa
sion, comme dans le cas de Savonarole, de briser et de brûler ses 
chefs-d'œuvre : démontre la profondeur de cet horizon psychique 
lointain. Car la culture antique était-le bien de chaque citoyen. Elle 
n'excluait personne et ignorait généralement, pour cette raison, la 
diffbence entre la pro.fondeur et la surf ace, qui a pour noua une 
signification décisive. Les concepts interchangeables sont, pour nous, 
populaires et plats, dans l'art comme dans la science; ils ne le sont 
Jl&B pour les hommes antiques. Nietzsche avait dit un jour des 
Grecs qu'ils étaient • superficiels par profondeur ». 

Considérez ensuite nos sciences, qui ont toutes sana exception, à 
c6té d'un fondement élémentaire initial, des domaines « supé
rieurs >> inintelligibles au profane, autre symbole de l'infini et de 
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l'énergie de la direction. Il existe tout au plus sur la terre un millier 
d'hommes capables de lire aujourd'hui les derniers chapitres de la 
physique théorique. Certains probl~mes de la mathématique 
moderne sont réservés. à un milieu beaucoup ~lua restreint encore. 
Toutes les sciences populaires d'aujourd'hui sont a priori sana 
valeur, manquées, faussées. Nous n avons pas seulement un art 
pour artistes, mais aussi une mathématique pour mathématiciens, 
une politique pour politiciens - dont le profanum vulgus lisant 
les journaux 1 n'a pas le moindre soupçon, alors que la politique 
antique ne dfpassait jamais l'horizon spirituel de l' Agora, - une 
religion pour « génies religieux 1> et une poésie pour philosophes. 
Rien qu'au besoin d'une action en surface, on peut mesurer aujour
d'hui le déclin commençant de la science occidentale que nous 
pouvons sentir distinctement; la sensation de lourdeur que donne 
l'ésotérisme rigoureux de la période baroque trahit le déclin de 
cette force et l'abaissement du sentiment de la distance, qui recon
nait cette limite avec respect. Les quelques sciences de nos jours 
ayant encore conservé toute leur finesse, leur profondeur, leur 
énergie d'induction et de déduction, sans tomber au pouvoir du 
feuilletonnisme -il n'en reste plus beaucoup: la physique théorique, 
la mathématique, la dogmatique catholique et, peut-être, la juris
prudence - s'adressent à un noyau de connaisseurs tout à fait 
restreints et choisis. Mais le connaisseur est, avec son antithèse, le 
profane, ce qui manque à l'antiquité, où chacun connah tout. Cette 
polarité du connaisseur et du profane a pour nous la valeur d'un 
grand symbole, et quand la tension de cette distance commence à 
baisser, le sentiment faustien de la vie est éteint. 

On peut conclure de cet enchaînement, en ce qui concerne les 
derniers progrès de la science occidentale (c'est-à-dire del! deux 
siècles à venir, peut-être même pas deux siècles}, que plus le néant 
et la trivialité des villes cosmopolites dans les arts et les sciences, 
devenus publics et « pratiques », monteront d'un degré, plus 
l'esprit posthume de la culture se réfugiera dans des milieux très 
restreints, où il agira, sans contact avec le public, en pensées et en 
formes qui ne pourront avoir de sens que pour un nombre de pri
vilégiés extrêmement restreint. 

8 

Aucune œuvre d'art antique ne se propose de relation avec le 
sr,ectateur. Ce serait affirmer l'espace infim, où l'œuvre individuelle 
s égare par son langage formel et le faire intervenir dans l'effet 
produit. Une statue attique est un corps complètement euclidien, 
atemporel et afonctionnel, absolument fermé en soi. Elle se tait. 
Elle n'a pas de regard. Elle ignore tout du spe6tateur. Dressée pour 
elle-meme, en opposition avec les figures plastiques de toutes les 

1. La grande maSl!e des ioclallstes cesseraient lmmêdJatemeut de l'etre s'ils 
pouvaient d>mprendre, même de loin, le IIOdallsme des 9 ou 10 hommes qui le 
conçoivent aujourd'hui dans 111!11 conlêquences historiques e:ictrfmea. 
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autres cultures, et ne s'intégrant dans aucun ordre architectonique 
qui la dépasse, elle est debout, indépendante, à edti de l'homme 
antique, corps à côté d'un corps. Celui-ci en sent seulement la 
proximité; non la puissance imminente, lJUcune activité débor
dant l'espace. C'est ainsi que s'exprime le sentiment cosmique 
apollinien. 

L'art magique, en s'éveillant, renversa le sens de ces figures. 
L'œil grand ouvert et fixe des statues et des portraits de style 
constantinien est dirigé sur le spectateur. Il représente la plus 
élevée des deux substances de l'âme : le pneuma. L'antiquité avait 
formé l'œil aveugle; maintenant la pupille se creuse et l'œil plus 
grand que nature jette un regard dans l'espace, dont il n'avait pas 
reconnu l'existence dans l'art antique. Les têtes de la fresque 
antique étaient tournées 1'une contre l'autre; maintenant, dans les 
mosaïques de Ravenne et déjà sur les sarcophages vieux-chrétiens 
et romains tardifs, elles se tournent toutes vers le spectateur, 
qu'elles fixent de leurs yeux pleins d'esprit. Une mystérieuse action 
à distance passe, pénétrante et absolument non-antique, du monde 
de l'œuvre d'art dans la sphère du spectateur. On trouve des traces 
de cette magie dans les anciennes peintures florentines et rhénanes 
sur fond doré. 

Et considérons maintenant la peinture occidentale depuis Léonard 
chez qui elle est parvenue à la pleine conscience de sa vocation. 
Comment conçoit-elle l'unique espace infini dont relèvent à la fois 
l'œuvre d'art et le spectateur, tous deux centres de gravité d'une 
dynamique spatiale? Le sentiment faustien de la vie tout entier, 
passion de la troisième dimension, s'empare de la forme del'« ima~e », 
d'un plan converti en couleur, et lui fait subir des transformations 
inouïes. La toile ne subsiste pas pour elle-même, elle ne fixe pas 
le spectateur du regard, elle l'admet dan, ,a ,phère. Le secteur 
limité par le cadre - plaque photographique et fidèle pendant à 
l'image du théâtre - représente l'espace cosmique lui-même. 
Le premier et l'arrière-plan perdent leur tendance matérielle et 
proche et étendent l'image au lieu de la limiter. Des horizons 
lointains l'approfondissent à l'infini; la coloration des parties 
proches dissout la clois.:>n idéale du plan imagé et en élargit l'espace, 
de manière à permettre au spectateur d'y séjourner. Ce n'est pas 
à lui de choisir le lieu d'où il verra l'image sous l'aspect Je plus 
favorable, c'est elle qui lui assigne ce lieu et la distance. Les striures 
du cadre, qui apparaissent depuis I 500 de plus en plus fréquentes 
et audacieuses, discréditent encore la limite latérale. Le spectateur 
hellénique d'une fresque de Polygnote se tenait debout devant elle. 
Nous «sondons» au contraire une image, c'est-à-dire que nous y 
sommes attirés par la puissance de la méthode spatiale. L'unité de 
l'espace cosmique est ainsi réalisée. Et maintenant cet infini, qui se 
développe en tous sens à travers l'image, est soumis au règne de la 
perspective occidentale, d'où une voie nous conduit à la compré
hension de notre ima~e astronomique du cosmos avec son croise
ment passionné de lomtains spatiaux infinis. 

L'homme apollinien n'avait jamais voulu remarquer le vaste 
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espace cosmique, aucun de ses systèmes philosophiques ne nous en 
parle. Ils ne connaissent que les problèmes des choses· tangibles et 
réelles, et rien de positif et de significatif n'est inhérent à r« inter
valle entre ces choses ». Ils admettent la sphère terrestre, sur laquelle 
ils sont et qui est entourée, memc chez Hipparque, par une couche 
fixe de la sphère céleste, comme étant l'univers entier absolument 
donné; rien de plus étrange, pour quiconque sait encore voir ici les 
motifs les plus profonds et les plus secrets des choses, que les tenta
tives sana cesse réitérées en vue d'aboutir à une coordination 
théorique de cette voûte céleste avec la terre, sana léser en aucune 
façon la primauté •rmbolique de celle-ci. 

On y comparera I émouvante véhémence avec laquelle la décou
verte de Copernic, ce « contemporain II de Pythagore, envahit 
l'Amc occidentale, et la vénération profonde avec laquelle Képler 
découvrit Ica lois du mouvement planétaire apparaissant à aea yeux 
comme une révélation immédiate de Dieu; on sait qu'il n'osa pas 
douter de la forme circulaire des planètes, parce que toute autre 
forme lui paraisaait indigne de représenter un symbole auasi grand. 
Ici rentrait dans ses droits le vieux sentiment nordique de la vie, 
cette nostalgie du Wiking pour l'illimité. Cela donne un sens 
profond à l'invention spécifiquement faustienne du télescope. 
En sondant des espaces, qui restent fermés à l'œil nu et où la volonté 
de puissance sur l'espace cosmique trouve une limite, le télescope 
élargit l'image de l'univers que noua « possédons ». Le sentiment 
véritablement religieux, qui s'empare de l'homme de nos jours 
quand il obtient pour la première fois de jeter ce regard dans l'espace 
sidéral, sentiment de puissance identique à celui que veulent éveiller 
les plus grandes tragédies de Shakespeare, eût apparu à un Sophocle 
comme le sacrilège des sacrilèges. 

Voilà justement pourquoi il faut savoir que la négation de la 
« voûte céleste» est un acte de courage, non d'expérience sensible. 
Il n'y a absolument aucune. représentation moderne concernant la 
nature de l'espace étoilé ou, pour parler plus prudemment, une 
spatialité pressentie par l'existence de rayons lumineux, qui soit 
fondée sur un savoir certain fourni par l'œil au moyen du télescope; 
car nous ne voyons dans le télescope que de petits disques éclairés 
de diverse grandeur. La photographie du ciel donne une image 
très différente, qui n'est pas plus nette, mais autre, et nous sommes 
obligés pour avoir une imafe achevée du monde, qui est un besoin 
pour nous, de combiner d abord ensemble les deux images téles
copique et photographique au moyen d'hypothèses nombreuses et 
téméraires, c'est-à-dire d'éléments que nous créons nous-mêmes, 
tels que la distance, la grandeur et le mouvement. Le style de cette 
image répond à celui de notre Ame. En réalité, nous ne savons pas 
quelle est la différence d'intensité lumineuse des étoiles, ni si elle 
varie selon les diverses directions; nous ne savons pas si la lumière 
change, diminue ou s'éteint dans les immenses espaces. Nous ne 
savons pas si nos représentations terrestres sur la nature de la 
lumière, avec toutes les théories et les lois qui en dérivent, con
servent encore une valeur en dehors de la proximité de la terre. 
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Ce que nous « voyons • n'est que rayons lumin,ru:; ce que nous 
c c:>mprenona •• aymbolea du moi. 

Le pathos de la conscience cosmique copernicienne qui n'aepar
tient qu'à notre culture exclusivement, et qui - je hasarde ici une 
hypothèse qui semblera.encore paradoxale de nos jours - jetterait 
et Jettera dans un fJiolmt oubli la découfJnt, de Copernic, dès qu'elle 
paraîtra menacer l'Ame d'une culture à venir; ce pathos repose sur 
la certitude d'avoir arraché désormais au cosmos le corporel statique, 
la prépondérance symbolique du corps terTestre plastique. 
Jusqu'alors, le ciel, qu'on pensait, ou tout au moins, croyait être 
éfalement une grandeur substantielle, se trouvait en opposition 
d équilibre avec la terre. Maintenant, il est l'espace qui domine 
le tout; • monde I signifie espace, et les étoiles ne sont plus guère 
~ue des points mathématiques, des sphères minuscules dans 
1 immensité et dont l'élément matériel ne trouble plus le sentiment 
cosmique. Démocrite, qui voulait et devait créer ici au nom de la 
culture apollinief\ne une limite pour les corps, avait pensé à une 
couche d atomes crochus délimitant le cosmos comme une peau. 
C'est contre cette conception que s'attaque notre faim, jamais 
apaisée, des lointains cosmiques toujours nouveaux. Le système de 
Copernic a subi, d'abord chez Giordano Bruno, qui vit planer dans 
l'iJlimité des milliers de systèmes semblables, un élargissement 
extraordinaires dans les siècles du baroque. Nous u savons» aujour
d'hui que la somme de tous les systèmes solaires - environ 3,; mil
liards - forme un système stellaire clos enfin démontrable 1, qui 
a la forme d'un ellipsoïde rotatif dont l'équateur coïncide avec 
la ceinture de la voie lactée. Des nuées de systèmes solaires sem
blables à des bandes d'oiseaux migrateurs traversent· cet espac~ 
dans une même direction et avec une même vitesse. C'est un trou
peau semblable, dont l'apex est situé dans l'image stellaire d'Hercule, 
qui constitue notre soleil avec les étoiles lumineuses de Capella, 
\Vega, Altaïr, Beteigeuze. On admet que l'axe de ce formidable 
système, dont le milieu n'est pas actuellement très loin de notre 
soleil, est 470 millions de fois plus grand que la distance du soleil 
à la terre. Le ciel étoilé de la nuit nous donne des impressions 
simultanées, dont l'intervalle temporel originaire atteint jusqu'à 
3700 ans; c'est l'espace parcouru par la lumière entre la limite 
extrême et la terre. Dans l'image historique qui se déroule sous nos 
yeux, cela correspond à une durée s'étendant à travers toute la 
culture antique et arabe jusqu'à l'apogée de la culture égyptienne 
au'temps de la XII8 dynastie. Cet aspect - image et non expérience, 
je le répète - est grandiose pour l'esprit faustien 2 ; il eût été hor
rible pour l'apollimen, qui y aurait vu un complet anéantissement 
<les plus profondes conditions de son existence. Statuer avec la 
bordure du corps stellaire une limite définitive du devenu et de 

x. Dans la direction de la bordure, la force croissante du télescope dimiaue 
rapidement le nombre des ~toiles qui apparaissent. 

2 • I.'lvrc1111C dee grands aomhrea est une cx~rlcnce vivante caract~rlatiquc qui 
n'est connue que de l'homme occidental. Ce symbole: la passion des BOmmes gl.gan
lesques, des mesure~ Infiniment grandes et Infiniment pctlteio, des records et des 
statistiques, jonc pi-écisément dans la dvllisatlon présente nn rôle extraordinaire. 
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l'existant eût été pour lui une rédemption. Mais noùa avons, nous, 
avec une nécessité très intérieure, soulevé cette autre question 
inéluctable : Y a-t-il quelque chose der,iè,e ce système ? Y a-t-il, 
dans les lointains, des quantités de systèmes semblables, en regard 
desqu.els les dimensions constatées ici sont extraordinairement 
minimes? Pour l'expérience sensible, une limite absolue semble 
être atteinte; à travers ces espaces non substantiels, qui sont pour 
nous une pure nécessité de la pensée, ni lumière ni ~ravitation ne 
pourra donner un signe d'existence. Mais la p,ass1on de l'ime 
occidentale, ce besoin de réaliser en symboles l idée intégrale de 
notre existence, souffre de cette restriction de notre sensation 
sensible. 

9 

C'est pourquoi les vieilles tribus nordiques, dans l'Ame primi
tive humaine desquelles le faustien commençait déjà à se débattre, 
ont inventé dès ces temps reculés une navigation à voile, qui les 
libérait du continent 1• Les tgyptiens connaissaient la voile, mais 
ils n'en tirèrent que l'avantage d'une économie d'effort. Ils longèrent 
comme autrefois la côte sur leurs bateaux à roues vers le Pont et 
la Syrie, sans que ce cabotage leur donnât l'idée de la navigation 
au long cours avec ce qu'elle offre de libérateur et de symbolique. 
Car la navigation à voile triomphe du concept euclidien de continent. 
Au début du x1ve siècle, on inventa presque en même temps - et 
en même temps que se constituèrent la peinture à l'huile et Je contre
point - la poudre à canon et la boussole, donc l'arme à feu et le 
commerce lointain, qui avaient été tous deux découverts aussi avec 
une n"écessité intérieure par la culture chinoise. Ce fut l'esprit des 
Wikings, de la Hanse, de ces peuples r,rimitifs qui édifièrent les 
tombes des Huns comme des marques d âmes solitaires sur la vaste 
plaine, - au lieu des urnes funéraires domestiques des Hellènes -
qui faisaient porter leurs rois morts sur un bateau en flammes 
dans la haute mer, signe émouvant de cette nostalgie obscure de 
l'illimité qui poussait à atteindre les côtes d'Amérique sur de 
minuscules vaisseaux, vers 9001 quand s'annonça la naissance de la 
culture occidentale; tandis que l'humanité antique resta complète
ment indifférente à la navigation déjà entreprise autour de l'Afrique 
par les Sgyptiens et les Carthaginois. Que l'existence antique fut 

I. I.,es navires nordiques au second millénaire préchrétien partaient d'Islande 
et de la mer du Nordet doublaient le cap Finistère jusqu'aux Canaries et eu Afrique 
occidentale, dont les légendes grecques de l'Atlandide nous ont conservé le souvenir. 
Le royaume de Tartessœ à l'embouchure du Guadalquivir semble avoir été un centre 
de cc commerce. Cf. I,. Frobenius : Das unbekannte A/rika, p. 139. Il doit y avoir 
une relation quelconque entre ces peuples et les • peuples de la mer_•, cette bande 
de Wikings émigrant du Nord au Sud et qui, après de longues pcrégiinationa, 
construl&ircut de nouveaux bateaux sur la mer Noire ou la mer Egée et attaquèrent 
J']tgypte de Ram~s II (1292-1225). I,e type de leurs bateaux sur le~ reliefs égyp
tiens diffère totalement dca typca indigène et phénicien mals s'apparente IIBDI 
doute à celui des bateaux que César trouvait encore chez fes Venètes ile Bretagne. 
J,cs Warèges de Ru!IS.le et de Constantinople nous en donnent plus tard un exemple. 
On peut espérer peut-Mre AOtts peu l'explication de ces courants d'émliiratlon. 
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statuaire même dans le commerce, nous en avons un témoignage 
Jans cc fait que la première guerre punique, une des plus grandioses 
de l'histoire antique, ne fut apprise à Athènes que comme un bruit 
obscur venant de Sicile. Même les Ames des Grecs étaient rassem
blées dans l'Hadès, sans se mouvoir, véritables fantômes (,t~t,Jh) 
sans force, sans désir, sans émotion. Mais les âmes nordiques se 
mêlaient aux « cortèges furieux n, qui erraient à travers les airs. 

La colonisation hellénique du vme siècle avant notre ère s'est 
produite au même stade culturel que les découvertes des Espagnols 
et des Portugais au x1ve siècle. Mais tandis que ces dernières étaient 
obsédées par l'aventureuse nostalgie des espaces immenses, de tout 
ce qu'il y a d'inconnu et de dangereux, le Grec suivait point par 
point les chemins battus par les Phéniciens, les Carthaginois, 
les ttrusques, et sa curiosité ne s'étendait pas le moins du monde 
à ce qui dépassait les colonnes d'Hercule ou le détroit de Suez, 
malgré la facilité de ces voyages pour lui. On entendait sans aucun 
doute, à Athènes, parler des routes de la mer du Nord, du Congo, 
du Zanzibar et de l'Inde; la position de la pointe méridionale 
de l'Inde et des îles de la Sonde était connue au temps d'Héron; 
mais on s'y montra réfractaire comme à la connaissance astrono
mique du vieil Orient. Même après la réduction du Maroc actuel 
et du Portugal en provinces romaines, aucun commerce nouveau 
ne se développa sur l'Atlantique, et les îles Canaries tombèrent 
dans l'oubli. La nostalgie de Colomb resta aussi étrangère à l'âme 
apollinienne que la nostal~ie de Copernic. Ces marchands hellé
niques si Apres au gain avaient une crainte métaphysique profonde 
devant l'extension de leur horizon géo~raphique. Là aussi, on s'en 
est tenu à la proximité et au plan antérieur. L'existence de la polis, 
ce remarquable idéal de l'État statufié, n'était pas autre chose, en 
effet, qu'une fuite de ces peuples maritimes devant le << vaste 
monde 11, Et il y faut ajouter que, de toutes les cultures jusqu'alors 
apparues, l'antiquité fut la seule dont la mère-patrie s'étendait 
non sur la surface du continent, mais le long des côtes d'une mer 
insulaire, qu'elle entourait comme son véritable centre de gravité. 
N'empêche que l'hellénisme avec son penchant aux badinages 
techniques ne s'est même pas affranchi de l'usage des roues pour 
fixer les bateaux à la côte. Les chantiers navals construisaient alors 
- à Alexandrie - des bateaux gi~antesques de 80 mètres de long 
et l'on avait trouvé encore le principe du bateau à vapeur. Mais il y 
a des découvertes qui révèlent quelque chose de très intime et ont 
le pathos d'un grand symbole nécessaire, et d'autres qui ne sont qu'un 
simple jeu de l'esprit. Le bateau à vapeur est le dernier de ces 
symboles pour l'homme apollinien, le premier pour l'homme 
faustien. Le rang qu'occupe une découverte dans l'ensemble du 
macrocosme est ce qui donne à son emploi la profondeur ou la 
superficialité. 

Les découvertes de Colomb et de Vasco de Gama élargissaient 
l'horizon géographique à l'infini : on opposait la mer cosmique au 
continent comme l'espace cosmique à la terre. Désormais la tension 
politique de la conscience cosmique faustienne se décharge. Pour 



IMAGE MENTALE ET SENTIMENT VITAL 321 

un Grec, !'Hellade fut et resta le fragment essentiel ·de la surface 
du globe; la découverte de l'Amérique a fait de l'Occident la pro
vince d'un tout gigantesque. A partir de ce moment, l'histoire de 
la culture occidentale porte son caractère planétaire. 

Chaque culture possède son concept propre de pays natal et de 
patrie, qui est difficile à saisir, à peine concevable par des mots, 
tout en rapports métaphysiques obscurs, et qui a cependant une 
tendance sans équivoque. Le sentiment antique du pays natal liant 
l'individu de façon toute corporelle et euclidienne à la polis s'oppose 
ici à cette nostalgie énigmatique de l'homme du Nord ayant quelque 
chose de musical, de flou, de non-terrestre. L'homme antique ne 
sent de pays natal que ce qu'il peut embrasser d'un coup d'œil, 
de la citadelle du bourff où 11 est né. Où l'horizon d'Athènes finit, 
l'étranger commence, l ennemi, la «patrie» des autres. Même le 
Romain de la dernière période républicaine n'a jamais entendu, 
sous le nom de« patria », l'Italie, ni même le Latium, mais toujours 
l'Urbs Roma. Le monde antique se résolvait, à mesure qu'il mûris
sait, en une foule de points patriotiques entre lesquels il y a un 
besoin corporel de séparation, qui prend la forme d'une haine 
jamais apparue avec cette même force à l'égard des Barbares; et 
rien ne peut à ce point de vue marquer l'extinction définitive de 
l'antique et le triomphe du sentiment cosmique magique avec plus 
de netteté que l'octroi à toutes les provinces du droit de cité romaine 
par Caracalla en :u2. 

L'édit de Caracalla a effacé le concept antique, statuaire, du 
citoyen. Il y avait un « Empire ,>, il y avait donc aussi une espèce 
nouvelle de subordination. Significatif est le concept romain cor
respondant d'armée. Dans la période proprement antique, il n'y 
avait pas d'« armée» romaine, au sens où nous entendons l'armée 
pruBB1enne; il y avait des armées, c'est-à-dire des parties déter
minées de troupes comme telles, comme corps définis et présente
ment visib,es par la dési~nation d'un légat (« corps de troupes»), 
es11Tcitru Scipion,·s, Crasn, mais non exercitus romanus. Caracalla 
Je premier, en supprimant en fait, par l'édit mentionné, le concept 
du civis romanru, éteignit la religion romaine d'État par l'équilibre 
des divinités citadines avec les divinités étrangères et créa ainsi le 
concept - non antique, mais magique - d'armée impériale mani
festée au jour dans les légions particulières, tandis que les anciennes 
armées romaines ne signifiaient rien, mais sont quelque chose. 
A partir de ce moment, on change sur les inscriptions la mention 
fides exercituum en fides e:cercitus; au lieu de divinités particulières, 
aenties comme un corps (Fidélité, Bonheur de la légion) auxquelles 
le légat sacrifiait, on avait substitué un principe spirituel général. 
Changement sémantique accompli auBBi dans le sentiment de patrie 
chez l'Oriental de l'éfoque impériale - non pas seulenunt chez 
le Chrétien. Tant qu"i conserva un reste de sentiment cosmique 
apollinien, le pays natal de l'homme antique fut, au sens propre 
entièrement corporel, le sol sur lequel était bltic sa cité. On se 
rappellera ici l'« unité de lieu » des tragédies et des statues attiques. 
Rien dans le pays natal de l'homme magique, au contraire, n'a de 
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rapport quelconque avec les réalités géogra~hiques, qu'il s'agisse 
du Chrétien, du Perse, du Juif, du « Grec », du Manichéen, du 
Nestorien ou du Musulman. Pour nous, paya natal est une incoer
cible unité de nature, de langue, de climat, de mœura, d'hiatoire, 
non la terre, mai■ le « pays », non le prése11t ponctiforme, mais le 
puaé et l'avenir histonquea, non une unité d'hommes, de dieux 
et de maisons, mais une 1'dée conciliable avec les voya~es sana trêve, 
avec la solitude la plus profonde, avec cette primitive nostalgie 
allemande pour le Midi qui a coûté la vie aux meilleurs hommes, 
depuis les empereurs saxons jusqu'à Holderlin et Nietzsche. 

Au11i la culture faustienne était-elle, dans une mesure très forte, 
orientée vers l'expansion, soit qu'on entende ce mot au sens poli
tique, économique ou spirituel; elle a triomphé de toutes les limites 
géographigues sensibles; elle a cherché sana aucun but pratique, 
pour le seul amour du symbole, à atteindre le pôle Nord et le pôle 
Sud; elle a transformé enfin la surface de la terre en domaine 
colonial et système économique uniques. La volonté de tous ses 
penseurs, de maître Eckhart à Kant, de soumettre le monde « comme 
phénomène » au pouvoir du moi connaissant a été exécutée par 
toua ses chefs, d'Othon le Grand à Napoléon. L'illimité était le 
but propre de leur ambition : monarchie universelle des grands 
Saliens et des Staufen, plans de Grégoire VII et d'innocent III, 
empire des Hababourga espagnols 11 où le soleil ne se couchait pas », 
impérialisme moderne pour lequel la guerre actuelle n'est encore 
point terminée. Une raison intérieure empêchait l'homme antique 
d'être conquérant, en dépit de la campagne d'Alexandre, exception 
romantique, et plus encore, confirmation de la règle par la résistance 
intérieure que lui opposaient 1e1 compagnons. Dana les nains, les 
nixes, les coboldea, l'lme nordique a créé des êtres qui cherchent à 
s'affranchir avec une nostalgie insatiable des liens de leur élément, 
nostalgie du lointain et de la liberté totalement inconnue aux dryades 
et aux oréades Jrecquea. Les Greca fondèrent des centaines de 
colonies sur le littoral de la Méditerranée, mais on ne trouve pu 
chez eux la moindre tentative pour pénétrer en conquérants dans 
l'intérieur du paya. S'installer loin des côtes, c'était perdre de vue 
le paya natal; s'établir ,nls comme les trappeurs des prairies améri
caines et, longtemps avant eux, comme les héros de la saga ialan
daiae, était tout à fait en dehors des p088ibilitéa de la mentalité 
antique. Un événement comme l'émigration en Amérique - accom
pli r.ar chacun de sa propre volonté, par un profond besoin de rester 
aeu , - Ica conquistador■ espagnols, la vague des chercheurs d'or 
en Californie, le désir sana frein de liberté, de solitude, d'indépen
dance aana meaure, cette nér,tion gigantesque de tout sentiment 
du paya natal ayant une frontière que,conque : tout cela est unique• 
ment fauatien. Il n'eat connu d'aucune autre culture, pu m~me de la 
culture chinoiae. 

L'émigl'Ult hellénique reuemble l l'enfant qui ae cramponne 
aux jupes de sa mère : quitter une vieille ville pour une nouvelle 

1, C"eat-à-dire partt,u du culte IYJleftÜlte. 
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011 les concitoyens, les dieux, les coutumes donnent l'image exacte 
de l'ancienne, avec toujours sous les yeux la mer traversée en com
mun, continuer là-bas la même vie accoutumée du ~WOY r.~À~-rLxo·, 
sur l'agora : le changement de scène d'une existence apollinienne 
ne pouvait pas aller plus loin. Noua, qui ne pouvons o~blier la 
liberté du domicile, au moins en droit et comme idéal, cela noua eût 
semblé le pire des esclavages. Voilà le point de vue auquel on doit 
étudier l'expansion romaine facilement sujette à l'erreur et qui est 
aux antipodes d'une extension de la patrie. Elle s'en est tenue 
exactement aux limites du domaine déjà oçcupé par des hommes de 
culture et qui lui échoit maintenant comme butm. Il n'a jamais été 
question de plans dynastiques impérialistes dans le style des Hohen
staufen ou des Hababourgs, ni d'impérialisme comparable à celui 
de nos jours. Les Romains n'ont fait aucune tentative pour pénétrer 
à l'intérieur de l'Afrique. Ils n'ont guerroyé plus tard que pour 
consolider leurs possessions, sans ambition, sans élan symbolique 
vers l'expansion, et ils ont rendu sana regret la Germanie et la 
Mésopotamie. 

Résumons maintenant tout cela : l'aspect des espaces stellaires 
auquel a atteint en s'élargissant l'ima~e cosmique de Copernic, 
la domination du globe par l'homme occidental à la suite des décou
vertes de Colomb, la perspective de la peinture à l'huile et de la 
scène tragique et le sentiment raffiné et spiritualisé du pays natal; 
ajoutons-y la passion du civilisé moderne pour les communications 
rapides, la domination de l'air, les expéditions au pôle Nord et 
l'ascension de montagnes à peine accessibles : il ac dégagera pour 
nous le symbole primaire de l'âme faustienne, l'espace ,ans borne, 
dont la « volonté 11, la « force 11, I'« action », images particulières 
du mythe psychique, purement occidentales sous cette forme, 
doivent être conçues comme des dérivées. 

II. - BOUDDHISME, STOÏCISME, SOCIALISME. 

10 

Ainsi le phinomine de la morale 1 - entendue au sens d'une inter
prétation spirituelle de la vie par elle-même - devient intelligible. 
On atteint ici le sommet, d'où un libre coup d'œil peut être jeté 
sur ce domaine, un des plus vastes et des plus graves de la réflexion 
humaine. Mais c'est justement ici que se fait sentir un défaut 
d'objectivité, dont personne n'a mesuré jusqu'à ce jour les consé
quences sérieuses. D'abord, quelle que puisse être la morale, son 

r. Il s'agit exclusivement de la morale conedente, pbilolophico-mipeme, qui 
est connue, enldgnée, pratiquée, et non du tact radai de la vie, des • mœun •• 
dont l'e:dstenœ est lnconedente. I.a premlàe s'oœupe des concepts 1f>i"""11 de la 
vertu et du ~é, du bien et du mal; la seoonde, da ldsls du s•"I : honneur, 
fidélité, courage, et des dédslona du sentimmt llu lad sur œ qui est relevé ou vulgaire. 
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analyse elle-même n'a pas le droit d'être la partie d'une morale. 
Ce ne sont pas nos actions, nos ambitions, notre mode d'appré
ciation morale qui nous conduisent au centre du problème, 
mais de savoir que cette position de la question est déjà, par sa 
iorme, symptomatique du sentiment cosmique occidental exclusi
vement. 

L'homme occidental est ici sous l'influence d'une illlusion 
d'optique extraordinaire dont personne n'est exempt. Tous e,:igent 
des autres quelque chose. En disant : ,, tu dois », on est convaincu 
qu'on peut et doit changer, transformer, ordonner réellement 
dans un sens unitaire. Impossible d'ébranler la foi en cet ordre et 
au droit qu'on a de le donner. Ici l'on commande et l'on exige 
l'obéissance. C'est ce que nous appelons d'abord la morale. Dana 
l'éthique d'Occident, tout n'est que direction, volonté de puissance, 
action à distance de la volonté. Il y a unanimité complète sur ce 
point entre Luther et Nietzsche, les papes et les darwinistes, les 
socialistes et les jésuites. Leur morale à tous se manifeste en exi
geant une valeur générale et durable. Cela fait partie des nécessités 
de l'être faustien. Quiconqu~ pense, enseigne, ou veut différemment 
est déclaré pécheur, schismatique, ennemi. On le combat sans répit. 
L'homme doit. L'.Etat doit. La société doit. Cette forme de la 
morale est évidente pour nous; elle représente le sens propre unique 
de toute morale pour nous. Mais ce n'a été le cas ni dans l'Inde ni 
en Chine, ni dans l'antiquité. Bouddha donnait un libre exemple, 
Épicure un bon conseil. Ce qui représente aussi deux formes de 
morale supérieure - autonome. 

Nous n'avons point noté le caractère spécifique d'une morale 
dynamique. Si l'on admet que le socialisme, entendu au sens éthique, 
non économique, est le sentiment cosmique qui poursuit au nom 
de tous son opinion propre, nous sommes tous socialistes sans 
exception, que nous le sachions et le voulions ou non. Même 
Nietzsche, le plus passionné des adversaires de toute « mora,le 
grégaire », est tout à fait incapable de restreindre à soi-même son 
zèle au sens antique. Il ne pense qu'à« l'humanité». Il attaque tous 
ceux qui pensent différemment. Épicure, au contraire, restait 
froidement indifférent aux pensées et aux actions des autres. Il n'a 
pas dépensé la moindre réflexion à une réforme de l'humanité. 
Il était, comme ses amis, satisfait d'être ce qu'il était et non autre 
chose. L'idéal de la vie antique était le désintéressement (cin::i~n-x) 
à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire précisément à ce dont 
la domination fait pour l'homme faustien le contenu intégral de 
la vie. Le concept essentiel de la à.ô~&.foeœ fait partie de cette 
catégorie. Il y a aussi un polythéisme moral en Hellade. A preuYe 
l'insouciante coordination des Épicuriens, des Stoïciens et des 
Cyniques. Mais le Zarathoustra tout entier - qui prétend s'établir 
« au delà du bien et du mal » - respire la douleur de voir les hommes 
tels qu'on ne veut _pas les voir, la passion profonde, si absolument 
non-antique, d'utiliser naturellement la vie à les transformer selon 
sa propre et unique direction. Et c'est là précisément, dans cette 
générale transTJaluation, qu'est le monothéisme éthique, qui est le 
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socialisme au sens nouveau et plus profond. Tous les réformateurs 
du monde sont socialistes. Il n'y a donc pas de réformateurs dans 
le monde antique. 

L'impératif moral en tant que forme de la morale est faustien 
et rien d'autre. Il est sans importance aucune que Schopenhauer 
ait en théorie voulu nier le vouloir-vivre et Nietzsche l'affirmer. 
Ces or.positions sont superficielles. Elles marquent un goût per
sonne, un tempérament. L'essentiel, c'est que Schopenhauer 
aussi sente dans le monde entier une volonté, un mouvement, une 
force, une direction; c'est par là qu'il est le père de toute la moder
nité éthique. Ce sentiment fondamental contient déjà notre éthique 
tout entière. Tout le.reste n'est que spécialités secondaires. Ce que 
noua nommons action 1, non seulement activité, est un concept 
historique absolu, saturé d'énergie de la direction. Il est la confir
mation de l'existence, la consécration existentielle d'une espèce 
humaine qui a un moi tendu vers l'avenir et qui sent dans le présent, 
non point une sorte d'être saturé, mais toujours une époque au 
sein d'un grand enchaînement du devenir; et cela est aussi vrai 
de la vie personnelle que de l'histoire tout entière. Le rang d"un 
homme fauatien est déterminé par la force et l'évidence de cette 
conscience en lui, mais le dernier des faustiens en possède quelque 
chose qui distingue ses moindres actes vivants, quant à leur mode 
et quant à leur contenu, des actes de tout homme antique. C'est ce 
qui différencie un caractère d'une attitude, un devenir conscient 
d'un devenu statufié accepté purement et simplement, une volonté 
tragique d'une souffrance tragique. 

Aux yeux d'un homme faustien, dans son monde, tout se meut 
vers un but. Lui-même ne vit qu'à cette condition. Pour lui, vivre 
c'est combattre, vaincre, s'imposer. La lutte pour l'existence en tant 
que forme idéale de l'existence fait déjà partie de l'époque gothique et 
apparaît avec une netteté suffisante à la base de son architecture. Le 
XIX8 siècle n'a fait que lui donner une conception mécaniste uti
litaire. Dans le monde de l'homme apo1linien, il n'y a aucun<< mou
vement» pleinement directif - le devenir d'Héraclite, jeu dépourvu 
d'intention et de but, ii ooo.; iv(ù x~.w, n'entre pas ici en question; 
aucun « protestantisme », aucun << Sturm und Drang », aucune 
« transvaluation » éthique, spirituelle, esthétiq_ue, qui veuille 
combattre et annihiler ce qui existe. Les styles ionique et corinthien 
s'introduisent à co'té du dorique sans prétendre à une valeur exclu
sive. Mais la Renaissance a rejeté le gothique, le classicisme, le 
baroque, et toutes les histoires occidentales dela littérature abondent 
en luttes acharnées pour les problèmes de la forme. Le mona
chisme même, tel que le représentent les ordres de chevaliers, de 
franciscains et de dominicains, se manifeste sous la forme d'un 
mouvement de l'ordre, tout à fait opposé à la forme ascétique des 
vieux anachorètes chrétiens. 

1. Apré~ ce que nous avons dit du manque de termes caractéristiques pour 
traduire • Volonté • et • Espace • dans les langues antiques, et après la signification 
plus profonde que nous avons attribuée à cette lacune, on ne s'étonnera fas que la 
différcn~ entre l'acte et l'activité soit à son tour intraduisible en grec e en latin. 
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Il est impossible au fausticn de nier cette forme fondamentale 
de son existence, à plus forte raison de la chan,er. Chaque révolte 
contre elle la présuppose déjà. Tous ceux qui s insurgent contre le 
"progrès» n'en considèrent pu moins leur activité même comme 
un progrès. Tout agitateur en faveur d'un « retour II pense par 
là-même à un développement continu. «Immoral» n'est qu'une 
nouvelle espèce de morale, d'ailleurs avec la même prétention à 
la suprématie sur les autres. La volonté de puissance est intolérante. 
Tout ce qui est faustien prétend à une domination exclusive. Pour 
le sentiment cosmique apollinien - coordination de nombreux 
objets individuels - la tolérance est une chose évidente. Elle fait 
partie du style de l'ataraxie, qui est étran~ère à la volonté. Pour le 
monde occidental - espace psychique unique et sans limite, espace 
considéré comme tension - elle est, au contraire, ou une illusion 
d'optique, ou un signe de déclin. Le rationalisme du xvme siècle 
était tolérant, c'est-à-dire 9ue les distinctions entre confessions 
chrétiennes lui étaient indifférentes; il était tolérant pour soi par 
rapport à l'tglise en général; dt:s qu'il eut atteint la puissance, il 
ne le fut plus absolument. L'instinct faustien actif, avec sa volonté 
forte, ses cathédrales gothiques à tendance verticale, son change
ment symbolique du Jeci en ego habeo factum, sa direction vers le 
lointain et l'avenir, cet instinct réclame la souffrance, c'est-à-dire 
l'espace pour sa propre activité, mais seulement pour elle. Songez par 
exemple aux grandes cités démocratiques et à la mesure des pou
voirs religieux dont elles veulent user à l'égard de l'tglise, tandis 
qu'elles revendiquent pour elles-mêmes l'exercice illimité de leurs 
propres pouvoirs et, quand elles le peuvent, orientent la législation 
,, générale » dans ce sens. Tout ,, mouvement » veut la domination; 
toute « attitude » antique n'a d'autre volonté que d'exister et se 
soucie peu de l'éthos des autres. Lutter pour ou contre le cours 
du temps, viser aux réformes ou aux retours, édifier, transvaluer ou 
détruire - voilà qui est non-antique et non indou également. Et 
c'est justement ce qui fait la différence entre le tragique sophocléen 
et shakespearien, entre le tragique de l'homme aspirant à l'existence 
seule et de l'homme aspirant à la domination. 

Il est faux de vouloir lier « le » christianisme avec l'impératif 
moral. Ce n'est pas le christianisme qui a transformé l'homme 
faustien, mais lm, le christianisme, et d'ailleurs non seulement 
en une religion nouvelle, mais dans le sens d'une morale nouvelle. 
Il a changé en « moi » le « il » avec tout le pathos d'un point cos
mique central, comme en constitue le fondement du sacrement 
de la pénitence personnelle. La volonté de puissance, même en 
morale, la passion d'ériger sa morale personnelle en vérité générale, 
de vouloir l'imposer à l'humanité, de paraphraser, dominer, détruire 
tout ce qui est différemment constitué, sont notre bien le plus propre. 
C'est en ce sens que la morale de Jésus - phénomène profond 
qu'on n'a encore jamais compris - qui est une attitude de calme 
spirituel inhérente au sentiment cosmique magique, qui est recor_n
mandéc par lui comme ayant une vertu salvatrice, dont 1~ connais
sance est acquise comme une grâce spéciale, a été i11tirieurement 



1:\1.\GE J\ŒNTALE ET SENTIMENT VITAL 

transformée da11s la première période guthique en morale de comman
dement 1. 

Chaque s1stème éthique, soit d'origine religieuse ou philo
sophique, fait donc rartie du voisinage des grands arts, avant tout 
de l'architecture. C eat un échafaudage de propositions portant 
une marque causale. Chaque vérité destinée à l'exercice pratique 
est imposée avec un << parce que » ou avec un « afin que ». Il y a une 
logique mathématique dans les quatre vérités de Bouddha, aussi 
bien que dans la critique de la raison pratique et dans chaque caté
chisme populaire. Rien ne s'éloigne plus de ces doctrines reçues 
pour vraies qu~ la logique sans critique du sang, qui s'exprime dans 
chaque coutume mûre, dont on ne parvient à prendre conscience 
qu'en la violant, coutume d'Ol'dres sociaux et d'hommes d'affaires 
comme en témoigne de façon très claire la discipline chevaleresque 
à l'époque des croisades. Une morale systématique est une sorte 
d'ornement, elle ne se manifeste pas que dans des impératifs, mais 
aussi dans le style tragique et même dans le motif artistique. Le 
méandre, par exemple, est un motif stoïque; dans la colonne dorique 
l'idéal de la vie antique est franchement incarné. C'est pourquoi 
elle est la seule forme de colonne antique que le style baroque a 
été absolument obligé de proscrire. On trouvera que, même dans 
l'art Renaissance, elle a été évitée pour une raison psychique très 
intérieure. La transposition de la coupole magique en coupole russe 
avec le symbole du toit aplati, l'architecture du paysa~e chinois 
avec ses allées enchevêtrées, la tour des cathédrales gothiques sont 
autant de symboles de la morale, fille de l'être éveillé d'une culture 
et de cette culture seulement; 

II 

Des énigmes et des difficultés séculaires po_urront maintenant 
être résolues. Il y a autant de morales que de cultures, ni plus ni moim. 
Personne n'est ici libre de choisir. La même certitude qu'ont le 
peintre et le musicien dans la présence de quelque chose, qui les 
écrase sous le poids d'une nécessité intérieure et par là-même les 
empêche d'en prendre conscience, domine de prime abord le 
langage formel de leurs œuvres et distingue celles-ci des créations 
artistiques de toutes les autres cultures, cette même certitude 
existe aussi pour chaque homme de culture dans sa conception de 
la vie, qui a de prime abord, a priori au sens kantien le plus rigou-

r. • Que celui qui a des oreilles entende! n - cett<." maxime ne prétend point 
gouverner. Mais œ n'tsl point ainsi que l']tglise occidentale a compris Sil mission. 
I,es • messages de salut n apportés par Jésus, Zoroastre, Mani, Mohammed, le11 
néoplatoniciens et tontes les religions ma~quP.s voisines sont des bienfaits mysté
rieux qu'on acco,de, mals ql1'011 n'impose pas. Le jeune Christianisme, en pénétrant 
dans le monde antique, Imita simplement la mission de la Stoa postérieure, égale
ment devenue Dlallique. On peut trouver Paul Indiscret, et les prédicateurs stoîclenR 
ambulants l'ont été, à en croire la littérature de ce teni1>s, mais Ils ne furent pas 
caligo,iqius. On peut aiouter cet autre exemple comparatif lointain , les médeclns 
uraoe11 recommandent leur mystérieux arcane, les médecins occidentaux veulent 
do1111,r force de loi à leur science : vaccination obligatoire, déclaration des bêtes 
atteintes de trichine, etc ... 
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reux, une structure à base beaucoup plus profonde que toute appré
ciation et aspiration momentanées et qui fait de aon style celui d une 
culture déterminée. L'individu partant du sentiment fondamental 
de sa culture peut accomplir des actions morales ou immorales, 
(( bonnes 11 ou (( mauvaises », mais la théorie de ces actions est donnée 
absolument. Chaque culture a pour cela une mesure propre, dont 
la valabilité commence et finit avec elle. Il n'y a pas de morale 
humaine universelle. 

Au sens très profond du mot, il n'y a donc pas non plus de con
version et il ne peut y en avoir une. Chaque comportement basé 
sur des convictions est un phénomène primaire, la direction fonda
mentale d'une existence devenue « vérité atemporelle ». Les mots 
et les métaphores exprimant cette vérité, soit comme code divin 
ou résultat de la réflexion philosophique, soit sous forme de loi 
ou de symbole, soit comme proclamation d'une certitude person
nelle ou comme réfutation dune certitude étrangère, n'y ajoutent 
que peu de chose; il suffit qu'elle existe. On peut l'éveiller et l'enfer
mer dans une doctrine théorique, on en peut modifier et éclaircir 
l'expression spirituelle, on ne peut pas la produire. Nous ne sommes 
pas plus capables de changer notre sentiment cosmique - un tel 
changement est d'autant moins probable qu'il a lieu déjà dans le 
style et le confirme au lieu de l'infirmer - que d'exercer un pouvoir 
sur la forme éthique fondamentale de notre être éveillé. On a 
établi dans les mots une certaine distinction en appelant l'éthique 
une science et la morale un devoir, mais il n'y a dans ce sens aucun 
devoir. De même que la Renaissance fut si peu apte à restaurer 
l'antiquité et que chaque motif antique employé par elle ne réussit 
qu'à rendre le contraire du sentiment cosmique apollinien, notam
ment un (< gothique antigothique » et méridionalisé, de même il 
est aussi improbable de convertir un homme à une morale qui est 
étrangère à sa nature. Nos contemporains ont beau discourir sur 
un bouleversement de toutes les valeurs; le citadin cosmopolite 
moderne a beau « retourner » au bouddhisme, au paganisme, au 
catholicisme romantique; l'anarchiste a beau vanter l'éthique 
individualiste et le socialiste l'éthique sociale : tous font, veulent 
et sentent de même. La conversion à la théosophie ou à la libre 
pensée, les transitions modernes d'un prétendu christianisme à un 
prétendu paganisme ou vice versa, sont un changement dans les 
termes et les concepts de la superficie religieuse ou intellectuelle, 
pas davantage. Aucun de nos ((mouvements» n'a changé l'homme. 

Une sérieuse morphologie de toutes les morales sera la tâche de 
l'avenir. Ici encore, c'est Nietzsche qui a accompli l'essentiel, le 
pas décisif pour une vue nouvelle. Mais il n'a pas exécuté lui-même 
l'injonction qu'il fait au penseur de se placer au delà du bien et du 
mal. Il voulut être sceptique et prophète à la fois, critique et annon
ciateur d'une morale. Cela ne va pas ensemble. On n'est pas psycho
logue de premier rang tant qu'on est encore romantique. C'est ainsi 
qu'il toucha ici, comme dans ses autres aperçus décisifs, au seuil 
de la question sans pouvoir y entrer. En attendant, personne n'a 
encore mieux fait. Jusqu'à ce jour, nous sommes restés aveugles 
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devant l'immense richesse du langage formel moral. Nous ne l'avons 
ni aperçu ni compris. Le sceptique même n'a pas compris sa tAche, 
il a érigé quant au fond sa propre conception de la morale en norme, 
déterminée par ses qualités personnelles, par ses goûts privés, et 
il a jugé les autres à cette me1mre. Les révolutionnaires les plus 
récents, Stirner, Ibsen, Strindberg, Shaw n'ont pas fait autre chose. 
Ils ont su simplement cacher - même à leurs propres yeux -
ces réalités derrière des formules et de nouveaux mots d'ordre. 

Mais une morale est, comme une plastique, une musique ou une 
peinture, un monde formel achevé en soi, qui exprime le sentiment 
de la vie, qui est donné absolument, qui est invariable en son fond et 
intérieurement nécessaire. Dans le cadre de son milieu historique 
elle est toujours vraie, hors de ce cadre toujours fausse. J'ai montré 
que pour les grands individus des cultures, comme pour le poète, 
le peintre ou le musicien en particulier, dans chacune de leurs 
œuvres particulières, les genres d'arts en tant qu'unités organiques, 
peinture à l'huile tout entière, plastique de l'acte, musique du contre
point, poésie lyrique avec rime, font époque et prennent rang de 
grands symboles vivants. Dans les deux cas, dans l'histoire d'une 
culture comme dans l'existence d'un individu, ce- dont il s'agit, c'est 
la réalisation du possible. C'est la psyché intérieure qui devient le 
style d'un monde. A côté de ces grandes unités formelles, dont le 
devenir, la réalisation et la perfection embrassent une série pré
déterminée de générations humaines et tombent irrémédiablement 
au pouvoir de la mort au bout d'un certain nombre de siècles, il y a 
le groupe des morales faustiennes et la somme des morales apolli
niennes, toutes deux également conçues comme unité ct'ordre 
supérieur. Leur existence est un destin qu'il faut accepter sans plus, 
leur conception consciente seule résulte d'une révélation ou d'un 
savoir scientifique. 

Il y a quelque chose de difficile à décrire qui, d'Hésiode à 
Sophocle, à Platon et à la Stoa, résume toutes les doctrines et les 
oppose à tout ce qui a été enseigné depuis François d'Assise et 
Abélard jusqu'à Ibsen et à Nietzsche. De même, la morale de Jésus 
n'est qu'une expression, la plus noble, d'une morale générale dont 
on trouve d'autres conceptions chez Marcion et Mani, Philon et 
Plotin, Epictète, Augustin et Proclus. Chaque éthique antique est 
une éthique de position, chaque occidentale une éthique d'action. 
Et enfin, la somme de tous les systèmes chinois et indous forment 
chacun à leur tour un monde pour soi. 

12 

Chaque éthique antique imaginable en ~énéral forme l'individu 
!lU repos, considéré comme un corps parmi des corps. Toutes les 
valuations occidentales se rapportent à l'individu, considéré comme 
centre actif d'une généralité sans fin. Le socialisme éthique - c'est 
le sentiment de l'action à distance qui se projette à travers l'espace, 
pathos moral de la troisième dimension dont le signe, planant 



33° LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

au-dessus de cette culture tout entiere, pour les contemporains 
et leur postérité, eat le sentiment primaire du souci. C'cat pour9uoi 
la vue de la culture égyptienne nous y fait découvrir quelque clioae 
de socialiate. D'un autre côté, la tendance à l'attitude sereine, à 
l'absolue satisfaction, à la perfection statique de l'individu pour aoi, 
noua rappelle l'éthique indoue et l'homme formé par elle. Songez 
aux statues du Bouddha assis, « contemplant son nombril », et 
auxquelles l'ataraxie de Zénon n'est pas tout à fait étrangère. 
L'idéal éthique de l'homme antique était l'aboutissement de s~ 
tragédie. La Katharsis, cette décharge de l'âme apollinieime se 
débarrassant de ce qui n'était ni ~pollinien, ni exempt de « loin
tain Il et de direction, révèle ici sa signification très profonde. On
ne la comprendra pas, si l'on ne sait que le stoïcisme en est la forme 
mûre. Ce que le drame provoquait dans un instant solennel, la 
Stoa désirait le répandre sur la vie tout entière : c'est le calme 
statufié, l'éthos exempt de volonté. Et ensuite, cet idéal bouddhiste 
'du Nirvina, dont la formule très tardive, mais tout à fait indoue, 
peut être suivie déjà jusqu'à l'époque védique, n'est-il pas r._récisé
ment un proche parent de la Katharsis ? Devant cc concept, 1 homme 
idéal antique et l'homme idéal indou ne se rapprochent-ils pas 
étroitement dès qu'on les compare à l'homme faustien, dont on 
conçoit non moins clairement l'éthique en partant de la tragédie 
de Shakespeare avec ses développements et ses catastrophes dyna
miques? On pourrait fort bien, en effet, imaginer sur les bords du 
Gange un Socrate ou un Épicure, et surtout un Diogene. Mais dans 
une cité cosmopolite d'Occident, Diogène ferait figure d'un bouffon 
dépourvu de sens. Inversement, Frédéric Guillaume 1er, prototype 
du socialiste au sens plein, reste quand même concevable dans le 
régime politique des rives du Nil. Mais il ne l'est point dans 
!'Athènes de Périclès. 

Si, avec moins de préjuçés et d'exaltation romantique pour 
certaines œuvres éthiques, Nietzsche avait bien observé son temps, 
il aurait remarqué qu'une morale de la compassion, prétendument 
spécifique du christianisme, n'existe point sur le territoire de 
l'Europe occidentale au sens qu'il lui donnait. Il ne faut pas que la 
teneur des formules humanitaires nous en fasse accroire sur leur 
véritable signification. Le rapport est très incertain et très difficile 
à découvrir entre la morale que l'on a et celle qu'on croit avoir. 
Précisément à cet endroit, une psychologie impeccable eût été 
à sa place. Compassion est un terme dangereux. Malgré tous les 
disciples précisément de Nietzsche, une analyse fait encore défaut 
de tout ce qu'on a entendu et vécu sous ce mot aux différentes 
époques. La morale chrétienne du temps d'Origène est ~uel9ue 
chose de tout à fait différent de celle du temps de François d Assise. 
Il n'y a pas lieu de rechercher ici ce que la compassion /austimne 
signifie, comme sacrifice ou comme inconsistance et, de nouveau, 
comme sentiment racial d'une société chevaleresque, à la diffé
rence de la compassion magico-chrétienne fataliste; dans quelle 
mesure elle peut se concevoir comme action à distance, comme 
dynamique pratique et, d'autre part, comme domination de soi-
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même par une ime orgueilleuse, ou expression d'un sentiment 
supérieur de la distance. Le vocabulaire invariable du langage 
éthique, tel qu'en possède l'Occident depuis la Renaissance, doit 
couvrir une abondance incommensurable de sentiments divers d'un 
contenu très différent. Pour des -hommes doués d'un mode de penser 
historique et rétrospectif comme nous le sommes, la morale com
mune à laquelle on croit et qui est une simple connaissance des 
idéals est une expres.11ion de r.espect pour le passé, spécialement 
pour la tradition religieu!le. Mais la teneur des convictions ne 
donne jamais la mesure d'une conviction réelle. Il est rare qtt'un 
homme sache ce qu'il croit réellement. Les grands mots et les 
doctrines sont toujours quelque chose de populaire, qui est dépassé 
de beaucoup par la profondeur de chaque réalité spirituelle. En 
fait, le respect théorique pour les propositions du Nouveau Testa
ment 11e situe sur le même plan que l'admiration théorique de l'art 
antique par la Renaissance et le classicisme. Le premier n'a pas 
plus changé les hommes que la seconde l'esprit des œuvres. Les 
exemples toujours ressassés d'ordres mendiants, de Herrenhuter, 
de l'armée du !lalut, prouvent déjà par leur nombre restreint, et 
plus encore par leur poids restreint, qu'ils représentent le cas 
exceptionnel de quelque chose de tout à fait autre : la morale 
chrétinine propremmt f austie11ne. Il est vrai que la formule pourra 
!tre cherchée en vain chez Luther et au Concile de Trente, mais tous 
les Chrétiens de grand style, Innocent III et Calvin, Loyola et 
Savonarole, Pascal et Sainte Thérèse l'a portaient en eux-mêmes en 
contradiction avec leurs enseignements, sans jamais s'en être 
rendu compte. 

Il n'est besoin que de comparer le concept purement occidental 
de cette mâle vertu, appelée par Nietzsche << ,·ertu amorale n, par 
le baroque espagnol « grandezza » et par le baroque français (< gran
deur d'Ame n, avec cette très féminine iiot":'·r, de l'idéal hellénique 
se manifestant toujours dans la pratique' par le pouvoir de jouis
sance (7iôo1d,), la sérénité (ï7.À-r,'l1l, à:rdfJE~:i) la satisfaction par
faite et, surtout et toujours, l'a.npr.t;,r.t. Ce que Nietzsche appelait 
« b6te blonde » et trouvait incarné dans le type, exagéré par lui, de 
l'homme Renaissance (qui n'est qu'une caricature des grands 
Allemands de l'époque des Staufen) est très rigoureusement l'opposé 
du type désiré par toutes les éthiques antiques sans exception et 
incarné par tous les ~rands hommes de l'antiquité. En font partie 
ces hommes de granit que la culture faustienne a vus défiler en 
grandes séries et que la culture antique n'a jamais connus. Car 
Périclès et Thémistocle étaient des natures molles au sens de la 
Xr.tÀoxciy0t8,r.t attique, Alexandre un rêveur qui ne s'est jamais 
réveillé, César un adroit diplomate; Hannibal seul, cet Stranger, 
était un « homme » parmi eux. Les hommes de la première période, 
dont Homère nous permr'!t d'inférer l'existence, Ulysse et Ajax, 
auraient un air étrange à côté des chevaliers des croisades. Il existe 
aussi une brutalité qui est la réaction des natures très féminines, et 
la cruauté hellénique en fait partie. Ici, dans le Nord, au contraire, 
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au seuil de la première période, apparaissent les grands empereurs 
saxons, franconiens et Staufen, entourés d'une troupe d'hommes 
gigantesques comme Henri le. Lion et Grégoire VII. Suivent 
ensuite les hommes de la Renaissance, les combats de la Rose 
blanche et de la Rose rouge, les luttes des Huguenots, les conquista
dors espagnols, les princes électeurs et les rois de Prusse, Napoléon, 
Bismarck et Cecil Rhodes. Où exista-t-il une autre culture pouvant 
mettre quelque chose en parallèle? Oi1 l'bistoire hellénique tout 
entière nous offre-t-elle une scène ayant l'envergure de Legnano, 
lorsque éclata la discorde entre les Gibelins et les Guelfes ? Les 
géants germaniques des invasions, l'esprit des chevaliers espagnols, 
la discipline prussienne, l'énergie de Napoléon - qu'il y a peu 
d'antique dans tout cela I Et où voit-on aux sommets de l'humanité 
faustienne, des Croisades à la guerre mondiale, cette « morale 
des esclaves », ~e liche renoncement, cette Caritas selon les sœurs 
suppliantes? Dans le culte des mots, nulle part ailleurs. Je pense 
auHi aux types de clergé faustien, à ces évêques superbe■ du Saint 
Empire, qui montaient fièrement sur leur destrier et menaient leurs 
hommes à la bataille acharnée; aux papes dont furent victimes 
Henri IV et Frédéric Il; aux ordres de chevaliers teutonique■ dans 
les marches de l'Est; à l'entêtement luthérien, où le paganisme du 
Nord se cabra contre Je paganisme de Rome; aux grands cardinaux 
Richelieu, Mazarin, Fleury, qui ont forgé la France. Voilà la morale 
faustienne. Il faut être aveugle pour ne pas voir dans le tableau 
complet de l'histoire d'Occident l'action de cette force vitale 
indomptable. Et ce n'est qu'en partant de ces grands exemples 
de passion mondaine, révélant la conscience d'une mission, qlle l'on 
comprendra les cas d'une passion spirituelle de grand style, cette 
sublime caritas à laquelle rien ne résiste et dont la dynamique 
apparaît si entièrement distincte de la mesure antique et de la 
vieille douceur chrétienne. Il y a de la dureti dans l'espèce de 
compassion pratiquée par les mystiques allemands, les chevaliers 
de l'ordre d'Espagne, les calvinistes franco-anglai,il. Dans une 
compassion russe, comme celle d'un Raskolnikow, bn esprit dis
paraît parmi la multitude des frères; dans une compasi,ion faus
tienne, il se dégage. Ego habeo factum - c'est encore la formule de 
cette caritas personnelle justifiant l'individu devant Dieu. 

Telle est la raison pourquoi la II morale de la compassion» 
au sens vulgaire a toujours été parmi nous prononcée avec respe'-t, 
parfois combattue par des penseurs, parfois désirée, mais jamai1 
réalisée. Kant l'a résolument rejetée. En effet, elle est en contra
diction très profonde avec l'impératif catégorique, qui voit le sens 
de la vie dans l'action, non dans la déférence aux dispositions 
passives. La « morale des esclaves 11 chez Nietzsche est un fantôme. 
Sa morale des maitre, est une rlalité. File n'avait pas besoin d'être 
ébauchée pour la première fois, elle existait de longue date. 
Dépoui1lée du masque romantique de Borgia et des visions nébu
leuses du surhomme, elle montre l'homme faustien même, tel 
qu'il est de nos jours et tel qu'il fut dès l'époque de la saga islan
daise, type d'une culture énergique, impérative, dynamique. Quels 
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qu'aient pu être les bienfaiteurs de l'antiquité, les ndtres sont les 
grands acteurs dont la sollicitude et la prévoyance concernent des' 
millions d'hommes : les grands hommes d'i:;tat et les grands orga
nisateurs. « Espèce d'hommes supérieurs qui, grâce à la prépon
dérance de leur volonté, de leur science, de leur richesse et de leur 
puissance, se servent de l'Europe démocratique comme de leur 
mstrument le plus malléable et le plus souple pour prendre en main 
les rênes de la terre, pour modeler en artistes cc l'homme » même. 
Le jour viendra où il nous faudra désapprendre en politique. >> 

Ainsi parlait Nietzsche dans des fragments posthumes bien plus 
concrets que les ouvrages publiés par lui. Et Shaw a dit dans 
a Homme et Surhomme » : cc Il faut discipliner les pouvoirs poli
tiques ou mourir par la démocratie que nous a imposée l'échec des 
tentatives antérieures. » Shaw, qui a sur Nietzsche l'avantage d'une 
éducation pratique et d'un moindre coefficient d'idéologie, malgré 
d'ailleurs les bornes de son horizon philosophique, a, dans son 
« Major Barbara» et sous les traits du milliardaire Undershaft, 
fait passer l'idéal du surhomme dans le langage non romantique 
moderne, dont il est sorti aussi chez Nietzsche à travers le chemin 
détourné de Malthus et de Darwin. Ces hommes d'affaires de 
grand style représentent aujourd'hui la volonté de puissance sur 
le sort des autres, par suite l'éthique faustienne en général. Les 
hommes de cette sorte ne jettent pas leurs millions pour satisfaire 
une caritas illimitée en faveur des paresseux, des cc artistes », des 
faibles, des dévoyés; ils les dépensent pour ceux qui comptent 
dans le matériel d'avenir. Ils s'en servent pour poursuivre un but. 
Ils créent un centre de force pour l'existence de générations sur
vivant aux limites des existences individuelles. L'argent aussi peut 
développer des idées et faire l'histoire. Rhodes, en qui s'annonça 
un type d'homme très symptomatique du xx18 siècle, en a ainsi 
disposé par testament. C'est vouloir être superficiel et prouver 
ainsi son incapacité intérieure à comprendre l'histoire, que de 
ne savoir pas distinguer entre le bavardage littéraire des apôtres 
de l'humanité et de l'éthi~ue sociale populaire, et les instincts 
éthiques profonds de la civilisation occidentale. 

Le socialisme - dans sa signification la plus haute, non au sens 
de la rue -- est, comme tout ce qui est faustien, un idéal exclusif 
qui ne doit sa popularité qu'à une incompréhension totale même 
chez ses représentants pour qui il est, en effet, la quintessence des 
droits et non des devoirs, la suppression et non le renforcement 
de l'impératif kantien, le relâchement et non 1a tension accrue de 
l'énergie de direction. Çette triviale tendance superficielle au bien 
public, à la « liberté », à l'humanité, au bonheur du plus grand 
nombre n'est que Àe côté négatif de l'éthique faustienne, tout à fait 
à l'opposé de l'épicurisme antique, pour qui la position bienheu
reuse était réellement le cœur et la somme de tous les éléments 
éthiques. Ici nous sommes précisément en face de mentalités 
extérieurement très proches qui, dans un cas, ne signifient rien et 
dans l'autre tout. On peut, de ce point de vue, désigner le contenu 
de l'éthique antique également comme une philanthropie que 
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l'individu fait prospérer pour lui-même, pour son soma. On a ici 
de son côté l'~utorité d'Aristote qui emploie exactement dans ce 
sens _le mot 9~Aiv~p1ù1to;, auquel se sont usés les meilleun esprits 
claa11ques, surtout Lessü1g. Aristote appelle philanthropique 
l'action de la tragédie attique sur le spectateur attique. Une sorte 
de théorie de la morale des maîtres et de la morale des esclaves 
exista aussi dans la première période hellénistique, par exemple 
chez Kalliklès, naturellement au sens euclidien strictement corporel. 
L'_idéal de_ la premi,~re est Alcibiade, qui faisait exactement ce qui 
lm semblait pour I instant opportun à sa personne. On a senti -et 
admiré en lui le type de l'antique Kalokagathie. Protagoras est 
encore plus clair dans sa fameuse proposition, d'intention entière
men_t éthique, selon laquelle l'homme - chaque individu pour soi -
serait la mesure des choses. Telle est la morale des maîtres pour 
une ime statufiée. 

13 

Le jour où, pour la première fois, Nietzsche a écrit le mot de 
<< bouleversement de toutes les valeurs », le mouvement psychique 
de ces siècles, au milieu desquels nous vivons, avait enfin trouvé 
sa formule. Bouleversement de toutes les valeurs - c'est le caractère 
très intime de chaque civilisation. Elle commence à donner ainsi 
à toutes les formes de sa culture passée une autre marque, un autre 
sens, une autre application. Elle ne produit plus, elle ne fait qu'inter
préter. C'est là le côté né~atif de toutes les périodes de cette espèce. 
Elles supposent accompli l'acte de création proprement dite. Elles 
ne font que prendre possession d'un héritage de grandes réalités. 
Voyons l'antiquité tardive et tâchons d'y trouver l'événement 
correspondant; il s'est donc produit au sein du stoïcisme hellé
nistico-romain, au milieu de cette longue lutte à T(lOrt de l'ime 
apollinienne. Allons d'Épictète et de Marc Aurèle à Socrate, père 
spirituel de la Stoa, en qui se manifesta au jour pour la première 
fois l'appauvrissement intérieur de la vie antique cosmopolitisée 
et intellectualisée : entre eux s'étend le boulevrrsement de tous les 
idéals de l'être antique. Voyons l'Inde. Au tenips du roi Asoka, 
vers :250 avant notre ère, le bouleversement de la vie brahmanique 
était accompli; on n'a qu'à comparer les parties du Vêdanta écrites 
avant et après Bouddha. Et nous ? Au sein du socialisme éthique, 
dans le sens qui lui est donné ici, c'est-à-dire comme disposition 
fondamentale de l'âme faustienne clouée dans les masses de pierre 
des grandes villes, ce bouleversement est en train de commencer 
aujourd'hui. Rousseau est l'aïeul de ce socialisme. Rousseau se place 
entre Socrate et Bouddha, autres représentants éthiques de grandes 
civilisations. Sa négation de toutes les grandes formes de culture, 
de toutes les conventions significatives, son fameux « retour à la 
nature », son rationalisme pratique ne laissent subsister là-de88UI 
aucun doute. Chacun d'eux a enterré une intériorité millénaire. Ils 
prêchent l'f:vangile de l'humanité, mais de l'humanité du citadin 
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intelligent qui est saturé de la ville tardive, et, par conséquent, ,de 
sa culture; dont la raison «pure», c'est-à-dire apsychologiquc, 
cherche à se libérer de cette culture et de sa forme impérieuse, 
de ses duretés, de sa symbolique qui n'est plus vécue intérieure
ment et qui est donc détestée. La culture est annihilée par la dia
lectique. Passons en revue les grands noms du x1x8 siècle auxquels 
se rattache pour nous ce puissant drame. Schopenhauer, Hebbel, 
Wagner, Nietzsche; Ibsen, Strindberg; nous aurons une vue d'en
semble de ce que Nietzsche appelait, dans un fragment de préface 
à son chef-d'œuvre inachevé : la naissance du nihilisme. Elle n'est 
étrangère à aucune des grandes cultures. Elle appartient avec une 
nécessité très profonde au terme de ces puissants organismes. 
Socrate était nihiliste, Bouddha aussi. Il existe un suicide de l'àme 
humaine égyptienne, arabe, chinoise, aussi bien qu'européenne 
d'Occident. Il ne s'agit pas de transmutations politiques et éco
nomiques, ni même en réalité religieuses ou artistiques. En général, 
il ne s'agit pas de contingences, de faits, mais de la nature d'une 
Ame ayant réalisé ses dernières poBSibilités. Qu'on n'aille pas 
objecter les créations grandioses précisément de l'hellénisme et 
de la modernité occidentale. L'esclavage et le machinisme dans 
l'industrie, le « progrès » et l'ataraxie, l'alexandrinisme et la science 
moderne, Pergame et Bayreuth, les positions sociales supposées 
par la Politique d'Aristote et le Capital de Marx sont de simples 
symptômes dans le tableau de la superficie historique. Il ne s'agit 
pas de la vie extérieure, du standard of life, des institutions, des 
coutumes, mais de ce qu'il y a d'ultime et de plus profond: l'achnJe
ment intérieur du citadin de la capitale - et de la province. Dans 
l'antiquité, cet épuisement eut lieu à l'époque romaine. Chez nous, 
il appartient au lendemain de l'an 2000. 

Culture et Civilisation - c'est le corps vivant d'une psyché et 
sa momie. Telle est la différence entre l'existence européenne 
occidentale avant et après 1800, vie d'abondance et d'évidence, 
d'une part, dont la forme s'est développée et est devenue du dedans, 
et d'ailleurs en un trait grandiose unique allant de la jeunesse du 
gothique jusqu'à Gœthe et Napoléon, et d'autre part, cette vie 
tardive, artificielle, déracinée, de nos grandes villes, dont les formes 
sont des ébauches de l'intellect. Culture et Civilisation - c'est 
l'organisme né du paysage et le mécanisme résultant de son corps 
figé. L'homme de culture a sa vie dirigée vers le dedans, celle du 
civilisé se dirige vers le dehors, dans l'espace, parmi les corps et 
les «faits». Ce que l'un sent comme destin, l'autre le comprend 
comme enchaînement de causes et d'effets. On est dès lors maté
rialiste, en un sens valable seulement à l'intérieur d'une civilisa
tion, qu'on le veuille ou non, .et que les doctrines bouddhistes, 
stoïciennes, socialistes se donnent ou non sous forme religieuse. 

Pour l'homme gothique et dorique, pour l'homme de l'ionique 
et du baroque, l'immense monde formel tout entier de l'art, de la 
religion, des mœurs, de la politique, de la science, de la société 
n'offre pas de difficulté. Ils le représentent et le réalisent sans le 
« connaître ». Ils possèdent en face des symboles de la culture 
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la même maîtrise spontanée que Mozart dans son art. La culture, 
c'est l'évidence. Le sentiment d'un élément étranger parmi CC'■ 
forme■, d'un poids paralysant la liberté de création, l'obligation 
d'un examen rationnel de l'existant en vue d'une application 
consciente, la nécessité d'une réflexion fatale sur tout élément 
créateur mystérieux sont les premiers symptômes d'une âme qui 
s'éteint. Il n'y a que le malade qui tâte ses membres. Construire 
une religion amétaphysique et s'insurger contre les cultes et les 
dogmes, opposer un dr01t naturel aux droits historiques, « ébau
cher » des styles dans l'art parce qu'on n'est plus capable de sup
porter et de maîtriser le style, concevoir l'État comme un ,, ordre 
social » qu'on peut changer et qu'il faut changer (et à côté du contrat 
social de Rousseau il y a des produits tout à fait identiques du temps 
d'Aristote) : tout cela prouve que quelque chose est brisé défini
tivement. La ville cosmopolite elle-même se dresse, comme point 
extrême anorganique au milieu du paysage de culture, dont elle 
déracine les hommes, les attire à elle et les suce. 

Les mondes scientifiques sont des mondes superficiels, des mondes 
pratiques, sans âme, purement extensifs. Ils sont à la base du boud
dhisme, du stoïcisme et du socialisme également 1.- Ne plus vivre 
la vie avec une évidence spontanée, à peine consciente, ne plus 
l'admettre comme un destin voulu par Dieu, mais la considérer 
comme un problème, la mettre en scène en prenant pour base des 
connaissances intellectuelles, ,, pragmatiquement n, " rationnelle
ment », - tel est l'arrière-plan dans les trois cas. Le cerveau règne, 
parce que l'âme a démissionné. Les hommes de culture vivent 
mconscients, les civilisés conscients. La paysannerie prenant 
racine dans le sol aux portes des grandes villes qui maintenant -
sceptiques, pratiques, artificielles - représentent seules la civili
sation, ne compte plus parmi le " peuple » - lequel est maintenant 
peuple de la ville, masse anorganique, en fluctuation. Le paysan 
n'est pas démocrate - car ce mot aussi fait partie de l'existence 
mécanique et citadine, - aussi est-il oublié, ridiculisé, honni, haï. 
Il est, après la disparition des anciens ordres, la noblesse et le clergé, 
le seul homme organique, un reste de l'ancienne culture. Ni la 
pensée stoïcienne, ni la socialiste ne lui réservent une place. 

C'est ainsi que le Faust de la première partie de la tragédie, cc 
chercheur passionné dans les nuits solitaires, appela logiquement 
celui de la deuxième partie et du nouveau siècle, type d'une activité 
purement pratique, à la vision lointaine, dirigée vers l'extérieur. 
Gœtbe a anticipé ici en psychologue sur l'avenir tout entier de 
l'Europe occidentale. C'est la civilisation prenant la place de la 
culture, le mécanisme extérieur substitué à l'organisme intérieur; 
l'intellect, considéré comme pétrification psychique, remplace 
l'âme éteinte elle-même. Tel Faust au début et à la fin du poème, 
tels dans l'antiquité l'Hellène du temps de Périclès et le Romain 
du temps de César. 

r. Le premier repose sur le système alhéiste des Sankhyas; le second, par l'entre
mise de Socrate, sur la sophistique; le troisième, sur le sensualisme ani:lais. 
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Tant que l'homme d'une culture en voie d'accomplissement vit 
simplement pour vivre, naturelle~ent et évidemment, sa vie a une 
contenance sans alternative. C'est sa morale i,istinctive, qui peut se 
revêtir de mille formes discutées, mais qui est elle-même hors de 
discussion, parce qu'on l'a. Dès que la vie est fatiguée, dès qu'on a 
besoin - sur le sol artificiel des grandes villes, qui sont aujourd'hui 
des mondes spirituels pour soi - d'une théorie pour la mettre en 
scène pragmatiquement, dès que la vie est devenue objet d'étude, 
la morale se mue en problème. La morale de culture est celle que l'on 
a, la morale civilisée est celle que l'on cherche. La première est 
trop profonde pour être épuisée par la voie logique, la seconde est 
une fonction de la logique. Encore chez Kant et Platon, l'~thique 
était une simple dialectique, un jeu au moyen de concepts, l'arron
dissement d'un système métaphysique. Au fond, on aurait pu s'en 
passer. L'impératif catégorique est, pour Kant, la simple formule 
abstraite de ce qui pour lui ne fait pas l'ombre d'un doute. A partir 
de Zénon et de Schopenhauer, ce n'est déjà plus cela. Chez eux, 
il fallait trouver, inventer, conquérir comme règle de l'être ce qui 
n'était plus assuré d'instinct. A cet endroit commence l'éthique 
civilisée, qui n'est point le réflexe de la vie sur la connaissance, 
mais celui de la connaissance sur la vie. On sent quelque chose 
d'artificiel, d'apsychologique, de demi-vrai dans tous ces systèmes 
intellectuels qui remplissent les premiers siècles de toutes les civi
lisations. Ce ne sont plus des créations très intimes, presque supra
terrestres, dignes de trouver leur place à côté des grands arts. 
Maintenant disparaît toute métaphysique de grand style, toute 
intuition pure, et elles s'effacent devant un besoin subit unique, 
le fondement d'une morale pratique destinée à régler la vie, parce 
que celle-ci ne peut plus se régler elle-même. Jusqu'à Kant, 
Aristote et aux doctrines du Yoga et du Vêdânta, la philosophie 
était une suite de systèmes cosmiques grandioses, où l'éthique 
formelle prenait une place modeste. Elle devient maintenant 
une philosophie morale avec une métaphysique à l'arrière
plan. La passion épistémologique cède Je pas au besoin pra
tique : socialisme, stoïcisme, bouddhisme sont des philosophies de 
ce style. 

Considérer le monde, au lieu d'en haut comme Eachyle, Platon, 
Dante, Gœthe, sous l'angle du besoin journalier et de la réalité 
pressante, c'est ce que j'appelle échanger la perspective de l'aigle 
contre celle de la grenouille. Et c'est précisément ce qui fait la chute 
d'une culture dans la civilisation. Chatjue éthique formule la vue 
de l'âme sur son destin : héroïque ou pratique, grand ou vulgaire, 
mâle ou grisonnant. Et c'est ainsi que je distinguerai donc une 
morale tragique et une morale plébéienne. La morale tragique d'une 
culture connaît et comprend le poids de l'être, mais elle en tire 
le sentiment d'orgueil pour le supporter. Ainsi sentaient Eschyle, 
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Shakespeare et les penseurs de la philosophie brahmanique, ainsi 
Dante et le catholicisme germanique. Cc sentiment se retrouve dans 
le rude cantique luthérien : « Un château fort est notre Dieu», 
et on en peut poursuivre encore les échos même dans la Mar
seillaise. La morale plébéienne d'Épicure et de la Stoa, des sectes 
bouddhistes, du x1x8 siècle en Occident, prépare un plan de bataille 
pour esquiver le destin. Ce qu'Eschyle a fait en grand, la Stoa 
l'a rapetissé. Ce n'était plus enrichir, mais appauvrir, refroidir, 
\"ider la vie, et les Romains n'ont fait qu'accroître jusqu'au colossal 
ce refroidissement et ce tarissement intellectuels. Et la même 
relation se retrnuve entre le pathos éthique des grands maîtres 
baroques : Shakespeare, Bach, Kant, Gœthe, avec la mâle volonté 
de maîtriser intérieurement les choses de la nature, parce qu'ils se 
savaient profondément au-dessus d'elles, et la volonté des moder
nistes européens de faire disparaître ces mêmes choses extérieure
ment - par la prévoyance, l'humanité, la paix universelle, le bonheur 
du plus grand nombre - parce qu'ils se sentent sur le même plan 
qu'eJJes. Cela aussi est volonté de puissance par opposition à ,'endu
rance antique de l'inévitable; là aussi il y a passion et tendance 
à l'infini; mais entre la grandeur métaphysique et la grandeur 
matérielle de la domination, il y a une différence. Il manque à 
celle-ci la profondeur, ce que l'homme de l'époque précédente 
nommait Dieu. L'intuition cosmique de l'action faustienne, 
manifestée par tous les grands hommes, depuis les Guelfes et les 
Gibelins jusqu'à Frédéric le Grand, Gœthe et Napoléon, s'est 
dégradée en philosophie du trafJail, dans laquelle le mérite 
reste également indifférent à l'accusation et à la défense. Le 
concept culturel de l'action et le concept civilisé du travail 
sont dans le même rapport que la contenance du Prométhée 
d'Eschyle et celle de Diogène. Le premier est endurant, le 
second est paresseux. Galilée, Képler et Newton sont arrivés à 
des acte, de safJant, le physicien moderne fait du trafJail de 
safJant. C'est la morale plébéienne, fondée sur l'existence journa
lière et la u saine raison humaine », qui fait la base des sciences 
de la vie, malgré tou!I les mots ronflants prononcés de Schopenhauer 
à Shaw. 

Chaque culture a donc son propre mode d'extinction psychiq1'e, 
et elle n'en a qu'un seul, ,résultant avec une nécessité très profonde 
de sa vie tout entière. C'est ce qui donne au bouddhisme, comme 
au stoïcisme et au socialisme la même valeur morphologique de 
phénomène final. 

Le bouddhisme ne fait point exception à la règle, lui dont on a 
jusqu'à ce jour si mal compris le sens suprême. Il n'est point un 
mouvement puritain, par exemple comme l'islam et le jansénisme, 
ni une réformation comme le mouvement dionysien en regard de 
l 'apollinisme, ni une religion nouvelle ou, en général, une religion, 
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comme celles des Vêdas et de l'apôtre Paul 1, mais une dernière 
mentalité laïque, purement pratique, de grands-citadins épuisés, 
qui n'ont plus derrière eux qu'une culture achevée et devant eux 
aucun avenir. Il est le sentiment fondamental de la civilisation 
indoue et, par conséquent, « contemporain » et équivalent du 
stoïcisme et du socialisme. La nature de ce sentiment absolument 
laïque, amétaphysique, nous est donnée dans le fameux sermon de 
Benarès sur les c< quatre vérités de la souffrance ", par lesquelles 
le prince philosophe conquit son premier partisan. Ses racines 
plongent dans la philosophie rationalistico-athéiste des Shankhyas 
et il la suppose implicitement, tout comme l'éthique sociale du 
x1x11 siècle suppose• le sensualisme et le matérialisme du xvme, 
ou comme la Stoa a rour origines Protagoras et les sophistes, malgré 
l'emprunt superficie qu'elle fait à Héraclite. Dans l'un et l'autre cas, 
la toute-puissance de la raison est le point de départ de toute 
réflexion morale. Il n'est point parlé de religion, si l'on entend par 
là la croyance au métaphysique. Rien de plus étranger à la religion 
que la forme originelle de ces systèmes. Quant au résidu qu'en 
ont tiré plus tard les villes civilisées, il n'est pas ici en question. 

Le bouddhisme nie toute réflexion sur Dieu et sur les problèmes 
cosmiques. Seul le Soi lui importe, l'institution de la vie réelle. 
Il ne connaît pas non plus d'âme. De même que le psychologue 
moderne d'Occident - et le « socialiste » avec lui - réduit l'homme 
intérieur à un faisceau de sensations et à une somme d'énergies 
électro-chimiques, ainsi en est-il de l'lndou au temps de Bouddha. 
Le professeur Nagasena démontre au roi Milinda que les parties 
de la voiture sur laquelle il voyage ne sont pas cette voiture même 
et que «voiture» n'est qu'un mot - et il en serait de même pour 
l'âme. Il appelle les éléments psychiques des skandahs, des agrégats 
passagers. Cela correspond exactement aux représentations de la 
psychologie assocï,ationniste. Que de matérialisme dans la doctrine 
de Bouddha 2 ! Comme le stoïcien qui nivelle matériellement le 
concept emprunté par lui au Logos d'Héraclite, ou le socialiste qui 
extériorise mécaniquement le concept ~œthéen d'évolution en le 
prenant aux sources darwinistes - par 1 intermédiaire de Hegel, -
ainsi procède le bouddhiste pour le concept brahmanique du 
Karma, représentation quasi impossible pour nous d'un être qui se 
perfe~tionnc en agissant et qu'on trouve assez souvent traité par 
lui, de manière toute matérialiste, comme une matière cosmique 
en transformation. 

Nous sommes en présence de trois formes de nihilisme, au sens 
nietzschéen du mot. Les idéals de la veille, les formes religieuses, 
esthétique1, {olitiques, qui croissent depuis des siècles, sont aban
donnés, sau que cet abandon même, dernier acte de la culture, 
exprime une fois encore le symbole primaire de son existence tout 

r. Ce u ;,s;n2u'après plusieurs sl~cles, gràce à un regard rétrospectif sur la théo
lolde brah que depuis longtemps figée et par delà celle-cl, sur les plus anciens 
cultes populaires, que la phJloeophle bouddhlste de la vie, qui n'admef ni un Dieu 
ni une métaphysique, a donné nai~!lllnce à une religion de fellahs. Cf. t. II. 

2. JI r11t .. ,-tclc-nt <1ne chaque cnlturt' a an!l!'.I ~n t'Spèce de mat~riallsme propre 
conditionné dans tous ks détnils par son sentiment cosmique tout entier. 
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entière. Le nihiliste faustien, Ibsen ou Nietzsche, Marx ou Wagner, 
bri1e Ica idéals de sa propre main; le nihiliste apollinien, teicure, 
Antisthènes, ou Zénon, les fait briser sous ses yeux; le nihiliste 
indou les fuit et rentre en lui-même. Le stoïcisme s'oriente sur une 
attitude indifJiduelle, sur un être statufié purement présent et sana 
rapport avec le passé, l'avenir ou les autres êtres. Le socialisme est 
le traitement dynamique du même thème : on y trouve même 
plaidoyer, mais accompli en faveur d'une conquête, non du contenu 
de la vie, et étendu d'un bond puissant dans le lointain à tout 
l'avenir et à tous les hommes, qui doivent désormais se soumettre 
à une méthode unique. Le bouddhisme, qu'un dilettante des 
sciences religieuses 1 peut seul comparer au Christianisme, est à 
peine traduisible dans le vocabulaire des langues occidentales. 
Mais il est permis de parler d'un Nirvâna stoïque en se référant 
au personna~e de Diogène. On peut justifier aussi la notion d'un 
Nirvâna socialiste, à condition d'envisager la fuite devant la lutte 
pour l'existence que l'Europe épuisée revêt des grands mots de 
paix universelle, d'humanité et de fraternité de tous les hommes. 
Mais rien de tout cela ne suffit à mettre le doigt sur le concept 
terriblement profond du Nirvâna bouddhiste. On dirait que l'âme 
des vieilles cultures gît dans ces derniers raffinements et qu'elle 
meurt comme envieuse de son bien le plus personnel, de sa richesse 
formelle, du symbole primaire né avec elle. Il n'y a rien dans le 
bouddhisme susceptible d'être « chrétien Il, rien dans le stoïcisme 
qui apparaisse dans l'Ialam de 1000 après J.-C., rien de commun 
à Confucius et au socialisme moderne. La proposition : si duo 
faciu•t idem, non est idem, qu'on devrait mettre en tête de chaque 
étude historique, qui est une recherche du devenir vivant irréité
rable, jamais du devenu concevable logiquemt:nt par la causalité 
et le nombre; cette proposition a une valeur toute particulière 
pour ces expressions ultimes d'un mouvement cultural. Dans toute 
civilisation a lieu une relève de l'être psychique par le spirituel, mais 
ce spirituel a dans chaque cas sa structure différente et est soumis au 
langage formel d'une symbolique différente. L'unicité de l'être, 
dont l'action inconsciente crée ces formes tardives de la superficie 
historique est justement ce qui donne à leur parenté selon le degré 
historique une importance capitale. Ce qu'elles expriment est diffé
rent, mais le fait qu'elles l'expriment de cett~ mani_ère leur donne le 
caractère de « contemporaines )), Sur la vie plemement résolue, 
l'action du renoncement de Bouddha est stoïque, celle du renonce
ment stoïcien est bouddhique. J'ai déjà signalé plus haut le rapport 
existant entre la Katharsis du drame attique et l'idée du Nirvina. 
Bien que le socialisme ait déjà consa~ré tou_t un siècle à _son déve: 
loppement, il semble que la concept10n claire, dure, résignée, qui 
sera la sienne définitive, n'est pas encore atteinte aujourd'hui. 
Les décades à venir lui donneront peut-être sa forme mûre, comme 

1. Et ll faudrait dire tout d'abord si on ~rie du christianisme des Pères de 
'l?gllae ou de celui des croisades, car cc aont deux religions tout à fait dlffèrentes 

10ua le mane manteau do~tlque et cultuel. I,e même manque de tact psycho
logique se rencontre aussi dans la èomparaison favorite qu'on fait entre le ilocla
llgme d'aujourd'hui d le christianisme primitif. 



IMAGE MENTALE ET SENTIMENT VITAL 341' 

Chrysippe à la Stoa. Mais stoïque est déjà de nos jours - dans les 
milieux supérieurs très peu nombreux - la tendance socialiste à la 
discipline et au renoncement, tendance issue de sa conscience d'une 
Jrande mission, qui est l'élément romano-prussien tout à fait 
impopulaire en lui; et bouddhique sa tendance à dédaigner une 
satisfaction momentanée, le carpe diem. :F;picurien apparaîtra 
certainement l'idéal populaire auquel il doit son action exclusive
ment vers le bas et en surface, ce culte de la 71Ôov~, non de chacun 
pour eoi, mais de l'individu au nom de l'ensemble. 

Toute Ame a de la religion. Ce n'est qu'un autre nom de son 
existence. Chaque forme vivante qui l'exprime : arts, doctrines, 
usages, mondes formels métaphysiques et mathématiques, chaque 
motif d'ornement, chaque colonne, chaque vers, chaque idée, est 
en son fond très profondément religieuse, et il est nécessaire qu'elle 
le soit. Maintenant, elle ne peut plus l'être. La religion étant l'essence 
de chaque culture, l'irréligion est celle de toute civilisation. Deux 
noms, là aussi, pour un seul et même phénomène. Celui_9.ui ne 
sent pas cela dans l'œuvre de Manet contre Velasquez, de Wagner 
contre Haydn, de Lysippe contre Phidias, de Théocrite contre 
Pindare, ignore tout de la fleur de l'art. Religieuse est encore 
l'architecture rococo, même dans les plus laïques de ses œuvres. 
Irréligieux les édifices romains, même les temples des dieux; le 
fragment unique d'architecture purement religieuse de Rome fut le 
Panthéon, cette mosquée impressionnante par le sentiment divin 
magique de ses espaces intérieurs. Irréligieuses même - à condition 
de ne pas confondre avec antireligieux - et dans tous leurs détails, 
y compris le tracé des rues, le langage et les traits intelligents et 
froids des visages 1, les villes mondiales cosmopolites comparées 
aux anciennes villes de culture : Alexandrie contre Athènes, Paris 
contre Brugge, Berlin contre Nuremberg. Et irréligieux, sans Ame, 
sont donc aussi ces courants de morale laïque faisant absolument 
partie du langage formel des cités cosmopolites. Le socialisme est 
le sentiment de la vie faustienne devenue irréligieuse; c'est le sens 
du prétendu « vrai » christianisme prononcé avec tant d'emphase 
par les socialistes anglais, qui y entendent une sorte de « morale 
sans dogme ». Irréligieux enfin le stoïcisme et le bouddhisme 
comparés aux religions d'Orphée et des Vêdas, et c'est une question 
tout à fait secondaire que de savoir si le Stoïcien à Rome pratique 
et admet le culte de l'Emrereur, si le bouddhiste tardif est sincère 
dans sa contestation de I athéisme, et si le socialiste actuel se dit 
libre-penseur ou « continue à croire en Dieu ». 

Cette extinction de la religiosité intérieure vivante forme et 
pénètre peu à peu jusqu'au moindre trait de l'existence et elle se 
manifeste dans l'ima~e historique du monde comme la transition 
de la culture à la civilisation, comme le climacterium de la culture, 
selon le nom que je lui ai déjà donné, tournant de son histoire où 

r. On notera la ressemblance frappante entre des quantlt& de titea romaines 
avec celles d'hommes d'affaires américains d'aujourd'hui et, quoique la slmllltude 
n~ so!t pas ouSBi prononc~. avec celles de maints portraits égyptiens du Nouvel 
I•,mp1re. Cf. t. II. 
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la fécondité psychique d'une espèce humaine s'éteint pour toujours 
et où la Jénération fait place à la construction. Si l'on rend tout son 
poids originel au mot de stérilité, il désignera le destin complet de 
l'homme-cerveau des villes cosmopolites, et l'un des traita les plus 
significatifs de ce tournant symbolique est qu'il exprime non seule
ment l'extinction du grand art, des grandes formes sociales, des 
grands systèmes philosophiques, du grand style en général, mais 
aussi de manière tout à fait physiolo~ique, la non-prolificité et 
la mort raciale des couches sociales civilisées, déracinées du pays, 
phénomène très remarqué et très déploré déjà aux époques impé
riales de Rome et de la Chine, mais nécessairement impoHible à 
atténuer. 

16 

:F;tant données ces formations purement spirituelles d'un nou
veau genre, il n'est plila permis de douter sur leur représentant 
vivant, « l'homme nouveau II espéré et senti de toutes les périodes 
de décadence. Il est la plèbe informe circulant au lieu du peuple 
dans toutes les grandes villes, la muse citadine déracinée, qu on 
appelait à Athènes o, r.01,Àoi et qui supplante sur un paysage de 
culture l'humanité née avec ce paysage et restée encore paysanne 
même dans le territoire des villes. Il est l'hôte de l'agora à Alexan
drie et à Rome et son u contemporain» d'aujourd'hui, le liseur de 
journaux; il est l'« homme-instruit», qui rend un culte à la médio
crité spirituelle et à l'opinion, considérée par lui comme un lieu 
de culte, autrefois et aujourd'hui; il est l'habitué, antique et occi
dental, des théAtres, des lieux de plaisir, des sports, de la littérature 
du jour. C'est cette muse d'apparition tardive, et non « l'humanité », 
qui est l'objet de la propagande stoïcienne et socialiste et qu'on 
pourrait mettre en parallèle avec des phénomènes analogues sous 
le Nouvel Empire égyptien, l'Inde bouddhiste et la Chine de Con
fucius. 

A cette masse corresrond une forme d'activité publique carac
téristique : la diatribe . D'abord considérée comme phénomène 
hellénistique, elle appartient aux formes d'activité de toutes les 
civilisations. Dialectique, pratique, plébéienne d'un bout à l'autre, 
elle substitue à la forme des grands hommes, significative et toute 
d'action, l'agitation d'hommes bornés et mesquins, mais adroits; 
elle remplace les idées par les objectifs, les symboles par les pro
~ramme~. L'éléme_nt expansi~ de .to~te civilisatio~, su~stit~tion 
1mpériabste de l'espace exténeur a 1 espace psychique mtér1eur, 
est également le sien : la qualité fait place à la quantité, la profondeur 
à la largeur. Ne confondons pu cette activité hâtive et superficielle 
avec )a volonté de puiuance faustienne. Elle dénote seulement 
qu'une vie créatrice mtérieure touche à sa fin et qu'une existence 
spirituelle ne subsiste que vers Je dehors, dans J'espace des villes, 

r. P. \\'cmclhand : Die l1tlle11istisch-rii111üc//e /ù11tu,, 1912 p. 7.~ "'1· 
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matériellement. La diatribe est, nécessairement, partie intégrante 
de la« religion de l'irréligieux», il en fait son propre souci de l'8me. 
Elle apparaît sous la forme du sermon indou, de la rhétori!luc' 
antique, du journalisme occidental. Elle vise la majoriti, non l'ébte, 
Elle estime sa force selon le nombre de ses succès. A la pensée des 
hommes d'autrefois, elle substitue la prostitution intellectuelle, 
étal6e dans les discours et les écrits qui remplissent et dominent 
toutes les salles publiques et les places des villes mondiales. Rhéto
rique toute la philosophie hellénistique, journaliste le système 
éthico-social de Spencer, comme le roman de Zola et le drame 
d'lbsen. Ne confondons point cette prostitution spirituelle avec le 
phénomène originel du Christianisme. La mission chrétienne dans 
son fond essentiel a presque toujours été mal comprise. Mais le 
christianisme primitif, cette religion magique du Maitre dont l'âme 
était incapable de cette activité brutale sans profondeur ni tact, 
n'a dû son incorporation dans la société bruyante, citadine, déma
gogique de l'lmperium romanum, qu'à la pratique hellénistique de 
Paul - on sait avec quelle violence l'tglise primitive s'y était 
opposée. Si restreinte qu'ait été l'éducation hellénistique de Paul, 
c'est elle qui a fait de lui au dehors un membre de la civilisation 
antique. Jésus avait attiré à lui des pêcheurs et des paysans;Paul 
s'arrêtait à l'agora des grandes villes, par conséquent à la grande 
forme de la propagande cosmopolite. Le mot païen (paganus) 
trahit encore ceux sur qui cette propagande avait produit ses 
derniers résultats. Quelle différence entre Paul et Boniface I La 
passion faustienne de ce dernier dans la solitude des forêts et des 
plaines a une signification rigoureusement opposée à celle de Paul, 
et il en est de même des doux laboureurs cisterciens et des chevaliers 
teutoniques de l'Est slave. Jeunesse, floraison et nostalgie nouvelles 
au sein d'un eaysage rural. Ce n'est qu'au x1xe siècle qu'apparaît, 
sur cc sol vie11h depuis, la diatribe avec tous ses caractères : avec 
la ~rande ville pour base et pour public la masse. Le véritable 
régime rural ne tombe pas plus dans la spéculation socialiste que 
dans celle de Bouddha ou de la Stoa. Dans les villes actuelles de 
l'Occident européen, le type paulinien a trouvé pour la première 
fois son semblable, soit qu'il s'agisse de mouvements chrétiens ou 
anticléricaux, d'intérêts sociaux ou théosophiques, de la libre
pensée ou des fondements de l'industrie d'art religieux. 

Rien n'est plus significatif, pour ce tournant décisif vers la vie 
extérieure seule subsistante et vers le fait biologique voyant le 
destin sous la forme quasi exclusive de la relation de causalité, 
que le pathos éthique qui sert à traiter désormais des philosophies 
de la digestion, de la nutrition, de l'hygiène. L'alcoolisme et le 
végétarisme sont traités avec une gravité religieuse comme s'ils 
étaient, apparemment, les problèmes capitaux auxquels l'« homme 
nouveau » soit capable de s'élever. Ce qui répond bien, par consé
quent, à la perspective de la grenouille chez ces générations. Les 
religions, telles qu'on les trouve au seuil des grandes cultures : 
orphisme, védisme, christianisme magique de Jésus et faustien 
des chevaliers germaniques, eussent trouvé indigne d'elles de 
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descendre, même pour un temps, à des questions de cette sorte. 
Maintenant on y monte. Le bouddhiame eat inconcevable aana 
une diète phyaiologique à côté de sa diète apirituelle. Dana les 
milieux sophistes, chez Antisthène&, les Stoïciens et les Sceptiques, 
on attache à cette même question une importance de plus en plus 
grande. Aristote avait déjà écrit sur l'alcoolisme, et toute une suite 
de philosophes a disserté sur le végétarisme; la seule différence entre 
les méthodes apollinienne et faustienne, c'est que la théorie des 
Cyniques ne s'intéresse qu'à leur propre digestion et celle de Ber
nard Shaw à la digestion de " l'humanité ». On sait combien 
Nietzsche se complaît à ces sortes de choses dans son Ecce homo. 

Jetons encore un coup d'œil d'ensemble sur le socialisme en tant 
qu'exemple faustien d'une éthique civilisée, indépendamment 
du mouvement économique de ce nom. Ce qu'en disent les amis 
et les détracteurs, afin de le concevoir comme la forme de l'avenir 
ou comme un signe de décadence, est également exact. Nous sommes 
tous socialistes, que nous le sachions et le voulions ou non. Même la 
résistance au socialisme porte la forme socialiste. 

Avec fa même nécessité intérieure, tous les hommes antiques 
de la période tardive furent stoïciens sans le savoir. Tout le peuple 
romain, comme corps, a une âme stoïque. Le Romain authentique, 
celui-là précisément qui aurait élevé la protestation la plus résolue, 
est stoïque à un degré bien plus rigoureux que jamais Grec n'eût 
pu l'être. La langue latine du dernier siècle préchrétien est demeurée 
l'œuvre la plus vigoureuse du stoïcisme. 

Le socialisme éthique est le maximum, accessible en général, d'un 
sentiment de la vie vue sous l'aspect de la finalité 1• Car la direction 
de l'existence en mouvement, qu'on peut sentir dans les concepts 
de temps et de destin, se mue, dès qu'elle est figée, consciente, 
connue, en mécanisme spirituel des moyens et des fins. La direction 
c'est le vivant, et ses fins la mort. Est faustienne en général la pro
gression passionnée, est socialiste en particulier le reste mécamque 
de cette progression, le (( progrès ». L'une et l'autre sont entre eux 
comme le corps au squelette. C'est ce qui distingue en même temps 
le socialisme du bouddhisme et du stoïcisme, dont les idéals du 
Nirvâna et de l'ataraxie ont un rythme également mécanique, mais 
ignorent la passion dynamique de l'étendue, la volonté de l'infini, 
le pathos de la troisième dimension. 

Le socialisme éthique n'est - en dépit de ses illusions de pre
mier plan - pas un système de la compassion, de l'humanité, de 
la paix et Je la sollicitude, mais de la volonté de puissance. Tout 
le reste est illusion. Le but poursuivi est absolument impérialiste : 
salut, au sens expansif, non des malades, mais des vigoureux, 
auxquels on veut donner la liberté d'agir, et d'ailleurs par force, 

1. Pour Je~ développements qui suivent, voir mon "Prenssentum und Sozia
lismus •, p. 22 sq. 
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sans être gênés par les entraves de la fortune, de la naissance. et de 
la tradition. La morale sentimentale, celle qui vise au « bonheur n 

et à l'utilité, n'est ;amais chez nous le dernier instinct, quoi qu'èn 
disent les représentants de ces instincts. A la tête du modernisme 
moral, on sera toujours obligé d'en revenir à Kant, en ce cas élève 
de Rousseau, et dont l'éthique rejette le motif de la compassion 
en lui substituant la formule : « Agis de telle sorte que ... » Toute 
éthique de ce style voudra être unt: expression de la volonté de 
l'infini et cette volonté nécessite une domination du moment, du 
présent, des plans antérieurs de la vie. A la formule socratique : 
« Savoir est vertu n, Bacon a déjà substitué l'aphorisme : « Savoir 
est puissance. n Le stoïcien prend le monde comme il est. Le socia
liste veut en modifier la forme et le contenu en leur donnant l'orga
nisation, l'empreinte et le contenu de son esprit. Le stoïcien s'adapte, 
le socialiste commande. Le monde entier doit représenter la forme 
de sa sensibilité - ainsi peut-on paraphraser en morale l'idée de la 
« Critique de la raison pure». C'est le sens suprême de l'impératif 
catégorique qu'il applique à la vie politique, sociale, économique : 
Agis comme si la maxime de ton action devait par ta volonté être 
érigée en loi générale. Et cette· tendance tyrannique n'est pas étran
gère même aux phénomènes les plus superficiels du temps. 

Ce n'est pas l'attitude et le geste, c'est l'activité qu'il s'agit de 
former. Comme en Chine et en Égypte, on ne considère la vie que 
dans la mesure où elle est action. Et ce n'est qu'ainsi, par la méca
nisation de l'image organique de l'action, que naît le travail ai, sens 
moder11e de ce mot, en tant que forme civilisée d'activité faustien11e. 
Cette morale, besoin impérii:ux de donner à la \·ie la forme la plus 
active imaginable, est plus forte que la raison, dont les programmes 
moraux, quelles que soient leur consécration, la foi ardente qu'on 
a en eux, la passion avec laquelle on les défend, n'ont d'effet que 
dans la mesure où ils se situent dans la direction <le ce besoin ou 
y sont mal compris. Pour le reste, ils demeurent des mots. Il faut 
bien distinguer dans toute modernité, d'une part, le côté populaire, 
la douce inaction, le souci de sa santé, le bonheur, l'insouciance, 
la paix générale, en un mot le prétendu christianisme; d'autre part, 
l'éthos supérieur qui n'évalue que l'action, qui n'est - comme 
tout faustien - ni compréhensible à la masse ni désiré par elle, la 
grandiose idéalisation du but et donc du travail. Veut-on mettre en 
parallèle avec le « panem et circences » romain, symbole suprême 
de la vie épicuréo-stoïcienne et, au fond, également indoue, le 
symbole corresP.ondant du Nord et, de nouveau, aussi de la Chine 
et de l'Égypte, 11 faudra prendre le droit au travail, qui forme la base 
du socialisme d'État chez Fichte, socialisme de sentiment absolu
ment prussien, aujourd'hui devenu européen, et qui aux derniers 
stades les plus terribles de cette évolution culminera dans le devoir 
du travail. Enfin l'élément napoléonien de ce droit, l'aere perennius, 
la volonté de durée. L'homme apallinien jetait un regard e11 arrière 
sur un âge d'or; cela le dispensait de réfléchir à l'avenir. Le socialiste 
- le Faust mourant de la ze partie de la tragédie de Gœthe - est 
l'homme du souci historique, de l'avenir éprouvé par lui comme un 
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devoir et un but, en face duquel le bonheur du moment lui devient 
mépriaable. L'eaprit antique bornait sa science des oracles et du vol 
des oiaeaux à un savoi, aur l'avenir, !'Occidental veut créer cet 
avenir. L'idéal gff'Manique est le troinïme royaume, cette aube éter
nelle, à la9uelle toua les grands hommes, depuis Joachim de Flore 
jusqu'à Niet2'8che et à Ibsen - flèches de la nostalgie tirant sur 
l'autre rive, comme disait Zarathoustra - attachèrent leur vie. 
La vie d'Alexandre fut une admirable ivresse, un rêve où l'époque 
d'Homère fut évoquée pour la seconde fois; la vie de Napoléon 
est un gigantesque travail accompli non pour lui, ni pour la France, 
mais pour l'avenir en général. 

A cet endroit, je ferai un pas en arrière pour rappeler la diversité 
avec laquelle les grandes cultures se sont représenté l'histoire uni
verselle : l'homme antique ne voyait que soi, ses destinées en tant 
que proximité statique, et il ne se demandait point d'où il venait 
ni où il allait. Pour lui, histoire universelle est une notion impos
sible. Conception statique de l'histoire. L'homme magique voit 
l'histoire comme Je grand drame cosmique se déroulant entre la 
création et la destruction, comme la lutte entre l'ime et l'esprit, 
le bien et Je mal, Dieu et Je diable, comme un événement strictement 
défini ayant pour apogée une péripétie uni914e : l'apparition du 
Sauveur. L'homme faustien voit dans l'histoire un développement 
tendu vers un but. La série : antiquité, moyen âge, temps modernes, 
est une image dynamique. Il ne peut se représenter l'histoire autre
ment, et, ai cette représentation n'est pas l'histoire universelle en 
soi et en général, mais simplement l'image d'une histoire générale 
de style faustien, qui commence et cesse d'exister et d'être vraie 
avec l'existence éveillée de la culture d'Europe occidentale, le 
socialisme au sens suprême est Je couronnement logique et pratique 
de cette représentation. En lui, l'image reçoit le contour final préparé 
depuis le gothique. 

Et c'est ici que le socialisme - à l'opposé du stoïcisme et du 
bouddhisme - devient tragique. Il y a une signification très pro
fonde dans le fait que Nietzsche reste parfaitement clair et sûr, 
tant qu'il s'agit de savoir ce qui doit être détruit, transvalué; mais 
qu'il se perd en de nuageuses généralités, dès que se pose le pour
quoi, la question du but. Sa critique de la décadence est irréfutable, 
sa doctrine du surhomme est un château de cartes. Et c'est égale
ment le cas chez Ibsen - dans Brand et Rosmersholm, dans 
Julien l' Apostat et l'architecte Solness - chez Hebbel, chez Wagner, 
chez tous. Et il y a en cela une profonde nécessité, car il n'y a pour 
l'homme faustien, depuis Rousseau, plus rien à espérer en ce qui 
concerne le grand style de la vie. Il y a ici quelque chose d'achevé. 
L'Ame du Nord a épuisé ses possibilités dernières et il ne restait 
plus encore que Je bouleversement dynamique, tel qu'il s'exprime 
dana des visions futures de l'histoire universelle ayant le millénaire 
pour unité de temps : pur instinct, paBBion qui aspire à la création, 
forme sana contenu. Cette ime fut volonté et rien d'autre, elle avait 
besoin d'un but pour sa nostalgie colombienne; il/allait à son activité 
un sens et un but au moins iUusoires, et l'observateur moins super-
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ticiel trouve un trait de Hjalmar Ekdal dans toute modernité, même 
dans ses phénomènes suprêmes. Ibsen l'a nommée mensonge de 
la vie. Or, il y en a un peu dans toute la spiritualité de la civilisation 
européenne d'Occident, dans la mesure où celle-ci vise un avenir 
religieux, esthétique, philosophique, un but socialo-éthique, un 
troisième royaume, tandis qu'en son tréfonds un sentiment qui 
gronde ne peut s'empêcher d'affirmer que cette ardeur effrénée est 
l'illusion désespérée d'une âme, qui n'a ni le droit ni le pouvoir de 
se reposer. De cette situation tragique - motif du Hamlet renversé 
- naquit chez Nietzsche la violente conception du retour éternel 
à laquelle il n'a jamais cru en conscience, mais qu'il conserva tout 
de même afin de sauver en soi le sentiment d'une mission. C'est 
sur ce mensonge de la vie que se fonda Bayreuth, il voulait être 
quelque chose par opposition à Pergame qui .fut quelque chose. 
Et il y a un trait de ce mensonge dans tout le socialisme politique, 
économique, éthique, qui garde violemment le silence sur l'austé
rité destructrice de ses ultimes théories afin de sauver l'illusion 
de la nécessité historique de son existence. 

18 

Il reste à dire un mot sur la morphologie de l'histoire de la ph,lo
sophie. 

Il n'y a pas de philosophie en général : chaque culture a la sie1111e 
propre, qui est une partie de son expression totale symbolique et 
qui forme, par ses positions de problèmes et ses méthodes de pensée, 
une ornementique spirituelle étroitement apparentée à celle de 
l'architecture et des arts pastiques. A regarder les choses de haut 
et de loin, il est tout à fait secondaire de savoir à quelles « vérités n 

linguistiquement formulée11 ont abouti ces penseurs au sein de leurs 
écoles en général - car école, convention et richesse formelle sont 
ici, comme dans tous les grands arts, les éléments fondamentaux. 
Infiniment plus importantes que les réponses sont les questions 
posées, et d'ailleurs quant à leur choix et à leur forme intérieure, 
car la manière particulière dont un macrocosme est perçu par l'œil 
intelligent d'un homme de culture déterminée préforme la néceBBité 
complète et la manière d'interroger. 

Les cultures antique et faustienne n'ont pas moins que les cultures 
indoue et chinoise leur manière propre de poser des questions 
d'importance, et celles-ci sont d'ailleurs toutes posées au début. 
Il n'y a pas un problème moderne que le gothique n'ait déjà vu et 
mis en forme. Il n'y en a pas un hellénistique qui ne doive avoir 
émerJé pour la première fois des vieilles doctrines des temples 
orphiques. 

Peu importe si cette habitude de la pensée spéculative s'exprime 
dans une tradition orale ou dans des livres; 11 ces livres sont des 
créations d'un moi personnel, comme dans notre littérature, ou une 
m888e de textes anonymes constamment incertains, comme dans la 
littérature indouet 11i on est en présence d'une série de systèmes 
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conceptuels, ou ai lea connaissances dernières restent enveloppées 
dana l'expreasion d'un art ou d'une retigion, comme en ltgypte. 
Mais la marche de cea courants vivants des modes de la pensée 
est partout la même. Au début de chaque période primit1ve, la 
philosophie est sœur de la grande architecture et de la religion, 
et elle est l'écho spirituel d'une vigoureuse expérience métaphy
sique qui la destine à confirmer par la critique la sainte causalité 
de l'image cosmique aperçue par la foi. Non seulement les dis
tinctions fondamentales des sciences naturelles, mais déjà celles de 
la _philosophie sont dépendantes et abstraites des éléments de la 
religion correspondante. En cette période, les philosophes sont des 
prltrts non seulement _par esprit, mais par état. C'est le cas pour la 
scolastique et la mystique des siècles gothiques et vêdiques aussi 
bien que pour celles des siècles homériques 1 et magiques. Ce n'est 
qu'au commencement de la période tardive que la philosophie 
devient citadine et laïque. Elle se libère de la tutelle de la religion 
et ose faire de celle-ci même l'objet de ses méthodes de connais
sance critique. Car le grand thème de la philosophie brahmanique, 
ionique et baroque, c'est le problème de la connaissance. L'esprit 
citadin se tourne vers sa propre image pour constater qu'il n'y a 
pu, pour savoir, de plus haute instance que lui. C'est pourquoi 
la pensée rentre désormais dans le voisinage de la mathématique 
supérieure, et, au lieu de prêtres, on trouve des gens du monde, des 
hommes d'État, des marchands, des inventeurs, éprouvés dans les 
hautes situations et les grandes tâches, et dont la « pensée sur la 
pensée • se fonde sur une profonde expérience de la vie. Ils forment 
la série des grandes personnalités allant de Thalès à Protagoras, 
de Bacon à Hume, celle des penseurs préconfuciens et préboud
dhistea dont nous ne connaissons guère plus que leur existence 
effective. 

A leur suite arrivent Kant et Aristote 8, après lesquels commence 
la philosophie de la civilisation. Il y a dans chaque ~rande culture 
une pensée ascendante qui pose les questions premières au début 
et, avec une puissance croissante d'expression spirituelle, les épuise 
par des réponses toujours nouvelles - qui ont, comme on l'a dit, 
une signification ornnnanistt - et, d'autre part, une pensée descen
dante pour laquelle les problèmes de la connaissance sont en quelque 
manière achevés, dépassés1 devenus sans signification. Il y a une 
période métaphysique, de conception d'abord religieuse, puis 
ntionaliste, où la pensée et la vie impliquent encore un chaos et 
tirent de cette surabondance l'activité qui modèle le monde; et 
une période éthique dans laquelle la vie cosmopolitisée •'apparaît 
à elle-meme problématique et se voit contrainte d'appliquer ce qui 
lui rtate d'énergie plaatique philosophique à la conservation de aon 

1. Peut-fue le lltyle ltraDJ!: d'Httaclite, !)ff8iDa_fre d'une famille sacerdotale 
du teml>le d'tJ>Ji~. est-il un tchantillon de là forme dalll laquelle noua est parvenue 
la vfeil!e -,eaee on>hiq!le par la tradition orale. 

2. Ceci est le c:6U 1cÔIMfiqw1 de la oâiode tardive; le côtt my1tJque, dont Pytha
~ et I,elbnls n'ttaiesit pu &>Jgiiée, atteint aon IOlllllld dans Platon et Goethe, 
et Il 1'eet traDlmll de Gœthe am: llomanüques, H*l et Nletuche, tandll que la 
11COlu~ue, ql!! avait achm • tàche, tomba par delà Kant - et Aristote - au 
rang d'une pbDDeOJ>hle de la chaire avec apparat eclentJftque et ~allste. 
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propre être. Dana la première de ces périodes, la vie se réfJèle; 
la seconde a la vie pour objet. L'une est « théorique », contem
plative au sens noble; l'autre est forcément pratique. Dana ses traita 
les plus profonds, le système kantien était encore contempU et ce 
n'est qu'ensuite qu'il fut logiquement et systématiquement formulé 
et arrangé. 

A preuve le rapport de Kant avec la mathématique. Ceux qui 
n'ont paa pénétré dans le monde formel des nombres et ne les ont 
pas sentis comme symboles en eux-mêmes ne sont pas de vrais 
métaphysiciens. Ce sont, en effet, les grands penseurs du baroque 
qui ont créé l'analyse, et le phénomène correspondant se trouve 
chez les présocratiques et chez Platon. Descartes et Leibniz sont, 
à côté de Newton et de Gauss, Pythagore et Platon, à côté d' Archytas 
et d'Archimède, les sommets du développement mathématique, 
Mais déjà Kant était insignifiant comme mathématicien. Il est 
aussi peu familier avec les derniers raffinements du calcul infini
tésimal d'alors qu'il ne s'est approprié l'axiomatique de Leibniz. 
Il ressemble en cela à son 1< contemporain » Aristote, et aucun 
philosophe désormais ne comptera en mathématique. · Fichte, 
Hegel, Sche1ling et les romantiques sont totalement amathéma
ticiens, tout comme Zénon et f:picure. Schopenhauer est, en ce 
domaine, d'une faiblesse qui frise la bêtise, pour ne rien dire de 
Nietzsche. Avec la perte du monde formel des nombres se perdit 
aussi une grande convention. Depuis lors, on ne manque pas 
seulement d'une tectonique des systèmes, mais encore de, ce qu on 
peut appeler le grand style de la pensée. 

L'éthique a dépassé son rang de partie d'une théorie abstraite. 
A partir de ce moment, elle est la philosophie qui s'intègre les 
autres domaines; la vie pratique passe au centre de la spéculation. 
La passion de la pensée pure sombre. Maîtresse hier, la méta
physique devient serve aujourd'hui. Elle n'a plus qu'à fournir encore 
la base qui étaiera l'opinion pratique. Et cette base devient chaque 
jour plus superflue. On néglige, on raille le métaphysique, le non
pratique, les II cailloux à la place du pain ». Schopenhauer n'a écrit 
ses trois premiers livres que pour le quatrième. Kant croyait seule
ment être ce qu'il disait. Pour lui, en effet, c'est encore la raison 
pure, non la raison pratique, qui est le centre dè la création. Exacte
ment de même se divise la philosophie antique en pré- et en post
aristotélicienne : là un cosmos grandement conçu, à peine enrichi 
par une éthique formelle, ici l'éthique même comme programme, 
comme nécessité, à base d'une métaphysique conçue subsidiaire
ment et en passant. Et on sent que l'inconscience logique avec 
laquelle Nietzsche, par exemple, ébauche rapidement de telles 
théories, est tout à fait incapable de déprécier la valeur de sa philo
sophie pure. 

On sait que Schopenhauer 1 n'a pas été amené au pessimisme par 
sa métaphysique, mais que le pessimisme qui l'envahit à 17 ans l'a 
conduit au développement de son système. Shaw, son témoin 

1. Neue Paralipomena, § <>56. 



35° I.E DÉCLI!'," DE L'OCCIOE:-.T 

remarquable, fait observer, dans son bréviaire d'Ibsen, llu'on peut 
trèa bien chez Schopenhauer - ce sont ses propres expressions -
admettre le philosophe en rejetant le métaphysicien. Il sépare ainsi 
très exactement ce qui faisait de Schopenhauer le premier penseur 
des temps présents et ce qui, pour une tradition alors vieillie, 
appartenait encore à une philosophie complète. Nul ne pourrait 
entreprendre cette séparat10n chez Kant. Elle ne réussirait pas 
non plus. Mais chez Nietzsche il n'est pas difficile de constater 
{!Ue sa " philosophie » était une très ancienne expérience, absolu
ment intérieure, tandis qu'il pourvoyait rapidement et souvent 
de manière assez défectueuse, au moyen de quelques livres, à son 
besoin de métaphysi~ue et qu'il a même été incapable de repré
senter sa doctrine éthique exactement, C'est exactement la même 
superposition d'une couche d'idées vivantes, opportunes, éthiques, 
à une autre d'idées métaphysiques, indispensables, nécessitées par 
l'habitude, que l'on retrouvera chez tp1cure et les stoïciens. Ce 
phénomène n'autorise aucun doute sur la nature des philosophies 
civilisées. 

La métaphysique stricte a épuisé ses possibilités. La ville cosmo
politique a définitivement vaincu la campagne et son esprit se 
constitue aujourd'hui une théorie propre, nécessairement dirigée 
vers le dehors, mécaniste, sans âme. Ce n'est pas tout à fait à tort 
qu'on parle désormais de cerveau à la place de l'âme. Et comme 
dans le « cerveau » européen d'Occident la volonté de puissance, 
direction tyrannique vers l'avenir et l'organisation de l'ensemble, 
cherche une expression pratique, c'est l'éthique qui prend, à mesure 
qu'elle perd de vue son passé métaphysique, un caractère d'éthique 
sociale et d'économie politique. La philosophie moderne issue de 
Hegel et de Schopenhauer est, dans la mesure où elle représente 
l'esprit du temps - ce qui n'est pas le cas de Lotze et de Herbart, 
par exemple - une critique de la société. 

L'attention consacrée par le stoïcien à son propre corps, le penseur 
d'Occident la consacre au corps social. Ce n'est pas par hasard 
~ue l'école de Hegel a fait naître Je socialisme de Marx et d'Engels, 
l anarchisme de Stirner et le problème du drame social chez Hebbel. 
Le socialisme est l'économie politique qui tourne à la morale, et 
à la morale impérative.' Tant qu'existait une métaphysique de grand 
style, jusqu'à Kant, l'économie politique était une science. Dès que 
la « philosophie » s'identifia à l'éthique pratique, elle prit la place 
des mathématiques comme base de la pensée cosmique. Là est la 
signification de Cousin, Bentham, Comte, Mill et Spencer. 

Le philosophe n'est pas plus libre de choisir ses thèmes, que la 
philosophie d'avoir partout et toujours les mêmes thèmes. Il n'y 
a pas de problèmes éternels, il n'y a que des problèmes posés et sentis 
en partant d'une existence déterminée. « ~out c~ qui est ~assager 
n'est que parabole» vaut pour chaque philosoph1e authentique en 
tant qu'expression spirituelle de cette existence, réalisation des 
possibilités psychiques dans un monde formel de concepts, de 
ju~ements, de constructions de la pensée, résumés dans le phéno
mene vi\'ant de leur auteur. Chacune de ces réalisations est <lu 
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premier au dernier mot, du thème le plus abstrait au trait de carac
tère Je plus personnel, un devenu qui a passé par reflet de J'àme 
dans Je monde, du royaume de la liberté dans celui de la nécessité, 
de !'immédiatement vivant au spatialement logique, et qui est 
donc paasager, d'un temps déterminé, d'une durée déterminée. 
Aussi y a-t-il dans le choix d'un thème une rigoureuse nécessité. 
Chaque époque a le sien, qui a un sens pour elle et pour aucune 
autre. Ne pas s'y tromper est la marque d'un philosophe-né. Le 
reste de la production philosophique est sans importance, simple 
spécialité et fastidieuse accumulation de subtilités systématiques et 
conceptuelles. 

Et c'est pourquoi la philosophie caractéristique du x1xe siècle 
n'est qu'une éthique, n'est qu'une critique de la société au sens pro
ductif, et rien en dehors. C'est pourquoi, abstraction faite des pra
ticiens, les d,amatu,ges - cela cadre avec l'activité faustienne -
sont ses plus grands représentants, près desquels aucun des philo~ 
soppes de la chaire avec leur logique, leur psychologie ou leur systé
matique, ne vient en considération. Et si personne ne sait aujour
d'hui ce qu'est et ce que pourrait être une histoire de la philo
sophie, c'est uniquement parce que ce sont ces· philosophes insi
gnifiants, ces savants tout nus, qui ont toujours écrit aussi l'histoire 
de la philo,ophie - et Dieu sait quelle histoire I Une collection 
de dates et de « résultats » ! 

Et c'est pour cette raison que la profonde unité organique dans 
la pensée de cette époque n'a jamais encore été perçue. On en peut 
réduire la quintessence philosophique à une formule, en se deman
dant dans quelle mesure Shaw est le disciple et le couronnement de 
Nietzsche. Je n'entends nullement ironiser sur cette relation. 
Shaw est l'unique penseur de rang qui ait progressé avec consé
quence dans la direction du Nietzsche authentique, notamment 
comme critique productif de la morale occidentale, de même que, 
d'autre put, comme poète, il a tiré les dernières conséquences 
d'lbsen et renoncé au reste de forme artistique, dans ses pièces de 
théâtre, en faveur des discussions pratiques. 

Nietzsche a été en tout et pour tout, dans la mesure où son roman
tisme attardé n'a pas été déterminant pour le style, le ton et· la 
tenue de sa philosophie, un élève des décades matérialistes. Ce qui 
l'attirait passionnément vers Schopenhauer, sans que lui ni per
sonne d'autre en aient eu conscience, c'est cet élément de sa doctrine 
par lequel il a détruit la métaphysique de grand style et involontaire
ment parodié son maître, Kant : tourner à l'évident et au méca
nique tous les concepts profonds du baroque. Kant parle du monde 
phénoménal en termes msuffisants qui cachent une intuition gran
diose, difficilement accessible; Schopenhauer appelle cela le monde 
comme phénomène du cerveau. En lui s'accomplit le passage de 
la philosophie tragique au plébéianisme philosophique. Il suffira 
d'une citation. Dans I<' •< Monde comme volonté et représentation », 
ch. 11, 19, on lit : « La volonté comme chose en soi constitue la 
nature intérieure; vraie et indestructible de l'homme : en elle
même, elle est pourtant inconsciente. Car la conscience est condi-
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tionnéc par l'intellect et celui-ci est un simple accident de notre 
nature; car il est une fonction du cerveau qui est, avec les nerfs et 
la !11oelle épini~re qui s'y rattac~ent, ~n simple fruit, un produit, 
voire un parasite du reste de I organisme, dans la mesure où il 
n'intervient pas directement dans le mécanisme intérieur de celui-ci 
mais contribue simplement à servir le but de l'instinct de conser~ 
vation en réglant les rapports de celui-ci avec le monde extérieur. » 

C'est e~actemen~ l'opinion fon_damentale du matérialisme le plus 
superficiel. Ce n est pas en vam que Schopenhauer, comme jadis 
Rousseau, a embrassé la doctrine des sensualistes anglais. JI a 
appris d'eux à se méprendre sur Kant conformément à l'esprit 
du modernisme ~rand-citadin du vouloir-vivre 1,.comme arme dans 
la lutte pour l'ex1stence, à laquelle Shaw a donné une forme drama
tique grotesque 2, c'est cette conception du monde qui, à la parution 
du livre fondamental de Darwin (1859) fit de Schopenhauer d'un 
seul coup le philosophe à la mode. Il fut le seul contre Schelling, 
Hegel et Fichte, qui put faire entrer sans peine ses formules méta
physiques dans la tête des simples d'esprit. Sa clarté doat il était 
fier risque à tout instant le danger de se révéler comme une trivialité. 
On pouvait ici, sans renoncer aux formules qui répandaient autour 
d'elles une atmosphère de profondeur et d'exclusivité, s'approprier 
toute la conception du monde civilisé. Son système est un dar
rvinisme avant la lettre, auquel la langue de Kant et les concepts des 
lndous ne servaient que de manteau. Dans son livre de 1835, "Sur 
la volonté dans la nature "• nous trouvons déjà les notions de la lutte 
naturelle pour l'affirmation de soi-même, de l'intellect humain 
considéré comme arme agissante dans cette lutte, enfin de l'amour 
sexuel en tant que sélection 3 inconsciente par intérêt biologique. 

C'est l'opinion que Darwin a introduite dans l'image du monde 
animal avec un succès irrésistible, en suivant le détour de Malthus. 
L'origine économique du darwinisme est démontrée par le fait 
que ce système partant de la ressemblance à l'homme des animaux 
supérieurs ne convient déjà plus au monde végétal et qu'il dégénère 
en sottises quand on_veut l'~ppliquer sérieusement avec ses te~d~~ces 
volontaristt"s (sélection, m1m1cry), également aux formes prim1t1ves 
organiques. La preuve consiste pour le darwiniste à classer une 
collection de faits choisis et à les expliquer métaphoriquement de 
manière à les faire correspondre avec son sentiment historico
dynamique fondamental, dit « évolution ». Le « darwinisme », 

c'est-à-dire cette somme d'opinions très divergentes et contra
dictoires entre elles, dont l'élément commun est simplement 
l'application du principe de causalité au vivant, par conséquent, 
une méthode et non un résultat, était déjà connu dans tous ses détails 
au xvme siècle. Dès 1754, la théorie du singe est défendue par 

1. On trouve même, chez lui (vol. II, chap. 30) cette conception moderne, aelon 
laquelle les actes inconscients et instinctifs de la vie produisent la perfection, tandis 
que l'intelligence n'aboutit qu'à des créations manquées. 

::i. Dans • Homme et Surhomme•· 
3. Dans le chapitre sur• La métaphysique de l'amour sexnel • (II, .44), on trouve 

dans toute son étendue l'Idée anticipée de la sélection comme moyen de la conaer
vatlon des genres. 
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Rousseau. Le seul apport de Darwin est le système manchestérien, 
dont la popularité 1'1xpliqu1 par son contenu politiqu, latent. 

C'est ici que se révèle l'unité spirituelle du siècle. De Schopen
hauer à Shaw, tous ont formulé, sans s'en douter, le même principe. 
Tous sont guidés par l'idée de l'évolution, même ceux qui, comme 
Hebbel, ne savaient rien de Darwin, et d'ailleurs non sous sa forme 
profonde gœthéenne, mais sous sa forme plate civilisée, soit qu'elle 
revête une empreinte économique ou biologique. Mênie dans cette 
idée d'évolution, qui est faustienne d'un bout à l'autre; qui révèle, 
en opposition la plus rigoureuse avec l'entéléchie atemporelle 
d'Aristote, un élan passionné vers l'avenir infini, une fJolonté, un 
but ,· qui représente a priori la /orme de notre intuition de la nature 
et n'a nullement besoin d'être découverte d'abord comme principe, 
parce qu'elle est immanente à l'esprit faustien - et à lui seul : 
même dans cette idée s'accomplit le passage de la culture à la civi
lisation. Chez Gœthe elle est sublime, chez Darwin plate; chez 
Gœthe organique, chez Darwin mécanique; chez l'un expérience 
vivante et symbole, chez l'autre connaissance et loi. Là elle s'appelle 
perfectionnement intérieur, ici« progrès». La lutte pout l'existence, 
de Darwin, transportée par lui dans la nature et non empruntée 
à elle, n'est que ,a conception plébéienne de ce sentiment primaire 
qui agite l'une contre l'autre les grandes réalités dans les tragédies 
de Shakespeare. Le destin tragique, contemplé là int~rieurement, 
senti et réalisé en formes concrètes, est conçu ici comme un nexus 
causal et réduit en système superficiel d'opportunités. Et c'est ce 
système, non ce sentiment primaire, qui est au fond des discours 
de Zarathoustra, de la tragédie des fantômes et de la problématique 
de l'anneau des Nibelungen. Sauf que Schopenhauer, à qui Wagner 
s'est arrêté, fut le premier de la série qui perçut avec épouvante sa 
propre connaissance - ce fut la source de san pessimisme, qui 
trouva une expression suprême dans la musique de Tristan -
tandis que la postérité, Nietzsche en tête, s'exalta à son contact, 
parfois non sans violence. 

Dans la rupture de Nietzsche avec Wagner, ce dernie.r événe
ment de l'esprit allemand, non dépourvu de ~randeur, il y a un 
changement dissimulé du maître : le pas, fait mconsciemment par 
lui, de Schopenhauer vers Darwin, de la formule métaphysique 
à la formule physiologique du même sentiment cosmique, de la 
négation à l'affirmation du point de vue admis par eux deux, savoir: 
du vouloir-vivre qui est identique à la lutte pour l'existence. Dans 
« Schopenhauer éducateur ,,, évolution signifie encore maturation 
intérieure; le Surhomme, au contraire, est le produit d'une« évolu
tion » mécanique. Ainsi, le Zarathoustra est défini éthiquement 
par une protestation inconsciente contre le Parcifal, esthétiquement 
par celui-ci tout entier, il est le fils de la jalousie d'un prophète 
pour son concurrent. 

Mais Nietzsche était aussi socialiste sans le savoir. Ce ne sont 
pas ses formules, mais ses instincts, qui avaient une direction 
socialiste, pratique, visant au « salut de l'humanité », salut physio
logique auquel Gœthe et Kant n'avaient jamais pensé. Matéria-
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lisme, aocialieme, darwinisme ne sont séparables qu'artificiellement 
et à la surface. Ainai Shaw a trouvé moyen de ne donner qu'une 
tournure modeste et m~me logique aux tendances de la morale des 
maîtres et de la discipline du surhomme, afin d'obtenir dans son 
3• acte de l'« Homme et Surhomme 11 1 une des œuvres les plus 
1mportantct1 et Ica plus caractéristiques de la fin du siècle, la maxime 
proprement dite de son socialisme. Shaw n'a ftit là <\u'exprimer, 
mais sans ambages, clairement, avec la pleine conscience d'une 
trivialité, ce qui aurait dû être dit à l'origme, avec tout le théâtral 
wagnérien et tout le vague romantique, dans les parties inachevées 
du Zarathoustra. Il faut seulement savoir découvrir chez Nietzsche 
les conditions et les conséquences nécessaires et pratiques de ses 
idées résultant de la structure de la vie publique contemporaine. 
Il se sert de tournures vagues, comme u valeurs nouvelles », « sur
homme», « sens de la terre•• qu'il se garde et craint de préciser 
davantage. Shaw donne ces précisions. Nietzsche remarque que 
l'idée darwiniste du surhomme évoque la notion de discipline, mais 
iJ s'en tient à ce mot retentissant. Shaw va plus loin et se demande 
- car il est inutile d'en parler ai on ne veut rien faire - comment 
on y arrivera, ce qui le conduit à exiger la transformation de l'huma
nité en haras. Mais c'est la simple conséquence du Zarathoustra 
et que celui-ci n'avait pu tirer par manque de courage, fût-ce le 
courage de la platitude. Quand on parle de discipline organisée, 
notion entièrement matérialiste et utilitaire, on a le devoir de donner 
une réponse à ces questions : quels seront le sujet, l'objet, le lieu, 
le mode de cette discipline? Mais le dégoût romantique de Nietzsche 
à tirer des conséquences sociales très prosaïques, sa peur d'exposer, 
à une épreuve de la force, des idées poétiques en les mettant en 
parallèle avec des faits brutaux, l'empêchèrent d'avouer que sa 
doctrine tout entière, de même qu'elle est née du darwinisme, 
suppose aussi le socialisme, et même la contrainte socialiste comme 
moyen; que toute éducation systématique d'une classe d'hommes 
supérieurs est nécessairement précédée d'un ordre social stricte
ment socialiste èt que cette idée « dionysienne 11, puisqu'il s'agit 
d'une action commune et non d'une chose privée de philosophe 
vivant à l'écart, est démocratique quelle que soit la tournure qu'on 
lui donne. Par là, la dynamique éthique du « tu dois » atteint son 
apogée : pour imposer au monde la forme de sa volonté, le faustien 
sa sacrifie. 

L'éducation du surhomme résulte du concept de la sélection. 
Nietzsche fut, depuis qu'il a écrit des aphorismes. un disciple 
inconscient de Darwin, mais Darwin lui-même avait transformé 
l'idée d'évolution du xvme siècle en lui imprimant les tendances 
économiques empruntées à son maître Malthus et projetées da~s 
l'empire des animaux supérieurs. Malthus avait étudié l'industrie 
des usines de Lancaster et l'on retrouve le sytème.entier, appliqué 
aux hommes au lieu d'animaux, dans l'histoire de la civilisation 
anglaise par Buckle (1857). 

Et c'est ainsi que la« morale des seigneurs II de ce dernier roman
tique, en suivant une voie remarquable, mais caractéristique de 
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l'esprit du tempe, a pour Œigine la source de tout le modernisme 
intellectuel, l'atmoaphère des usines anglaises. Le machiavélisme 
considéré par Nietzsche comme un phénomène Renai88ance; et 
dont on ne devrait pu oublier la parenté avec le concept darwinien 
du mimicry, était positivement celui que Marx - autre disciple 
célèbre de Malthus - aveit étudié dans son u Capital », et l'ancêtre 
de ce livre cadastral pariri88ant depuis 1867 sur le socialisme poli
•que (et non éthique), le volume intitulé cc Pour la criti(fue de 
l'économie politique », parut simultanément avec le livre principal 
de Darwin. C'est la généalogie de la morale des maîtres. Traduite 
en réalités politiques et économiques, la cc volonté de puissance » 
trouve Rn expreaaion la plus ·vigoureuse dans le « major Barbara » 
de Shaw. AHurément Nietzsche, en tant que personnalité, est au 
sommet de cette série de moralistes, mais Shaw, politicien de parti, 
l'atteint ici comme penseur. La volonté de puissance est représentée 
aujourd'hui par les deux pôles de la vie publique, la classe ouvrière 
et les grands hommes d'argent et de cerveau, beaucopp plus réao
lument qu'elle ne l'a jamais été par un Borgia. Le milliardaire 
Undershaft dans cette comédie, la meilleure de Shaw, est un sur
homme. Ajoutons seulement que Nietzsche romantique n'eût 
pas reconnu son idéal. Il a toujours parlé d'une transvaluation 
de toutes les valeurs, d'une philosophie de l'avenir, par conséquent 
bien de l'avenir européen occidental et non chinois ou africain; 
mai& quand ses idées, qui s'estompaient toujours dans un lointain 
dionyaien, venaient à se cristalliser réellement un jour en formes 
concrètes, la volonté de puissance lui apparaissait sous l'ima,e d'un 
poignard et d'un P.oison et non des frèves et de l'énergie del argent. 
Tout de même, il a raconté que I idée lui en était venue pour la 
première fois pendant la guerre de 1870 en voyant les régiments 
prussiens marcher au combat. 

Le drame de cette époque n'est plus de la poésie au sens ancien 
cult,urel, mais une forme de l'agitation, du débat et de la démons
tration : le •héâtre était absolument cc considéré comme lieu moral ». 
Même Nietzsche inclina à plusieurs reprises à donner une forme 
dramatique à ses pensées, R. Wagner a écrit ses idées de révolution
naire social dans son poème des Nibelungen, surtout dans leur 
forme première vers 18501 et Siegfried, après avoir parcouru la 
voie des influences esthétiques et extra-esthétiques, est encore 
resté dans << L' Anneau » achevé un symbole du prolétariat, le trésor 
de Fafnir un symbole du capitalisme, Brünhilde un symbole de la 
« femme affranchie». La musique de la .sélection sexuelle, dont la 
théorie, cc !'Origine des espèces», parut en 18591 se trouve alors 
précisément au 38 acte de Siegfried et dans Tristan. Ce n'est point 
par hasard que Wagner, Hebbel et Ibsen entreprirent, presque en 
même temps, de dramatiser le thème des Nibelungen. Hebbel, en 
lisant à Paris les œuvres de Fr. En~els, s'étonne (dans une lettre 
du 2 avril 1844) d'avoir conçu le principe social de l'époque, qu'il 
voulait représenter dans un drame sous le titre : cc Zu 1rgend emer 
Zeit », d'une manière identique à celle de l'auteur du manifeste 
communiste; et lorsqu'il connut pour la première fois Schopen-
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hauer (lettre du a9 man 1857), il fut également surpris par la 
parenté du • Monde comme volonté et représentation • avec les 
tendances euentiellea dont il avait pourvu son • Holofeme • et son 
• Hérode et Marianne •· Le journal de Hebbel, dont la partie la 
plus importan~ fut composée entre 1835 et 18451 est une des 
œuvrea phil080phiquea lea plus profondes du siècle, sana qu'il en 
ait eu conscience. On ne • étonnerait pu de trouver dea phruea 
entières de lui rendues mot pour mot par Nietzsche, qui ne l'avait 
jamaie connu et qui ne l'a pas toujours atteint. 

le voudrais donner ici un tableau synoptique de la tJmtabk 
phdoaop~ie du xrxe siècle, dont le thème unique et spécifique est 
la volonté de puissance sous une forme civilisée intellectuelle, 
âhique ou sociale, comme vouloir-vivre, comme force vitale, comme 
principe pratique dynamique, comme concept ou comme fi~re 
dramatique. La pénode clos, avec Shaw correspond à la pénode 
antique de 350 à a50. Le reste est, selon le mot de Schopenhauer, 
une philosophie profe88orale des prof C88eurs de philosophie. 

1819 Schopenhauer, c Le monde comme volonté et représentation•: 
pour la première fois, le vouloir-vivre passe au centre de la 
apéculatfon, comme réalité unique (« force première 1); mala 
sous l'influence de l'idéalisme précédent, on en recommande 
encore la négation. 

1836 Schopenhauer, • Sur la Volonté dans la nature • : anticipa
tion au darwinisme, mala sous un revêtement métaphysique. 

1840 Proud'hon, • Qu'est-ce que la propriété? • : Fondement de 
l'anarchisme. 

Comte, • Cours de philosophie positive • : la formule de 
l' c ordre et progrès •· 

1841 Hebbel, • Judith 11 : Première conception dramatique de la 
• femme nouvelle• et du surhomme (Holoferne). 

Feuerbach, • La nature du Christianisme ». 
1844 Engels, • Ebauche d'une critique de l'économie politique • : 

Fondement de la conception matérialiste de l'histoire. 
Hebbel, « Marie Madeleine • : le premier drame social. 

1847 Marx, « Misère de la philosophie • (Synthtse de Hegel et de 
Malthus). Ces années sont l'époque décisive où l'économie 
politique commence à dominer l'éthique sociale et la biologie. 

1848 Wagner, « La mort de Siegfried • : Sieizfried révolutionnaire 
étbico-soclal, le trésor de Fafnir, symoole du capitalisme. 

1850 Wagner, « Art et climat • : le problème sexuel. 
1850-1858 : Poèmes des Nibelungen par Wagner, Hebbel, Ibsen. 
1859 Rencontre symbolique entre.: Darwin,• Génératiob des espèces 

par la sélection naturelle • (Application de l'économie poli
tique à la biologie) et« Tristan et Yseult • de Wagner; Marx, 
« Pour la critique de l'économie politique •· 

1863 Stuart Mill, • L'Utilitarisme •· 
1865 Dühring, « La Valeur de la vie 1 : rarement nommé, mais 

d'une· influence capitale sur la génération suivante. 
1867 Ibsen, « L'Incendie • et Marx, • Le Capital •· 
1878 Wagner, « Parcifal • : première dissolution du matérialisme 

dans le mysticisme. 
1879 Ibsen, « Nora •· 
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1881 Nietzsche, « L'aube » : transition de Schopenhauer à Darwin, 
la Morale, phénomène biologique. 

1883 « Ainsi parlait Zarathoustra » : la volonté de puissance sous 
un manteau rourantique. 

1886 « Rosmersholm » (les « nobles ») et « Au delà du bien et du 
mal». 

1887-1888 : Strindberg, « Papa » et « M118 Julie ». 
1890 la fin du siècle approche : œuvres religieuses de Strindberg 

et symbolistes d'Ibsen. 
1896 Ibsen, « John Gabriel Borkman • : le surhomme. 
1898 Strindberg, « Le Chemin de Damas ». 

Depuis 1900, les dernières apparitions : 
1903 Weinin~er, « Race et caractère » : unique tentative sérieuse 

pour faire revivre Kant en le rapportant à Wagner et Ibsen 
au sein de cette époque. 

1903 Shaw, « Homme et surhomme» : dernière synthèse de Darwin 
et de Nietzsche. 

1905 Shaw, « Major Barbara » : type du surhomme ramené à ses 
origines politico-économiques. 

Ainsi s'est épuisée, après la période métaphysique, également · 
la période éthique. Le socialisme éthique, préparé par Fichte, 
He~el, Humboldt, avait son temP.s de grandeur passionnée ven le 
miheu du x1xe siècle. A sa fin, d était déjà parvenu au stade des 
répétitions, et le xxe siècle a, tout en conservant le mot socialisme, 
substitué à une philosophie éthique, que seules les épigones trou
vaient inachevée, une pratique des questions économiques du jour. 
L'atmosphère éthique du monde occidental restera une atmosphère 
« socialiste», mais sa théorie a cessé d'être un problème. Il reste 
la possibilité d'une troisième et dernière ehilosophie de l'Europe 
occidentale : celle d'un scepticisme physionomique. Le mystère 
du monde apparaît successivement comme problème de la connais
sance, problème de la valeur et problème de la forme. Kant a vu 
l'éthique comme objet de connaissance, le x1xe siècle vit la connais
sance comme un objet d'évaluation. Le sceftique consiqérera les 
deux comme simple expression historique d une culture. 





VI 

SCIENCE FAUSTIENNE 
ET SCIENCE APOLLINIENNE 

Dans un discours devenu célèbre, Helmholtz disait en 1869 : 
« Le but final des sciences cosmologiques est de découvrir les 
mouvements et les moteurs inhérents à tout changement, par 
conséquent de se résoudre en mécanique ». En mécanique, cela 
veut dire la réduction de toutes les impression, qualitatives à des 
valeu.rs fondamentale, quantitatives invariables, donc à l'étendM 
et à son changemnat J«al; cela veut dire encore, si on se rappelle 
l'antithèse du devenir et•du devenu, du vécu et du connu, de la 
forme et de la formule, de l'image et du concept, la réduction de 
l'imqe naturelle vue à l'image représentée d'un ordre numérique 
unitaire ayant une structure mesurable. La tendance propre à 
toute mécanique occidentale revient à une prise de po,sesnon spiri
tuelle au moyen de la mesure. Elle est donc obligée de chercher la 
nature du ehénomène dans un système d'éléments constants, 
tous susceptibles de mesure, dont le point essentiel est, selon la 
définition de Helmholtz, désigné par le mot de mouvement - qui 
est emprunté à l'expérience de 111 oie quotidienne. 

Au physicien cette définition apparaît évidente et définitive; 
au sceptique ~ui poursuit ]a psychologie de cette conviction scien
tifique, elle n a nen de cela. Le premier voit dans la mécanique 
actuelle un système loJique de concepts clairs et nets et aussi un 
système de rapporta simples et néce11aires; le second y voit une 
j,nqe caracténsant la structure de l'esprit européen d'Occident, et 
sans doute d'une extrême conséquence architectonique et de la 
plus vigoureuse force de conviction. Que toua les succèa prati'l".es 
et toutes les découvertes ne prouvent rien en faveur de la « vérité » 
de la théoru, de l'imqe, on le comprend sana peine 1• Pour la plupart 
des gens, sana doute, « la » mécanique appanût comme la conception 
évidente des impre1Bions naturelles, mais elle apparaît seulement. 
Car 14u'est-ce que le mouvement? Le fait de ramener tout qualitatif 
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à des mouvements de points invariants de même espèce - n'est-il 
pas déjà un postulat purement faustien et non général et humain ? 
Archimède, par exemple, ne sentait pas du tout ie besoin de repenser 
les connaissances mécaniques en représentations de mouvements. 
Le mouvement en général est-il une pure grandeur mécanique ? 
Est-ce un mot pour une expérience de l'œil ou un concept tiré de 
celle-ci ? Désigne-t-il le nombre obtenu par la mesure des faits 
provoqués expérimentalement, ou bien l'image qu'on y introduit? 
Et si la physique réussissait vraiment un jour à atteindre son but 
prétendu et à constituer tout le concevable sensible en un système 
parfait de « mouvements » légalement fixés et de forces représentées 
comme agissant derrière ces mouvements, aurait-elle fait pour cela 
dans la « connaissance n de ce qui arrive un simple pas en avant ? 
Le langage formel de la mécanique sera-t-il moins dogmatique 
pour cela? Ne renfermera-t-il pas au contraire le mythe des mots 
originels, qui forment l'expérience au lieu d'en dériver, précisé
ment dans sa conception la plus rigoureuse? Qu'est-ce que la force? 
Qu'est-ce qu'une cause? Qu'est-ce qu'un processus? Oui - la 
physique en général, même basée sur ses propres définitions, 
a-t-elle un rôle propre? A-t-elle un but final valable pour tous les 
siècles ? A-t-elle seulement, pour exprimer ses résultats, une gran
deur de pensée inattaquable ? 

Nous pouvons anticiper sur la réponse. La physique d'aujour
d'hui, cette science qui est un système inouï de sigties sous forme de 
noms et de nombres permettant de travailler avec la nature comme 
avec une machine, peut avoir un but final exactement définissable; 
en tant que fragment d'histoire avec tous les destins et les hasards 
survenant dans la vie des personnes qui y participent et dans le 
cours de la recherche elle-même, la physique est, par son rôle, 
sa méthode, ses résultats, l'expression et la réalisation d'une culture; 
un -trait de la nature de celle-ci se développant organiquement 
et dont chaque résultat est un symbole. Ce que la physique, exis
tante seulement dans l'être éveillé des hommes de cultures vivante11, 
prétend découvrir au moyen de ces hommes était déjà à la base 
de leur mode de recherche. Ses découvertes sont, par leur contenu 
figuré, en dehors des formules, même dans la tête de savants aussi 
prudents que J. R. Mayer, Faraday et Hertz, de nature purement 
mythique. Vu l'exactitude de la physique, on distinguera sans doute 
dans chaque loi naturelle entre ses nombres innommés et leur 
nomination, entre une simple limitation et son interprétation 
théorique. Les formules décrivent des valeurs lo~iques générales, 
des nombres purs, des éléments d'espace et de limite, par consé
quent, mais les formules sont muettes. L'expression S = 1 /2 gt 2 ne 
signifie rien du tout, tant qu'on est incapable de penser dans ces 
lettres à des mots déterminés et à leur sens figuré. Mais quand 
j'habille de tels mots ces signes morts, que je leur donne de la chair, 
un corps, la vie, une signification générale cosmique et sensible, 
j'ai dépassé les bornes d'un simple arTangement. 6twp,a. signifie 
ima~e, vision. C'est elle la première qui fait d'une formule mathé
matique une loi de la nature réelle. Tout ce qui est exact est en soi 
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dépourvu de sens; chaque observation du physicien est constituée 
de telle sorte que son résultat n'est une preuve qu'à condition 
d'admettre un certain nombre d'hypothèses qui donnent d&ormais 
plus de conviction. Indépendamment de quoi le résultat ne consiste 
que dans des chiffres vides. Mais nous ne pouvons pas du tout 
faire abstraction de ces hypothèses. Même ai un savant écartait 
comme telles toutes les hypothèses dont il a conscience, dès qu'il 
se mettra à cette tâche en pensant, il lui sera impossible de dominer 
- c'est elle qui le domine 1- la forme inconsciente de cette pensée; 
car il est toujours, comme vivant actif, homme d'une certaine 
culture, d'un certain temps, d'une certaine école pleine de tradition. 
Foi et « Connaissance » ne sont que deux sortes de certitude inté
rieure, mais la foi est plus ancienne et régit toutes les conditions 
d'un savoir si exact soit-il. Et ce sont précisément les théories, 
non les nombres purs, qui soutiennent toute connaissance de la 
nature. L'inconsciente nostalgie de chaque science authentique 
qui - il faut le répéter - n'existe que dans l'esprit de l'homme 
de culture, se propose de comprendre, de pénétrer, d'embraseer 
l'image cosmique de la nature, non de mesurer pour mesurer, cette 
activité n'ayant jamais fait que la joie des têtes insignifiantes. Les 
nombres ne devraient jamais être que la clé du mystère. Pour le 
nombre en soi, aucun homme d'importance ne s'est jamais donné 
en sacrifice. 

Kant dit, il est vrai, dans un passage connu : « J'affirme que, 
dans chaque doctrine particulière de la nature, on ne pourra atteindre 
qu'autant de science véritable qu'on y pourra rencontrer de mathé
matique. » Il fait allusion à la limitation pure dans la sphère du 
devenu, dans la mesure où elle apparait comme loi, formule, nombre, 
système; mais une loi sans mot, une série de nombres comme 
énumération pure des indications fournies par les instruments de 
mesure, ne sont même pas des représentations possibles, au sens 
d'une action spirituelle dans sa complète pureté. Chaque expéri
mentation, méthode ou observation naît d'une intuition totale qui 
dépasse l'intuition mathématique. Quelle qu'elle puisse être par 
ailleurs, une expérience savante est aussi un témoignage des espèces 
de représentation symbolique. Toutes les lois écrites dans des mots 
sont des ordres vivifiés, animés, remplis de la substance très intime 
d'une culture et d'elle seule. Si l'on veut parler de nécessité, puis
qu~elle est une exigence de toute recher~he exacte, il faudra en 
distinguer deux sortes : une nécessité dans 'le psychique et le vivant, 
car la question de savoir si, quand et comment l'histoire d'une 
re<;herche particulière se déroule est un destin; et une nécessité 
au sein du connu, que nous appelons couramment en Europe 
occidentale du nom de causalité. Les nombres purs d'une formule 
de physicien peuvent décrire une nécessité causale; l'existence, la 
genèse, la durée vivante d'une théorie est un destin. 

Chaque fait, même le plus simple, contient déjà une théorie. 
Un fait est une impression unique sur un être éveillé, et tout dépend 
de savoir si c'est pour un homme de l'antiquité ou de l'Occident, 
du gothique ou du baroque, que cette impression existe ou a existé. 
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Qu'on réfléchisse à l'action exercée par un éclair sur un moineau 
ou sur un physicien précisément occupé à l'ohscr\'er, et 4u'on se 
demande cc que le « fait » de celui-ci contient de plus que le " fait >> 

de celui-là. Le physicien d'aujourd'hui oublie trop facilement 
que les mots, comme ceux de grandeur, position, processus, chan
gement d'état, corps, représentent déjà des images spécifü1uement 
occidentales, pourvues d'un sentiment sémantique qui n'est plus 
possible à rendre par des mots et qui est totalement étranger à la 
pensée et à la vie affective antiques ou arabes, mais qui domine 
complètement le caractère des faits scientifiques comme tels et 
leur manière d'être connus, sans parler des notions aussi compli
quées que celles de travail, tension, quantité d'énergie, quantité 
de chaleur, probabilité 1, qui renferment chacune pour soi un 
véritable mytl,e naturel. Nous sentons dans des notions intellectuelles 
de cette espèce le résultat d'une recherche exempte de préjugés, et, 
selon les circonstances, des notions définitives. Un homme intelli
gent du temps d'Archimède aurait affirmé, après une étude appro
fondie de la physique moderne, qu'il ne concevrait pas que l'on 
puisse nommer sdence des représentations aussi arbitraire11, 
grotesques et confuse!! et qu'on les déclare par-dessus le marché 
comme les conséquences nécessaires des faits existants. On dirait 
~uc les conséquences scientifiquement autorisées sont toutes à 
1 opposé - et 11 aurait à son tour, en partant des m~mes " faits », 
notamment de ceux qu'il aura \'US de ses propres yeux et formés 
dans son esprit, développé des théories que nos physiciens eussent 
écoutées avec un sourire d'étonnement. 

Quelles sont donc les représentations fondamentales qui se sont 
développées avec une conséquence intérieure dans notre physique 
d'aujourd'hui? Les rayons polarisés de la lumière, fos éons qui 
voyagent, les corpuscules gazeux que la théorie cinétique des gaz 
fait fuir et lancer, les champs de force magnétique, les courants et 
ondes électriques - ne sont-ils pas tous des visions faustiennc!!, 
des symboles faustiens très étroitement apparentés à l'ornemcn
tique romane, à l'ascension des édifices gothiques, aux explorations 
des \Vikings dans les mers inconnues et à la nostalgie de Colomb 
et de Copernic? Cc monde de formes et d'images n'a-t-il pas 
grandi en parfaite harmonie avec les arts contemporains, la peinture 
à l'huile perspective et la musique instrumentale? :'\'est-il pas notre 
désir passionné de la dir,ection, le pathos de la troisième dir11ension 
parvenu à l'expression symbolique dans l'image représentée de la 
nature, tout comme dans l'image mentale ? 

1. Par exemple dan1 le accond principe de la thcnnodynamique formulé ainsi 
par Boltzmann : • I.e logarithme de probabilité d'un étut est proportionnd 
à l'entropie de cet état.• Cbaque mot Ici renferme une Intuition de la nature com• 
plke qu'on ne peut que s,Ktir, mal& non décrire. 
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Il en résulte que tout II savoir i, sur la nature, même le plus exact, 
se fonde sur une foi religieuse. La mécanique pure, à laquelle la 
physique occidentale donne pour but final la réduction de la nature, 
but servi par ce langage figuré, suppose un dogme, qui est notamment 
l'image cosmique reliBieuse de l'époque Bothique, et par lequel elle 
est la propriété spirituelle de l'humanité cultivée occidentale et 
de celle-ci seulement. Il n'y a pas de science sans hypothèses incons
cientes de cette sorte, hypothèses sur lesquelles le savant ne dispose 
d'aucune puissance et dont on peut d'ailleurs poursuivre l'origine 
jusqu'aux jours les plus reculés de la culture qui s'éveille. Il n'y 
a pas de science nat11relle sans religion antérieure. Sur ce point, il n'y. 
a aucune différence entre la conception catholique et la conception 
matérialiste de la nature : toutes deux disent la même chose avec 
des mots différents. Même la science naturelle de l'athée a une 
religion; la mécanique moderne-est pièce par pièce une reproduc
tion de l'intuition croyante. 

Le préjugé du citadin, parvenu avec Thalès et Bacon au sommet 
de l'ionique et du baroque, porte la science critique à entrer en 
conflit d'orgueil avec la religion précédente du pa)"e encore sans 
cités, à revendiquer la supériorité sur les choses, la vérité exclusive 
des vraies méthodes de connaissance et, par conséquent, la légi
timité d'expliquer la religion elle-même empiriquement et psycho
logiquement, de la II dominer ». Mais l'hiatoire des hautes cultures 
montre que la « science » est un drame tardif et passager, appar
tenant à l'automne et à l'hiver de ces grands courants de vie, ayant 
dans la pensée antique comme dans l'mdouc, la chinoise et l'arabe, 
une durée vivante de quelques siècles seulement qui suffisent à 
épuiser ses possibilités. La science antique s'est éteinte entre les 
batailles de Cannes et d' Actium et a cédé la place à nouveau à 
l'image cosmique de la « seconde religiosité ». D'après elle, on peut 
prévoir quand la pensée naturaliste d'Occident atteindra la limite 
de son développement. 

Rien n'autorise à donner à cc monde formel spirituel la primauté 
sur d'autres. Toute science critique repose, comme chaque mythe, 
chaque foi religieuse en général, sur une certitude intérieure; 
ses notions ont une struc\ure et une sonorité différentes, sans être 
elles-mêmes différentes en principe. Toutes les objections faites 
par la science naturelle à la religion l'atteignent elle-même. C'est 
un grand préjugé de pouvoir substituer jamais « la vérité • aux 
représentations « anthropomorphes •· D'autres représentations que 
celles-ci aont inexiatantes en général. Toute représentation po11ible 
en général reflète l'existence de son auteur. « L'homme créa Dieu 
à 10n im~e • - cette proposition est auaai certaine pour ch■CJUe 
religion historique que pour chaque théorie de physicien, si bien 
fondée gu'ellc se prétende. La nature de la lumière a tté repré
sentée de telle aorte par les aavants antiques qu'elle se compoaait 
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de reproductions corporelles allant de la source de lumière à l'œii. 
Pour la pensée arabe, déjà sans doute dans les universités judéo
persanes d'Edesse, de Resain et de Pumbadita, et pour Porphyre 
attestée directement, les couleurs et les formes des choses se 
ramènent d'une manière magique (« spirituelle ») à la faculté 
visuelle substantiellement représentée, qui réside dans le globe de 
l'œil. C'est ainsi que l'ont enseigné Ibn al Haitam, Avicennes et les 
« frères intègres ». Que la lumière est une force - u impetus » -
telle se la représentaient déjà vers 1300 les milieux occamistes 
parisiens réunis autour de Buridan, Albert de Saxe et l'inventeur 
de la géométrie des coordonnées, Nicolas d'Oresme 1. Chaque 
culture s'est créé un groupe propre d'images phénoménales qui ne 
sont vraies que pour elle et qui ne le resteront qu'aussi lon~temps 
que cette culture est vivante et en train de réaliser ses possibilités 
intérieures. Une culture est-elle à sa fin, et l'élément créateur en 
elle, la faculté de figuration, la symbolique, sont-ils par conséquent 
éteints, il reste des formules « vides », i:fes squelettes de systèmes 
défunts que les hommes des cultures étrangères sentiront, tout 
à fa\t à \a \ctttc, comme des non-sens et des non-va\euts, qu'1\s 
conserveront mécaniquement ou qu'ils m~priseront et oublieront. 
Les nombres, les formules, les lois ne signipent rien et ne so!tt rien. 
Il leur faut un corps que peut seule leur donner une humanité 
r,ivante en vivant en eux et par eux, en s'y exprimant elle-même 
et les prenant intérieurement en sa possession. Aussi n'existe-t-il 
pas de physique absolue, mais seulement des physiques particulières, 
qui apparaissent et disparaissent au sein de cultures particulières. 

La « nature » de l'homme antique trouva son suprême symbole 
esthétique dans la statue nue; de cette statue sortit logiquement 
une statique des corps, une physique de la proximité. A la culture 
arabe appartiennent l'arabesque et la voûte caverneuse de la mos
quée; de ce sentiment cosmique est née l'alchi,,1ie avec la repré
sentation de substances qui exercent une action mystérieuse, 
comme le u mercure des philosophes», lequel n'est ni matière, ni 
propriété, mais quelque chose de magique formant la base de 
l'existence colorée des métaux et pouvant occasionner leur combi
naison 2• Enfin, la «nature» de l'homme faustien a produit une 
dynamique de l'espace illimité, une physique du lointain. A la première 
de ces natures appartiennent les représentations de la forme et de 
la matière ; à la seconde, qui est bien spinoziste, celles des substances 
et de leurs attributs visibles ou cachés 8; à la troisième celles de la 
force et de la masse. La théorie apollinienne est faite de calme 
observation; la magique, de savoir caché sur le « saint sacrement» 
de l'alchimie - on peut reconnaître là encore l'origine religieuse 
de la mécanique); la faustienne est, dès le début, une hypothèse 
de travail'· Le Grec cherchait la nature de l'être visible, nous 

1. E. Wiedemann: Ub,r di, Natu,wiss1nsc"lla/l bei den A,abern (1890). F. Strunz: 
G,schiclde d,r Naturo,iss, im Mittelalter, 1910, p. 58 sq. 

2. P. Dohem : ttudes su, Ldo11a,d d, Vinci, 3• suie, 1913. 
3. :M. Berthelot: Die Clumi, Alterlum und MiUelaU,r, 1909, p. 64 sq. 
~- Dans lts métaux, • mercure • est le principe de leur substantialité (éclat, 

<:xtenslblllté et fusibilité),' tandis que • sulfure • e,,t relui de leu~ produits attri-
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cherchons la possibilité de nous rendre maîtres des moteurs invi
sibles du devenir. Ce qui est pour l'un contemplation érotique de 
la forme visible est pour l'autre interrogation passionnée de la 
nature, expérimentation méthodique. 

Et de même que les positions de problèmes et leurs méthodes, les 
concepts fondamentaux sont ·aussi chacun un symbole de cette 
culture et de celle-ci seulement. Les mots primaires de l'antiquité 
Ôt1mpov, iipy.-~. t-tOff"~, ÜÀ71 sont intraduisibles dans nos langues; 
rendre a.p-x;'l par substance première, c'est écarter le contenu apolli
nien et faire résonner ce qui reste, le mot tout nu, avec un sentiment 
sémantique étranger. Ce qu'un homme antique considérait comme 
« mouvement » dans l'espace se rendait par iiiJ,o(w~~;, change
ment de position des corps. Pour traduire notre modalité visuelle 
de sentir le mouvement, nous avons tiré de p,ocede,e; marcher 
en avant, le concept « processus », par lequel nous exprimons 
l'énergie de la direction tout entière, sans laquelle aucune réflexion 
n'est possible pour nous sur les phénomènes de la nature. La cri
tique antique de Ja nature a postulé Jes états agrégatifs visibles comme 
une différenciation originelle, les qµatre fameux éléments d'Empé
docle, savoir : le corporel figé, le corporel non figé et le non-cor
porel 1• Les « éléments » arabes sont contenus dans les représen
tations des constitutions et constellations mystérieuses, qui déter
minent l'apparition des choses pour l'œil. Essayez de poursuivre 
cette manière de sentir et vous trouverez que l'antithèse du solide 
et du liquide a une signification tout autre pour un élève d'Aristote 
que pour un Syrien, qu'elle est notamment pour l'un le degré de 
corporéité, pour l'autre l'attribut magique. Ainsi nait l'image de 
l'illment chimique, ces sortes de substances magiques qu'une 
causalité mystérieuse fait apparaître dans les choses et qui dispa
raissent ensuite en elle, ou même qui subissent des mfluences 
stellaires. L'alchimie contient le profond doute scientifique en 
la réalité plastique des choses, en ces somata qui, chez les mathé
maticiens, physiciens et poètes grecs, dissolvent et anéantissent 
les choses pour découvrir le mystère de leur nature. Elle est un 
véritable iconoclasme, comme celui de l'Islam et des Bogumiles 
byzantins. Une incrédulité profonde en la forme concrète, dans 
laquelle apparaît la nature et qui était sacrée chez les Grecs, se 
révèle. La controverse sur la personne du Christ dans tous les 
anciens conciles, qui a donné lieu aux schismes nestoriens et mono
physites, est un problème d'alchimie. Aucun physicien antique 
n'aurait imaginé une étude des choses, qui en nierait ou anéantirait 
la forme concrète. C'est pourquoi il n'exista pas de chimie antique, 
pas plus qu'il n'exista une théorie antique sur la substance d'Apollon 
au heu de ses modalités d'apparition. 

La méthode chimique de style arabe est le signe d'une nouvelle 

butlfs, comme la combustion et la transformation. Cf. Strunz: Gesch. d. Natu,wiss, 
im MiUellllù,, 1910,_p. 73 sq. 

I. Terre, eau, air. I.e feu s'y ajoute comme quatrième élément pour l'œil antique. 
Il est la plus forte impression optique qui existe, et c'est pourquoi l'esprit antique 
n'avait aucun doute sur sa corpor~lt~. 
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conscience cosmique. Son invention se rattache au nom de cet 
énigmatique Hermes Triamagiatoa, qui doit avoir vécu à Alexandrie 
er, •• temps que Ploiin et Diophante, l'inventeur de l'algèbre. 
Tout d'un coup, la statique mécanique, science naturelle apol
linienne, toucht à sa fin. Et à son tour, en marne tempe que l'émllll
cipation définitive de la mathématique fauatieone par Newton et 
Leibniz, la chimie occidentale 1 s'affranchit aussi de sa forme arabe, 
grice à Stahl (1660-1734) et à sa théorie phlogistique. L'une et 
l'autre devinrent pure analyse. Déjà Paracelse (1493-1541) avait 
transformé en science médicale la tendance magique à fabriquer 
de l'or. On sent dans cette transformation qu'un sentiment cos
mique a changé. Robert Boyle (162.6-1691) a ensuite créé la mithode 
analytique et par là le concept occidental de l'élément. Ne nous y 
troml>ons pas cependant : ce qu'on appelle le fondement de la 
chioue moderne,. ~n en dési~nant les ~poques par les. no!lls de 
Stahl et de Lav01s1er1 n'est nen de motns qu'une const1tut1on de 
pensées «chimiques», si l'on entend par là les conceptions alchi
miques de la nature. Elle est la lin de la chimie proprement dite, 
sa dissolution dans le vaste système de la pure dynamique, son incor
poration dan$ cette conception mécanique de la nature qu'avait 
fondée la période baroque grâce à Newton et Galilée. Les éléments 
d'Empédocle désignent une relation corporelle,. ceux de la tMorie 
de la combustion chez Lavoisier (1777), succédant à la décou
verte de l'oxygène (1771), un système d'énergie accessible à la 
volonté humaine. Solide et liquide deviennent des mots pour expri
mer les rapports de la tension entre les molécules. Par nos analyses 
et nos synthèses, la nature n'est pas seulement interrogée et con
vaincue, ·mais contrainte. La chimie moderne est un chapitre de la 
moderne physique de l'action. 

Ce que nom; appelons statique, chimie, dynamique, désignations 
historiques où la science naturelle d'aujourd'hui ne voit pas de 
signification plus profonde, ce sont les trois systimes physiques de 
l'âme. apollinienne, magique et faustienne, chacun ayant grandi 
dans sa culture, chacun ayant sa valeur restreinte à cette seule 
culture. A ces systèmes correspondent les mathématiques de la 
géométrie euclidienne, de l'algèbre, de l'analyse supérieure, et les 
arts de la statue, de l'arabesque, de la fugue. Si l'on veut distinguer 
ces trois .espèces de physique - auxquelles chaque autre culture 
pourrait et devrait en opposer une autre - d'après leur conception 
du problème du mouvement, on aboutira à un groupement méca
nique des états, des forces secrètes, des processus. 

3 

Or la tendance de la pensée humaine, constamment appuyée 
sur la causalité, à réduire l'image de la nature en unités formelles 

1. Elle ne possède, à l'rpoque gothique, malgré le dominicain espagnol Arneld 
de VWanova (t 13u), aucllllC signification créatrice à côté des ldenœa phyllico• 
mathématiques. 
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quantitatives aussi simples que possible, permettant une com
préhension, une mesure, un calcul causaux, bref des distinctions 
mécaniques, a toujours abouti dans la physique antique, occiden
tale et, en ~énéral, dans toute autre physique possible, à une doc
trine atomistique. De celles de l'Inde et de la Chine, nous ne 
connaissons que l'existence; celle des Arabes est si compliquée 
que sa description semble encore aujourd'hui tout à fait impossible. 
Mais entre celles de l'antiquité et de l'Occident, il subsiste une 
antithèse profondément symbolique. 

Les atomes antiques sont des formes en miniature, les occidentaux 
des quantitefs minimales, et' d'ailleurs d'énergie; là c'est l'intuitivité, 
la proximité sensible, ici c'est l'abstraction, qui sont la condition 
fondamentale de l'image. Les représentations atomistiques de la 
physique moderne, dont font partie aussi 1 la théorie des électrons 
et celle des quantités de la thermo-dynamique, supposent de plus 
en plus cette intuition intérieure - purement faustienne - qui est 
également requise en maints domaines des mathématiques supé
rieures, comme dans les géométries non euclidiennes et dans la 
théorie des groupes, et qui n'est pas à la disposition du profane. 
Une quantité dynamique est un étendu, abstraction faite de toute 
structure sensible, qui esquive toute relation avec l'œil et le toucher, 
pour lequel le mot de forme ne peut s'appliquer dans aucun sens, 
quelque chose par conséquent de tout·à fait impossible à repré
senter par le savant antique. C'est déjà le cas pour les monades 
de Leibniz et, au suprême degré, pour l'image qu'a esquissée 
Rutherford sur la structure subtile des atomes - avec un noyau 
d'électrici~~ positive et un_ système planétai~e d'électro~s né~atifs_ -
et dont Niels Bohr a fait une nouvelle image par identification 
avec le quantum d'éner~ie élémentaire de Planck 2• Les atomes de 
Leucippe et de Démocrite différaient par la forme et la grandeur, 
étaient donc de pures unités plastiques, et « indivisibles » seulement 
dans ce sens, comme leur nom l'indique. Les atomes de la physique 
occidentale, dont l'« indivisibilité» a un tout autre sens, ressemblent 
aux figures et aux thèmes de la musique. Leur « essence » est faite 
de vibration et de rayonnement, leur rapport aux phénomènes 
naturels est celui du motif à la phrase musicale. Le physicien 
antique examine l'aspect, l'Occidental l'action de ces derniers 
éléments figurés du devenu. C'est ce que signifient les concepts 
fQndamentaux, là de matière et forme, ici de capacité et intensité. 

Tl y- a un stoïcisme et un socialisme des atomes. Cette définition de 
la représentation statico-plastique et dynamo-contrepointique 
de l'atome est celle qui tient compte de sa parenté avec les formes 
concrètes de l'éthique correspondante dans chaque loi, dans chaque 
définition. La foule des atomes de Démocrite, désordonnés, emma
~asinés, en souffrance, laissés au hasard aveugte qu'il appelle 
7.viyxrl, comme Sophocle, chassés et repoussés - comme Œd1pe -
et, par opposition avec eux, les systèmes de points de force abstraits 

1. Après que Helmholtz eut déjà es!layé d'expliquer les pbt.Domènes de l'élcctro• 
lyse par l'hypothèse d'une structure atomistique de l'électricité. 

z. M. Born: Ai;/ba11 der Materie, 19:zo, p. z7. 
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exerçant une action unitaire, agressifs, régissant l'espace énergéti
guement ( comme • champ • ), dominant les r~iatances - comme 
Macbeth : voilà le sentiment fondamental d'où sont nées les deux 
imagea mécaniques de la nature. Selon Leucippe, les atomes 
tournent « d'eux-mames • dans le vide; Démocrite admet simple
ment Je choc et Je contre-choc comme formes du changement de 
lieu; Aristote explique le caractère fortuit des mouvementa indi
viduels; chez Empédocle, on trouve l'expression d'amour et 
haine; chez Anaxagore, c'est la rencontre et la séparation. 
Tout cela est aussi élément de la tragédie antique. Ainsi se com
portent les personnages sur la scène du" théAtre attique. Ce sont 
donc awli les formes existentielles de la politique antique. Noua 
trouvons là ces cités minuscules, atomes politiques disséminés en 
longues rangées sur les îles et les côtes, chacune subsistant jalouse
ment pour soi, tout en ayant besoin d'un perpétuel appui, fermée 
et capricieuse jusqu'à la caricature, balancée çà et là par les événe
ments sana plan ni ordre- de l'histoire antique, aujourd'hui à l'apogée, 
demain en ruines - et, à l'opposé, les Etats dynastiques des xvne 
et xvme siècles, champs de force eolitiques, centres d'action d'où 
s'ouvre le resard lointain des cabmeta et des grands diplomates, 
dirigés et régis selon un plan. On ne comprend l'esprit de l'histoire 
antique et occidentale qu'en partant de cette antithèse de deux 
Ames; on ne comprend également l'image fondamentale atomis
tique des deux physiques qu'en partant de cette comparaison. 
Galilée qui a créé le concept de forc;e et les Milésiens celui de la 
ip-x,l\, Démocrite et Leibniz, Archimède et Helmholtz sont des 
• contemporains », des membres du mame stade spirituel de cultures 
entièrement différentes. · 

Mais la parenté intérieure entre la théorie atomiste et l'éthique 
va plus loin. On a déjà montré comment l'âme faustienne, dont 
l'etre s'identifie avec la domination de l'apparence, le sentiment 
avec la solitude et la nostalgie avec l'infim; transporte ce besoin 
d'exclusivité, de distance et d'individuation dans toutes ses réalités, 
dans les formes de sa vie publique, spirituelle et artistique. Ce 
pathos de la distance, pour employer le mot de Nietzsche, est 
JUStement étranger à l'antiquité, où tout ce qui est humain a besoin 
de proximité, d'appui, de communauté. C'est ce qui distingue 
l'esprit baroque de l'esprit ionique, la culture d'« ancien ré~ime » 
de celle d'Athènes de Périclès. Et ce pathos, qui sépare l agent 
héroïque du patient héroïque, réapparait à son tour dans l'image 
de la physique occidentale : comme tension. C'est cette tension 
qui était absente de la conception de Démocrite. Le principe du 
choc et du contre-choc implique la négation d'une force dominant 
l'espace, identique avec l'espace. Dans l'image de l'Ame antique 
manque, par conséquent, l'élément volonté. Entre les hommes, les 
l!tats, les conceptions du monde antiques, il ne subsiste aucune 
tension intérieure, malgré les querelles, les jalousies, les haines, 
aucun besoin profond de la distance, de l'exclusivité, de la supé
riorité - donc cette tension n'existe pas non plus entre les atomes 
du cosmos antique. Le principe de la tension - développé dans 
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la théorie potentielle - complètement intraduisible dans les langues, 
donc dans la pensée anti9uea, est devenu le fondement de la 
physique moderne. d implique une conséquence du concept de 
l'énergie, de la volonté de puissance dan, la nature, et est donc, 
pour cette raison, aussi nécessaire pour noua qu'impoaaible pour 
l'homme antique. 

4 

Il en résulte que toute doctrine atomique est un mythe, non une 
expérience. Dans ce mythe, la culture, par la force créatrice théorique 
de ses grands physiciens, a révélé sa nature la plus secrète, s'est 
révélée elle-même. Préjugé critique que d'affirmer l'existence d'une 
étendue indé~endante du sentiment formel et du sentiment cos
mique du suJet connaissant. On croit pouvoir écarter la vie, on 
oublie que la connaissance est au connu ce que la direction est à 
l'étendue et que c'est d'abord la direction vivante qui étend la 
sensation en profondeur et en largeur et en fait l'espace. La struc
ture «connue» de l'étendue est un symbole de l'être connaissant. 

La signification décisive de l'expérience de la. profondeur, qui est 
identique avec le réveil d'une âme et, par conséquent, avec la 
création du monde extérieur lui appartenant, a déjà été relatée en 
un précédent chapitre. J'ai dit qu'il n'y avait dans la sensation 
~ue longueur et largeur; par l'acte d'interprétation vivante, qui 
s accomplit avec une nécessité très intime et possède, comme tout 
vivant, direction, émotion et irréversibilité, - la conscience de ces 
caractères est le contenu propre du concept de temps, - il s) 
ajoute la profondeur, et ainsi' se crée la réalité, le monde. La vie 
elle-même pénètre dans le vécu comme troisième dimension. Le 
double sens du mot lointain, signifiant à la fois l'avenir et l'horizon, 
trahit la signification plus profonde de cette dimension qui produit 
d'abord l'étendue comme telle. Le devenir figé qui vient de s'écouler 
est le devenu, la vie figée qui vient de s'écouler est la profondeur 
spatiale du connu. Descartes et Parménide s'accordent à dire que la 
pensée et l'être, c'est-à-dire le représenté et l'étendu sont identiques. 
Cogi'to, ergo sum est simplement une formulation de cette expé
rience de la profondeur. Je connais, donc je suis dans l'espace. 
Mais dans le style de cette connaissance, et donc du connu, le 
symbole primaire de la culture particulière rentre dans ses droits. 
L'étendue accomplie a, dans la conscience antique, une présence 
sensible corporelle, dans la conscience occidentale une transcen
dance spatiale croissante, et c'est ce qui donne de plus en plus de 
relief à l'antithèse entre la polarité purement abstraite de la capa
cité et de l'intensité, et la polarité optico-antique du fond et de la 
forme. 

Mais il en résulte qu'au sein du connu le temps vivant ne peut• 
pas apparaître encore une fois. Il a déjà passé comme profondeur 
dans le connu, dans l'« être », et ainsi la durée, c'est-à-dire l'atem
porel, s'identifie à l'étendue. Seul l'acte de connaître a le caractère 
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de direction. Le temps pensé, mesurable, simple dimension du 
phyaicien, eat une méprise. La seule question qui se pose est de 
uvoir ai elle est évitable ou non. Substituez, dana une loi physique 
quelconque, le mot destin au mot temps, et voua sentirez qu'il ne 
peut etre question du temps dans la « nature » pure. Le monde 
formel de la physique a exactement Ica mêmes limites que le~ 
mondes dea nombres et des concepts, qui lui sont apparentés, et 
noua avons vu que, mll'lgré Kant, il n'y a pas la moindre relation, 
quelle que soit la forme qu'on lui donne, entre le nombre mathé
matique et le temps. Mais cela est contredit par le fait du mouve
ffNllt dans l'image du monde ambiant. C'est le problème irrésolu 
et inaoluble des Eléates. ttre ou pensee et mouvement ne ae con
cilient r.•· Le mouvement • n'est pas» (11 est apparence»). 

Et c est ici que la science naturelle redevient dogmatique et 
mythologique. Dans les mots Trmps et Destin, prononcés instincti
vtinent, on touche la vie elle-ntême dans son tréfonds, la vie entière 
impossible à séparer du vécu. Maia la physique, l'intellect obser
vateur, est obligle d'opérer cette séparation. Le vécu« en soi.», pensé 
par abstraction de l'acte vivant de l'observateur, devenu objet, mort, 
anorganique, figé - c'est lui qui est maintenant « la nature », 
quelque chose qu'on épuise mathématiquement. En ce sens, la 
connaissance naturelle est une activité d'arpenteur. Toutefois, nous 
VÏ\'obs, même en étudiant, et ce que nous étudions vit par consé
quent avec nous. Dana l'image de la natu1·e, le trait par lequel 
cette nature non seulement « est » de temps en temps, mais encore 
1 devient li dans un courant ininterrompu autour de nous et avec 
JIOIU, est le signe de la parenté entre un etre éveillé et son monde. 
Ce trait s'appelle mouvement et s'oppose à la nature comme image. 
Il représente l'hutoire de cette image et il en résulte ceci : De même 
9ue notre intellect !' été abatra!t de la se1_1sation par le langa~e parlé, 
1 espace mathématique abatratt des résatances de la lumière, des 
1 clibles •• de même, exactement, le temps du physicien a été 
abati'-tit de l'impreasion du mouvement. 

• La physique • étudie « la nature ». Par conséquent, elle ne 
connaît lt tempe que comme étendue. Mais « le » physicien _vit 
aù iteili tlt l'hûtoire de cette nature. Par conséquent, il est obligé 
de concevoir le mouvement comme une grandeur mathématique
ment coAstatable, comme un nom des nombres purs obtenus dans 
l'expérietlce et couchés en formules. « La \>hysique est la description 
si111Jlk! es: complète dea mouvements 11, a dit Kirchhoff. Ça a toujour1-
tt4l 10n intention. Maia il ne s'agit paa d'un mouvement dans 
l'Ïltlage1 niais d'un mouvement de Pima,e. Le mouvement au aein 
dt la nature conçue par le physicien n est rien d'autre que cette 
énigane tnht1pltynq,,11 qui, la première, fait naitre le sentiment de la 
n,eumor,. Le connu est atemporel et étranger au moavement. Il 
aiJnifie « être devenu ». De la n,ccesnon organique du connu naît 
l'1mpre11itth du mouvement. Le contenu de ce mot touche le 
pllyucien non en tant qu'« intelligence», mais en taRt qù'hoJ?me 
toMt, doM ia fo,,ction constante n'est paa la • nat~re », mais ~e 
••• ...r;.,. dr ce _,,,4e ell l'l,i1tean. « Naturè • eat chaque fo,s 
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une expression de la culture. Toute physique traite du prohlème 
du mouvement, dans lequel le problème de la vie elle-même eat 
impliqué, non pas comme si elle pouvait en être séparée un jour, 
mais parce que et quoique inséparable. Le mystère du mouvement 
éveille en l'homme la crainte de la mort. 

Supposé que la connaissance de la nature soit une espèce subtile 
de connaissance de soi-même - la nature entendue comme une 
image, comme un miroir de l'homme - essayer de résoudre le 
problème du mouvement, c'est essarer de découvrir les traces de 
la connaissance, de son propre mystere, de son destin. 

s 
Seul le tact physionomique y pourra réussir s'il devient créateur, 

et c'est ce qu1 s'est toujours passé dans l'art, avant tout dans la 
poésie dramatique. Il n y a que l'homme pensant_ que le mt'uve
ment embarrasse, le contemplatif le trouve évident. Mais le système 
complet d'une conception meçanique de la nature n'est pas une 
physionomique, mais précisément un systènu, c'est,-à-dire pure 
étendue, classée logiquement et numériquement, rien de vivant, 
mais un devenu, un mort. 

Gœthe, qui était poète et non calculateur, écrivait pour cette 
raison : « La nature n'a pas de système, elle a et elle est la vie, elle 
est la conséquence d'un centre inconnu, pour une limite inconnais
sable. » Mais pour qui ne vit pas la nature, mais l'analyse, elle offre 
un système; elle est système et rien de plus, et par conséquent, le 
mouvement en elle est une contradiction. Elle peut couvtir cette 
contradiction par des formules artificielles, mais celle-ci cuminuera 
à régner dans les concepts fondamentaux. Le choc et le contre-choc 
de Démocrite, l'entéléchie d'Aristote, les concepts de force, appelée 
impetw par les occamistes du xme siècle et quantum d' ""1-gie 
élémentaire par la théorie du rayonnement depuis 1900, renferment 
tous la contradiction ci-de1&us. Si vous désignez le mouvement 
au sein d'un système de physique comme étant le 'flieillissement de 
ce système - lequel vieillit, en effet, comme expérience de l'obser
vateur notamment, - vous sentirez très distinctement tout le 
mystérieux du mot mouvement et de toutes les représentations 
issues de lui, ainsi 9ue leur contenu organique indestructible. La 
mécanique ne devrait avoir rien à faire avec le vieillissement et, 
par conséquent, avec le mouvement. Donc - car sans le problème 
du mouvement il n'y a pas de science naturelle concevable en gén&al 
- il ne peut y avoir une mécanique parfaite sans lacune, le point 
de départ organique du système se trouvera toujours quelque part, 
là où commence la vie immédiate - cordon ombilical qui rattache 
le spirituel à la vie maternelle, la pensée au penaeor. 

C'est d'un tout autre côté que nous voyons ici les fondemc:lda 
de la science naturelle fauatienne et apollinienne. Il n'y a pu de 
pure nature. Dans chacune, il y a un élément de l'essence de l'his
toire. L'homme est-il alristorique, comme le Grec dont toute. les 
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impreeaion1 c01mique1 sont abaorb6ea dans un pur pr6aent poncti
forme, l'image de la nature est alors ,tatiq,u, fermée à tout moment 
en aoi, notamment à l'avenir et au P•• Dans la physique grecque, 
la notion du tempe comme grandeur se prâente auui nrement que 
dans le concept aristotélicien de J'entBéchie. L'homme a-t-il, au 
contraire, une vocation historique, alors une image tly,u,nâqw 
prend racine. Le nombre, valeur-limite du devenu, devient, dans 
le cu ahistorique, m1t1t1r1t ,t grantlnw, dans le cas historique, fonetûm. 
On ne mttnrtt que Je présent et on ne pour,uit que ce qui a un passé 
et un futur dans aon cours. Cette difirence est ce qui voile dans la 
spéculation antique et souligne dans l'occidentale la contradiction 
inhérente au problème du mouvement. 

L'histoire est éternel devenir, donc ét1tn1el avenir; la nature est 
devenue, donc étttmttl passé. Il s'est produit ici par conséquent une 
étnnge réversion : la priorité du devenir semble avoir disparu 
devant le devenu. L'esprit jetant de sa sphère, du devenu, un coup 
d'œil rétrospectif révertit I aae,ect de la vie; de l'itlitt dtt tlttstin 9ui 
enferme en elle but et avenir, il fait le pnnciptt tltts causes et tltts effet, 
mécaniques, dont le centre de gravité est dans le passé. L'esprit 
accomp,it un troc des hiérarchies entre la vie du temps et le vécu 
de l'espace, et ce temps qu'il a spatialisé est ensuite mtroduit par 
lui dans un système cosmique de l'espace. Tandis que l'étendue 
est une conséquence de la direction et le spatial, en tant qu'expé
rience créatrice du monde, une conséquence de la vie, l'intelli
gence humaine introduit la vie comme proeesnu dan, l'tt,pactt 
figé qu'ttlle s'était rttprésttnté. Pour la vie, l'espace est une fonction 
de la vie; pour l'esprit, la vie est 9uelque chose qui est dan, l'es_pace. 
Destin signifie où l'on va; causalité, d'où l'on vient. Fonder scienti
fiquement, c'est chercher les «fondements» en partant du devenu 
et du réalisé, en faisant machine en arrière et poursuivant le chemin 
mécaniquement conçu - du devenir comme ,étendue. Mais on 
ne peut pas vivre en arrière, on peut seulement penser en arrière. 
Ce n'est pas le temps, ce n'est pu le destin, qut sont réversibles, 
c'est seulement ce que le physicien appelle cfe ce nom, ce q_u'il 
réduit dans ses formules à une « grandeur » divisible, si powble 
négative ou imaginaire. 

L'embarras ne laisse jamais d'être senti, bien qu'on en ait nre
ment compris l'origine et la nécessité. Dans la physique antique, les 
Eléates parèrent à la nécessité de penser la nature en mouvement, 
en alléguant l'identité logique de la pensée et de l'être, ear consé
quent du connu et de l'étendu, et donc l'incompatibilité de la 
connaissance et du devenir. Leurs ob~ections n'ont jamaia été 
réfutées et sont irréfutables, mais elles n ont pas empêehé le déve
loppement de la physique antique, qui était indispensable comme 
expression de l'Ame apollinienne, et donc élevée au-desaus de la 
contradiction logique. Dans la mécanique classique baroque, 
fondée par Galilée et Newton, on n'a jam818 cessé de chercher une 
solution impeccable dans le sens dynamique. L'histoire du concept 
de force, dont la définition, répétée à l'infini, caractérise la pauion 
de la pensée qui se vit elle-même mise en question par cette diffi-
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cuité, n'est rien d'autre que l'histoire des tentadves faites pour 
fixer le mouvement d'une manière mathématique et conceptuelle 
absolue. La dernière tentative importante, qui échoua nécessaire
ment comme toutes les précédentes, se voit dans la mécanique de 
Hertz. 

Hertz a essayé, sans trouver la véritable source de la difficulté -
aucun physicien encore n'a réussi - d'écarter complètement le 
concept de force, sentant avec raison que le vice de tous les systèmes 
mécaniques devait se trouver dans un de leurs concepts fondamen
taux Il voulait construire l'image de la physique en partant unique
ment des grandeurs de temps, d'espace et de masee; mais il ne 
remarqua pas que c'est précisément le temps lui-même, entré 
dans le concept de force comme facteur de direction, qui était 
l'élément organique sana lequel une théorie dynamique ne peut 
s'énoncer et avec lequel une solution pure ne peut réussir. Et indé
pendamment de cela, les concepts de force, de masse et de mouve
ment forment une unité dogmatique. Ils se conditionnent de telle 
sorte que l'emploi de l'un implique déjà les deux autres inexprimés. 
Dans le mot primaire antique &px-i\ est contenue toute la concep
tion apollinienne, dans le concept de force toute la conception 
occidentale du problème du mouvement. Le concept de masse 
n'est que le complément de celui de force. Newton, nature profon
dément religieuse, exprima simplement l'intuition cosmique 
faustienne en disant, pour faire comprendre le sens des mots force 
et mouvement, que les masses sont les .points offensifs de la force 
et les supports du mouvement. C'est amsi que les mystiques du 
xme siècle avaient conçu Dieu et ses rapports avec le monde. Par 
son célèbre,, hypotheses non fingo », Newton avait rejeté l'élément 
métaphysique, mais son fondement de la mécanique est méta
physique de part en part. La force est, dans l'image physique de 
l'homme d'Occident, ce que sont la volonté, dans son image psy
chique, et la divinité infinie dans son imaçe cosmique. Les fonde
ments de cette physique étaient déjà solides longtemps avant la 
naissance du premier physicien; ils étaient dans la plus ancienne 
conscience cosmique religieuse de notre culture. 

6 

Mais par là se révèle aussi l'oriç-ine reliçieuse du concept physique 
de la nécessité. Dans la possession spirituelle que nous appelons 
nature, il s'agit de la nécessité mécanique, et il ne faut pas oublier 
que celle-ci a pour base une autre nécessité organique, qui est le 
destin et réside dans la vie même. La dernière est formative; la 
première restrictive; l'une résulte d'une certitude intérieure, l'autre 
d'une démonstration; telle est la différence entre la logique traçique 
et la logique technique, la logique de l'historien et celle du physicien. 

Mais dans la •nécessité requise et surposée par la science natu
relle, nécessité des causes et des effets, i existe d'autres différences, 
soustraites jusqu'ici à toute attention. Il s'agit ici de connaissances 
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très difficiles d'une signification imml·nsc. l' ne connaissa111;._• 
naturelle est fonction d'une con11aist1a11cl' de style Jéte,·miné, quelle 
que soit la description llllt~ la philosophie Joniw de cc phénomc'.ine. 
l'.ne n~c.:cssité naturelle pos:1èc.le par conséc1ucnt le style Je l'esprit 
:1uqucl die app:1rtient, l't c'l·st ici lJUC les Jifférenccs histor1cu
morpholop,iques commencent On pc·ut apl-rcevoir chms la nature· 
une néct.·l!sité rigoureuse sans pou,·oir l'exprimer l'll lois naturelles. 
Cette impossibilité, é1r·identc pour nous, mais nullement pour l<.'s 
hommes J'autrea cultures, suppose une forme, tout à fait parti
culiè1·e et caractc:ristique de l'esprit faustien, Je rnmpréhension 
en général et Jonc Je connaissance naturelle. En sui, il n'est pns 
impossible de donner à la nécessité mécanique une forme dans 
laquelle çhaquc cas particulier subsiste pour soi morphologiqut·
ment, oi1 aucun ne se répète exactement et où les connaissances ne 
pcU\·ent donc recevoir la forme de formules valables à pcrpétuitt-. 
La nature y apparaitrait dans une image qu'on pourrait à peu pr~s 
représenter selon l'analogie des fractions décimales infinies, mais 
non périodiques, par opposition à la périodicité pure. Tel fut sans 
doute le sentime11t de l'antiquité. Sentiment qui se ,·oit nettement 
au fond des concepts primaires de la physique antique. Le mou\'c
mcnt propre aux atomes apparaît, chez Démocrite, p:ir exemple, 
Je manière telle qu'il exclut tout calcul préalable des mouvements. 

Les lois de la nature sont des formes du connu, dans lesquelles 
un ensemble de cas particuliers s'unit à une unité de degré supé
rieur. On fait abstraction du temps \'Ï'1,·ant, c'est-il-dire qu'on est 
indifférent à la question Je savoir si, quand et combien de fois le 
cas se produit, et il ne s'agit pas de la succession chronologique des 
é,·énements, mais Je l'an.dysc mathématique. Mais dans la con
science llu'aucune puissnr.ce du monde ne peut ébranler ce calcul, 
notre \"O onté de domimninn se situe au-dessus de l.i nature. Cela 
est faustien. C'est seulement de ce point de vue que le miracle 
apparait comme une interruption des l<>is de la nature. L'homme 
magique ne voit dans le miracle que la possession d'une puissance, 
impossible à posséder par tous sans contredire à la « nature ,,. 
Et l'homme antique n'était, selon Protagora!I, que la mesure, non 
le cr1:ateur des choses. Il renonce ainsi inconsciemment à ln domi
nation de la nature au moyen de la découverte et de l'application 
des lois. 

On voit ici que le principe de causalité, dans la forme qui nous est 
é,·idente et nécessaire et oi1 il est traité d'un commun accord pnr 
la mathématique, la physique et la théorie de la connaissance, 
comme vérité fondamentale, est un phénomène occidental, plus 
exactement, baroque. Il ne peut pas être démontré, attendu que 
toute démonstration dans les langues d'Occident et toute expé
rience de l'esprit occidental le supposent déjà. Chaque po.ritio11 
du problème renferme déjà la solution correspondante. La méthode 
d'une science est la science même. Il n'y a pas de doute que, dans 
le concept de loi naturelle et dans la conception, régnante depuis 
Roger Bacon, de la physique comme scit!ntia e:rperimet1tali1, cette 
méthode particulière de la nécessité soit déjà contenue. La manière 
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,mtiquc de voir la nature - aller ego de la manière d'être antique -
ne la contient pas, au contraire, sans introduire par là mémc une 
faiblesse logique dans ses constatations scientifiques. Pesez exacte
ment les affirmations de Démocrite, d'Anaxagore, d'Aristote, qui 
contiennent la somme totale tic la conception antique de la nature; 
examinez surtout 1-e contenu de concepts aussi décisifs que ii.i.,,(,.,1',,;, 
i·,i•r1,•11 ou l•,rÈ'/_;.'•'l., et vous serez étonnés du coup d'11:il 
que' vous aurez jeté dans une image cosmique d'espèce tout à fait 
différente, achevée en soi et donc ahsolument vraie pour une espèce 
humaine déterminée, image où il n'est point question de causalité 
au sens que nous lui donnons. 

L'alchimiste et philosophe de la culture arabe suppose éi:;alemcnt 
au sein de sa crypte cosmique une nécessité profonde, qui est totah.:
ment différente de la causalité dynami<JUe. Il n'y a pas de nexus 
causal à forme de loi, mais seulement u11c cause, Dieu, qui est 
i,nmédilllem,•nt à la hase de tout effet. Croire aux lois de la nature, 
c'est douter de la toute-puissance de Dieu. Quand un semblant <k 
ri'.·gle apparaît, c'est qu'il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi; mais 
quiconque tient cette règle pour nécessaire est induit en erreur 
par le diable. Tel fut exactement le sentiment de Carnéade, de 
Plotin, des ~éopythagoriciens 1, et eette nécessité forme le fonde
ment des f~vangilcs, comme du Talmud et de l'Avesta. Sur clic 
repose la technique de l'alchimie. 

J ,c nombre-fonction est en rapport u·ec le principe dy11amiquc 
de la cause et de l'effet. Tous deux sont des créations du même 
esprit, des formes d'expression de la même mentalité, des fonde
ments constitutifs de la même nature objectivée. En effet, la phy
sis:iuc de Démocrite se distingue de celle de l\'ewton par le fait 
que l'une choisit pour point de départ le donné optique, l'autre les 
rapports abstraits qui en sont tirés. Les ,, faits » de la connaissance 
naturelle apollinienne sont des choses <:t se situent à la 1mrface du 
connu; les « faits » de la connaissance naturelle faustiennc sont des 
re/atio11s qui sont en général inaccessibles au regard profane, qui 
demandent à être d'abord conquises par l'esprit et qui requièrent 
enfin, pour leur communication, un langage secret qui n'est com
plètement intelligible qu'au seul connaisseur de la science naturelle. 
L'antique nécessité statique se révèle immédiatement au jour dans 
les phénomènes changeants; le principe de causalité dynamique 
règne au delà des choses, en affaiblissant ou supprimant leur 
contingence sensible. Demandez donc quelle signification se 
rattache à l'expression : « un aimant» dans l'hypothèse de toute la 
physique théorique d'aujourd'hui. 

Le principe de la conservation de l'énergie, qui a été considéré 
en toute sincérité, depuis sa formulation par J. R. Mayer, comme 
une pure nécessité logique, n'est en effet qu'une paraphrase du 
principe de la causalité dynamique au moyen du concept physique 
de la force. Se réclamer de l',c expérience » et discuter sur le caractèré 

1. J. Gol<lzibcr : Die lslnm, un<l jücl. Philosophie, dans Kullur der Gegmu:arl I, 
V, 1913, p. 30 ~q. 
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logique ou empirique de la connaissance, se demander par consé
quent si elle est, au sens de Kant - qui s'était très illusionné sur 
la limite indécise entre les, deux - certaine a priori ou a posteriori, 
est un caractère de la mentalité de la pensée occidentale. Rien ne 
nous semble plus évident et plus clair que l'« exrérience » comme 
source de la science exacte. L'expérimentation d espèce fausticnnc 
reposant sur des hypothèses de travail et se servant de méthodes 
de calcul, n'est rien d'autre que le maniement systématique et 
définitif de cette expérience. Mais on n'a jamais remarqué qu'un tel 
concept de l'expérience avec son caractère dynamique et épuisant 
renferme toute une conception du monde et qu'il n'y a, ni ne peut 
y avoir, en ce sens très net, d'expérience pour les hommes de culture 
étrangère. Quand nous refusons de reconnaître les résultats scienti
fiques d' Anaxagore ou de Démocrite comme ceux d'une expérience 
authentique, cela ne veut pas dire que les hommes antiques ne 
savaient pas interpréter leurs intuitions, ni qu'ils avaient exposé 
de pures fantaisies, mais que nous déplorons dans leurs générali
sations l'absence de ce même élément causal qui constitue, pou, 
nous, d'abord le sens du mot expérience. Visiblement, on n'a jamais 
assez réfléchi à la particularité de ce concept purement faustien. 
Ce qui le distin~ue, ce n'est point son antithèse superficielle avec 
la f01. Au contraire, l'expérience spirituelle-sensible exacte s'accorde 
entièrement par sa structure avec ce que des natures occidentales 
profondément religieuses, comme Pascal, par exemple, qui fut 
mathématicien et janséniste par la même nécessité intérieure, ont 
appris à connaitre comme étant une expérience du cœur, une illu
mination de l'existence en des moments décisifs. Expérience désigne 
pour nous une activité de l'esprit qui ne se borne pas aux impres
sions momentanées purement présentes, pour les admettre, recon
naitre el classer comme telles, mais qui les recherche et les provoque 
pour les dominer dans leur présent sensible et les réduire en une 
unité immense capable de dissoudre leur multiplicité tangible. 
Ce que nous appelons expérience possède la tendance à passer de 
l'i11dividu à l'infini. C'est pourquoi, précisément, elle contredit 
le sentiment antique de la nature. Notre voie vers la conquête de 
l'expérience est la voie qui, pour le Grec, mène à la perte de l'expé
rience. Aussi s'éloigne-t-il de la violente méthode d'expérimen
tation. Aussi posséda-t-il sous le nom de physique, au lieu d'un 
puissant système de lois et de formules obtenu par abstraction et 
qui violente et soumet le donné sensible, - car seul ce savoir est 
puissance 1 - une somme d'impressions bien distribuées, renforcées 
par des images sensibles, non dissoutes dans ces images et laissant 
mtacte la nature dans son existence achevée en soi. Notre science 
naturelle exacte est impérative, celle de l'antiquité est 6ewp(rz au 
sens littéral du mot, résultat d'une contemplation passive. 
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Plus de doute maintenant : le monde formel d'une science natu
relle correspond entièrement à celui de la mathématique, de la 
religion et de l'art plastique correspo11dants. Un profond mathéma
ticien - non un virtuose en calcul, mais quelqu'un qui sent vivre 
en lui l'esprit des nombres - comprend qu'ainsi il « connaît 
Dieu». Pythagore et Platon l'ont su aussi bien que Pascal et Leibniz. 
Terentius Varron distingue, dans ses recherches sur la vieille 
religion romaine dédiées à César, avec un accent tout romain, de la 
theologia civilis, somme de la foi reconnue publiquement, la theologia 
mythica, monde de représentation des poètes et des artistes, et la 
theologia physica, spéculation philosophique. Appliquons cette 
distinction à la culture faustienne et nous aurons pour la première 
de ces théologies les doctrines de Thomas d'Aqum et de Luther, 
de Calvin et de Loyola; pour la seconde, Dante et Gœthe; pour la 
troisième la physique scientifique dans la mesure où elle étoffe ses 
formules avec des images. 

Ce n'est pas seulement le primitif et l'enfant, mais les animaux 
supérieurs aussi développent tout à- fait d'eux-mêmes, en partant 
de leurs petites expériences de tous les jours, une image naturelle 
contenant la somme de leurs marques techniques, dont ils ont noté 
la répétition constante. L'aigle «sait» à quel moment il faut qu'il 
se jette sur sa proie; l'oiseau chanteur qui couve « connaît » la 
proximité de la martre; le g~bier «trouve» sa pâture. Chez l'homme, 
cette expérience de tous les sens s'est rétrécie et approfondie en 
une expérience de l'œil. Mais lorsque s'y ajoute l'habitude du 
langage verbal de la vision, on abstrait la compréhension et la déve
loppe comme pensée indépendante : à la technique comprenant 
momentanément s'ajoute la théorie qui représente une ré-flexion. 
La technique vise la proximité visible et la nécessité pratique. 
La théorie se tourne vers le lointain et les frissons de l'invisible. 
Au petit savoir de tous les jours, elle adjoint la foi, tout en déve
loppant à son tour un nouveau savoir et une nouvelle technique 
d'ordre supérieur : au mythe s'ajoute le culte. Le premier apprend 
à connaître, le second à con7urer les numina. Car la théorie au sens 
élevé du mot, est religieuse d'un bout à l'autre. Ce n'est qu'aux 
stades tout à fait tardifs que la théorie religieuse donne naissance 
à la théorie scientifique, en prenant conscience des méthodes. Indé
pendamment de cela, il n'y a que peu de changement. Le monde 
figuré de la physique reste un mythe, ses procédés un culte conju
rant les puissances dans les choses, et l'espèce d'images et de pro
cédés dépend des images et des procédés de la religion correspon
dante. 

Depuis la fin de la Renaissance, la représentation de Dieu res
semble de plus en plus, dans l'esprit de tous les hommes impor
tants, à l'idée de l'espace pur infini. Le Dieu des exercitia spiritualia 
d'Ignace de Loyola est aussi celui de l'hymne luthérien : « Une 
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forteresse est notre Dieu », celui des irnpropma de Palestrina et 
des cantates de Bach. Il n'est plus le père de saint François d'Assise 
et des cathédrales aux voiltes élancées, celui qu'ont senti les peintres 
gothiques comme Giotto et Stéphane Lochner, personnel, présent, 
providentiel et doux; mais un principe impersonnel, irreprésen
table, intangible, agisaant mystérieu1e111ent dans l'infini. Chaque 
reate de pel'IIOnnalité 1'évapMe dan■ une atmosphère abstraite sans 
consistance, dans une idée divine dont la reproduction a fini par 
ne plu■ être pouible qu'à la musique instrumentale de grand style, 
tandis que la peinture du xvm• siècle s'y refuse et passe à l'arrière
plan. Ce sentinumt tk Dieu est celui qui forme l'image co1mique 
de la science naturelle occidentale, notre nature, notre « expé
rience •• par conséquent, nos théories et nos méthodes par oppo
sition à celles de l'homme antique. La force mettant la masse en 
mouvement : c'est ce que Michel-Ange a peint au plafond de la 
chapelle sixtinienne; c'est ce qui a porté, depuis Il Gesù, Ica façades 
des cathédrales à l'expreaaion violente qu'offrent Della Porta et 
Madern~, et depuis Heinrich Schütz, aux univers aonores transfi
gurés de la musique d'église au xvm• aiècle; c'est ce qui remplit 
de devenir cosmique, dans les tragédies de Shakespeare, la scène 
a'élarJissant à l'infini; et c'est enfin ce que Galilée et Ne\\1on ont 
emprisonné dan■ des formule, et des concepts. 

Le mot Dieu a une autre réaonance aous Ica voiltes des cathé
drales gothiques et daoa les cours des couvents de Maulbronn et de 
Saint-Gall que dans Ica baailiques de Syrie et les temples de Rome 
républicaine. Dana l'atmosphère sylvestre des cathédrales, cette 
puiasante élévation de la nef centrale au-dessus des nefs latérales 
en regard de la basilique au toit aplati; dans cette réduction des 
colonnes, que leur base et leur cha,.itcau semblaient jeter dans 
l'espace comme des objet& individue s achevée, en pilier• et faia
ceaux de pilier& qui naiasent du aol et dont Ica ramifications et les 
lignes se partagent et s'entrelacent à l'infini au-dessus du sommet, 
tandis que des vitraux gigantesques, qui ont absorbé les mura, une 
lumière incertaine s'infiltre à travers l'espace : il y a la réalisation 
architectonique d'une intuition cosmique, qui avait trouvé dans 
la haute futaie des plaines nordiques son symbole le plus ancien. 
Dans cette forêt vierge où les branches sont mystérieusement entre
lacées et le feuillage perp~uellement agité murmure à l'oreille 
du spectateur, à une grande hauteur au-dessua du sol dont les 
cime& cherchent à a'isoler au moyen du tronc. On se rappellera 
les ornementa romantiques et leur profond rapport avec la signi
fication des for~ta. La forêt immense, solitaire, crépuscula~re, est 
toujours restée la nostalgie secrète de toutes les formes architectu
rales d'Occident. Aussi, dès que l'énergie f.ormeJJe du style s'affaiblit, 
dana le gothique tardif tout autant que dans le dernier baroque, le 
langage abstrait des lignes dont on n'est plus le maître se résout-il 
-à nouveau immédiatement en rinceaux naturalistes, vrilles, rameaux 
~t feuilles. 

Le cyprès et le pin ont une action corporelle, euclidienne; ils 
n'auraient jamais pu devenir les symboles de l'espace infini. Le 
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chêne, le hêtre et le tilleul, avec les échappées de lumière errante 
dans leurs espaces remplis d'ombre, ont une action incorporelle, 
illimitée, spirituelle. Le tronc d'un cyprès trouve dans la claire 
colonne de sa masse aciculaire la fin parfaite de aa tendance verti
cale; celui d'un chêne exerce comme un incessant effort inachevé 
pour dépasser la cime. Dana le frêne, la victoire des branches en 
ascension sur l'ensemb,e du feuillage semble précisément se réaliser. 
La vue .du frêne a quelque chose de l'affranchiHement, l'apparence 
d'une libre expansion dans l'espace, et c'est peut-être ce qui a fait 
choisir comme symbole le frêne cosmique par la mythologie du 
Nord. Le bruit de la forêt, dont aucun poète antique n'a jamais 
éprouvé le charme, qui dépasse toutes les possibilités du sentiment 
de la nature apollinien, pose la ~uestion mystérieuse de l'origine 
et de la fin, dissout l'instant dans I éternité et entre ainsi en relation 
profonde avec le destin, le sentiment de l'histoire et de la durée, la 
direction mélancolique et soucieuse de l'âme faustienne vers un 
avenir infiniment lointain. C'est pourquoi l'orgue, dont le bour
donnement profond et clair remplit nos églises, dont le son a 
quelque chose d'illimité et d'incommensurable, par opposition 
au son clair et pâteux de la lyre et de la flûte antiques, est l'organe 
occidental du recueillement. Cathédrale et orgue forment une unité 
symbolique .comme le temple et la statue. L'histoire de la construc
tion des orgues, un des chapitres les plus profonds et les plus 
émouvants de l'histoire de notre musique, est une histoire de la 
nostalgie de la forêt, du langage de ce véritable temple pour l'ado
ration occidentale de Dieu. Depuis l'accent du vers chez Wolfram 
d'Eschenbach jusqu'à la musique de Tristan, cette nostalgie est 
restée invariablement féconde. L'effort de l'orchestre au xvml! siècle 
tendait constamment à se rapprocher du son d'orgue. Le terme 
« planant », dépourvu de sens en face des choses antiques, a une 
égale importance dans la théorie de la musique, dans la peinture 
à l'huile, en architecture et dans la physique dynamique du baroque. 
Quand on se trouve dans une haute forêt d'arbres vigoureux et 
qu'on entend mugir le vent au-dessus de sa tête, on comprend 
aussitôt Je sens de l'idée de force qui meut la masse. 

Ainsi donc, du sentiment primaire de l'existence devenue réfléchie 
nait une représentation de plus en plus précise du divin qui entoure 
le monde extérieur. Le sujet connaissant reçoit l'impression d'un 
mouv..:ment de la nature extérieure. Il sent autour de soi une vie 
étrangère, presque indescriptible, de puissances inconnues. Il 
ramène l'origine de ces effets à des 1111mi11a, à l'« altérité» dans la 
mesure où elle possède également la vie. De son émotion sur ce 
tno",:eme11t étra11ger naissent la religion et la physique. Elles con
tiennent l'interprétation de la nature ou de l'image de l'ambiance, 
ici par l'âme, là par l'entendement. Les 11 puissances » sont à la fois 
le premier objet de l'adoration craintive ou amoureuse et de la 
recherche critique. Il s'agit d'arriver à une expérience religieuse et 
scientifique. 

Considérons maintenant la manière dont la conscience des 
cultures particulières a condensé spirituellement ces 11umiiza ori-
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ginels. Elle les pourvoit de mots chargés de sens, les noms, et les 
fixe - comprend, définit - de cette façon. Ils obéissent de la sorte 
à la puiBBance spirituelle de l'homme qui a leur nom en aon pouvoir. 
Et nous avons déjfl dit que toute la philosophie, toutes les sciences 
de la nature, tout ce qui a un rapport quelconque avec le cc con
naître•• n'est, en son tréfonds, rien d'autre que ce mode infiniment 
subtil consistant à applüpur la maçie du nom de l'homme primitif 
à e• qui ut « ltrang• •· La prononciation du nom exact - en phy
sique, du concept exact - est une conjuration. Ainsi les divinités 
et Ica concepts fondamentaux de la science apparaissent d'abord 
comme des noms, que l'on évoque et auxquels on rattache une 
représentation, dont le sens se précise de plus en rlus. Du numen 
sort un deus, du concept une représentation. Que charme libéra
teur la majorité des savants ne trouvent-ils pas dans la simple 
appellation de mots, tels que « chose en soi », « atome », cc énergie », 
r centre de gravité », « cause », 11 évolution » 1 Le même charme 
s'emparait des vieux paysans du Latium quand ils prononçaient 
les mots : C•es, Connu, Janus, Vesta 1• 

Pour l'intuition cosmique antique correspondant à l'expérience 
apollinienne de la profondeur et à sa symbolique, le corps individuel 
était l'être. En conséquence, on considérait que la forme manifestée 
dam la lumière était l'essentièl, le sens propre du mot « être ». 
Cc qui n'a pas de forme, qui n'est pas la forme, n'est rien du tout. 
En partant de ce sentiment fondamental, dont on ne saurait trop 
c:ugérer Ja puissance, l'esprit antique a créé, par antinomie à la 
forme, • l'altérité n, l'informe, la matière, l'cipxl\ ou ÜÀ-11, ce qui 
en soi n'a pas d'être et qui représente simplement, comme complé
ment à l'être réel, une nécessité secondaire, complémentaire. On 
comprend comment a dû se former le monde des dieux antique&. 
Il est, à côté des hommes, celui d'une humanité supérieure; ses 
corps sont de formation plus complète, ont des possibilités très 
sublimes de forme corporelle présente - pour le reste, en ce qui 
concerne la matière, ils ne diffèrent pas des autres corps et sont donc 
soumis à la même nécessité cosmique et tragique. 

Mais l'intuition cosmique faustienne a fait une expérience diffé
rente de la profondeur. Ici, ce qui apparaît comme l'essence de 
l'être vrai, c'est le pur espace en action. Il est l'être absolu. Aussi 
l~impreaaion sensible, qu'on appelle, d'un terme caractéristique 
~ui lui aaaigne son rang, le contenu spatial, agit-elle comme un fait 
de second ordre et apparaît-elle par rapport à l'acte de connaissance 
naturelle comme l'élément incertain, comme l'apparence et la 
réaistance à vaincre par le philoaophe ou le physicien qui veut 
découvrir le contenu propre de l'être. Jamais scepticisme occidental 
ne s'est tourné contre l'espace, mais toujours contre les seuls 
objets tangibles. L'espace est le concept rupérieur - force n'est 
que sa traduction par un terme moins abstrait - et ce n'est que 
comme antinomie qu'apparaît ensuite la masse, ce qui est dan, 

1. Et il eat ~s d•affirmer que la loJ robuate qu'4880dalt Haeckel, par r.xcmple, 
avec lea noms d'atome, de matière, d'&lergie, ne différait pas essentJellement du 
lüic:hlame des N~derthallens, 
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l'espace. Elle dépend de lui logiquement et physiquement. A 
l'hypothèse du mouvement des ondes lumineuses, qui a fait conce
voir la lumière comme une forme d'énergie, succéda néceBBairement 
celle d'une masse. correspondante, l'éther lumineux. Une défi
nition de la masse, avec toutes les qualités qu'on lui attribue, est la 
conséquence d'une définition de la force, non inversement - et 
d'ailleurs avec une nécessité symbolique. Tous les concepts antiques 
de substance, si différents soient-ils, idéalistes ou réalistes, désignent 
ce qu'il faut former, par conséquent une négation, qui doit dans 
chaque cas emprunter au concept fondamental de la forme ses 
déterminations plus précises. Tous les concepts occidentaux de 
substance désignent ce qu'il faut mouvoir, donc également une 
négation sans doute, mais d'une autre unité. Forme et informe, force 
et non-force - telles seront les traductions les plus claires de 1a 
polarité définitive sur laquelle se fondent l'impression cosmique 
des deux cultures et ses formes complètes. Ce que la philosophie 
comP,arée a rendu jusqu'ici par le mot inexact et confus de matière 
signifie, dans un cas le substrat de la forme, dans l'autre celui de 
la force. Il n'y a rien de plus différent. Ce qui parle ici est le senti
ment de Dieu, un sentiment de valeur. La divimté antique est forme 
suprême, l'occidentale est force suprême. L'« altérité», c'est le 
non-divin auquel l'esprit ne peut pas reconnaître la dignité de 
l'être. Le non-divin est pour l'homme antique la substance sans 
forme, pour le faustien par conséquent la substance sans force. 

8 

C'est un préjugé de la science, lorsqu'elle affirme que les mythes 
et les représentations des dieux sont une création du primitif et 
que « les progrès de la culture » font perdre la -puissance mythique 
de l'Ame. C'est le contraire qui eiit vrai. Si la morphologie de 
l'histoire n'était pas restée jusqu'aujourd'hui un monde de pro
blèmes à peine découverts, on aurait trouvé que la force créatrice 
mythique, prétendue d'expansion générale, est restreinte à des 
époques particulières, et on aurait fini par comprendre que cette 
capacité d'une Ame à remplir son monde de formes, de traits et de 
symboles, d'ailleurs d'un caractère unitaire, n'appartient pricisi
ment pas à l'Age primitif, mais uniquement aux périodes de début 
des grandes cultures 1• Chaque mythe de grand style naît au com
mencement d'une mentalité qui s'éveille. Il est son premier acte 
créateur. On ne le trouve que là et nulle part ailleurs, mais là aussi 
avec nécessité. 

Je suppose que ce que des peuples anciens, comme les tgyptiens 
de l'époq.ue thmite, les Juifs et les Perses d'avant Cyrus, les héros 
des palais mycéniens et les Germains des -invasions, possédaient 

1. Sur Ica p&iodca dca cultlll'CI prlmlUvca et des cultures su~eurca, voir t. u. 
fAjoutona que Speqler pttp!Uedepuis longtempe un livre m.a,istral aur la aen• 

et le d~oppe111ent de cea cultures pdmitlvca, et qu'il l'intitulera probabfement 
üsPrlewUtï,a.T.] 
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en fait de représentations religieuses n'était pas encore un mythe 
supérieur, c'est-à-dire sana doute une somme de traita épars et 
variant sans règle, de cultes liés à des noms, de récita fragmen• 
taires, mais pas encore un ordre divin, pu un organisme mythique, 
pu une image cosmique achevée d'une physionomie unitaire. Je 
n'aP.pelle pas non plus un art l'ornementique de cet Age. Il est bon 
d'ailleurs d'apporter la plus grande défiance à l'égard des symbolea 
et des légendes qui circulent aujourd'hui ou depuis des siècles parmi 
des peuples apparemment primitifs, alors que depuis des millé
naires aucun pays de la terre n'est resté absolument indemne de 
l'influence des haute1t_ cultures étrangères. 

Il y a donc autant de mondes formels du grand mythe qu'il y a 
de cultures, qu'il y a d'architectures anciennes. L'élément temporel 
qu'ils supposent, ce chaos de formes inachevées où se perd la 
recherche des mythologues modernes sans principe directeur, ne 
vient pas, dans cette hypothèse, en considération; il faut ajouter, 
d'autre part, des éléments que personne n'a encore soupçonnés. 
C'est à l'époque homérique (1100-800) et à l'époque correspon
dante de la chevalerie germanique (900-1200), c'est à ces époques 
lt,iques, ni plus tôt, ni plus tard, qu'est née la grande image cosmique 
d'u-ne religion nouvelle. A ces époques correspondent dans l'Inde, 
l'époque védique et, en Sgypte, l'époque des pyramides; on décou
vrira un jour que la mythologie égyptienne a mûri, en effet, en 
profondeur pendant les IIIe et IVe dynasties. 

èe n'est qu'ainsi qu'on comprendra l'immense abondance des 
créations religieuses intuitives remplissant les trois siècles du Saint 
Empire germanique. -C'est la mythologie fau.stienne qui naît ici. 
On avait jusqu'aujourd'hui les yeux fermés sur l'étendue et l'unité 
de ce monde formel, parce que des préjugés religieux et savants 
poussaient à une étude fragmentaire soit des éléments catholiques, 
soit des éléments païens nordiques de cette mythologie. Mais il n'y 
a ici aucune différence. Le profond changement sémantique au 
sein des représentations chrétiennes est identique, comme acte 
créateur, à la synthèse des cultes païens du temps des invasions, 
en un tout. En font partie toutes les légendes populaires de l'Europe 
occidentale, qui ont ·reçu à cette époque leur forme symbolique, 
même si, par leur substance, elles sont nées à une date très anté
rieure ou se sont rattachées plus tard à des événements extérieurs 
nouveaux et enrichies de traits plus conscients. Au nombre de ces 
légendes, il faut citer les grandes sagas conservées dans les Eddas 
et une certaine quantité de motifs relatés dans les poèmes évangé
liques des moines savants. Il faut y ajouter la légende héroïque 
allemande qui tourne autour des noms de Siegfried, de Gudrun, 
de Dietrich et de Wieland, avec le Nibelungenlied pour sommet, 
et à côté d'elle, la légende chevaleresque extraordinairement riche, 
tirée des vieux contes celtiques et achevée précisément à cette 
époque sur le sol de France : le roi Arthur et la Table ronde, le 
Saint-Graal, Tristan, Perceval et Roland. Et enfin, outre la para
phrase psychique non écrite, mais d'autant plus profonde, de tous 
les traits de l'histoire de la Passion, le trésor entier de la légende 
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pieuse catholique, dont la floraison remplit les xe et XJ8 siècles. 
C'est à ce moment que naquirent les vies de Marie, les histoires de 
Saint Roch, Saint Sebaud, Saint Séverin, Saint François, Saint 
Bernard, Sainte Odile. La legenda aurea date de 1250; c'était 
l'apogée de l'époque courtoise et de la poésie islandaise des Scaldes. 
Aux grands dieux du Walhall du Nord correspondent les« 14 apo
tropéens » qui étaient conçus en même temps dans I' Allemtgne 
du Sud comme un groupe mythique. A côté de la description de 
Ragnarok, le crépuscule des dieux, dans la Vôluspa, se trouve une 
conception chrétienne dans le Muspilli de l'Allemagne du Sud. 
Ce grand mythe se développe comme la poésie héroïque aux 
sommets de l'humanité. Tous deux appartiennent aux deux ordres 
primaires : la noblesse et le clergé. Ils sont nés dans le chlteau 
et à la cathédrale, non au village. Là-bas, chez le peuple, circule un 
simple monde légendaire, négligé pendant des siècles, désigné 
sous les noms de contes et de superstitions populaires, et pourtant 
inséparable du monde de la haute contemplation. 

Rien n'est plus caractéristique de la signification dernière de 
ces créations religieuses que le fait d'une origine non germanique 
du Walhall; celui-ci était encore inconnu dans les tribus à l'époque 
des invasions et il ne se forma qu'à ce moment-là et d'un seul 
coup, par une nécessité très intérieure, dans la conscience des 
peuples nouvellement nés sur le sol d'Occident, « contemporain » 
de l'Olympe, par conséquent, qui noua est connu par l'épopée 
d'Homère et qui n'était pas non plus d'origine mycénienne. Et 
en effet, le Walhall n'a grandi que dans l'image cosmique des deux 
grands ordres et est né de la représentation de Hel; dans la croyance 
populaire, Hel resta le royaume des morts. 

On n'a pas bien considéré jusqu'à ce jour la profonde unité 
intérieure de ce monde de légendes et de mythes faustiens et la 
symbolique parfaitement unitaire de son langage formel. Mais 
Siegfried, Baldur, Roland, le Hêliand sont les noms différents 
d'une seule et même forme. Walhall et les champs de la défunte 
Avalun, la table ronde du roi Arthur et le banquet des chevaliers 
errants, Marie, Fri~ga et Frau Halle ont la même signification. 
En re~ard de celle-ci, l'origine extérieure des motifs et des éléments 
matériels, auxquels la recherche mythologique consacre une sur
mesure de zèle, est un simple trait de la superficie historique sans 
signification _ _plus profonde. L'origine d'un mythe ne prouve ,ien 
pou, sa sig•ipcation. Le numen même, forme primaire de l'intuition 
cosmique, est création pure, indépendante, inconsciente et intra
duisible. Ce qu'un peuple reçoit d'un autre par la conversion ou 
l'imitation enthousiaste est un nom, un vêtement et un masque 
de son propre sentiment, jamais ce sentiment même. Les motifs 
mythiques des vieux-Celtes et des vieux-Germains doivent, tout 
autant que le trésor formel des croyances antiques transmises par 
des momes savants et celui de toutes les croyances christiano
orientales entièrement adoptées par l'Église d'Occident, être 
simplement considérés comme la matière dont l'âme faustienne 
de ces siècles fit sortir sa propre architecture mythique. Il est 
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tout à fait inutile de savoir, à ce stade d'une mentalité qui vient de 
s'éveiller, ai ceux dont l'esprit et la bouche ont donné la vie à ce 
mythe, sont des scaldes, des miaaionnairea, des prêtres u indi
viduels » ou bien II le peuple ». Peu importe aussi, pour l'indépen
dance intérieure de la mentalité qui vient de naître, que les repré
sentations chrétiennes aient exercé sur sa création une influence 
décisive. 

Noua avons chaque fois sous les yeux, dans la première période 
de la culture antique, arabe, occidentale, un mythe de style statique, 
magique, dynamique. On pourra examiner chaque détail de la 
forme : comment elle se fonde, là sur une attitude, ici sur une action, 
là sur un être, ici sur la volonté; comment l'antiquité donne la 
prépondérance au tangible corporel, au saturé sensible qui, juste
ment pour cette raison, en ce qui concerne la forme d'adoration, a 
son centre de gravité dans un culte impressionnant les sens, tandis 
que dans le Nord, c'est l'espace, la force, qui règnent, et donc une 
religiosité avec une nuance dogmatique prépondérante. Ces pre
mières créations de l'Ame jeune font précisément ressortir la parenté 
qui existe entre les fisures olympiques, la statue attique et le tem]>le 
corporel dorique; puis entre la basilique à coupole surmontée d un 
dôme, l'« esprit de Dieu« et l'arabesque; enfin entre Walhall et 
le mythe de Marie, la nef centrale en ascension et la musique 
instrumentale. 

L'Ame arabe avait constitué son mythe dans les siècles compris 
entre César et Constantin, cette masse fantastique de cultes, de 
visions et de légendes, à peine possibles, même aujourd'hui, à 
embrasser d'un coup d'œil : cultes syncrétistes comme ceux des 
Baal syriens, d'Isis et de Mithra, celui-ci totalement refondu sur le 
territoire syrien, évangiles, vies des apôtres, apocalypses en nombre 
étonnant, légendes chrétiennes, persanes, juives, néoplatoniciennes, 
manichéennes, angélologies des pères de I'tglise et des gnostiques. 
Dans l'histoire de la Passion des tvangiles, épopée proprement dite 
de la nation chrétienne, entourée par l'histoire de l'enfant et les actes 
des apôtres, et dans la légende de Zarathoustra qui fut constituée 
en même tomps, nous voyons les figures héroïques de la première 
épopée arabe, à côté d'Achille, Siegfried et Perceval. Les scènes de 
Gethsémané et du Golgotha font pendant aux images les \>lus 
sublimes de la légende hellénique et germanique. Ces visions 
magiques naquirent presque sans exception sous l'impression de 
l'antiquité mourante, dont elles n'empruntèrent jamais, conformé
ment à la nature des choses, le contenu, mais d'autant plus fré
quemment la forme. On n'exagérera jamais trop tout ce qu'il a 
fallu changer d'apollinien avant de donner au vieux mythe chrétien 
la forme solide qu'il avait prise au temps de saint Augustin. 
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9 

Le polythéisme antique possédait donc un style, qui le distingue 
de toute autre forme d'intuition cosmique, si apparentée soit-elle 
extérieurement. Cette manière d'avoir des dieux, pas de divinité, 
n'a existé qu'une seule fois, précisément dans la seule culture ayant 
senti dans la statue de l'homme nu la quintessence de tout art. La 
nature telle que l'homme antique la savait et sentait autour de lui, 
somme d'objets corporels bien constitués, ne pouvait être divinisée 
d'aucune autre façon. Le Romain trouvait dans la prétention de 
Jahvé, à être seul reçu comme Dieu, un élément d'athéisme. Un 
Dieu unique n'était pas pour lui un Dieu. De là la forte antipathie 
de toute la conscience populaire gréco-romaine contre les philo
sophes panthéistes, et donc sans Dieu. Les Dieux sont des corps, 
des somata d'espèce parfaite, et c'est au soma qu'appartient la 
multiplicité dans l'usage linguistique des mathématiciens, p)iysi
ciens, juristes et poètes antiques. Le concept du ~'!lov 1tOA~-ttxr::-.1 
s'applique aussi aux dieux; rien de plus étranger pour eux que la 
solitude, l'existence solitaire pour soi. Le caractère de proximité 
constante se rattache d'autant plus à leur existence. Il est très 
signi_ficatif que _ce soit p~éci~ément en Hellade ~ue les ai.eux astro
nomiques, numina du lomtam, font défaut. Hehos n'avatt de culte 
qu'à Rhodes qui était moitié oriental, et Séléné n'en avait pas du tout. 
Tous deux sont simplement, comme déjà dans la poésie courtoise 
d'Homère, des moyens d'expression artistiques, selon la termino
logie romaine des éléments du genus mythicum, non du genus civile. 
La vieille reliiion romaine, où s'exprime avec une pureté parti
culière le sentiment cosmique antique, ne connaît ni soleil ni lune, 
ni vent ni nuage comme divinités. Le bruit et la solitude des forêts, 
la tempête et le mugissement des vagues qui dominent complète
ment le sentiment de la nature faustien, dès l'époque celtique et 
germanique, et donnent à ses créations mythiques leur caractère 
propre, laissent intact le sentiment de la nature antique. Pour 
celui-ci, seules se condensent en être les choses concrètes, le foyer 
et la porte, la forêt individuelle et le champ individuel, tel fleuve 
et telle montagne. On remarquera que tout ce qui a un lointain, 
tout ce qui a une action illimitée et incorporelle, et qui eût par 
conséquent introduit, dans la nature sentie, l'espace comme être 
divin, reste exclu du mythe, comme donc aussi les nuages et les 
horizons qui donnent les premiers un sens et une âme au paysage 
baro9ue, manquent totalement dans la fresque antique dépourvue 
d'arrière-plan. L'immense foule des dieux antiques - chaque 
arbre, chaque source, chaque maison, chaque partie de la maison 
même est un dieu - signifie que chaque objet tangible est un être 
subsistant pou, soi, aucun n'est donc subordonné à l'autre fonction
nellement. 

L'image apollinienne et l'image faustienne de la nature sont 
fondées partout sur les symboles opposés de l'objet individuel 



LE DiCLIN DE L'OCCIDENT 

et de l'espace unique. L'Oiympe et les Enfers sont d'une rigou
reuse précision sensible; le monde des nains, ·des elfes, des cobolds, 
du Walhall et du Niflheim - est perdu quelque part dans l'espace 
cosmique. Dans la vieille religion romaine, la Tellus mater n'est pas 
la « mère originelle », mais le champ concret lui-même. Faunus est 
la forêt, Volturnus le fleuve; la semence s'appelle Cérès, la récolte 
s'appelle Consus. Suh Jove frigido signifie chez Horace, Romain 
authentique : sous le ciel froid. Ici, on n'eBBaie même pas de donner 
une traduction figurée à la place de l'adoration, car cela équivau
drait à un redoublement du Dieu. Très tard encore, l'instinct 
romain, mais aussi l'instinct grec, se révolte contre les images de!, 
dieux; cela est démontré, outre par la plastique devenant de jour 
en jour plus profane, également par la croyance populaire et la 
philosophie religieuse. Dans la maison, Janus est la porte divinisée, 
Vesta le foyer divinisé; les deux fonctions de la maison sont deve
nues dans leur objet des êtres et des dieux. Des dieux fluviaux 
helléniques, tel Acheloos qui apparaît sous forme de taureau, sont 
désignés clairement comme étant le fleuve même, non comme habi
tant le fleuve. Les Pans et les Satyres sont les champs et les prés à 
midi, conçus et délimités comme êtres. Les dryades et les hama
dryades sont des arbres. En maints endroits, on adore des arbres 
particuliers en soi, surtout quand ils poussent bien, sans leur donner 
de nom, en les ornant de rubans et d'offrandes. Au contraire, les 
chevaux, co~uins, nains, sorcières, Valkyries et leurs consorts, 
ces armées d Ames errantes de disparus, qui se déplacent pendant 
la nuit, n'ont rien de cette matérialité locale. Les naïades sont des 
sources. Mais les nixes et les mandragores, les elfes et les esprits 
des bois sont des Ames, qui sont simplement retenues dans les 
sources, arbres, maisons, et qui demandent à s'en libérer, à errer 
de nouveau en liberté. C'est tout à fait le contraire d'une sensation 
plastique de la nature. Les objets sont vécus ici simplement comme 
des espaces d'un autre ordre. Une nymphe, une source par consé
quent, prend sans doute une forme humaine, quand elle veut rendre 
visite à un beau pitre; mais une nixe est une princesse maudite, 
avec des nénuphars aux cheveux, qui sort à minuit des lacs où elle 
habite. L'empereur Barberousse repose au Kyffhauser, Dame 
Vénus dans le Horselberg. On dirait que l'univers faustien n'a rien 
de matériel, d'opaque. Dans les objets, on pressent des mondes 
~ifférents; leur opacité, leur dureté sont apparence et - trait 
impossible à rencontrer dans le mythe antique qu'il aurait sup
primé - des mortels privilégiés ont reçu le don de vision en pro
fondeur à travers rochers et montagnes. Mais n'est-ce pas aussi 
l'opinion secrète de notre théorie de la physique? Une hypothèse 
nouvelle n'est-elle pas toujours une sorte de source jaillissante? 
Aucune autre culture ne connaît autant de contes sur des trésors 
~isant dans des mers et des montagnes, sur des royaumes, palais, 
,ardins souterrains mystérieux habités par d'autres êtres. La 
substance du monde visible tout entier est niée par le sentiment de 
la nature faustien. Il n'y a plus rien de terrestre, seul l'espace est 
réel. Le conte dissout la matière naturelle, comme le ètyle gothique 



SCIENCES FAUSTIENNE ET APOLLINIENNE 387 

la masse pierreuse de ses cathédrales, qui plane comme un spectre 
dans une abondance de formes et de lignes dépourvues de toute 
pesanteur, ne connaissant plus de frontière. 

Le polythéisme antique, orienté avec une intensité croissante 
vers l'individualisation somatique, se révèle peut-être avec le plus 
de clarté dans son attitude à l'égard des « dieux: étrangers ». Pour 
l'homme antique, les dieux des :Êgyptiens, des Phéniciens, des 
Germains, dans la mesure où ils étaient susceptibles d'une repré
sentation figurée, étaient également des dieux réels. L'expression : 
« ils n'existaient pas n n'avait aucun sens au sein de cette intuition 
cosmique. Le Grec les adore quand il entre en contact avec eux 
dans leur pays. Les dieux sont, comme une statue, une polis, un 
corps euclidien, liés à l'endroit. Ce sont des êtres de la proximité, 
non de l'espace en général. Plus Zeus et Apollon perdent de terr~in, 
quand on séjourne à Babylone, par exemple, plus on a désormais à 
respecter particulièrement les dieux indigènes. Cette signification est 
celle des autels portant l'inscription : « Aux dieux inconnus » -
signification que Paul interprète à la manière magico-monothéiste, 
si caractéristique de son incompréhénsion, dans les Actes des 
apôtres. Ce sont les dieux que le Grec ne connaît pas par leur nom, 
mais qui sont adorés par des étrangers. dans les grands ports du 
Pirée ou de Corinthe, par exemple, et auxquels pour cette raison 
il octroie son respect. Ceci est révélé avec une netteté classique par 
le droit sacré des Romains et ses formules évocatoires rigoureuse
ment conservées, par exemple celle de la generolis i11vocatio 1• 
Comme l'unin:;rs est la somme des objets et que les dieux sont des 
objets, on reconnaît aussi comme tels tous les dieux avec lesquels 
le Romain n'est pas encore entré en relation pratiquement et 
historiquement. Ou il ne les connaît pas, ou ils sont les dieux de 
ses ennemis, mais ils so11t dieux, parce que le contraire est impossible 
à se représenter. Tel est le sens de cette formule sacrée chez Tite
Live, VIH, 9, 6 : Di quih11s est potestas nostrorum /,ostirm1que. Le 
peuple romain avoue que le cercle de ses dieux n'est limité que 
momentanément et, par cette formule terminant sa prière, après 
arnir énuméré par leur nom ses dieux propres, il ne veut pas entrer 
dans le détail des droits des autres. Selon le droit sacré, la prise de 
pos~ession du pays étranger fait passer à la ville de Rome la somme 
entiere des dcrnirs religieux attachés à ce territoire et à ses divinités 
- c'est la conséquence logique du sentiment additif de Dieu chez 
l'homme antique. Que la reconnaissance de la divinité n'était pas 
synonyme de celle des formes de son culte, c'est ce que prouve le 
cas de la Magna Mater de Pessinus, qui fut adoptée à Rome lors 
de la seconde guerre punique conformément à une prophétie de 
la Sibylle, tandis que son culte absolument non antique - qui était 
exercé par des prêtres spéciaux émigrés a,·ec elle de sa patrie -
était placé sous la sun·eillance stricte de la police, et qu'on inter
disait sous peine de punition, non seulement aux citoyens romains, 
mais même à leurs esclaves, l'entrée dans le sacerdoce afférent à 

1. \\ïs5ow.1 : Rdi;;icm 11. /\11/i11r ,l. Riim(,-, i91~. p. 3S. 
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cette divinité. Par l'adoption de la déeaae, satisfaction était donnée 
au sentiment cosmique antique; par l'exercice personnel de son 
culte qui répugnait aux Romains, ce sentiment eût été bleaaé. En 
pareil cas, l'attitude du Sénat est décisive, tandis que le peuple 
trouvait du goût à ces cultes dans le mélange croiHant avec lea 
populations orientales et que les armées de l'époque impériale sont 
devenues même, par suite de leur composition, un des supports 
les plus importants du sentiment cosmique magique. 

Ce point rend intelligible le culte des hommes divinisés consi
dérés comme un élément nécessaire au sein de ce monde, des formes 
religieuses. Mais il faut avoir soin de distinguer nettement entre 
des phénomènes antiques et des phénomènes orientaux leur ressem
blant du dehors. Le culte romain des empereurs, c'est-à-aire 
l'adoration du genius du prince vivant et celle de ses prédécesseurs 
décédés comme divi, a été jusqu'à ce jour mélangé avec l'adoration 
cérémonielle des chefs dans les royaumes d'Asie Mineure, surtout 
en Perse 1, et plus encore avec la divinisation tout à fait différente, 
plus tardive, des Khalifes, qui apparaît déjà chez Dioclétien et 
Constantin sous une forme achevée. En effet, il s'agit ici de choses 
tout à fait différentes. La fusion de ces formes symboliques des 
trois cultures a beau avoir atteint un haut degré en Orient, à Rome 
le type antique a été réalisé sans équivoque dans sa pureté. Déjà 
quelques Grecs, comme Sophocle et Lysandre, et surtout Alexandre, 
furent non seulement acclamés dieux par un certain nombre de 
flatteurs, mais encore éprouvés comme tels par le peuple dans un 
sens tout à fait précis. De la divinité d'un objet, d'un bois sacré, 
d'une source, enfin d'une statue représentant Dieu, à celle d'un 
homme de valeur, devenu d'abord héros, puis Dieu, il n'y a qu'un 
pas. On adorait dans l'un comme dans l'autre la forme achevée 
dans laquelle s'était réalisée la substance cosmique, qui est en soi 
le non-divin. Un degré préliminaire à cette divinisation a été le 
consul au jour de son triomphe. Il portait ici l'équipement de 
Jupiter capitolin et, à l'époque antérieure, il avait le visage et les 
bras teints en rouge, afin de relever la ressemblance ave~ la statue 
du Dieu en terre cuite, dont il incarnait en ce moment le numen. 

IO 

Dans les premières générations de l'époque impériale, le poly
théisme antique, sans rien changer dans beaucoup de cas à sa forme 
extérieure, cultuelle ou mythique, se résout en monothéisme 
magique. Une âme nouvelle était née q_ui vivait différemment les 
formes surannées. Les noms continuaient à subsister, mais ils 
couvraient d'autres numina. 

Tous les cultes « bas-antiques 11, celui d'Isis et de Cybèle, de 
Mithra, du Soleil, de Sarapis, ne se rapportent plus à des être~ 
locaux plastiquement sentis. A la porte de l' Acropole, on adorait 

1. En Égypte, le culte lm~rlal n'a Hl! Introduit que sous Ptoll!m~e Philadelphe, 
L'adoration des pharaons avait uue signification tout autre. 
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jadis un Hermès Propylaios. A quelques pu de là se trouvait 
l'emplacement cultuel de Hermès, l'époux d' Aglauros, et c'eat 
en cet endroit que fut érigé plus tard !'Erechthéion. Sur la pointe 
sud du Capitole, très près du sanctuaire de Jupiter Feretrius, où ae 
trouvait au lieu de statue une pierre sacrée (silex), il y avait le 
sanctuaire de Jupiter Optimus Maximus, et il fallut à Auguste, 
lorsqu'il lui éleva le temple giganteaque, respecter scrupuleusement 
le lieu où demeurait le numm du premier. Mais dans la première 
période chrétienne, Jupiter Dolichenus et Sol invictus pouvaient 
être adorés partout où • deux ou trois étaient réunis en leur nom • 
et on sentait de plus en plus dans toutes ces divinités un numen 
unique, sauf que chaque adepte d'un culte particulier était convaincu 
qu'il le connaissait dans sa vraie forme. C'est ainsi qu'on parlait 
d'« Isis au million de noms». Jusqu'alors les noms avaient désigné 
autant de dieux différents corporellement et localement, mainte
nant ils désignent le titre du seul Dieu que chacun entend. 

Ce monothéisme magique se révèle dans· toutes les créations 
religieuses-venues d'Orient remplir l'iinperium: l'lais d'Alexandrie, 
le dieu Soleil, préféré d'Aurélien (Baal de Palmyre), le Mithra, 
protégé par Dioclétien, dont la forme persane avait été changée 
complètement en Syrie, le Baalath de Carthage, honoré par Septime 
Sévère (Tanith, dea cœlestis); tous ces dieux ne viennent plus, à la 
manière antique, grandir le nombre des dieux concrets, mais les 
absorbent, au contraire, d'une manière de plus en plus soustraite 
à la représentation figurée. Alchimie au lieu de statique. A quoi 
correspond la substitution, à l'image, de certains symboles, comme 
le taureau, l'agneau, le poisson, le triangle, la croix, qui passent 
au premier plan. « ln hoc ngno vinces » est un son qui n'est plus 
antique. Ici se prépare l'aversion pour l'art représentateur de la 
forme humaine et q_ui aboutira plus tard, dans l'Islam et à Byzance, 
à l'interdiction des images. ' 

Jusqu'à Trajan, au moment où sur le sol ~rec le dernier souffle 
du sentiment cosmique apollinien avait depuis longtemps disparu, 
le culte d'ttat des Romains posséda la force de conserver la tendance 
euclidienne d'un agrandissement continu du monde des dieux. 
Les divinités des pays et des peuples conquis reçoivent à Rome 
un lieu de culte, un sacei;doce et un rituel reconnus, tandis qu'elles 
s'ajoutaient elles-mêmes, comme individualités exactement défi
nies, aux dieux du passé. A partir de là, et malgré une honorable 
résistance ayant son siège dans un petit nombre de vieilles familles 
patriciennes 1, l'esprit magique vainc aussi en cet endroit; les 
figures des dieux disparaissent comme tels, comme corps, de la 
conscience pour faire place à un sentiment de Dieu transcendaqt, 
qui. ne repose plus sur le témoignage immédiat des sens, et les 
usages, les fêtes, les léiendes se compénètrent. Lorsqu'en 217, 
Caracalla leva la distinction de droit.sacré entre les dieux romains 
et les dieux étrangers, distinction qui avait fait d'Isis la première 

1. Wwowa: Kwll. "· R,li,:ion d. Rome,, p. 98. 
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divinité effective de Rome, embrassant tous les numina féminins 
antérieurs, et l'avait donc rendue l'ennemie la plus dangereuse du 
christianisme, s'attirant la haine mortelle des pères de l'Église, 
Rome était devenue un fragment de l'Orient, une province reli
gieuse de la Syrie. Alors les Baals de Doliche, de Petra, de Palmyre, 
d'Emesa commencent à se fondre en monothéisme du Soleil qui 
fut plus tard vaincu, comme Dieu de l'Empire, par Constantin 
dans son représentant Licinius. Il ne s'agit plus d'antique ou de 
magique - le christianisme pouvait même apporter aux dieux 
helléniques une sorte de sympathie sans danger, - mais de savoir 
quelle est, de ces religions magiques, celle qui donnerait au monde 
de l'Imperium antiqi:le la forme religieuse. On trouve ce calcul 
très net de la sensation plastique dans les stades d'évolution du 
culte impérial, où l'empereur défunt est admis d'abord comme divus 
par décision sénatoriale dans le cercle des dieux de l'État - le 
premier fut Dirns Julius en 42 avant Jésus-Christ - et reçoit un 
sacerdoce propre, si bien que son image n'est plus portée désormais 
en tête dans les fêtes de famille P.armi les imagea des ancêtres; 
où ensuite, à partir de Marc-Aurele, il n'y a plus création d'un 
nouveau sacerdoce pour le culte des empereurs divinisés et, bientôt 
après, plus de temple consacré nouveau, parce qu'un templum 
divorum général semble suffire au sentiment religieux; et oi1 enfin 
l'expression 11 divus » se change en un titre des membres de la 
maison impériale. Cette issue caractérise la victoire du sentiment 
magique. On trouvera que l'accumulation de noms dans les inscrip
tions dédicatoires, comme Isis-Magna-Matcr-Juno-Astarte-Ilellona 
ou Mithras-Sol invictus-Helios, a déjà pris depuis longtemps la 
signification de titre d'une divinité seule existante 1• 

II 

L'athéisme a à peine semblé jusqu'ici au psychologue et au 
théologien un objet digne d'une étude scrupuleuse. Tout ce qu'on 
en a dit et écrit en général, soit dans le- style du martyr franc
maçonnique ou du zélateur dévot, n'empêche pas qu'on n'a jamais 
rien entendu sur les espèces d'athéisme, l'analyse d'une forme 
particulière précise d'athéisme dans sa richesse et sa nécessité, dans 
sa puissante symbolique, dans sa limite temporelle. 

,, L' » athéisme - est-il la structure a priori d'une conscience 

1. J,a signification svmbolique du titre et sa relation au concept et à l'idée de 
personne ne peuvent être données ici. Il faut S('ttlcment remarquer que, de toutes les 
cultures, l'antique est la seule qui n'ait jnmnls connu nn titre. Il aurait contredit 
sans doute le caractère rigoureusement somatique de ses dC:'llomlnatious. Outre les 
non1s propres et les surnoms, elle ne ~da que les uoms techniques de fonctions 
effectivement exercées. , Augustus • devient Immédiatement un nom propre, 
César très tôt w1 llom de fonction. On peut suhTe la marche envahissante du aentl
ment magique ù la manil'l'e dont se transfonnent, chez les fonctionnaires b111-
a11tiqucs, <ks tournures de politesse, •comme t•i, cla,issimus, en titres permanents 
qui peuvent étre concédés ou retirés. C'est exactement ainsi que les noma de dieux 
étrangers et plus nncirns sont devenus les titres de la divinité reconnue.• Sauveur• 
(Askkpios) et • Don pnstcur • (Orphcu~) sont <les titrt's du Christ. Mal" à l'époque 
antique, les surnoms mémc des divinités romaines étaient devenus peu à peu des 
dieux Indépendants. 
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cosmique ou une conviction indépendante de notre choix? Y est-on 
prédisposé par la naissance ou par la conversion ? Le sentiment 
mconscient d'un cosmos sans Dieu mène-t-il aussi à savoir que 
« le grand Pan est mort » ? Y a-t_~il des athées primitifs, iiar exemple 
à l'époque dorique ou gothique? Y a-t-il quelqu'un qui se dise 
athée avec passion, mais à tort? Et peut-il y avoir des civilisés qui 
ne le soient pas, du moins pas entièrement ? 

Il est certain que l'essence de l'athéisme, comme le trahit déjà 
la formation de ce mot dans toutes les langues, c'est la négation; 
qu'athéisme signifie renonciation à une structure spirituelle, qui 
lui est donc antérieure, et non par exemple acte créateur d'une 
puissance plastique non brisée. Mais qu'est-ce qu'on nie par là? 
De quelle manière ? Et par qui ? 

Sans aucun doute, l'athéisme bien compris est l'expression 
nécessaire d'une mentalité achevée en soi, épuisée dans ses possi
bilités religieuses, vouée à l'anorganique. Il s'accorde parfaitement 
bien avec le besoin violent et mélancolique d'une reliçiosité authen
tique 1 - apparenté en cela à tout rômantisme qui voudrait, lui 
aussi, faire revivre quelque chose d'irrévocablement perdu : la 
culture notamment - et il peut être très inconscient à son auteur, 
étant une forme de son affectivité qui n'intervient jamais dans les 
conventions de sa pensée, qui même contredit sa conviction. On le 
comprendra si l'on sait pourquoi le.pieux Haydn appelait Beethoven 
un athée, après avoir entendu sa musique. L'athéisme fait partie 
de l'homme de la civilisation commençante, non encore de celui de 
l'« époque des lumières ». Il appartient à la grande ville, il appartient 
à << l'homme instruit·» des grandes villes, qui s'approprie méca
niquement ce que ses ancêtres qui ont créé sa culture ont vécu 
or~aniquement. Du point de vue du sentiment de Dieu antique, 
Aristote est athée sans le savoir. Le stoïcisme hellénistico-romain 
l'est tout autant q·ue le socialisme et le bouddhisme de la modernité 
ouest-européenne et indoue - souvent malgré le plus sincère usage 
du mot « Dieu ». 

Mais si cette forme tardive, de l'intuitio,i cosmiq'IUI comme de 
l'image cosmique, aboutissant à la « seconde religiosité » signifie 
la négation du religieux en nous, elle a dans chaque civilisation une 
structure différente. Il n'y a pas de religiosité sans une révolte 
athéiste correspondante à elle seulement, dirigée contre elle seule
ment. On continue toujours à sentir, dans le monde qui s'étend autour 
de soi, soit un cosmos de corps bien ordonnés, soit une crypte 
cosmique, soit un espace infini agissant, mais on n'y ressent plus 
la sainte causalité et, quand on considère l'image de ce monde, 
on ne connait qu'uqe causalité profane s'épuisant dans le méca
nique, ou bien on souhaite et croit qu'il en est ainsi. Il y a un athéisme 
antique, arabe, occidental, qui diffèrent l'un de l'autre complète
ment par leur sens et leur contenu. Nietzsche a défini l'athéisme 
dynamique par cette formule : << Dieu est mort.» Un philosophe 

1. Dlagoras, condamné à mort à Athènes à œuse de ses œuvres •athées•• a 
laissé des dithyrambes profondément pieux. Usez ensuite le Journal de Hebbel et 
ses lettres à '.4llae. Il • ne croyait pas ca Dieu •• mail il prlalt. 
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antique eût dé!ligné l'athéisme atatico-euclidien ·en disant : « Les 
dieux séjournant au lieu sacré sont morts. 11 La première définition 
veut dire qu'on enlève aa divinité à l'espace infini, la seconde qu'on 
enlève la leur aux objets innombrables. Or l'espace mort et les objets 
morts sont Ica u faits II du phyaîcien. L'athée est incapable de sentir 
la différence entre l'image naturelle de la physique et celle de la 
religion. Un juste sentiment fait distinguer par l'usage linguistique 
la aageaae et l'intelligence comme étant l'état primitif et l'état 
tardif, l'état rural et l'état grand-citadin. L'intelligence a une 
r6aonance athée. Personne n'appellerait Héraclite ou maître Eckart 
des intelligents, mais Socrate et Rousseau furent intelligents, non 
« sages 11. Ce mot a quelque chose de déraciné. Ce n'est que du point 
de vue du stoïcien ou du socialiste, types d'homme irréligieux, 
que le manque d'intelligence est méprisable. 

La mentalité de chaque culture vivantè est religieuse, a de la 
religion, soit qu'elle en ait conacience ou non. Sa reli~ion, c'est 
le fait même de son existence en général, de son devenir, de son 
développement, de sa réalisation. Elle n'est pas libre d'être irré
ligieuse. Elle a seulement la possibilité de s'en amuser par la pensée, 
comme dans Florence médicéenne. Mais l'homme des villes mon
diales est irréligieux. L'irréligion est son essence, elle marque son 
apparition historique. Il a beau vouloir être religieux sincère, par 
la s1;naation douloureuse d'un vide et d'une misère intérieurs, il 
ne le peut pas. Toute religiosité grand-citadine repose sur une 
illusion. Le degré de piété dont une époque est capable se révèle 
dans son rappo,... avec la tolérance. On tolère, soit parce que le 
langage formel d'une chose parle de la divinité, s01t parce que 
soi-même on ne reaaent plus rien de semblable. 

Ce qu'on appelle aujourd'hui tolérance antique est ce qui désigne 
le contraire de l'athéisme. Un des éléments du concept de la reli
gion antique est la multiplicité des nu,,,ina et des cultes. Leur laisser 
à chacun sa valeur n'était pa11 de la tolérance, mais l'expresamn 
évidente de la piété :·imt,ique. Au contraire, quiconque voulait ici 
des excer.tions s'avérait par là précisément athée. Les Chrétiens 
et les Juifs passaient pour athées, et il fallait qu'ils le fussent pour 
quiconque dont l'image cosmique était une somme de corps mdi
viduels. Lorsqu'on cessa de penser de la sorte, à l'époque impériale, 
l'intuition de Dieu antique touchait aussi à sa fin. Mais bien entendu, 
on supposait le respect de la forme du culte local en général, des 
imagea des dieux, des mystères, des sacrifices, des rites, et ceux 
qui les raillaient ou profanaient apprenaient à connaître les bornes 
de la tolérance antique. Qu'on se rappelle le sacrilège de Herma
copide à Athènes et les procès en diffamation des mystères d'Eleusis, 
c'est-à-dire concernant l'imitation profanatrice de l'élément sen
sible. Mais pour l'Ame fauatienne, 1 essentiel était le dogme, non le 
culte visible. C'est l'antithèse de l'espace et du corps, de la domi
nation et de l'acceptation de l'apparence. Est athée pour nous la 
révolte contre une doctrine. C'est ici que commence le concept 
spatialo-apirituel de l'hérésie. Une religion faustienne ne pouvait 
par nature permettre aucune liberté de conscience - cela est contra-
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dictoire avec sa dynamique pénétrant l'espace. En cela, la libre
pensée même ne fait pas exception. Au bûcher succéda la guillotine, 
à l'incinération des livres leur censure, à la puiHance du sermon 
celle de la presse. Il n'y a chez nous aucune croyance sans tendance 
à l'inquisition sous une forme quelconque. En em,ployant une méta
phore co"espondante de l'électro-dynamique, on dira : Le champ 
de force d'une conviction subordonne à sa tension tous les esprits 
qui s'y trouvent. Quiconque 1'y refuse ne possède plus aucune forte 
conviction. Il est, cléricalement parlant, un athée. Mais athée 
signifiait dans l'antiquité un mépris du culte - icrtôn~ au sens 
littéral - et la religion apollinienne ne souffrait ici aucune liberté 
d'attitude. Ainsi se trouve tracée dans les deux cas la limite entre la 
tolérance imposant le sentiment de Dieu et celle qui l'interdisait. 

Voilà donc maintenant sur cc point une opposition entre la 
philosor,hie bas-antiqlle - la théorie sophistico-stoïcienne, non 
l'état d Ame stoïque - et le sentiment religieux, et ici le peuple 
d'Athènes - de Cl! même Athènes bAtissant encore des autels 
aux « dieux inconnus » - avait l'implacabilité des inquisiteurs 
espagnols. On n'a qu'à passer en revue la série des penseurs antiques 
et des personnalités historiques offerts en sacrifice pour le maintien 
du culte sacré. Socrate et Diagoras furent exécutés pour l'inculpa
tion d'asebeia; Anaxagore, Protagoras, Aristote, Alcibiade ne purent 
y échaf per que par la fuite. Le nombre 'd'exécutions pour sacrilège 
cultue se monte à des centaines rien qu'à Athènes et seulement 
pour la décade des ~uerres du Péloponèse. Après la condamnation 
de Protagoras, ses livres furent recherchés de maison en maison 
et brûlés. A Rome, les documents de cette sorte commencef'lt avec 
l'incinération publique, ordonnée en 181 par le Sénat contre les 
« livres de Numa 11 pythagoriciens, et à partir d~ ce jour suivirent 
sans interruP,tion des exclusions individuelles de philosophes et 
d'écoles entières, plus tard des exécutions et des incinérations 
solennelles de livres qui pouvaient être dangereux pour la religion. 
De ce nombre est le fait que, au temps de Céaar seulement, les 
foyers du culte d'Isis furent détruits cinq fois par les consuls et que 
Tibère fit jeter dans le Tibre l'imase de cette déesse. Le refus de 
sacrifier à l'image de l'empereur était puni par la loi. Dans tous les 
cas, il s'agit de 1'11 athéisme » tel qu'il résultait du sentiment de Dieu 
antique et tel qu'il se révélait comme mépris théorique ou pratique 
du culte visible. Celui qui ne peut pas discerner dans ces choses le 
sentiment occidental propre n'ira jamais au fond de l'ima~e cosmique 
qui leur sert de fondement. Poètes et philosophes avaient le droit 
d'inventer des mythes et de transformer des figures de dieux, autant 
qu'ils le voulaient. L'interprétation dogmatique du donné sensible 
était à la disposition de chacun. On pouvait railler les histoires des 
dieux dans des satires et des comédies - même cette raillerie ne 
touchait pas leur existence euclidienne, - mais à l'ima,e des dieux, 
au culte, à la figuration plastique de l'adoration des dieux, il n'était 
pas permis de toucher. On comprend mal les subtils esprits de la 
première époque impériale, si on les considère comme des tartuffes, 
lorsqu'ils se chargeaient de tous les devoirs des cultes d'ttat, 
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surtout du culte impérial profondément senti de tous côtés, sans 
prendre encore au sérieux aucun mythe d'une espece quelconque. 
Inversement, il était loisible au poète et au penseur de' la culture 
faustienne mûre de u ne pas aller à l'église », d'esquiver la confes
sion, de manquer les processions, dans les milieux protestants, de 
vivre sans aucun rapport avec les rites cléricaux, mais non de porter 
atteinte aux détails dogmatiques. Cela était dangereux au sein de 
toutes les confessions et de toutes les sectes - y compris, je le 
répète expressément, la libre-pensée. L'exemple du Romam stoïque, 
qui observe pieusement les formes sacrées du cuhe sans croire à la 
mythologie, trouve son pendant dans l'homme faustien de l'époque 
des lumières, qui, comme Lessing et Gœthe, sans remplir les rites 
cléricaux, ne doute jamais des « vérités fondamentales de la foi ». 

12 

Si, du sentiment de la nature formalisé, nous passons au senti
ment de la nature systématisé, nous serons en présence de Dieu ou 
des dieux, considérés comme l'ocigine des images par lesquelles 
l'esprit des cultures mûres s'efforce d'embrasser l'ambiance con
ceptuellement. Gœthe fit un jour cette remarque sur Riemer : 
" L'intelli~ence est aussi vieille que le monde, même l'enfance a 
de l'intelligence : mais elle ne s'applique pas en tout temps de la 
même manière et à des objets identiques. Les siècles antérieurs 
avaient leurs idées dans des visions de l'imagination; notre siècle 
les exprime en des concepts. Les grandes conceptions de la vie s' étaiB11t 
alors exprimées dans des figures, des dieux; elles s'expriment auJour
d' hui dans des concepts. Là il y avait une plus grande force de pro
duction, aujourd'hui une plus grande force d'analyse ou un plus 
grand art de discrimination. » La vigoureuse religiosité de la méca
nique de Newton 1 et la dynamique moderne aux formules presque 
entièrement athées sont de même nuance, position et négation de la 
même intuition primaire. Un système de physique porte nécessaire
ment tous les traits de l'âme, au monde formel de laquelle il ressortit. 
A la dynamique et à la géométrie analytique ressortit le déisme 
baroque. Ses trois principes fondamentaux : Dieu, Liberté, Immor
talité, s'appellent en lan~age mécanique : le principe de l'inertie 
(Galilée), le principe de 1 action minimale (D'Alembert), le principe 
de la conservation de l'énergie (J. R. Mayer). 

Ce que nous appelons aujourd'hui de manière très générale la 
physique est en effet un chef-d'œuvre du baroque. On ne sentira 
plus le paradoxe si, par allusion au style jésuite de l'architecture 
créé par Vignola, j'appelle style jésuite de la physique en particulier 
ce mode de représentation qui repose sur l'hypothèse des forces 
lointaines et des effets lointains complètement étrangers à la con-

I. Dans la cél~bre conclualon de 10n • Optique• (1706), qui a fait IICDlllltion et 
qui a eervl de point de dé~ à toute une série de problèmes théologiques, il donne 
l)OUI limfte au domaine des caul!CI m~lques la cause première dlvme, dont 
t 'oraane de pm:eptJon devait ttre l'espace lnlinJ lul•mlme, 
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ception naïve antique : l'attraction et la répulsion des masses; le 
calcul infinitésimal, qui ne naquit qu'en Occident et juste à cette 
époque et qui ne pouvait naître que là, me semblent représenter 
de manière tout à fait analogue le style jésuite de la mathématique. 
Ce qui s'appelle cc juste » au sein de ce style est une hypothèse .de 
tranil approfondissant la technique de l'expérimentation. Pour 
Loyola comme pour Newton, il s'agit non d'une simple description 
de la nature, mais d'une méthode. 

Pllr sa forme intérieure, la physique occidentale est dogmatique, 
non cultuelle. Elle a pour contenu le dogme de la force, laquelle est 
identique à l'espace, à la distance, doctrine de l'action mécanique, 
non de l'attitude mécanique dans l'univers. Sa tendance est par 
conséquent la domination progressive de l'apparence. En partant 
d'une classification, très « antique » encore, en physique de l'œil 
(optique), physique de l'oreille (acoustique) et physique du toucher 
(chaleur), elle a supprimé peu à peu les impressions des sens et les 
a remplacées par des systèmes de rapports abstraits, de telle sorte 
que, par exemple, la chaleur rayonnante est aujourd'hui traitée 
dans le chapitre de l'optique, par suite des représentations des 
mouvements dynamiques de l'éther, et que l'optique n'a plus rien 
à faire avec la vue. 

11 La force» est une grandeur mythique qui n'a pas sa source 
dans l'expérience scientifique, mais dont elle prédétermine au 
contraire la structure. Ce n'est que dans la conception de la nature 
des hommes faustiens qu'on trouve, au lieu d'un aimant, un magné
tisme dans le champ de force duquel est placé un morceau de fer; 
au lieu de corps lumineux, uni" énergie rayonnante; et en outre, des 
personnifications cômme 11 l' » électricité, 11 la » température, 11 la » 
radioactivité 1• 

Que cette force ou énergie est, en effet, un ,iumen figé en concept 
et non point le résultat d'une expérience scientifique, la preuve en 
11st dans le fait si souvent•oublié, que le principe fondamental de 
la dynamique, la fameuse première proposition de la théorie méca
nique de la chaleur, ne dit absolument rien sur la nature de l'énergie. 
Quand on dit que cette proposition fixe en elle-même la II conser
vation de l'énergie», on c!xprime proprement une erreur, mais 
qui est psychologiquement très caractéristique. La mesure expéri
mentale ne peut par nature fournir qu'une seule constatation : 
le non,bre, que l'on a (à son tour, de manière très caractéristique) 
appelé travail. Mais le style dynamique de notre pensée exigeait 
que nous le concevions comme une différence d'énergie, bien que 
la quantité absolue d'énergie ne soit qu'une image et ne puisse 
jamais être donnée par un nombre déterminé. Il reste donc chaque 
fois, selon le terme consacré, une constante additive indéterminée, 

I. D'abord l'Ullllge linguhtlque, comme on l'a montré plua haut, a xepresenté par 
ego lt11beo /aelNm au lieu de ,f11&i, la structure: dynamique de notre pensée; et depuis 
nous n'avon11 ceMé de marquer tous le. événements par des tournures dynamiques, 
en dl1ant par aemple que • l'industrie • s'ouvre des déboqchés, que • le rationa
lisme • arrive ô dominer. Aucune langue antique ne permet de rendre ces toumurr5, 
Aucun Grec n'aurait parlé de • storâsme • au lieu de stolclens. Dlff~rence essen
tielle dana lts Images de la J>C*-lle antique et occidentale. 
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c'est-à-dire ~ue l'on s'efforce de conserver l'image d'une éner~ie 
conçue par 1 œil intérieur, bien que la pratique scientifique n ait 
rien à faire avec cette conservation. 

De cette origine du concept de force, il résulte qu'elle eat aussi 
peu défini11able que les mots primaires de Volonté et d'Espace, 
également absen~ dans les_ lanlJues ant~qu~s. Il subsiste touJ~!1rs 
un reste de sentiment et d'mtuirlon qui fait de chaque définition 
personnelle pr,sque une confestion religieuse de ,on auteur. Chaque 
physicien du baroque a ici une expérience intérieure qu'il habille 
avec des mots. Songez à Gœthe qm ne pou\rait ni ne voulait définir 
aon concept d'une force cosmi9ue, dont il affirmait etre certain. 
Kant définisaait la force l'apparition d'un etre en soi:« La substance 
dans l'espace, le corps, ne nous est connue que par des forces.» 
Laplace appelait cette force une inconnue, dont nous ne connaiasons 
que les effets; Newton avait songé à des forces lointaines imma
térielles. Leibniz parlait de la fJÛ wa, comme d'un quantum qui 
constitue l'unité de la monade en s'ajoutant à la matière. Descartes 
était aussi peu enclin que quelques philosophes du xvm8 siècle 
(Lagrange) à séparer par pnncipe le mouvement et son moteur. 
A c6té de potmtia, itnpetus, f11°tus, on trouve déjà à l'époque gothique 
des paraphrues avec conatus et ninu, où visiblement la force n'a 
pas été séparée de la cause qui la produisait. Il est très poBBible de 
distinguer des concepts catholiques, protestants et athéistes de la 
force. Le Juif Spinoza, qui appartenait donc psychiquement à la 
culture magique, était incapable de s'assimiler le concept faustien 
de la force en général. Ce concept manque dans son système. 
Et quel étonnant symbole de la puissance mystérieuse des mots 
primaires, lorsque M. Hertz, le seul Juif parmi les grands physi
ciens du passé récent, fut aussi le seul qui tenta de résoudre le 
dilemme de la mécanique par la suppr11tion du concept de force. 

Le dogme de la force est le thème uniqru de la physique faustienne. 
Tout ce qu'on y a ajouté, sous le nom de statique comme une partie 
de la science physique, à travers tous les systèmes et tous les siècles, 
est une fiction. Il en est de la II statique moderne » comme de 
1'11 arithmétique• et de la II géométrie», littéralement doctrines de 
numération et d'arpentage, qui sont également, au sein de l'analyse 
moderne, ai on prend lea mots en général dans leur sena originel, 
des noma videa, des fragments littéraires du savoir antique, que la 
vénération pour tout ce qui est antique ne nous a pas permis jusqu'à 
ce jour d'écarter, ou meme simplement de considérer comme des 
imagea d'apparence. Il n'y a pas de statique occidentale, c'est-à-dire 
que l'eapnt occidental ignore un mode naturel d'explication des 
faite mécaniques se fondant sur les concepts de forme et de substance 
(en tout cas, d'eapace et de masae), au lieu de ceux d'espace, temps, 
muse et force. On peut en donner la preuve pour chaque domame 
particulier. M~me la II température», qui rend cependant le mieux 
l'impression antique statique d'une grandeur passive, ne peut entrer 
dans cc système que ai on la conçoit d'abord 1ous l'image d'une 
force : celle de la quantité calorique en tant que somme des mouve
ments très rapides, subtils, irréguliers des atomes d'un corps, sa 
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température en tant que force mo7.enne vivante de ces atomes. 
La Renaissance tardive a cru réveiller la statique archimédienne, 

tout comme elle crut continuer la plutique hellénique. Dans les 
deux eu, elle n'a fait que préparer les formes d'expression défi
nitives du baroque, et d'ailleurs selon l'esprit gothique. Mantegna 
appartient à la statique des motifs, de même que Signorelli dont on 
a trouvé plus tard le dessin et l'attitude raides et froids; avec Léo
nard, la dynamique commence, et Rubens est déjà un maximum 
de l'émotivité des corps qui s'enflent. 

C'est encore au sens de la physique Renaissance qu'en 1629 
le jésuite Nicolu Cabeo développe une théorie du magnétisme 
dans le style de la conception cosmique aristotélicienne, théorie 
qui, comme l'œuvre de Palladio sur l'architecture (1578), ne pou
vait avoir de lendemain, non parce qu'elle serait cc fausse», mais 
parce qu'elle contredisait le sentiment de la nature faustien, que 
les penseurs et les savants du xive siècle avaient libéré de la tutelle 
arabo-magique et qui avait besoin maintenant de formes propres 
pour l'expression de sa connaissance cosmique. Cabeo renonce aux 
concepts de force et de masse et se borne aux concepts clusiques 
de matière et de forme, c'est-à-dire qu'il retourne, de l'esprit de 
l'architecture du Michel-Ange vieillissant et de Vignola, à celui de 
Michelozzo et de Raphaël et esquisse ainsi un système parfaitement 
achevé en soi, mais sans importance pour l'avenir. Le magnétisme 
comme état des corps particuliers, non comme force dans l'esprit 
illimité - cela ne pouvait satisfaire symboliquement l'œil intérieur 
de l'homme faustien. Nous avons besoin d'une théorie du lointain, 
non de la proximité. Un autre jésuite, Boscovich, a donc aussi le 
premier développé les principes mathématico-mécaniques de 
Newton en une vute et réelle dynamique (1758). 

Même Galilée était encore sous l'impression de fortes rémi
niscences du sentiment Renaissant, pour lequel l'antithèse de la 
force et de la masse, dont résulta dans le style architectonique, 
pictural et musical l'élément du grand mouvement, était étrangère 
et incommode. Il restreint encore la représentation de la force à 
des forces de contact (choc) et formule simplemeht une conserva
tion de la quantité de mouvement. Par là, il s'en tient au simple fait 
d'être en mouvement, à l'exclusion de tout pathos spatial, et c'est 
Leibniz le premier qui, polémisant contre lui, dévelo~pe l'idée de 
forces proprement dites, agissantes dans l'espace mfini, lib,es, 
ayant une direction (force vivante, activum thema), idée qu'il traita 
ensuite complètement en connexion avec ses découvertes mathé
matiques. Au lieu de la conservation de la quantité de mouvement 
fut substituée la conservation des forces vivantes, ce qui correspond 
à la substitution du nombre-fonction au nombre-grandeur. 

Le concept de la masse ne fut constitué clairement qu'un peu 
plus tard. Chez Galilée et Képler, il est remplacé par le volume, 
et ce n'est que chez Newton qu'H est fonctionnellement conçu avec 
précision : le monde comme fonction de Dieu. Il est contradictoire 
au sentiment de la Renaissance que la masse - définie aujourd'hui 
le rapport constant de la force et de l'accélération relativement à un 
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système de points matériels - ne soit pas proportionnelle au volume, 
comme les planètes en donnaient un exemple frappant. 

Mais il fallait pourtant que Galilée cherchlt les causes du mouve
ment. Cette question n'avait aucun sens dans une statique propre
ment dite, restreinte aux concepts de matière et de forme. Pour 
Archimède, le changement de lieu n'avait aucun intérêt à côté de 
la figure qui était la véritable nature de toute existence corporelle; 
~u'est-ce qui aurait donc agi sur les corps - du dehors - puisque 
1 espace ,, n'était pas •? Les choses se meuvent, elles ne sont pas 
les fonctions d'un mouvement. Newton créa le premier, en complète 
indépendance du mode de sentir de la Renaissance, le concept des 
forces lointaines, de l'attraction et de la répulsion des masses à 
travers l'espace. La distance itait dijà poMr lui 14,ie force. Cette idée 
n'a plus rien de concret pour les sens et elle inspirait à Newton 
même quelque malaise. C est elle qui l'avait saisi et non lui. C'est 
l'esprit baroque lui-même, tourné vers l'espace infini, qui a pro
voqué cette conception contrtpointique, absolument aplastique, et 
d'a11leurs par une contradiction intérieure. Ces forces lointaines 
n'ont jamais pu être définies suffisamment. Personne n'a jamais 
compris ce qu'est proprement la force centrifuge. Est-ce la force 
de la terre tournant autour de son axe qui est la cause de ce mouve
ment, ou inversement ? Ou bi_en tous deux sont-ils identiques ? 
Une telle cause, pensée pour soi, est-elle une force ou un autre 
mouvement ? Comment la force et le mouvement se distinguent-ils ? 
Les changements dans le système planétaire doivent être les effets 
d'une force centrifuge. Mais il faudrait alors que les corps soient 
lancés de leur chemin, et comme ce n'est pas le cas, on ad.met encore 
une force centripète. Mais que signifient ces mots? Précisément 
l'impossibilité d'apporter ici de l'ordre et de la clarté ont amené 
Heinrich Hertz à renoncer au concept de force en général et à bâtir 
son système de mécanique sur le principe du contact (choc), grâce 
à l'hypothèse extrêmement artificielle des copulations fixes entre 
les positions et les vitesses. Mais la difficulté n'est ainsi que voilée, 
non enrayée. Elle est de nature spécifiquement faustienne et a sa 
ra::ine dans la nature très profonde de la dynamique. ,, So~nmes
nous en droit de parler de forces qui ne naissent que par le mouve
ment?» Non, certes.' _Mais pouvons-nous renoncer aux co11cepts 
primaires innés à l'esprit occidental, bien qu'ils soient indéfinis
sables? Hertz lui-même n'a pas tenté une application pratique de 
son système. 

Cet embarras symboliqi,e de la mécanique moderne n'est nulle
ment écarté par la théorie du potentiel fondée par Faraday - après 
a,·oir transporté dans l'électro-dynamique de l'éther le centre de 
gravité de la pensée physique qui se trouvait dans la dynamique 
de la matière. Le célèbre expérimentateur, qui était absolument 
\'isionnaire et, parmi tous les maîtres de la physique moderne le 
seul non-mathématicien, notait en 1846 : 11 Dans une partie quel
cor:que de l'espace, soit-clic ,·ide ou remplie de matière, scion la 
terminologie ordinaire, je ne perçois rien d'autre que des forces et 
d,~s lignes dans lesquelles elles s'exercent. » Dans cette description, 
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la tendance à la direction qui, par son contenu, est mystérieusement 
organique, historique, -caractéristique de l'expérience du sujet 
connaissant, ressort avec cluû; Faraday ac rattache par là à la 
métaphysique de Newton, dont les forces lointaines indiquent un 
arrière-plan mythique que le pieux physicien se refusait expresaé
ment à critiquer. La seconde voie encore possible pour arriver à un 
concept univoque de la force - en partant du « monde », non de 
« Dieu », de l'objet, non du sujet de l'@tre naturel en mouvement -
amena précisément alors à postuler le concept de l'énergie, qui, à 
la différence de la force, repr~ente un 9uantum d"etre diriaé, non 
la direction, et se rattache ainsi à Leibniz -et à son idée de f-a force 
vivante avec sa quantité invariable; on voit qu'on a emprunté ici 
des traits essentiels du concept de la masse, de manière à prendre 
en considération même l'idée bizarre d'une structure atomique 
de l'énergie. 

En attendant, cette nouvelle organisation des mots fondamentaux 
n'a pas changé le sentiment de rexistcnce d'une force cosmique et 
de son substrat, et l'impossibilité de résoudre le problème du mou
vement n'a donc pas été écartée. Cc qui s'est passé sur la voie 
allant de Newton à Faraday - ou de Berkeley à Mill - c'est le 
remplacement du concept religieux de l'action par le concept 
irréligieux du travail. Dans l'image naturelle d'un Bruno, d'un 
Newton, d'un Gœthe, il y a 9uelque chose de divin qui se résout 
en actions; dans l'image cosmique du physicien moderne, la nature 
fournit du tra'Vail. Voilà cc que signifie la conception selon laquelle 
chaque « processus », au sens de la première proposition _de la théorie 
mécanique de la chaleur, se mesure à la dépense d'énergie corres
pondant à un quantum de traWlil fourni sous forme d'énergie 
dissimulée. 

La découverte. décisive de J. R. Mayer coïncide pour cette 
raison avec la naissance de la théorie socialiste. Aussi les systèmes 
d'économie politique disposent-ils des mêmes concepts; depuis 
Adam Smith, le problème de la valeur est en relation avec le quantum 
de tr(l'Dail; par rapport à Quesnay et Turgot, le pas qui a été fait 
est celui d'une structure organique à une structure mécanique de 
l'image économique. Le « travail », qui est à la base de cette théorie, 
est entendu dans un sens purement dynamique, et l'on pourrait 
découvrir aux principes physiques de la conservation de l'énergie, 
de l'entropie, de l'action minimale les correspondants exacts de 
l'économie politique. 

Si par conséquent l'on considérait les stades parcourus, depuis 
sa naissance dans le :premier baroque, par le concept central de la 
force, d'ailleurs en tres exacte parenté avec les mondes formels des 
grands arts et de la mathématique, on en trouverait trois : au 
xvue siècle (Galilée, Newton, Leibniz), il se manifesta avec un 
caractère figuré à côté de la grande peinture à l'huile éteinte vers 
1680; au xvme siècle, de la mécanique classique (Laplace, Lagran~e) 
se développant à côté de la musique de Bach, il reçut le caractere 
abstrait du style fugué; au xrxe, où l'art va finir et l'intelligence 
civilisée régir le psychique en maîtresse, il apparaît dans la sphère 
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de l'analyse pure, et particulièrement dans la thb>rie des fonctions 
de plusieurs variants complexes, sana lesquels il n'est plus guère 
intelligible dans aa signification la plus moderne. 

JJ 

Mais alors - que nul ne se fasse d'illusion - la physique occi
dentale est arrivée très près de la limite de ses possibilités inté
rieures. Le sens dernier de son phénomène historique fut de changer 
en connaiaaance conceptuelle le sentiment de la nature faustien et 
en formes mécaniques d'une science exacte les formes d'une 
croyance antérieure. Il est à peine besoin de dire que la conquête 
progressive, si grande qu'elle soit, de résultats pratiques ou même 
simplement savants - toua deux appartiennent en soi à la super
ficie d'une science; seule l'histoire de aa symbolique et de son 
style appartient à la profondeur - n'a rien à faire avec la décom
position rapide de son noyau essentiel. Jusqu'à la fin du x1x8 siècle 
toua les pas que fait cette science s'orientent vers une perfection 
intérieure, une pureté croissante, une intensité et une abondance 
de l'image dynamique de la nature; à partir de là, la théorie ayant 
atteint un suprême degré de clarté, les progrès commencent à avoir 
une action d1aaolvante. On ne le fait pas exprès, les hautes intelli
gences de la physique moderne n'en ont même pas conscience. 
Il y a là une mévitable nécessité historique. La physique antique 
s'était achevée intérieurement au même stade, vers 200 avant 
J.-C. L'analyse atteignit son but avec Gauss, Cauchy, Riemann, et 
elle ne fait plus aujourd'hui que combler les lacunes de son édifice. 

C'est pourquoi, subitement, des doutes destructeurs s'élèvent 
sur des choses qui, hier encore, formaient la base indiscutée de la 
théorie physicienne, doute sur le sens du principe de l'énergie, sur 
le concept de masse, d'espace, du temps absolu, de loi naturelle 
causale en général. Ce ne sont plus ces doutes créateurs du premier 
baroque, qui mènent à un but de connaissance; ces doutes con
cernent la possibilité d'une science naturelle en général. Quel pro
fond scepticisme, et dont les auteurs ne semblent avoir aucune 
conscience, ne réside-t-il pas dans le seul emploi rapidement 
croissant de méthodes calculatrices et statistiques, qui ne visent 
qu'à une probabilité des résultats et q,ui font complètement bon 
marché de l'exactitude absolue des lois naturelles, sur lesquelles 
on avait fondé jadis de si grands espoirs 1 

Nous approchons du jour où on renoncera définitivement à la 
possibilité d'une mécanique achevée en soi et sans contradiction. 
J'avais montré comment chaque physique doit échouer devant le 
problème du mouvement, où la personne vivante du sujet connais
sant rentre méthodiquement dans le monde formel anorganique 
de l'objet connu. Mais toutes les hypothèses les plus récentes 
renferment cette difficulté sous la forme extrême que lui a donnée 
un travail intellectuel de trois siècles et qui ne permet plus aucune 
illusion. La théorie de la gravitation, vérité inébranlable depuis 
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Newton, a été reconnue comme une hypothèse vacillante, res
treinte dans le temps. Le principe de la conservation de l'énergie 
n'a pas de sens quand on suppose l'énergie infinie dans un espace 
infini. L'hypothèse du principe ne se concilie avec aucune espèce 
de structure d'espace cosmique à trois dimensions, ni avec l'espace 
infini euclidien, ni - parmi les géométries non euclidiennes -
avec l'espace sphérique et son volume illimité, mais fini. Sa vali
dité est donc restreinte à un « système de corps achevé vers l'exté
rieur ,,, limitation artificielle qui n'existe pas en réalité et qui ne 
peut pas exister. Mais l'intuition cosmique de l'homme faustien, 
d'où est sortie cette représentation fondamentale - l'immortaliti 
d, l' âm, cosmique r,pnui, micaniqunnmt ,t 1:ct,nsive,n,nt, - a 
voulu justement exprimer l'infini symbolique. Ainsi sentait-on, 
mais la connaissance ne pouvait en tirer un pur système. Un autre 
idéal de la dynamique moderne, imposant dans chaque mouve
ment la représentation de ce qui est mû, était l'éther lumineux. 
Mais chaque hypothèse imaginable sur la constitution de l'éther 
a été aussitôt réfutée par des contradictions internes. En parti
culier, Lord Kelvin a _prouvé mathématiquement qu'il ne pnt pas 
y avoir une structure irréfutable de ce représentant de la lumière. 
Comme les ondes lumineuses sont traqsversales, d'après l'interpré
tation des théories de Fresnel, il faudrait que l'éther soit un corps 
solide - avec des propriétés vraiment grotesques, - mais dans ce 
cas les lois de l'élasticité seraient valables pour lui, et les ondes 
lumineuses seraient, en conséquence, lon~itudinales. Les équations 
de Maxwell et de Hertz, dans la théorie de la lumière électro
magnétique, qui sont en effet de purs nombres inconnus, de valeur 
indubitable, excluent toute explication par une mécanique quel
conque de l'éther. On a donc défini l'éther, sous l'impression de 
conclusions tirées de la théorie de la relativité, comme le vide pur, 
ce qui ne signifie guère davantage que l'anéantissement de l'image 
primaire dynamique. 

Depuis Newton, l'hypothèse d'une masse constante - pendant 
à la force constante - avait une valeur indiscutée. La théorie des 
quanta de Planck et les conclusions qui en sont tirées par Niels 
Bohr sur la structure subtile des atomes, conclusions devenues 
nécessaires par des vérifications expérimentales, ont ruiné cette 
hypothèse. Chaque système achevé possède, outre l'éner~ie ciné
tique, également l'énergie de la chaleur rayonnante, qut en est 
inséparable et donc impossible à re~résenter dans sa pureté par le 
concept de la masse. Car si l'on défimt la masse par l'énergie vivante, 
elle ne sera plus constante, étant donné l'état thermo-dynamique. 
En attendant, on ne parvient pas à incorporer dans le cercle des 
hypothèses de la dynamique baroque classique le quantum d'énergie 
élémentaire et, en même temps que le principe de la constance de 
tous les ensembles causaux, le fondement du calcul infinitésimal 
de Newton et Leibniz est également menacé 1• Mais dépassant de 
loin ces doutes, la théorie de la relativité, hypothèse de travail 

r. M. Planck: Die Entsùliung u. bislinig, Entwicklung der Quanuntlieoril<, 1920 
pp. 17, 2~. 
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d'un sans-gêne cynique, touche au cœur de la dynamique. Appuyé 
sur les essais de Michelson, selon lequel la vitesse de la lumière 
reste ind~pendante du mouvement du _c?rps lu~ineux, préparée 
mathématiquement par Lorentz et Minkowski, elle renferme 
comme tendance propre la destruction du conc6/)t du temps absolu. 
Elle ne peut, malgré les illusions incertaines qu'on s'en fait aujour
d'hui, être ni confirmée ni réfutée par des constatations astrono
miques. En général, juste et faux ne sont pas des concepts propres 
à juger de telles hypothèses; il s'a~it de savoir ai, dans le chaos des 
représentations confuses et artificielles auquel ont donné lieu les 
innombrables hypothèses de la radioactivité et de la thermo
dynamique, on pourra l'utiliser ou non. Mais telle qu'elle est, elle 
a supprimé la constance de toutes ks grandeurs physiques dans la 
tUfinititm desquelles entre le facteur temps, et la dynamique occiden
tale ne poasède par opposition à la statique antique que des gran
deurs de cette espèce. Les meaures de longueur absolues et les corps 
fixes n'existent plus. Et ainsi tombe aussi la possibilité de déter
minations quantitatives absolues et, par conséquent, le concept 
classique de la masse en tant que rapport constant entre la force et 
la vite88e - après que le quantum d'action élémentaire, produit 
de l'énergie et du temps, venait d'être posé comme une constante 
nouvelle. 

Si l'on songe que les représentations atomiques de Rutherford et 
Bohr 1 ne signifient pas autre chose, sinon que le résultat mathé
matique des observations s'affuble tout à coup d'une image qui, 
si l'on réfléchit à la rapidité avec laquelle on construit des châteaux, 
représente le monde planétaire à l'intérieur de l'atome, tandis qu'on 
préféra jusqu'à ce jour se représenter des essaims d'atomes, 
de cartes avec des séries entières d'hypothèses, de manière à couvrir 
chaque contradiction par une hypothèse nouvelle, vite échafaudée~ 
si l'on pèse le peu de souci qu'on accorde au fait que ces foules 
d'images se contredisent entre elles et contredisent l'image rigou
reuse de la dynamique baroque : on finira par se convaincre que le 
grand style de la r,pré,entation est fini et qu'il a fait place, comme 
dans l'architecture et l'art plastique, à une sorte cl'industrie de la 
fabrication des hypothèses; seule la suprême maîtrise de la technique 
expérimentale correspondant à l'esprit du siècle est capable de voiler 
la décadence de la symbolique. 

14 

C'est au nombre de ces symboles décadents qu'il faut compter 
maintenant avant tout l'entropie, thème connu der.uis la deuxième 
proposition de la thermo-dynamique. La première proposition, 
principe de la conservation de l'énergie, formule simplement la 
nature de la dynamique, pour ne pu dire la structure de l'esprit 
ouut-européen, auquel seul la nature apparaît avec nécessité sous 

1. Bllel•$Dt11>11vent œaduit à l,maglllet comme dœormaia démontrée l'ezlstenœ 
l'fflle des atomes, ce qui est un retour ~trange au mat~11me du ltlX1 al~cle. 
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la forme d'une causalité contrepointique dynamique, par opposi
tion à la causalité statique plastique d'Aristote. L'élément fonda
mental de l'image cosmique faustienne n'est pas l'attitflde, mais 
l'action, mécaniquement parlant, le procesms, et cette proposition 
fixe simplement le caractère mathématique de processus semblables 
sous forme de variantes et de constantes. Mais la deuxième proposi
tion va plus loin et constate une tendance flnilatbale du deveni, 
natu,el qui n'était en aucune manière conditionnée de prime abord 
par les fondements. conceptuels de la dynamique. 

L'entropie est représentée mathématiquement par une grandeur 
qui est déterminée par l'état momentané d'un système de corps 
fermé en soi et qui, dans tous les changements d'ordre physique ou 
chimique possibles en général, ne peut qu'augmenter sans Jamais 
diminuer. Dans le cas le plus favorable, cette ~randeur reste inva
riable. Comme la forme et la volonté, l'entropie est quelque chose 
de parfaitement clair et distinct intérieurement, pour quiconque 
est en général capable de pénétrer dans la nature de ce monde formel, 
mais que chacun formule différemment et, visiblement, de manière 
insuffisante. Là ausai l'esprit se montre inférieur au besoin d'expres
sion de l'intuition cosmique. 

Suivant que l'entropie augmente ou non, on a réparti la totalité 
des processus naturels en irréversibles et réversibles. Dans chaque 
processus de la première espèce, l'énergie libre se change en énergie 
dissimulée; pour que cette énergie morte redevienne vivante, il laut 
qu'en même temps, dans un second processus, un autre quantum 
d'énergie vivante soit dissimulé. L'exemple le plus· connu est la 
combustion du charbon, c'est-à-dire la transformation de l'énergie 
vivante qu'il renferme en chaleur dissimulée par la forme gazeuse 
de l'acide carbonique, lorsque l'énergie latente de l'eau doit être 
transposée en tension de vapeur et ensuite en mouvement. Il en 
résulte que l'entropie augmente constamment dans tout le cosmique, 
de telle sorte que le système dynamique se rapproche toujours visi
blement d'un état final de forme quelconque. Aux processus irré
versibles appartiennent la transmission de la chaleur, la diffusion, 
le frottement, l'émission de lumière, les réactions chimiques; aux 
processus réversibles la gravitation, les vibrations électriques, les 
ondes sonores et électromaçnéti<\ues. 

Ce qu'on n'a jamais senti 1usqu à ce jour et qui me fait voir dans 
le principe de ·l'entropie (1850) le commencement de l'anéantisse
ment de cette œuvre maîtresse de l'intelligence ouest-européenne 
qu'est la physique de style dynamique, c'est l'opposition profonde 
entre la théorie et la réalité, qui est apportée expressément ici pour 
la première fois dans la théorie même. Après que la première propo
sitmn eut marqué l'image stricte d'un devenir naturel causal, la 
seconde fait apparaître par l'introduction de l'irréversibilité une 
tendance appartenant à la vie immédiate et foncièrement contra
dictoire à la nature du mécanique et du logique. 

En poursuivant les conséquences de la doctrine de l'entropie, 
on arrivera à ce résultat que, r.remièrement, tous les processus 
doivent être théoriquement réversibles. C'est là une des conséquences 
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fondamentales de la dynamique t:t elle est imposée une fois de plus 
dans toute aa rigueur par la première proposition. Maia il en résulte 
auaai, deuxièmement, qu'en réalité tous les faits naturels sont irré
versibles. Pas même sous les conditions artificielles de la méthode 
expérimentale, le processus le plus simple ne peut être réverti, 
c'est-à-dire qu'il est impossible de rétablir un état une fois dépaué. 
Rien de plus caractéristique pour la situation du système actuel 
que l'introduction de l'hypothèse du « désordre élémentaire » pour 
compenser la contradiction entre l'exigence spirituelle et l'expérience 
réelle : les « plus petites particules » des corps - une image, pas 
plus - exercent tout bonnement des proce8/lua réversibles; dans 
lea objets réels, lea plua petites particules se trouvent en désordre 
et se gênent mutuellement; par conséquent le processus naturel, 
vécu par le seul observateur irréversible, est lié, avec une proba
bilité moyenne, à une augmentation de l'entropie. La théorie devient 
ainsi un chapitre du calcul des probabilités, et au lieu de méthodes 
exactes, ce sont des atatiatiquea qui entrent en action. 

On n'a paa remarqué, aemble-t-il, ce que cela signifie. La sta
tistique ressortit, comme la chronologie, au domaine de l'organique, 
à la vie changeante en mouvement, au destin et au hasard, non au 
monde des lois et de la causalité atemporelle. On sait qu'elle aert 
awnt tout à caractériser les développementa politiques et écono
miques, donc historiques. Dana la mécanique de Galilée et de 
Newton, elle n'aurait pas trouvé de place. Cc qui est saisi et saisis
sable ici, subitement, par la statistique, avec probalité et non avec 
cette exactitude a priori réclamée à l'unanimité par toua les pcn
aeura du baroque, c'est l'homme même, qui vit cette nature par la 
connaissance, qui se vit lui-même en elle. Ce que la thiorie propose 
avec une nécessité intérieure, ces proceaaua réversibles qui n'exis
tent point dana la réalité, représente le fragment d'une forme stric
tement spirituelle, le reste de la grande tradition baroque, aœur du 
style contrepointique. Se réfugier dans la statistique, c'est prouver 
l'épuisement de la force ordonnatrice qui a été active dans cette 
tradition. Devenir et devenu, destin et causalité, élémenta histori
ques et éléments naturels commencent à s'estomper. Les élémenta 
formels de la vie : croi11ance, vieilliucmcnt, durée de la vie, direc
tion, mort aurgi11ent avec cmpreucmcnt. 

Tel eat sous cet aspect le sens de l'irréversibilité des proceuus 
cosmiques. Opposée au temps t du physicien, elle exprime le temps 
authentique, historiq,u, vécu intérieurement, qui est identique avec 
le destin. 

La physique baroque était de part en part une systbnotùpu rigou
r..ue, tant que des th~riea de ce genre n'avaient pas encore le droit 
de l'ébranler dans ses fondementa, tant qu'on ne pouvait rien ren
contrer dans son image qui ftlt l'expreaaion du huard et de la simple 
probabilité. Mais avec cette théorie, elle est devenue une phynono
miq,u. On poursuit le • cours du monde •· L'idée de la fin th, "'°""' 
apparaît sous le couvert de formules qui au fond de leur nature ne 
sont plus des formules. 11 rentre quelque chose de gœthéen dans 
la physique et on mesurera tout le poida de ce fait ai on sait ce que 
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signifiait en fin de compte la polémique paasionnée de Gœthe contre 
Newton dans la théorie des couleurs. C'est la vision qui argumen
tait ici contre l'intellect, la vie contre la mort, la forme créatrice 
contre la loi ordonnatrice. Le monde formel critique de la ,cinee 
natflrelk est sorti du ,en,;,,..,,, de la nature, du sentiment de Dieu, 
par contradiction. Ici, à l'i18ue de la période tardive, il a atteint le 
sommet de la distance et retourne aux origines. 

Et ainsi l'imagination active dans la dynamique évoque encore 
une fois les grands symboles de la passion historique de l'homme 
faustien, le souci éternel, le penchant aux horizons les plus loin
tains du eassé et de l'avenir, la conception révisionniste de l'histoire 
et prévisionniste de l'füst, les confessions et les examens de con
science, les clochera résonnant au loin par-dessus tous les peuples 
dont ils mesurent la vie. L'éthos du mot temps, tel que noua seuls 
le sentons et tel que l'exécute la musique instrumentale par oppo
sition à la plastique statuaire, s'oriente vers un but. Il a été sym
bolisé dans toutes les images de la vie occidentale comme troisième 
royaume, comme ère nouvelle, comme rôle de l'humanité, comme 
fin d'une évolution. Et c'est le sens de l'entropie pour l'existence 
totale et le destin du monde faustien naturel. 

Dès le concept mythique de la force, fondement de ce monde 
formel dogmatique tout entier, on trouve implicitement un senti
ment de la direction, une relation avec le passé et l'avenir; plus 
nettement encore, dans les processus désignant les faits naturels. 
Il est donc permis de dire que l'entropie, comme forme spirituelle 
où se résume la somme infinie de tous les événements naturels en 
unité historique et physionomique, constitue dès Je début la base 
insoupçonnée de toutes les conceptions de physicien et qu'il lui 
fallait un jour apparaître comme une« découverte» par voie d'induç
tion scientifique et être ensuite « confirmée absolument » par les 
autres éléments théoriques du système. Plus la dynamique se rap
proche du but par épuisement de ses possibilités intérieures, plus 
résolument surgiront les traits historiques de l'image, plus forte 
sera la nécessité organique du destin à côté de celle de la causalité, 
et à côté des facteurs de l'étendue pure - capacité et intensité -
ceux de la direction. Cela a lieu par toute une série d'audacieuses 
hypothèses de structure identique 9ui ne sont imposées qu'en appa
rence par des constatations expérimentales, qui étaient toutes en 
réalité anticipées par l'intuition cosmique et la mythologie dès 
l'époque gothique. 

De ce nombre est avant tout aussi l'hypothèse bizarre de la divi
sion de l'atome qui explique les phénomènes radioactifs - hypo
thèse des Vran-atomes, qui ont conservé leur nature intacte pen
dant des millions d'années en dépit des influences extérieurea, qui 
explosent subitement et sans motif démontrable et répandent ainsi 
dans l'espace cosmique leurs plus petites particules avec une vitesse 
de milliers de kilomètres à la seconde. Cc destin n'atteint toujours 
que quelques-uns parmi la foule des atomes radioactifs, tandis que 
leurs voisins en restent parfaitement indemnes. Cette image aussi 
est de l'histoire, non la nature, et si l'emploi de la statistique s'avé-
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rait nécessaire encore ici, on pourrait presque parler de la substitu
tion du nombre chronologique au nombre mathématique 1• 

Avec ces représentations, la force créatrice mythique de l'Ame 
fauatienne revient au point de dé_part. Au moment précis où, au 
début du gothique, furent conatnutes les premières horloges, sym
boles d'une intuition cosmique historique, naquit le my.the de 
Ragnarok, la fin du monde, le crépuscule des dieux. Cette repré
sentation, que noua avons dans la Voluapa et, sous une formule 
chrétienne, dans le Muspilli, a beau être née, comme tous les mythes 
qu'on attribue aux anciens Germains, à l'instigation de motifs 
antiques et surtout chriatiano-apocalyptiquea, sous cette forme elle 
eat l'expression et le symbole de l'àme faustienne et d'aucune autre. 
Le monde des dieux olympiens est ahistori,ue. Il ignore le devenir, 
l'époque, le but. Mais l'élan passionné du ointain est faustien. La 
force, la volonté, a un but, et là où il y a un but, il y a aussi pour 
l'œil du chercheur une fin. Ce 9ue la perspective de la grande pein
ture à l'huile a rendu par le point de convergence, le parc baroque 
par le« point de vue », l'analyse mathématique par le membre· res
tant des séries infinies, cette fin de la direction voulue est au1Bi ce 
qui ressort ici sous une forme c<tnceptuelle. Le Faust de la deuxième 
partie de la tragédie est mort, parce qu'il a atteint son but. La fin 
du monde comme achèvement d'une évolution intérieure 11éceuaire -
c'est le crépuscule des dieux; c'est ce que signifie. donc la doctrine 
de l'entropie comme conception dernière, comme conception irré
ligieuse du mythe. 

Il reste encore à esquisser la fin de la science occidentale en général, 
fin qu'on peut apercevoir avec sûreté, aujourd'hui que le chemin 
descend en pente douce. 

Cette prévision de l'inévitable Destin est, elle aussi, une dot du 
coup d'œil historique que possède seul l'esprit faustien. L'antiquité 
aussi mourut, mais ne savait rien de sa mort. Elle crut à un être 
éternel. Elle a vécu ses derniers jours encore avec un bonheur sans 
réserve, chacun les vivant pour soi, comme un don des dieux. Mais 
nous, nous connaissons notre histoire. Il nous reste encore une der
nière crise spirituelle imminente, qui surprendra le monde euro
péo-américain tout entier. Son cours est raconté par l'helléni&me 
tardif. La tyrannie de l'intelligence, que nous n éprouvons pas, 
parce que nous en représentons nous-mêmes le sommet, est dans 
chaque culture une période de temps entre l'homme et le vieillard, 
pas davantage. Son expression la plus claire est le culte des sciences 
exactes, de la dialectique, de la preuve, de l'expérience, de la causa
lité. L'ionique et le baroque montrent aon ascension; il reste à savoir 
sous quelle forme il finira. 

I De la représentation d'une durée de la vie des éléments, on a tir~ en effet 
le éonœpt de • temps demi-valeur • de 3, 85 jours. (K. Fajans : RlltliodlivillU, 
1919, p. 12,) 
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Je le dis d'avance : ce siècle d'alexandrinisme scientifico-critiq~e, 
des grandes récoltes, des conceptions définitives, verra naître un 
nouvel élan d'intériorité, qui vaincra la volonté du triomphe de la 
science. La science exacte marche à sa propre ruine par le raffine
ment de ses méthodes et de ses positions de problèmes. On avait 
d'abord examiné les moyens de la science, au xvm8 siècle, puis sa 
puissance, au x1xe; on entrevoit finalement son rôle historique. Mais 
du scepticisme, une voie mène à la « seconde religiosité », qui arrive 
non avant, mais après la culture. On renonce aux preuves, on veut 
croire, non disséquer. La recherche critique cesse d'être un idéal 
spirituel. 

L'individu renonce en jetant les livres de côté; une culture renonce 
en cessant de se révéler aux hautes intelligences scientifiques. Mais 
la science n'existe que dans la pensée des grandes générations de 
savants, et les livres ne sont rien s'ils ne vivent et agissent dans des 
hommes qui en sont capables. Les résultats scientifiques sont de 
simples éléments d'une tradition spirituelle. La mort d'une science 
consiste en ce qu'elle n'est plus un événement pour personne. Mais 
après deux siècles d'orgies scientifiques - on en a assez. Ce n'est 
pas l'individu, c'est l'Ame de la culture qui en a assez. Elle exprime 
cette satiété en choisissant parmi les chercheurs, qu'elle envoie 
dans le monde historique du Jour, des hommes toujours plus petits, 
plus étroits, plus stériles. Le grand siècle de la science antique fut 
le troisième, après la mort d'Aristote. Quand vinrent les Romains, 
quand mourut Archimède, c'était déjà presque la fin. Notre grand 
siècle a été le x1xe. Des savants dans le style de Gauss, Humboldt, 
Helmholtz, n'étaient déjà plus aux environs de 1900; dans la physi
que comme dans la ch1m1e, en biologie comme en mathématique, 
les grands maîtres sont morts et nous vivons aujourd'hui le decres
cendo des brillants imitateurs, qui classent, collectionnent et achè
vent, comme les Alexandrins de l'époque romaine. C'est le symp
tôme général de tout ce qui ne ressortit pas au côté phénoménal de 
la vie, à la politique, à la technique, à l'économique. Après Lysippe 
il n'est plus venu aucun grand artiste plastique, dont l'apparition 
eût été un destin; après les impressionistes aucun peintre, après 
Wagner aucun musicien. La période du césarisme n'a besoin ni 
d'art ni de philosophie. A Eratosthène et Archimède, qui furent 
de vrais créateurs, succèdent Posidonios et Pline qui sont des collec
tionneurs de bon goût, et enfin Ptolémée et Galen qui ne sont plus 
que des copistes. De même que la peinture à l'huile et la musique 
contrepointique ont épuisé leurs possibilités en un petit nombre de 
siècles d'une évolution organique, ainsi la dynamique dont le monde 
formel fleurit vers 1600 est une image qui est aujourd'hui en période 
de décomposition. 

Mais auparavant, il se pose à l'esprit faustien éminemment histo
rique un problème qu'il ne s'est encore jamais posé, qu'il n'a encore 
jamais pressenti. Il lui faudra écrire encore une Morphologie des 
sciences exactes, qui étudiera les rapports intérieurs de toutes les lois, 
de tous les concepts, de toutes les théories, en tant que formes, et 
leur signification comme telles dans le cours de la vie de la culture 
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fauatienne. La physique théorique, la chimie, la mathémati9ue. 
considérées comme un ensemble de symboles - c'est la domina
tion définitive de l'aspect mécanique du cosmos par la vision intui..: 
tive, de nouveau religieuse, de l'univera. C'est le dernier chef
d'œuvre d'une physionomique absorbant auaai la systématique 
comme expression et symbole. Noua ne noua demanderona plus à 
l'avenir sur quelles lois universelles se fondent l'affinité chimique 
ou le diamagnétisme - dogmatique qui a occupé exclusivement 
le x1x• siècle -; nous serons même étonnés que des questions de 
ce genre aient pu dominer complètement un jour des mtelligences 
d'un tel rang. Noua chercherons d'où viennent ces formes prédea
tinm de l'esprit faustien; pourquoi il a fallu qu'elles nous viennent 
à noua, hommes d'une culture particulière, à la différence de toute 
autre; quelle signification plus profonde renferme le fait que les 
nombres obtenus sont apparus fréciaément dans ce revêtement 
figuré. Et là nous soupçonnons aujourd'hui à peine tout ce qu'il y a 
de revêtement, d'image et d'expression dans les prétendues expé
riences et valeurs objectives. 

Les sciences part1culièrea, théorie de la connaiuance, physique, 
chimie, mathématique, astronomie, se rapprochent l'une de l'autre 
avec une vitesse croissante. Noua marchons vers une identité com
plète des résultats, et donc vers une fusion des mondes formels qui, 
d'une part, représente un système de nombres de nature fonction
nelle basé sur quelques formules fondamentales; d'autre part, pour 
dénommer ces formules, apporte un petit groupe de théories qui 
peuvent et doivent être, à leur tour, reconnues comme un mythe 
voiM de la première période et fondm sur quelques traits figurés, 
mais de signification physionomique. On n'a pas noté cette conver
gence parce que, depuis Kant et même déjà depuis Leibniz, il n'y 
avait plus de savant capable de maîtriser la problématique de toutes 
les sciences exactes. 

Il y a encore cent ans, la P.hysique et la chimie étaient étrangères 
l'une à l'autre, aujourd'hui 11 n'est plus possible de les traiter sépa
rément. Songez aux domaines de J'analyae spectrale, de la radio
activité et du rayonnement de la chaleur. Il y a cinquante ans, on 
pouvait encore se représenter l'essentiel de la chimie presque sans 
mathématique, aujourd'hui les éléments chimiques sont en train de 
se dissoudre en constantes mathématiques de complexes de rap
ports variables. Mais les éléments avaient été dans leur concep
tibilité sensible la dernière grandeur antiquo-plastique qui se pré
tendait scientifique. La physiologie est en train de devenir un cha
pitre de la chimie organique et d'utiliser les moyens de calcul infini
tésimal. Les parties de l'ancienne physique distinguées selon les 
organes des sens : acoustique, optique, chaleur, se sont évar,orées 
et fondues en une dynamique de la matière et dynamique de I éther, 
dont la ligne de démarcation n'est déjà plus possible à conserver. 
Aujourd'hui, les dernières considérations de la théorie de la con
naissance s'unissent avec celles de l'analyse supérieure et de la 
psychologie théorique en un domaine très difficile à atteindre, 
celui par exemple auquel appartient ou devrait appartenir la théorie 
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de la relativité. La théorie de l'émanation des espèces de rayons 
radioactifs est représentée par un langage de signes qui n'offre plus 
rien de concret. 

Au lieu d'une détermination concrète très serrée des qualités de 
ses éléments (valence, poids, affinité, réagibilité), la chimie est au 
contraire en train d'éliminer ces traits sensibles. Le fait de diffé
rencier les éléments selon leur • descendance » des combinaisons; 
le fait qu'ils représentent des complexes d'unités différentes, qui 
agissent sans doute expérimentalement (u réellement ») comme 
unité d'ordre supérieur et sont donc impossibles à séparer prati
quement, mais qui montrent des différences profondes quant à leur 
radioactivité; le fait que l'émanation de l'énergie rayonnante d~nne 
lieu à une déperdition qui autorise donc à parler d'une durée de la vie 
des éléments, ce qui est ouvertement contradictoire avec le concept 
originel d'élément et par conséquent avec l'esprit de la chimie 
moderne créée par Lavoisier - tout cela rapproche nos repré
sentations de la doctrine de l'entropie, avec son antithèse sca
breuse de la causalité et du destin, de la nature et de l'histoire, 
et marque la voie de notre science, d'une part, vers la décou
verte de l'identité entre ses constatations logiques et numé
riques et la structure de l'intelligence même, d'autre ·part, vers 
la connaiBBance que la -théorie tout entière que revêtent ces 
nombres représente simplement l'expression symbolique de la vie 
faustienne. 

A cet endroit enfin, on nommera, comme un des ferments les 
plus importants du monde formel tout entier, la théorie purement 
faustienne qui, en opposition très tranchée avec la mathématique 
antérieure, ne conçoit plus les grandeurs singulières, mais l'ensemble 
des grandeurs ayant une homogénéité morphologique quelconque, 
par exemple la totalité de tous les nombres carrés ou de toutes les 
équations différentielles d'un type déterminé, comme une unité 
nouvelle, comme un nouveau nombre d'ordre supérieur, et qui soumet 
cet ensemble à des réflexions d'un nouveau fenre, tout à fait incon
nues auparavant, concernant la puissance, 1 ordre, l'équivalence, la 
dénombrabilité 1• On dénomme les quantités finies (dénombrables, 
limitées) des « nombres cardinaux » quant à leur puissance, des 
11 nombres ordinaux » quant à leur ordre, et on en pose les lois et 
les espèçea de calcul. C'est ainsi qu'est en train de s'accomplir un 
dernier élargissement de la théorie de11 fonctions, qui avait incorporé 
peu à pe~ à son langage formel la mathématique entière, élargisse
ment selon lequel elle procède des principes de la théorie des groupes 
en ce qui concerne le caractère des fonctions, et des principes de la 
théorie des quana, en ce qui concerne la valeur des variantes. La 
mathématique a pleinement conscience de ce fait, que les dernières 
considérations sur la nature des nombres se confondent ici avec 
celles de la logique pure, et l'on parle d'une algèbre de la logique. 

1. I,a • quantité • est dénombrable dans lc-s nombres rationnels, Indénombrable 
dans les nombres réels. La quantité des nombres complexes est à deux dimensions; 
il en résulte le cobcept de la quantité à n dimensions, qui r&DIJC aussi les prob~mes 
géométriques dans la théorie des quanta. 
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L'axiomatique géométrique moderne est devenue complètement 
un chapitre de la théorie de la connaissance. 

Le but non marqué de tous ces efforts, et que chaque physicien 
authentique en particulier ressent en lui comme un instinct, c'est 
la constitution d'une pure transcendance numérique, la domina
tion complète et tetale sur l'apparence et la substitution à celle-ci 
d'un langage figuré inintelligible et impossible au profane, mais 
auquel le symbole faustien de l'espace infini donne une nécessité 
intérieure. Le cours de la science naturelle d'Occident s'achève. 
Avec le profond scepticisme de ces dernières connaissances, l'esprit 
reprend contact avec les formes de la première religiosité gothique. 
L'ambiance anorganique, connue, disséquée, le monde comme 
nature, comme système, s'est approfondi en une pure sphère de 
nombres fonctionnels. Nous avions reconnu dans le nombre un des 
symboles les plus originels de chaque culture, et il en résulte donc 
que la recherche du nombre pur est Je retour de l'être éveillé vers 
son propre mystère, la révélation de sa propre nécessité formelle. 
Arrivé au but, il découvre enfin l'énormP- toile, devenue de plus en 
plus insensible, de plus en plus transparente, qui guipe toute la 
science naturelle : elle n'est rien d'autre que la structure intérieure 
de l'intelligence liée au langage et qui crut dominer l'apparence et 
en libérer « la vérité ». Mais là-dessous réapparaît l'originel et le 
tréfonds, le mythe, le devenir immédiat, la vie même. Moins la 
science naturelle croit être anthropomorphe, plus elle l'est. Elle 
écarte peu à peu les traits particuliers humains de l'image de la 
nature, pour tenir enfin dans les mains, comme étant la nature pré
tendue pure, l'humanité elle-même, r,ure et entière. De l'âme 
gothique, en couvrant de son ombre I image cosmique religieuse, 
est sorti l'esprit citadin, l'alter ego de la connaissance naturelle irré
ligieuse. Aujourd'hui, au crépuscule de l'époque scientifique, au 
stade du scepticisme triomphant, les nuages se dégagent et le 
paysage du matin reparaît dans une clarté parfaite. 

La dernière conséquence de la sagesse faustienne, bien qu'elle 
ne la tire que dans ses moments suprêmes, c'est l'absorption du 
savoir total dans un énorme système de parentés morphologiques. 
Dynamique et analyse sont, par leur signification, leur langage 
formel et leur substance, identiques à l'ornementique romane, aux 
cathédrales gothiques, au dogme chrétien germanique et à l'État 
dynastique. C'est une seule et même intuition cosmique qui parle 
en eux tous. Ils sont nés et ont vieilli avec l'âme faustienne. Ils repré
sentent leur calture, comme drame historique dans le monde de la 
lumière et de l'espace. L'union des aspects scientifiques particu
liers en un tout portera tous les caractères du grand art du contre
point. Une musique infinitésimale de l'espace cosmique illimité - ce 
fut toujours la nostalgie profonde de cette âme, en opposition avec 
le cosmos plastico-e.uclid1en. Elle est, si on la ramène à la formule 
d'une causalité dynamique impérative, comme nécessité logique de 
l'intelligence cosmique faustienne, et si on la développe en l!cience 
naturelle dictatoriale, laborieuse, transformatrice de la terre, son 
grand testament écrit pour l'esprit des cultures futures - testament 
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contenant les formes de la plus violente transcendance et qui ne 
sera peut-être jamais descellé. Ainsi la science occidentale, fatiguée 
de ses efforts, retournera un jour dans sa patrie psychique. 

Fin du premier tome 
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INTRODUCTION 

J'ai dit dans ma préface au tome Jcr de cette traduction : ,, Nous 
croyons que le postulat de la non-continuité est la seule hlfothèse 
viable pour une connaissance scientifique des phénomènes del histoire. 
Il n'y a rien qui rattache nécessairement l'homme nccidental à l'homme 
antique, ni celui-ci à l'.igyptien, au Chinois, à l'lndou ou à l'Arabe 
authentiques, si ce n'est précisément le Destin dont nous ne pouvons 
avoir qu'une connaissance symbolique, c'est-à-dire limitée à ce 
symbole même, qui est une création de la culture et valable seulement 
pour elle, donc vrai dans :Ses limites, non au delà. Dès que le doute est 
général sur la vérité de ce symbole primaire exclusif, la u Culture » 
n'existe plus et passe à la,, Civilisation », qui meurt à son tour comme 
tout le reste, sans aucune possibilité de « renaissance ». Car si cette 
,, renaissance » était possible, elle serait universelle comme la civilisa
tion elle-même, avec la~uelle elle se confondrai't. Or une « fusion » des 
peuples est une impossibilité ». 

Je maintiens aujourd'hui intégralement cette affirmation, parce 
que j'ai apprù, depuis 1931, que cette idée centrale de Spengler n'a 
point été comprise des critiques, allemands et étrangers. Ceux-ci lui 
reprochent une « arrogance prussienne » qu'il n'avait pas créée,· ceux
là « réfutent » sa formule en l'appliquant inconsciemment dans leurs 
faits et gestes, surtout depuis la réalisation du« 38 Reich». Tant qu'on 
n'aura pas discuté d'abord le postulat Jondamental de sa « Morpho
logie historique », on ne comprendra donc pas Spengler lui-même, et 
on ne comprendra rien non plus, par conséquent, dans les événements 
d'Allemagne qui se déroulent sous nos yeux. Il est par/ aitement vain 
d'ergoter sur des mots ayant même sonorité, comme ,, Culture »· et 
,, Civilisation » ou u Reich » et « République », lorsqu'on a décidé par 
avance de leur donner ici la valeur absolue d'une éternité, là la valeur 
d'un symbole historique. 

Le problème qui se pose consiste à savoir s'il y a une « culture occi
dentale ·», c'est-à-dire européenne, et si elle d11re encore, ou sj elle a 
,léjà vécu. Si elle n'existe plus, la ,, Civilisation » au sens spen!flérien 
trouve par là m.ime sa confirmation éclatante, et, par conséquent, 
" le déclin de l'Occident >> a réellement sonné, après le d~clin de Rome, 
dont il est le parallèle « homologue » ou anafogue. Car peu importe 
que ce déclill soit celui du capitalisme bo1,rgeois, de l'État démocra
tique ou bancaire, de l'Église catholique ou protestante, de la pensée 
philusophique ou• scientifique, etc... Pour Spengler, il est la non-
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continuité de l'histoire, et ,ie11 que cela, c'est-à-dire un principe histo
rique opposé au principe d'éternité. 

Dans le premier volume de notre traduction, Spengler a dé
montré la validité de ce principe, et son i"éfutahilité par la pseudo-
1cience historique résumée dans le schéma trop commode de l' (c Anti
quité », du « Moyen lige » et des « Temps modernes ». Dans le 
volume que nous présentons aujourd'hui au lecteur, il en montrera la 
con'/irmation par des c( perspectives historiques universelles » sur le 
(( Pay1age », sur la cc Ville », sur le c< Christianisme », sur l' « État » et 
enfin sur la « Vie économique », c'est-à-dire par l'analyse morpho
logique, et non point «phénoménologique 11 ou (c intuitionniste», des cinq 
eliments culturaux dont le caractère d'éternité métaphysique n'est 
mis en doute par personne. 

Le « paysage » spenglérie11 n'est ni le déterminisme géographique ni 
une théorie biologique ou sociologique du milieu. La paléontologie, dit-il, 
nou, emplche d'admettre un globe t~estre indépendant du monde 
stellaire et sans rapport avec lui; elle nous impose au contraire l'exis
tence d'une « forme empreinte», dont la marehe vers la perfection équi
vaut aux « périodes géologiques » beaucoup plur qu'au u progrès » dei 
philosophes évolutionnistes. La Morphologie hirtorique appelle ces 
périodes des « époques » de la « culture pri'mitive », et ces progrès, 
des • époques » des « cultures historiques ». La naissance de toutes 
ces éf)oques est, chaque fois, une révolution mbite de la forme empreinte, 
qu'i{faut seulement concevoir, dans un cas sous l'aspect du chaos, dans 
l'autre sous celui de l'organisme vivant, végétal ou animal, sanr qu'au
cune comparaison soit possible entre les deux. Il en résulte que les 
relations historiques entre les cultures sont elle1-mêmes subordonnées à 
ces révolutions stellaires qui les conditionnent, au lieu d'être condi
tionnées par elles. C'est dans ces révolution, imprévisibles que consiste 
proprement le (( paysage •• considéré comme un liiU de naissance, comme 
l'origine des cultures, non de la culture. Ce paysage originel, ou 
u paysage de culture », e1t donc entièrement fortuit, il échappe à toute 
détermination objective de l'historien et du savant ; il est un « Destin », 
le Destin des cultures historiques, à admettre comme tel sans autre 
e:q,lication rationnelle. 

Mais précisément pour cette raison, le « paysage » forme les cultures, 
il ne les développe pas. Ce développement des cultures a lieu surtout 
dans les Villes. 0, l'étude critique de huit cultur'es a montré partout 
à Spengler une évolution parallèle, homologue et non analogue, com
menfant d'abord dans le château et le temple, autour desquels s'élè
vent ensuite, par différenciations et extinctions succes1ives, le bourg 
ou marché féodal, la petite ville c< Renaissance » et finalement la capi
tale, ou la ville cosmopolite, qui est bientdt suivie uniformiment par 
le villake paysan antérieur à la culture, seul indestructible parce que 
non culiurel, et seul aussi inaccessible à l'histoire des (< époques » réelle
ment constatées. Après la ruine de Thèbes, de Babylone ou de Rome, 
bientdt de Londres, Paris, Berlin et Neu• York, la mailon paysanne 
d'Égypte, de Mésopotamie, de l' « antiquité», ou de l'Occident reste 
et restera toujours ce qu'elle fut, ce qu'elle avait été partout : celle du 
((fellah», c'est-à-dire de l'homme absolu, qui n'est ni cultivé, ni civi-
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lisé, ni primitif. Homme, r,ar conséquent, impossible à connaître par 
une théorie scientifique de l histoire ou par une philosophie de l'histoire, 
auxquelles se réduit en dernière analyse toute la spéc!flation positi
viste, idéaliste ou matérialiste du X/Xe siècle, y compris les sociolo
gies de Comte, de Spencer, de Hegel, de Durkheim et des marxistes. 
Ce cdté métaphysique de la Morphologie a complètement échapp_é à 
la critique anti-spenglérienne qui en est visiblement gênée, et qui n a pu 
lui opposer encore que ces pétitions de principe, dont j'ai déjà dit et 
redis encore qu'elles sont des« balivernes II et rien d'autre. 

Mais si le paysan est« ahistorique », c'est-à-dire éternel, il n'en est 
pas de même des peuples, des races et des langues, qui relèvent essen
tiellement de l'histoire et des autres sciences relationnelles. La contri
bution qu'a apportée Spengler à l'étude scientifique des races a échappé 
pour la même raison au relativisme sociologique d'aujourd'hui qu'au 
scientisme psychologique du X/Xe siècle. Subjuguée par la Jausse 
antithèse d' Ampère entre les <( sciences cosmologiques » et les « sciences 
noologiqut:s », la spéculation évolutionniste n'a vu dans la « race » que 
matière à dissertations pour /'anthropologiste ou pour le philologue : 
ils définissent l'un et l'autre« le peuple>, soit par les restes de son sque
lette exhu,riés des tombeaux; soit par les fragments de sa langue gram
maticale arrachés aux poussières des bibliotlièques. Mais le peuple 
racique, dit Spengler, s'exprime d'abord dans sa maison d'habita
tion et ses gestes musculaires, seulement ensuite dans l'art et la parole 
apportés par lui pour raffiner ces premiers modes d'expression. Avant 
de bâtir sa maison de culture, le« peuple,, n'existe pas encore, parce 
qu'il se réduirait alors au << paysan ahistorique ,,, nomade ou non; 
après avoir achevé cett-e maison il n'existe déjà plus, parce qu'il est 
<< civilisé ,,, c'est-à-dire incapable de revenir en arrière sous peine de 
tomber dans le fellahisme éternel. La vie historique des peuples de 
race est donc restreinte à ce symbole architectural, en deça et au delà 
duquel il n'y a que des « primitifs ,, au des «fellahs>>, c'est-à-dire des 
paJJsans.également éternels, ahistoriques, dépourvus de race et de tout 
caractère « populaire ». 

On voit combien la conception spenglérienne des peuples est aux 
antipodes de celles du « peuple éternel », ce créateur prétendu des cul
tures, qui en est en réalité le symbole seulement. Le peuple, dit Spengler, 
est l'œuvre et non le créateur de la culture. Dans le << style » de cette 
culture, il s'appelle « nation »; mais c'est la culture qui a un style, ce 
n'est pas la nation, ni le peuple. Peuples et nations n'ont qu'une his
toire, qui est fonction de ce style et rigoureusement déterminée par lui. 
C'est ce qui rend impossible pour toute culture d'être aussi une seule 
nation, et pour celle-ci de consister dans une majorité seulement. 

Pour illustrer la thèse de la non-continuité historique par un exemple 
type, Spengler choisit le Christianisme, auquel est consacré le chapitre III 
de notre traduction intitulé : « Problèmes de la culture arabe ». S'il 
est une idée banale aujourd'hui, c'est en effet la pérennité du christia
nisme, auquel on convertit chaque jour « les primitifs » à force de mis
sions laïques ou ecclésiastiques ; cette pérennité est admise comme un 
dogme immuable par tous les historiens et phifosophes occidentaux, 
pour servir de tremplin à leur nostalgie du progrès. Ils ne demandent 
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mêm, pas 1i lt1 angois1t1 cosn,iques et les a1pi,ation1 des l10111n1e1 des 
auves cultu,11 p,uve11t être autre cl,011 que cet élan vers le progrts, 
et c'est dan, c, ,e,u qu'il, opposent leu, « ch,istiani1111e uni,,ersel » 
au II paçanisme » des autres, "otamment dei « ,,,imit,fs ». Qi,a11d cette 
opposition n'a pa1 lier, dans ces termes religit'ux, la II libre fmuie » 
chercu tOMt de mime à ramener II le christianisme », pa, a_ffeliatiom 
'"cc11siv11, à un p,ototyp_e antirieur, à ,eule fin d'e11 mesurn- la pro
gr,snon à l'infi11,. Ca, c'e,t cette progre,non, Olt (( le progrts Il tout 
coMrt, q,d doit ltre k christi'anisme, san, quoi il ne serait pl11s rien, 
ou il ,erait une calamiti. 

Sp_engkr montre justement que cette conception progressiste 11e dipasse 
pas l'époque des Croisades en Terre sainte ; elle itait inconnue des 
if,oques ontbjeures, .V compn's la période« p,icultur.ale » carolingiem,e 
et mbOfJingienne. Elk ne peut donc remonter aux invasio,u genna11i
q,us où il n'y avait pas de Chritien,, ni à la civilisation de By11ance 
gui n'flVait déjà plus gu, de, fellah, chritiens. En effet, le christianisme 
e,t ,,; ,oru la chlfJalerie arabe de, Parthes, entitrement opposie aux 
P,0tri1 rù, Romain,, comma 111111 à Pilate. ComJM le com,nuninne 
de la natio,i rruse, longt1mp1 difigu,i par des t1ar, itrangers, la même 
11 paeudomorphoae II a pesi au1si ,ur le christillnisrru ri,/ d,s nations 
per,e, chaldienne et juive, qui eurent toute leur Diaspora. Ji1u1, 
,,if ant de la Diaspora, a prlchi une doctrine « cryptologique » qui 
n'e,t pas de ce monde,· aussi dt1 que Paul, et plus tard Mahomet, la 
rif,andirent dan, le monde hi1torique, pour lequel elle n'est pas faite, 
elle dlfJimt ,,,., doctrine sur J ésua, c' est-d-dire « la parole » ivar,gi
liq,u ou coranique, qui témoigne de ,a propr, mort comme le char,t du 

'Y'Si';n ri,ulte que le christianisme n'a duré qu'autant que dura la 
culture arabe, dont il itait l'infant « magique » ou « cryptolo,:iqut ». 
La Morphologie historique ne connait pas d'autre cl1ri1tianisme, ,t 
n'm peut connaitre t,ar voie scientifique. C'est justemer,t ce qui la 
rmtl apt,, et 1eule apte, à ri1outlr1 lt prohltme politique de la Civili
sation occid,ntale : celui de l'.itat et de l'.iconomie nati'onale. 

Ceux qui liront lu dernitr11 page, du prisent volume y digageront 
d' euz-mbn,1 les caractwe, du nati'onal-sociali1me allemand actuel, dan, 
,on double rapport avec 111 idéologie, 1œur1, celles du fa,cisme mw-
10/iniffl et th la social-dimocratie. Rappelon1 1euleme1J,t qu'il n'_v a 
ri,n, dam le fflOUfJetnent hitlirim, qui ne 1'i,upire de prt1 ou de loin 
de c,tte politiq,u tk Spengkr ,· mai, a,un qu, l'idéal du Führer, ou 
« dirigeant • national-1ociali1te, est irriductihle à celui du duce, ou 
« dictateur • .fascùt,, et qu'il n'est pa,, non plus, maint « ava11ci » qu, 
le gouvernant OM « directeur » 1ociali1te, 

Nantes, le 15 Mai 1933. 
TAZEROUT. 
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ORIGINE ET PAYSAGE 

1. - LE COSMOS ET LE MICROCOSME 

I l 

Voyez le soir, au soleil couchant, comme les fleurs se ferment 
l'une après l'autre. Un sentiment d'angoisse et d'inquiétude énig
matique voua empoigne, au spectacle de cet être aveu~le, fantas
tique, en.chainé au sol. La forêt muette, les prairies silencieuses, 
un buisson, un arbuste, sont inertes. Ils sont les jouets du vent. 
Le petit moucheron qui danse encore à la lumière du crépuscule, 
qui se dirige où il veut, lui seul est libre. 

Une plante n'e.st rien par elle-même. Elle forme une partie du 
payaaJe où le hasard l'a forcée de prendre racine. Le crépuscule, 
la fraicheur, la clôture des corolles qui en résulte chez toutes les 
fleurs... ne sont, dans la nature, ni cause ni effet, ni accident ni 
acte, mais un fait naturel unique qui s'accomplit à côté, avec et 
dans la plante. L'individu-plante n'est pas libre d'attendre, de vou
loir ou de choisir rar soi. 

Mais un anima peut choisir. Il n'est pas lié à l'enchaînement 
du reste de la nature. Cet essaim de moucherons qui dansent encore 
sur la route, cet oiseau solitaire qui vole dans la nuit, ce renard 
qui épie un nid en rampant... sont de petits mondes en soi au sein 
d'un monde plus grand. Cet infusoire dans la goutte d'eau, où il 
mène une existence invisible à l'œil nu, existence d'une seconde, 
dont le théAtre est un coin minuscule de cette gouttelette ... est 
libre et indépendant en face de l'univers entier. Mais ce chêne gigan
tesque, où cette gouttelette est suspendue à une seule feuille, ne 
l'est pas. 

Liberté et enchainement : tel est le caractère fondamental, le dernier 
et le plus profond, de toute distinction entre l'être du végétal et 
l'être de l'animal. Mais le végctal seul est tout e11tier ce qu'il est. 
Dans la nature de l'animal, il y a un dualisme. Une plante n'est 

1. J.e1 ~ug~estions qui suivent sont empruntérs li un livre de métaphvsl9uc que 
j'es~re publier sous peu. !Jusqu'à ce jour, cc livre u'a pas encore poru, ··.r.J 
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que plante, un animal est plante et quelque chose en sus. Ce trou
peau qui se serre en tremblant devant le danger, cet enfant qui étreint 
sa mère en pleurant, ce croyant désespéré qui voudrait s'enfoncer 
dans le sein de son dieu : tous veulent retourner de l'être libre à 
l'être enchaîné, végétal, d'où ils sont sortis aux fins d'individuation. 

L'analyse microscopique d'une plante à fleurs nous montre, 
dans la graine, d'abord deux protophylles qui, plus tard, formeront 
et protégeront contre la lumière, vers laquelle elle sera tournée, 
la Jeune plante et ses organes de circulation et de reproduction; 
ensuite le drageon, sorte de troisième protophylle, qui indique 
l'incoercible destin de cette plante à devenir à son tour partie d'un 
paysage. Chez les animaux supérieurs, dès les premiers matants de 
leur individuation, nous assistons, d'une part, à la formation, par 
l'œuf fécondé, d'un protophylle externe enveloppant le moyen et 
l'interne qui sont la base des organes ultérieurs de circulation et de 
reproduction, donc de l'élément végétal dans le corps animal; 
d'autre part, au détachement de ce protophylle du corps maternel 
et, par conséquent, du monde extérieur tout entier. Le protophylle 
externe est le symbole propre de l'être animal. Il distingue les deux 
espèces vivantes manifestées au cours de l'histoire géologique. 

Noua avons deux jolis termes archaïques pour caractériser ces 
deux êtres : nous appelons la plante un cosmos, l'animal en outre, 
un microconne relatif à un macrocosme. C'est en se dégageant de 
l'univers, de manière à pouvoir déterminer sa situation par rapport 
à lui, qu'un être vivant est devenu microcosme. Les astres mêmes. 
sont enchaînés dans leur cours aux grands mouvements de rota-
tion, mais ces petits unh:ers se meuvent en liberté par rapport à. 
un autre plus grand et ils ont pleinement conscience d'être entourés 
par lui. C'est ainsi que, pour notre œil, l'idée représentée par la 
lumière dans l'espace acquit pour la première fois le sens d'un corps. 
Noua éprouvon, une certaine appréhension à attribuer aussi à la 
plante un corps proprement dit. 

Tout cosmos porte la marque de la périodicité : il a un tact .. 
Tout microcosme_ porte, au contraire, la marque de polarité qui 
s'exprime essentiellement dans le mot u contre »; il a une tension. 
Noua parlons couramment d'attention soutenue, de pensée tendue; 
mais toua les états conscients en général sont essentiellement des 
tensions : sens et objets, moi et toi, cause et effet, chose et attribut, 
toua sont tendus et étendus, et partout où se manifeste ce qu'on 
nomme, avec une savante ostentation, de la détente, on notera 
aussitôt, chez le microcosme vivant, une certaine lassitude et fina
lement le sommeil._ Un homme• qui sommeille, libéré de toute 
tension, n'est plus désormais qu'un être végétatif. 

Mais le tact cosmique est tout ce qui se peut paraphraser <1ans 
les termes de direction, temps, rythme, destin, nostalgie, depuis 
les piaffements d'un attelage de chevaux pur sang et la marche 
cadencée d'une armée triomphante, jusqu'à l'intelligence réci
proque et muette de deux amants, à la finesse sentie dans une société 
de gens distingués, ou à l'œil exeert du psychologue,. que j'ai déjà 
aomm6 ailleurs tact physiono1n1que. 
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Cc tact des circulations cosmiques vit et agit aussi dans chaque 
microcosme libre de ses mou\·cmcnts dans l'espace, il dissout 
parfois toutes ces tensions individuelles dans une harmonie uniq1'e 
qui est sentie de chacun. Quiconque a jamais suivi des yeux le vol 
d'un oiseau dans les airs et noté le rythme, toujours le même, de 
ses montées, de ses descentes, de ses détours et de sa disparition à 
l'horizon lointain, aura senti dans tous ces mouvements la sûreté 
de l'instinct végétal, du « il », du « nous n, qui se passe de toute 
transition intellectuelle entre moi et toi. Tel est le sens des querelles 
d'amour ou guerrières entre hommes ou animaux; ainsi se cimente, 
sous le feu de l'ennemi, l'unité d'un régiment d'assaut; ainsi évolue 
tout à coup, devant un danger imminent, la foule incohérente qui 
se transforme en corps compact, pense et a~it sur-le-champ, à 
l'aveuglette, d'une manière énigmatique, qmtte à se dissoudre 
l'instant d'après. Ici plus de frontières microcosmiques. On tem
pête, on menace, on s'impatiente, on court, on vole, on fléchit, 
on se modère. Les membres s'entrelacent, le pied fait un bond, 
un cri unique résonne de la bouche de tous, un Destin unique rè$ne 
sur tous. D'une somme de mondes minuscules est sortie subite
ment une unité parfaite. 

La perception d'un tact cosmique s'appelle sentiment, celle de 
tensions microcosmiques sensation. Le terme ambigu de sensibilité 
a obscurci cette claire discrimination entre l'aspect général de la 
vie végétale et l'aspect particulier de la vie animale. On établirait 
entre les deux un rapport plus profond en appelant l'une la vie des 
sexes, l'autre la vie des sens. La première porte le caractère de pério
dicité, de tact, jusque dans sa parfaite harmonie avec les grandes 
révolutions stellaires : rapports de la femme et de la lune, de la vie 
en général et de la nuit, du printemps ou des çhaleurs. La seconde 
est faite de tensions : tension de la lumière sur l'objet éclairé, de 
la connaissance sur l'objet connu, de la douleur sur l'arme qui l'a 
causée. Chez les hommes supérieurs, chacune des deux vies a 
stigmatisé des organes spéciaux, dont le langage est d'autant plus 
clair que la forme en est parfaite. Nous possédons pour l'être cos
mique deux organes de drculation : l'appareil sanguin et l'organe 
sexuel; pour la mobilité microcosmiq11e dmic organes de distinction : 
les sens et les nerfs. Il faut admettre qu'à l'origine, le corp$ entier 
était à la fois organe de circulation et orgal'e du toucher. 

Le sang est pour no11s le symbole du vivant. Il circule de la géné
ration à la mort, en passant du corps de la mère dans celui de l'en
fant, dans la veille comme dans le sommeil, sans fin et sans solu
tion de continuité. Le sang des ancêtres coule à travers la chaîne 
des générations, reliées ainsi dans un vaste rapport de destin, de 
tact, de temps. A l'origine, la liaison ne se faisait qu'au moyen de 
partages incessamment renouvelés de ces circulations, jusqu'au 
Jour où apparut enfin un organe spécial de génération sexuelle, qui 
fit d'un moment unique le symbole de la durée. Quant au mode de 
conception et de génération, à l'immanente poussée végétative qui 
oblige à croître et multiplier par delà soi-même, cette éternelle 
circulation, ainsi qu'à l'action attractive, stimulante, inhibitrice, 
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voire dissolvante, de cette impulsion grandiose u11,'que qui traverse 
les Ames les plus éloignées : c'est une de ces énigmes insondables 
où toutes les religions à mystère11 et toutes les grandes poésies cher
chent à s'initier et dont Gœthe a touché le côté traglque dans sa 
« Nostalgie bienheureuae • et ses« Affinités électives o, oi1 la mort de 
l'enfant est motivée par sa naiuancc extrasanguinc et donc, pour 
ainsi dire, entachée de péché coamique. 

Pour le microcosme, en tant qu'être libre de ses mouvements 
par rapport au macrocosme, il faut ajouter l'organe de distinction, 
le « sens o, à l'origine sens tactile exclusivement. Aujourd'hui, 
malgré notre stade supérieur d'évohition, nous disons encore, d'une 
manière tout à fait générale, t4ter, tAter avec l'œil, l'ouïe, l'entende
ment, pour exprimer le plus commodément possible l'émotion 
d'un être et, partant, la nécessité pour lui de constater sana ceaae 
ses rapports avec l'ambiance. Mais constater signifie préciser 
l'endroit. Aussi bien tous les sens, ai éduqués soient-ils, si éloignés 
de leur origine, sont proprement des sent locatifs, il n'en existe point 
d'autre. Toute espèce de sensation distingue entre ce qui est aoi 
et ce qui est étranger. Or, pour constater la position de l'étranger 
par rapport à soi, le chien se sert de l'odorat, comme le chevreuil 
de l'ouïe et l'aigle de la vue. Couleur, clarté, son, odeur et en général 
toute espèce de sensation possible, signifient distance, lointain, 
étendue. 

Comme la circulation cosmique du san~, l'activité discursive du 
sens est aussi, à l'origine, une activité unique : tout sens qui agit 
est aussi un sens qui comprend; chercher et trouver reviennent au 
même dans des conditions aussi élémentaires, soit, précisément, 
à ce que nous désignons par le terme très compréhensif de : tAter. 
Plus tard seulement, pour satisfaire aux exigences supérieures de 
1'6ducation des sens, la sensation cesse de se confondre avec l'intel
ligence de cette sensation, et l'entendement l'emporte peu à peu 
sur la simple sensation, à mesure que l'opposition devient de plus 
en plus claire. Mais dans le protophylle externe, l'organe critique 
est distinct de l'organe du sens (qui se divise très tôt, à son tour, 
en organes spéciaux très tranchés), comme l'organe sexuel est 
distinct du circulatoire; il est certain que notre conception de l'en
tendement dérive de la sensation, puisque leur activité à toua deux 
chez l'homme est également discursive; à preuve Ica mots comme 
lucide, subtil, sagace, fureteur, vue des réalités, sana parler des 
termes de logique, comme principe et conclusion, qui ont toua leur 
origine dans le monde visuel. 

Voy-ez comme le chien, inattentif, dresse tout à coup l'oreille, 
puis flaire; son entendement s'ajoute simplement à la sensation. 
Mais un chien est capable aussi de réflexion; alors son entendement, 
agiaaant presque seul, joue avec des sensations ternes. La vieille 
langue a très nettement exprimé ces nuances en distinguant, à 
chaque degré, une activité d'espèce particulière à laquelle elle don
nait un nom propre : entendre, écouter et guetter; sentir, flairer 
et fureter; voir, regarder et épier; autant de groupes où le contenu 
intellectuel l'emporte graduellement sur le contenu sensible. 
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Mais un sens supérieur a fini par s'imposer aux autres. l•n inconnu 
cosmique, qui restera toujours impénétrable à notre volonté de 
comprendre, s'est créé dans notre corps un organe charnel, l'œil : 
avec l'œil et par lui, la lumière apparaît comme pôle opposé. Notre 
raisonnement discursif a beau .continuer à spéculer sur la lumière, 
s'en faire une image d'ondes et de rayons intellectuels, rien n'empê
chera désormais Je champ visuel de la lumière d'embrasser et de 
réduire le chamr. de la vie réelle. A ce miracle est subordonné tout 
ce qui existe d humain. Les horizons lointains, clairs et colorés, 
n'existent que dans le rayon de la lumière visuelle; lui seul connaît 
le jour et la nuit, les objets transparents et les objets opaques de 
l'immense espace lumineux, le lointain infini des étoiles planant au
dessus de la terre, l'horizon lumineux de chaque vie individuelle 
qui s'étend au delà des corps ambiants. Dans ce monde lumineux 
que la science entière ne peut interpréter que par des représenta
tions visuelles, médiates, internes, ... « théoriques »; sur cette petite 
étoile terrestre où marchent des foules d'hommes 9ui voient, il est 
arrivé que la vie entière dépend ou du ftot de lumière méridionale 
traversant les cultures d'Égypte et du Mexique, ou de la lumière 
blafarde passant par les pays du Nord. C'est pour l'œil que l'homme 
recherche la grAce dans ses édifices, substituant ainsi, à la sensation 
tactile coreorelle de la tectonique, des œuvres qui tirent leur origine 
de la lumière. Religion, art, science sont nés pour- la lumière, et 
toutes leurs différences se réduisent à savoir si ces activités s'adres
sent à l'œil charnel ou à « l'œil de l'esprit. » 

Ainsi apparaît dans toute sa clarté une antithèse qu'on a coutume 
d'obscurcir par le terme ambigu de conscience : je veux aire l'ltre 
tout court et l'it,e éveillé. L'être a du tact, une direction, l'être éveillé 
est tension et étendue. Dans l'être règne un destin, l'être éveillé 
distingue la cause.et l'effet. Quand le premier !nterrog~, il demande: 
Quand ? Pourquoi ? Le second pose les questions : Ou ? Comment ? 

Une plante mène une vie d'être, non d'être éveillé. Dans le som
meil, tous les êtres deviennent plante : leur tension sur le monde 
ambiant est éteinte, le tact de.la vie continue. Une plante ne connaît 
de -rapports que ceux qui se traduisent par quand ? et pourquoi ? 
La poussée des premières tiges vertes qui sortent de terre en hiver, 
le gonflement des bourgeons, toute la vigueur de la fi.oraison, de 
la-senteur, de l'éclat, de la maturité: tout cela est désir d'accomplir 
un destin et aspiration nostalgique vers l'éternel Quand? 

Pour un être végétal, la question 0ù? ne peut avoir aucun sens. 
Elle est posée par l'homme qui s'éveille et qui réftéchit chaque jour 
sur son entourage. Car seule l'impulsion de l'être se perpétue à 
travers toutes les générations. L'être éveillé, le microcosme, est 
chaque fois au commencement de sa vie; c'est ce qui distingue la 
naissance de la génération. Celle-ci est un gage de la durée, l'autre 
en est un commencement. AuBBi une plante ne naît-elle J?a&, elle 
est engendrée. Elle existe sans qu'aucun réveil; aucun premier jour, 
n'étende autour d'elle un univers sensible. 
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Nous voici donc en face de l'homme. Rien qui trouble désormais, 
dans son être éveillé sensible, la pure domination de l'œil. Bruits 
nocturnes, vent, respiration des animaux, parfum des plantes, 
toutes ses sensations se réduisent à une question d'origine et dt direc
tion du monde lumir,,ux, Nous n'avons aucune idée du monde olfactif 
où le chien, premier compagnon de l'homme, range encore aea 
sensations visuelles. Noua ne savons rien du monde des papillons, 
dan• les yeux de cristal desquels ne se dessine aucune image; nous 
ne savons rien de l'ambiance': des animaux sensibles sans yeux. Seul 
I' es,ae, visuel nous est resti / Et Ica ffagments des autres mondes 
sensibles, sons, odeurs, chaleur, froid, y ont pria place comme 
«qualités» et« effets• d'objets lumi111U:t. La chaleur vient du feu que 
noua avons vu, nous voyons la rose qui embaume l'espace lumineux, 
et noua parlons du son d'un violon. En ce qui concerne nos rapports 
avec les astres, nous noua contentons aussi de les regartier; ile 
rayonnent au-dessus de nos têtes et continuent leur marche visible. 
Les Wtea, et même les hommes primitifs, ont sana doute de ces 
astres des sensations claires d'un tout autre ordre, dont une partie 
nous est connue subsidiairement grlce aux observations scientifi
ques, mais dont l'autre est inaccessible pour noua. 

Cette réduction de notre faculté sensible est en même temps 
approfondissement considérable. L'être éveillé humain n'est plus 
siml>le tension entre le corps et le monde ambiant. Il est devenu 
la vie resserrée dans les limites d'un champ lumineux. Le corps se 
meut Jans l'espace vu. Vivre en profondeur, c'est s'infiltrer violem
ment d'un ctntr, lumineu:t Jans des lointains visibles que noua appe
lons moi. « Moi II est un concept d'optique. La vie du moi sera désor
mais la vie sous le soleil, tandis que la nuit est apparentée à la mort. 
D'où un nouveau sentiment d'angoisse qui englobe tous les autres : 
la fhobie de l'invisible, qu'on entend, qu'on sent, qu'on devine, ou 
qu on voit dans ses effets sans l'apercevoir lui-même. Les animaux 
connaissent d'autres formes d'angoisse tout à fait énigmatiques 
pour nous; car la peur même du silence, que le naïf et l'enfant veu
lent dissiper ou interrompre en faisant du bruit ou en parlant tl'es 
fort, est en train de disparaître chez l'homme plus avancé. Mais la 
phobie de l'invisible est la marque spécifique de toute religiosité 
chez l'homme. Les divinités sont des réalités lumineuses pressen
ties, représentées, contemplées. « Dieu invisible • est le dernier mot 
de la transcendance humaine. L'au-delà est situé à la frontiere du 
monde lumineux; la Rédemption libere l'homme de la magie de la 
lumiere et de ses effets réels. 

Là consistent, pour noua autres hommes, l'ineffable magie de la 
musique et sa vraie vertu rédemptrice; elle est l'art unique qui dis
pose de moyens extraoptiquea, la lumiere étant pour nous, depuis 
longtemps, synonyme du monde en général. La musique est seule 
capable de nous extérioriser, pour ainsi dire, en brisant le charme 
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d'airain de cette tyrannie lk la lumière et en nous insutlhmt ht doUl'l' 
illusion d'un contact réel avec les derniers mystères de l'âme, illu
sion que fondl', chez l'homme éveillé, la constante tyrannie d'un 
sens unique qui lui interdit de construire un monde auditif avec 
ses impressions de l'ouïe, mais subordonne toujours celles-ci au 
monde visuel. C'est pourquoi notre pensée humaine est une pensée 
optique; enlevez nos concepts de la vision, et toute notre logique 
deviendra une optique imaginaire. 

Ce rétrécissement, qui est par là-même approfondissement, et 
qui réduit toutes les sensations à l'optique, a remplacé les innom
brables efpèces de relations interanimales, que nous résumons dans 
le mot langage, par un langage articulé unique servant de pont 
d'entente, à travers l'espace lumineux, entre des interlocuteurs face 
à face ou des interloqués qui répondent à une vision intérieure. Les 
autres modes de parler ayant conservé des fragments sont apparus 
depuis longtemps sous forme de mime, gestes, accents, dans le lan
gage articulé. La différence entre le langage phonétique en général 
de la bête et le langage articulé purement humain est que les mots 
et expressions de ce dernier constituent un monde de représenta
tions intérieures optiques, ducs à l'influence dominante de la vue. 
Chaque sémanthème a une valeur optique, même dans les mots 
comme mélodie, goût, froid ou dans des expressions entièrement 
abstraites. 

Déjà chez les animaux supérieurs, l'hahitude de se comprendre 
l'un l'autre au moyen d'un langage sensible a développé une dis
tinction nette entre la simple sensation et la sensation intellectuelle. 
Si nous appelons ces deux espcces d'activité du microcosme, 
impression des sens et ,iugement des sens, jugement de l'odorat, du 
goût, de l'oreille, par exemple, les fourmis, les abeilles, les oiseaux 
de proie, les chevaux, les chiens, suffiront déjà tres souvent à faire 
pencher nettement la balance du côté des jugements, chez l'être 
éveilié. Mais c'est seulement sous l'influence du langage articulé de 
l'être éveillé actif que nait l'opposition flagrante entre la sensation 
et l'intelligence, tension absolument inconcevable chez l'animal 
et qui ne peut, même chez les hommes à l'origine, être admise qu'à 
titre de virtualité rarement réalisée. C'est le développement du 
langage articulé qui a créé cet élément tout à fait décisif : l'intelli
gence affranchie de la sensation. 

A la sensation intellectuelle formant un tout complet se substitue, 
de plus en plus fréquente, une intelligence de la si~nification des 
impressions sensibles encore guère considérées. Fmalement, cés 
impressions disparaissent, supplantées par les si~nifications senties 
de sons articulés coutumiers. Nom d'un objet visuel à l'origine, le 
mot devient insensiblement signe d'un objet de pensée, d'un « con
cept ». A part les néologismes tout à fait récents, nous sommes loin 
d'avoir une idée précise du sens de ces noms; jamais nous n'em
ployons deux fois un mot avec la même signification, jamais per
sonne ne comprend un mot exactement comme son voisin. Tout de 
même. il reste possible de se comprendre les uns les autres, grâce 
à J'uqage de la langue et à la conception de la vie que les hommes 
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acquièrent par elle; dans cette conception des hommes parlant une 
même langue, l'homme et la langue vivent et agissent, de telle 
manière que de simples s_ons articulés suffisent à éveiller des repré
sentations apparentées. C'est donc bien une intelligence, tirée, 
abs-traite de la vue par des sons articulés, q_ui, malgré sa rareté ori
ginelle chez les hommes, sous cette forme mdépcndante, trace une 
ligne de démarcation très nette entre l'espèce général~ et animale 
et l'espèce additionnelle et purement humaine de l'être éveillé. 
C'est d'une manière tout à fait identique que, à un stade précédent, 
l'être éveillé en général a tracé une ligne frontière entre l'espèce 
générale et végétale et l'espèce particulière et purement animale 
de l'être. 

L'intelligence tirée de la sensation s'appelle pensée. La pensée a 
introduit à jamais un schisme dans l'être éveillé humain. Dès le 
début, elle a estimé l'entendement et la sensibilité comme deux 
forces spirituelles : supérieure et inférieure. ,Elle a créé l'opposi
tion fatale entre le monde visuel lumineux, dénommé monde appa
rent et illusion d'optique, et un monde littéralement représentatif, 
où vivotent des concepts impossibles à dépouiller de leur léger 
accent optique. Celui-ci est désormais pour l'homme, aussi longtemps 
qu'il « pense », le monde vrai, le monde en soi. A l'origine, le moi 
était l'être éveillé en général, dans la mesure où la sensation visuelle 
le situait au centre d'un champ optique; maintenant, il est « esprit », 
c'est-à-dire pur entendement, se « sachant » tel lui-même et consi
dérant comme des valeurs in/ érieures non seulement son ambiance 
naturelle, mais encore de très bonne heure, les autres éléments de 
la vie, son cc corps n, Une marq_ue de cette sup~riorité est fournie non 
seulement par la station verticale de l'homme, mais encore par la 
structure très raffinée de sa tête, où le regard, la forme du front 
et des tempes deviendront de plus en plus les représentants de 
l'expression. 1 

On voit que la per-sée émancipée s'est créé pour elle un nouveau 
genre d'activité. A la pensée pratique, visant la nature des objets 
optiques par rapport à tel ou tel but donné, s'ajoute la pensée théo
riq_ue, spéculative, fureteuse, qui cherche à fonder la nature de ces 
obJets t,i soi, l' « essence des choses ». La lumière est abstraite de 
l'objet vu, la vie en profondeur de la vue fait un bond de croissance 
et s élève très nettement à la vie en profondeur des sémanthèmes à 
teinte optique. On croit à la possibilité de pénétrer au cœur des 
choses, de les parcourir du regard interne. On entasse représenta
tions sur représentations, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à une archi
tecture spirituelle de grand style dont les édifices s'élèvent pour 
ainsi dire à la pleine clarté d'une lumière intérieure. 

Avec la pensée théorique est née, au cœur de l'être éveillé, une 
espèce d'activité qui a rendu encore inévitable la lutte de l'être et 
de l'être éveillé. Le microcosme animal, chez qui l'être et l'être 
éveillé forment une unité de vie évidente, ne connaît qu'un être 
éveillé au service de l'être tout court. La bête« vit 11 simplement, sans 

r. De là le trait animal, au sens sublime ou vulgaire, qu'on remarque sur le vi&age 
d~s hommes qui ne sont pas habitués à penser. 
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raisonner sur la vie. Mais le règne absolu de l'œil fait apparaître 
la vie comme vie d'un•organisme visible dans la lumière, et l'intelli
gence enchaînée au langage crée aussitôt un concept de pensée et, 
par antinomie, un concept de vie, puis distingue finalement entre la 
vie telle qu'elle est et la vie telle qu'elle doit être. La vie insouciante 
cède la place à l'antithèse de la« pensée et de l'action », qui est non 
seulement possible, ce qu'elle n'est point chez l'animal, mais qui 
bientôt devient, chez chaque homme, d'abord réalité, finalement 
dilemme. Ce dilemme a donné sa forme à l'histoire entière de l'huma
nité mûre et à toutes ses manifestations historiques; et plus une 
culture prend de formes supérieures, plus forte est l'antithèse qui, 
précisément, régit les moments essentiels de son être éveillé. 

Le cosmos végétal, l'être de destin, le sang, la race possèdent 
l'autorité ancienne et la conservent. Ils sont la vie. L'autre n'est 
qu'un valet de la vie. Mais ce valet ne veut pas servir. Il veut et croit 
régner; c'est un des droits les plus indiscutés de l'esprit humain 
que de tenir le corps, la « nature » en puissance; mais la question 
est de savoir si cette croyance elle-même ne sert pas à la vie. A quoi 
notre pensée pcnse-t-elle ainsi? Peut-être parce que le cosmos, 
« lui », le veut ainsi. La pensée prouve sa puissance en appelant le 
corps représentation, en en connaissant la misère, en faisant taire 
la voix du sang. Mais le règne du san~ est réel, puisqu'il permet en 
silence à la pensée de commencer et d achever son action. Cela aussi 
est une différence entre la parole et la vie. L'être peut se passer de 
l'être éveillé, la vie, de l'intelligence, mais non inversement. La 
pensée ne règne malgré tout que dans le " monde des idées )), 
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C'est une différence toute verbale que de savoir si la pensée est 
une création de l'homme ou l'homme supérieur une création de 
la pensée. Mais la pensée même s'arrogera dans la vie un rang tou
jours faux et beaucoup trop élevé, parce qu'elle n'aperçoit pas ou 
n'admet pas d'autres espèces de constatation à côté d'elle, et renonce 
ainsi à une vue d'ensemble sans préjugés. En effet, tous les penseur:\ 
de profession - et ils sont à peu près seuls dans toutes les culture:, 
qui croient avoir droit au chapitre - ont considéré la froide réflexion 
abstraite comme l'activité évidente qui mène à la connaissance des 
« choses finales». De même, ils ont la conviction, tout aussi évidente, 
que la « vt:rité » qu'ils atteignent par cette voie est bien celle à 
laquelle ils aspirent et non une image représentative substituée à 
l'impénétrable mystère. 

Mais si l'homme est un organisme pensant, il est cependant loin 
d'être un organisme dont l'être consiste à penser. Voilà une distim:
tion que nos fureteurs de naissance n'ont pas aperçue. Le but de 
la pensée se nomme vérité, Les vérités sont constatées, c'est-à-dirt 
abstraites, sous forme de concepts, de cet incoercible vivant qu'est 
le monde lumineux, afin de recevoir dans un système, dans unt: 
sorte d'espace spirituel, un emplacement durable. Les vérités sont 
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absolues et éternelles, c'est dire qu'elles n'ont plus rien à faire avec 
la vie. 

Or, pour un animal, il n'y a que des faits, pas de vérités. C'est 
ce qui sépare l'intelli$ence théorique de l'intelligence pratique. 
Faits et vérités se distinguent comme le temps de l'espace ou le 
destin de la causalité. Un fait existe pour l'être éveillé tout entier, 
qui est au service de l'être, non pour un seul aspect de cet être éveillé, 
prétendu dépouillé de l'être. La vie réelle, l'histoire, ne connaît 
que des faits. L'expérience de la vie et la connaiuance des hommes 
ne visent que les faits. L'homme d'action, le héros, le volontariste, 
le combattant, celui qui lutte pour triompher de la force des faits 
et se la subordonner ou mourir, considère avec dédain les sim[Jles 
vérités comme des choses insignifiantes. Pour l'homme d'Etat 
authentique, il n'y a que des faits politiques, pas de vérités poli
tiques. La fameuse question de Ponce Pilate est celle de tout homme 
des réalités. 

C'est un des plus grands mérites de Nietzsche que d'avoir posé 
le problème dt la fJaltur de la vérité, de la connaissance, de la 
science ... , sacrilège impie aux yeux de tout savant et de tout pen
seur né, qui y voit ainsi mis en doute le sens de son être entier. 
Quand Descartes voulait douter de tout, il ne doutait pas certes de 
la valeur de son problème. 

Mais autre chose est de poser un problème, autre chose de le 
résoudre. La plante vit et ne le sait pas. L'homme s'étonne de vivre 
et pose des f roblèmes. Quant à la réponse, lui non plus ne peut pas 
la donner. I ne peut que croire à la Justesse de sa réponse, en <fUOi 
il n'existe pas la moindre différence entre Aristote et le plus misé
rable des nègres. 

Pourquoi faut-il que les énigmes soient résolues, les problèmes 
solutionnés? L'angoisse, qui parle déjà dans les yeux de l'enfant, 
n'est-elle pas la dot effrayante de l'être éveillé humain, dont l'intelli
gence, affranchie de la sensation, ne fait que couver sur sa route, 
obligée de pénétrer dans tous les abîmes qu'elle rencontre et ne 
pouvant se saufJtr qu'en se déchargeant? La foi sans réserve en la 
science peut-elle libérer du cauchemar des grands problèmes ? 

11 Le fri11on est le meilléur lot de l'humanité ». Celui que le destin 
en a privé est obligé de chercher la clé des mystères, de prendre 
l'offensive contre qui commande le respect, de disséquer, de détruire, 
de remporter sa part de butin. Volonté de système est volonté de 
tuer le vivant. Il est ainsi constaté, congelé, enchaîné aux liens de la 
logique. L'es.,rit a vaincu quand il a mené jusqu'au bout cette tAche 
de cristallisation. 

Ce qu'on distingue d'ordinaire sous les noms de raison et d'enten
dement, c'est le sentiment divinatoire végétatif, pour qui le langage 
des veux et des mots est un simple instrument, et d'autre part, l'intel
lil{ence animale elle-même, pour qui ce langage sert de guide. La 
raison enfante des idées, l'entendement découvre des vérités. Les 
vérités n'ont pas de vie et se transmettent par division, les idées 
appartiennent à la vie même de leur auteur et ne se transmettent 
que par sympathie. La nature de l'entendement est la critique, celle 
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de la raison la création. La raison produit le nécessaire, -l'entende
ment le suppose. Bayle l'a exprimé en disant que l'entendement 
suffit à découvrir les erreurs, mais non les vérités. En effet, la cri
tique intelligente s'exerce et se développe tout d'abord au contact 
de la sensation, à laquelle elle est liée. Ce jugement sur la sensation 
apprend à l'enfant à comprendre et à distinguer. Isolée de ce côté 
et s'occupant d'elle-même, la critique a besoin de remplacer par 
quelque chose l'activité des sens qui lui sert d'objet. Ce succédané 
ne peut se trouver que dans un mode de penser déjà existant, sur 
lequel la critique abstraite s'exercera désormais. Toute autre pensée, 
exerçant une critique indépendante sur des constructions tirées du 
néant, est inexistante. 

Car l'homme primitif s'était créé une image religieuse du cosmos, 
longtemps avant de penser abstraitement. Cette image est l'objet 
de son entendement critique. Toute science naît et grandit au 
contact d'une religion et sous les conditions psychiques générales 
de cette religion, et elle n'a pas d'autre signification que de corriger 
abstraitement celle-ci, considérée comme une doctrine fausse et 
moins abstraite. Chaque science continue à porter en elle, avec tout 
son baga~e de principes, de théorèmes et de méthodes, l'essence 
d'une religion. Chaque vérité nouvelle que l'entendement découvre 
n'est qu'un jugement critique porté sur une vérité déjà existante. 
Cette polarité du savoir nouveau et du savoir ancien implique, pour 
le monde de l'entendement, l'existence de vérités relatives exclu
sivement, c'est-à-dire de jugements ayant une force de conviction 
plus grande que d'autres jugements. La science critique repose 
sur la foi en la supériorité de l'intelligence d'aujourd'hui sur celle 
d'hier. C'est encore la vie qui nous impose cette foi. 

La critique peut-elle donc résoudre les grands problèmes, ou 
seulement constater leur insolubilité ? Au début dé la science, nous 
croyons à la première thèse; quand notre savoir s'élargit, nous 
trouvons la seconde plus sûre. Aussi longtemps que nous espérons, 
nous appelons le mystère problème. 

Il y a donc pour l'homme éveillé un double problème : celui de 
l'être éveillé et celui de l'être, ou bien de l'espace et du temps, ou
encore de la nature et de l'histoire, ou enfin de la tension et du tact : 
l'être éveillé ne cherche pas seulement à se comprendre soi-même, 
mais en outre à comprendre quelque chose qui lui est étranger. La 
voix intérieure a beau dire à chacun qu'il dépasse ici les possibilités 
de la connaissance, l'angoisse lui persuadera quand même de conti
nuer ses recherches et de préférer la solution apparente au regard 
dans le néant. 

4 

L'être éveillé est fait de sensation et d'intelligence, dont la nature 
commune est une orientat.ion constante sur leur rapport avec le 
macrocosme. t tre éveillé est en ce sens synonyme de « constater », 
soit qu'il s'agisse des tentacules d'un infusoire ou de la pensée 
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humaine à aon plue haut degré. L'être qui ac tite lui-même arrive 
tout d'abord auprohlhne de la connaissance. Qu'eat-ce que connaître? 
Qu'eat-ce que la connaissance du connaître? Et quel rapport y 
a-t-il entre ce qu'on entendait par là à l'origine et ce qu'on a con
signé plus tard dans des mots? L'être éveillé et le sommeil alter
nent, comme le jour et la nuit avec le mouvement stellaire. La con
naissance et le rêve alternent ég11lement. Comment lea distinguer 
toua deux? 

Mais l'être éveillé, sensitif aussi bien qu'inteiligent, est égale
ment synonyme d'existence d'antithèses comme connaître et connu, 
chose et attribut, objet et événement. Quelle est la nature de ces 
antithèses? C'est ici qu'apparaît un second problème, celui de la 
causalité. On distingue entre deux éléments sensibles la cause et 
l'effet, ou entre deux spirituels le principe et la conséquence. Cela 
veut dire qu'on constate entre eux un rapport de puissance ou de 
rang. ttant donné un dea éléments, l'autre existe nécessairement. 
En quoi le temps ne joue absolument aucun rôle. Il ne s'agit paa 
de faits de destin, mais de vérités causales, paa de date, mais de 
défendance légale. C'est sana doute sur cette activité intellectuelle 
qu on fonde les plus grands espoirs. L'homme doit peut-être à 
de telles découvertes ses meilleurs instants de bonheur. Et, partant 
d'antithèses avec lesquelles il se trouve en rapport de promiscuité 
et de présence quotidiennes et immédiates, il continue sa route des 
deux côtés, en e,oursuivant la chaîne interminable dea conséquences, 
jusqu'à ce qulil atteigne ce qu'il appelle les causes premières et 
dernières des engrenages de la nature, Dieu ou le sens de l'Univers. 
Il rassemble, il classe et, jetant un coup d' œil sur son système, sur 
son dogme de rapporta légaux, il y découvre un refuge contre l'im
prévu. Celui qui peut démontrer n'a plus peur. - Mais en quoi 
consiste cette causalité? Est-elle dans l'acte de connaître, dans 
l'objet connu, ou dans leur unité à tous deux ? 

Le monde dea tensions en soi devrait être figé et mort, c'est-Îl
dire une II vérité éternelle », un absolu hors du temps, un état. Or, 
le monde réel de l'être éveillé est rempli de changements. Un animal 
ne s'en émeut point, mais la pensée du savant reste perplexe ... 
Repos et mouvement, durée et changement, devenu et devenir, 
toutes ces antithèses ne désignent-elles pas un élément ultra-intel
lectuel et qui doit donc par là-même 1mpli~uer un contresens ? 
Sont-elles des faits qu'il n'est rlus po&Sible d abstraire du monde 
sensible sous forme de vérités Il y a quelque chose de temporel 
dans ce monde atemr,orel de la connaissance, les tensions apparais
sent comme tact, à l étendue s'ajoute la direction. Toute la problé
matique de l'être éveillé intelligent se concentre dans cette question 
suprême et la plus ardue, le problnne du fflOllfJetnent, et à ce pro
blème échoue la pensée affranchie. Ce qui prouve bien que le micro
cosme, aujourd'hui comme toujours, dépend du cosmos, comme le 
montre dans chaque être nouveau, dès sa première origine, le pro
tophylle externe; simple enveloppe d'un corrs, La vie peut sub
sister sana la pensée, mais la pensée n'est qu une espèce de la vie. 
La· pensée a beau s'arroger des fins prodigieuses, en réalité la vie se 
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sert d'elle pour sa propre fin et lui assigne un but vivant tout à fait 
indépendant de la solution des problèmes abstraits. Pour la pensée, 
la solution d'un problème est juste ou fausse, pour la vie elle a une 
valeur ou n'en a pas. Peut-être la vie a-t-elle atteint précisément son 
but, parce que la volonté de connaître a échoué au problème du 
mouvement? En dépit de cet échec et précisément à cause de lui, 
le problème du mouvement reste le point central de toute pensée 
supérieure. Toute mythologie, toute science de la nature, est née 
de l'émotion sentie dans le mystcre du mouvement. 

Le problème du mouvement touche déjà au mystère de l'être, 
qui est étranger ·à l'être éveillé, mais à la pression duquel il ne peut 
se soustraire. Il consiste à vouloir comprendre ce qui ne sera jamais 
compris, le quand et le pourquoi, le destin, le sang, tout ce que notre 
cœur devine et sent, mais que notre vue, née pour l'optique, veut 
pour cette raison regarder à la lumière afin de l'appréhender au 
sens litttéral du mot, afin de s'en assurer rar le toucher. 

Car il est un fait incontestable dont 1 observateur n'a pas con
science : c'est que son effort tout entier vise non la vie, mais à voir 
vivre, non la mort, mais à voir mourir. Nous cherchons à concevoir 
le cosmos tel qu'il apparaît au microcosme dans le macrocosme, 
comme vie d'rm corps dans le champ optique, entre la naissance et 
la mort, la génération et l'anéantissement, tout en affirmant cette 
antithèse du corps et de l'âme, conséquence nécessaire très pro
fonde de la vie du moi intérieur qui se conçoit comme étranger 
sensible. 

Le résultat de cette observation de notre organisme corporel 
à la lumière est que, non seulement nous vivons, mais nous nous 
savons « vivants >>. L'animal, lui, ignore la mort, il ne connaît que 
la vie. Si nous étions pur organisme végétal, nous mourrions sans 
jamais le savoir, car sentir la mort et mourir seraient tout un. Mais 
les bêtes aussi entendent le cri de la mort, elles regardent le cadavre, 
flairent l'anéantissement, elles voient mourir sans comprendre. Ce 
n'est qu'avec l'intelligence pure, affranchie par le langage, de l'être 
éveillé visuel; que surgit pour l'homme la grande énigme de la mort 
qui entoure son monde lumineux. 

Alors, mais alors seulement, la vie devient le court laps de temps 
compris entre naître et mourir. Ce n'est qu'en face de la mort que 
la génération devient pour nous le second mystère. Ce n'est que mam
tenant que la phobie animale cosmique devient phobie humaine 
dP. la mort, et c'est celle-ci qui fait naître l'amour entre l'homme et 
la femme, les rapports de la mère et de l'enfant, la chaîne des 
ancêtres jusqu'aux neveux et, par delà eux, la famille, la nation, 
enfin l'histoire humaine en général, comme autant de problèmes 
et de faits de destin d'une profondeur insondable. A la mort que 
doit subir tout homme né pour la lumière, se rattache l'idée de 
péché et de châtiment, de l'être considéré comme expiation, d'une 
vie nouvelle au delà du monde éclairé et d'une rédemption qui met 
fin à toute phobie de la mort. La connaissance de la mort est la pre
mière qui a donné ù l'homme, distinct de l'animal, sa conception 
du monde. 
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Il y a des hommes de destin nés et des hommes de causalité nés. 

L'homme proprement vivant, paysan, guerrier, diplomate, général, 
mondain, marchand, tous ceux qui veulent s'enrichir, commander, 
gouverner, lutter, oser, l'organisateur, l'entrepreneur, l'aventurier, 
le champion, le joueur, est séparé par tout un monde de l'hoinine 
11 spirituel », saint, prêtre, savant, idéaliste, idéologue, dût ce dernier 
y être destiné par sa puissance de pensée ou par son manque de 
sang. :8tre et être éveillé, tact et tensions, instincts et concepts, 
organes de circul~tion et or~anes du toucher, il est rare de trouver 
un homme supérieur en qui ne prévale absolument l'un ou l'autre 
de ces caractères. Sont refusés au spéculatif tous les ressorts vivants 
de l'instinct: coup d'a:il du connaisseur d'hommes et de situations; 
foi en une étoile, que possède tout homme voué à l'action, et abso
lument différente de la certitude en la justesse d'un point de vue; 
voix du sang qui passe à l'acte; bonne conscience inébranlable, qui 
juatifie chaque but et chaque moyen. Les pas mêmes d'un homme 
des réalités ont une autre résonance, une base plus solide que ceux 
du penseur ou du rêveur, en qui le microcosme pur est incapable 
d'entrer en rapport avec la terre ferme. 

Le destin a fait l'individu tel ou tel, timide savant à lunettes ou 
audacieux indifférent à la pensée. Mais l'homme d'action est un 
homme entier, le spéculatif possède un organe particulier qui vou
drait agir sans le corps ou contre lui. Tant pis, si la réalité en souffre. 
Noua aboutisaons ainsi à ces propositions de réforme éthico-politico
sociale, prouvant toutes irréfutablement ce qu'il faudrait faire et 
comment il faudrait procéder, doctrines qui toutes, sans exception, 
aupposent que toua lea hommes sont faits comme l'auteur, c'est-à
dire riches en imagination et pauvres en passions, pourvu tou
tefois que l'auteur lui-même se connaisse. Mais aucune de ces 
théories, même étayée sur la pleine autorité d'une religion ou d'un 
nom célèbre, n'a apporté jusqu'ici le moindre changement à la vie 
elle-même. Elles nous ont donné seulement une pensée différente 
sur la vie. Tel est précisément le sort fatal des cultures tardives, qui 
écrivent et lisent beaucoup, qu'elles ne cessent de confondre l'anti
thèse de la vie et de la pensée avec celle de la pensée sur la vie et 
de la pensée sur elle-même. Tous les réformateurs, prêtres et philo
sophes s'accordent à penser que la vie est une occasion pour la 
réflexion la plus sagace; mais la vie du monde va son train sans se 
soucier de ce qu'on pense d'elle. Et même si une communauté 
réussit à mener une vie « conforme à la doctrine », le mieux qu'ils 
puisaent atteindre sera de faire parler d'eux, au bas d'une note, les 
historiens de l'avenir, après que ce qu'ils ont en propre et qui seul 
importe aura été discuté par avance. · 

Car seul le héros, l'homme de destin, vit en définit.ive dans le 
monde réel, le monde des résolutions politiques, mi1itaircs, écono
miques, où concepts et systèmes ne comptent point. Ici, un bon coup 
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de main vaut mieux qu'une bonne déduction, et il y a du sens dans 
le mépris affiché de tout temps par le soldat et le diplomate pour 
les gratte-papier et les rats de bibliothèque, qui s'imaginent que 
l'histoire universelle existe à cause de l'esprit, de la science ou même 
de l'art. Disons-le sans ambages : L'intelligence affranchie de la 
sensation n'est qu'un côté de la vie, et non le plus décisif. Dans une 
histoire de la pensée occidentale, on peut omettre le nom de Napo
léon; mais dans l'histoire réelle, Archimède avec toutes ses décou
vertes scientifiques a peut-être joué un moindre rôle que ce soldat 
qui l'assassina lors de la prise de Syracuse. 

Quelle erreur prodigieuse ne commettent-ils pas, ces théoriciens 
qui croient que leur place est à la tête et non à la suite des événe
ments! Cela s'appelle méconnaître entièrement le rôle joué par les 
sophistes politisants d'Athènes ou par Voltaire et Rousseau en 
France. Un homme d':Êtat ne u sait II souvent pas ce qu'il fait, 
mais cela ne l'empêche pas précisément d'arriver avec assurance 
au succès; le doctrinaire politique sait toujours ce qu'il faut faire; 
cependant, quand elle ne s'est pas bornée au grattage du papier, 
son activité est celle qui a conservé dans l'histoire le moins de succès, 
partant, le moins de valeur. Cc n'est que par une insolence, trop 
fréquente aux temps de trouble, comme ceux du rationalisme 
attique et de la Révolution française ou allemande, que l'idéologue 
s'arroge le droit d'agir sur les destinées d'un peuple au lieu de se 
cantonner dans ses systèmes. Il méconnaît ainsi sa place. Ses prin
cipes et ses programmes appartiennent à l'histoire littéraire et à 
nulle autre. Car l'histoire réelle ne rend pas ses sentences en réfu
tant le théoricien, mais en l'abandonnant à lui-même et à ses pen
sées. Libre à Platon et Rousseau, pour ne rien dire des esprits 
médiocres, d'échafauder des édifices politiques ... Alexandre, Sci
pion, César, Napoléon n'attribuent dans leurs projets, leurs batailles, 
leurs règlements, aucune espèce d'importance à ces échafaudages. 
Les premiers dissertent sur le destin, eux se contentent d'être ce 
destin. 

Parmi les organismes microcosmiques, il se forme sans cesse des 
unités massives animées, qui sont des organismes d'ordre supérieur, 
d'une naissance tantôt lente, tantôt subite, ayant tous les senti
ments et toutes les passions de l'individu, énigmatiques dans leur 
être et impénétrables à l'intelligence, mais dont l'œ1I du connais
seur aperçoit bien les battements et est capable de les mesurer. 
Ici aussi, nous distinguerons les unités générales et animales, qu'on 
sent très profondément attachées à l'être et au destin, comme cette 
migration aérienne des oiseaux ou cette armée marchant à l'attaque; 
et les agglomérations purement humaines et intellectuelles, fondées 
sur la communauté d'opinion, la ressemblance des buts et du savoir. 
L'unité de tact cosmique est acquise sans qu'on le veuille, l'unité 
de raison s'acquiert quand on veut. Une communauté spirituelle 
peut être recherchée ou abandonnée, l'être éveillé seul y prend 
part. Une unité cosmique est fatale et l'on y tombe de tout son être. 
Les assauts d'enthousiasme s'emparent de foules semblables aussi 
rapidement que la panique. Elles sont bruyantes et extatiques, 
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comme à Eleusis et à Lourdes, ou sous l'emprise d'un esprit viril 
comme les Spartiates aux Thermopyles et les Goths sur le Vésuve. 
Elles se forment dans la musique des chorales, dans la marche et 
la danse et, comme tous ceux qui ont de la race, hommes ou ani
maux, elles succombent sous l'effet des couleurs chatoyantes, des 
atours, du costume, de l'uniforme. 

Ces masses animées naissent et meurent. Les communautés 
spirituelles, si'!lp!e som~e au sens mathémati~ue, s'assef!1blent, 
augmentent, d1mmuent, Jusqu'à ce que s'établisse; parfois, une 
simple unanimité qui, par la violence de l'impression, passe dans 
le sang et transforme tout à coup la somme en organisme. A chaque 
tournant d'une époque politique, des mots peuvent se changer en 
destin, des opinions publiques en passions. Une foule, fortuite
ment rassemblée dans la rue, acquiert une conscience, un sentiment, 
un langage, jusgu'à ce que l'Ame eassagère s'éteigne et q_ue chacun 
suive son chemm. Cela se passait Journellement dans Paris en 1789, 
dès qu'on criait « à la lanterne ». 

Ces Ames ont une psychologie à part, qu'il faut comprendre, 
si l'on veut en venir à bout dans la vie publique. C'est une Ame collec
tive que possèdent tous les ordres ou classes authentiques : ordres 
des chevaliers et des croisés, Sénat romain et club jacobin, société 
polie sous Louis XIV et noblesse prussienne, classes paysannes et 
ouvrières, populace des grandes villes, habitants d'une colline 
abrupte, peuples et tribus du temps des invasions, fidèles de Moham
med et en général de toute religion ou secte récemment fondée, 
Français de la Révolution et Allemands des guerres de l'indépen
dance. Les plus prodigieux organismes de cette espèce, que nous 
connaissons, sont les hautes cultures, dont la naissance est due à 
u."le grande secousse psychique et qui concentrent, dans un être 
millénaire, toutes les quantités d'espèce plus petite, les nations, les 
classes, les villes, les familles, en une seule unité 1 

Tous les grands événements de l'histoire sont représentés par 
des organismes de cette espèce cosmiq_ue, peuples, partis, armées, 
classes; tandis que l'histoire de l'esprit s'écoule dans des milieux 
et des communautés liches, des écoles, des couvents, des cellules, 
des - « ismes ». Et il y a encore ici un problème de destin, à ~avoir, 
ai ces foules, au moment décisif où elles arrivent à la plénitude de 
leur force vivante, trouveront un chef ou seront menées à l'aveu
glette; si ces chefs de hasard seront à la hauteur de leur tâche ou 
s'ils seront des personnalités complètement effacées, élevées au 
rang suprême par le flot des événements, comme Pompée et· Robes
pierre. La marque de l'homme d":etat est la parfaite assurance du 
regard dont il observe toute cette masse animée, dans sa puissance 
et sa durée, dans sa direction et son b.ut, se formant et se dissol
vant dans la va~ue du temps; mais malgré le chef, c'est encore le 
hasard qui décide s'il sera capable de maîtriser ces foules ou se 
laissera emporter par elles. 
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II. - LI GROUPE DBS HAUTES CULTURES 

6 

Mais peu importe qu'un homme soit né pour la vie ou pour la 
pensée, puisque tant qu'il agit ou réfléchit, il reste éveillé et, comme 
tel, toujours « dans l'ima~c 1 », c'est-à-dire voué à un sens unique, 
celui que le monde lummeux qui l'entoure possède précisément 
pour lui en ce moment. On a déjà remarqué que les innombrables 
vocations qui alternent dans l'être éveillé humain se répartissent 
nettement en deux groupes : celles du destin et du tact, celles des 
causes et des tensions. Chacun se rappelle, par exemple, le déran
gement presque douloureux, où le plonge la nécessité de réfléchir 
subitement à un incident du jour, quand il est occupé précisément 
par un problème de physique. J'ai nommé ces deux images le 
« monde de l'histoire» et le« monde de la nature». Dans le premier, 
la vie se sert de l'intelligence critique et tient l'œil sous sa puissance; 
elle transforme le tact senti en une ligne ondoyante, aperçue du 
dedans; la secousse éprouvée, en époque de l'image. Dans le second, 
c'est la pensée elle-même qui gouverne, la critique causale trans
forme la vie en progression rigide, le contenu vivant du fait en vérité 
abstraite, la tension en formule de loi. 

Comment est-ce possible? Les deux mondes sont des images 
visuelles, avec cette différence, toutefois, que la première comporte 
un sacrifice aux faits qui ne reviendront jamais, la seconde un effort 
pour enfermer des vérités dans un système immuable. Dans l'image 
historique, le savoir ne sert que d'étai, et le microcosme est un ins
trument du cosmos. Dans ce que nous appelons mémoire et souvenir 
les choses existent comme dans la lumière intérieure, baignées par 
le tact de notre être. L'élément chronologique, au sens très large 
de dates, no::ns et nombres, montre que l'histoire, dès qu'elle est 
pensée, est incapable de se soustraire aux conditions fondamen
tales de tout être éveillé. Dans l'image naturelle, le subjectif, qui 
existe toujours, est l'élément étranger et trompeur; dans l'image 
historique, c'est l'objectif, également inévitable, le nombre, qui 
sont trompeurs. 

Les vocations naturelles doivent, et peuvent jusqu'à un certain 
point, être impersonnelles. On s'oublie soi-même pour elles. L'image 
historique, au contraire, est la propriété de chaque homme, de 
chaque classe, de chaque nation, de chaque famille, pa, ,apport à 
soi. La nature porte la marque de l'étendue qui embrasse tous. 
L'histoire, au contraire, est ce qui sort d'un passé obscur pour se 
ruer su, l'observateit, et continuer, de là, sa route vers l'avenir. Cet 
observateur, actuel, en est toujours le point central, et il est tout à 

1. L'expression populaire " être clans l'image " s'emploie en allemand pour <lire 
qu'on est " au courant ,, qu'on sait de quoi il ~•agit, qu'on • y est "· (Note <ln tra
ducteur.) 
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fait impossible, dans cette riche harmonie des faits, de couper le 
circuit de la direction, qui appartient à la vie et non à la pensée. 
Chaque temps, chaque peuple, chaque masse vivante a son propre 
horizon historique, c:t le r,cnseur historien qualifié se révèle préci
aément, en donnant de I histoire l'image réelle qui est nécessitée 
par son temps. 

C'est pourquoi la nature et l'histoire s'opposent comme la cri
tique pure et la critique apparente, critique comprise comme s'oppo
sant à l'expérience de la vie. La science naturelle est critique et 
rien de plus. Dans l'histoire, au contraire, la critique ne peut que 
garantir le savoir sur lequel le regard de l'historien développe son 
horizon. L'histoire, c'est ce regard même, quel que soit son objet. 
Quiconque possède ce regard peut comprendre cc historiquement » 
chaque situation et chaque fait. La nature est un système, et tous 
les systèmes s'apprennent. 

La vocation historique débute pour chacun avec ses premières 
impressions d'enfance. Les yeux des enfants sont perspicaces, et 
les faits de l'ambiance immédiate, la vie de la famille, de la maison, 
de la rue sont sentis et devinés par eux jusque dans leurs racines 
profondes, longtemps avant que la ville et ses habitants ne rentrent 
dans le champ visuel de l'enfant, et tandis que les mots de peuple, 
pays, ttat n'ont encore acquis chez lui aucun contenu tangible. Un 
autre connaisseur aussi sagace est l'homme primitif, pour tout ce 
qui se pr~sente à ses yeux, dans son cercle étroit, comme histoire 
vivante : avant tout, la vie elle-même, Je spectacle de la naissance et 
de la mort, de la maladie et de la vieillesse; ensuite, l'histoire des 
passions guerrières et sexuelles, qu'il vit lui-même ou observe chez 
d'autres; les destinées des siens, de son clan, de son viUage, avec 
Jeurs actes et leurs arrière-pensées; le récit de longues hostilités, 
de combats, de victoires, de vengeances. Puis son horizon s'élargit: 
ce n'est plus une vie, mais 1a vie qui naît et qui meurt; non des 
village• et des clans, mais des tribus lointaines et des pays; non des 
années, mais des siècles, qui apparaissent à ses yeux. L'histoire 
réellement vécue, dont on sent encore le tact, ne dépasse jamais la 
génération du grand-père, ni pour les anciens Germains et les nègres 
d'aujourd'hui, ni pour Périclès et Wallenstein. A cette limite, un 
horizon de la vie est fermé, une autre couche commence, dont l'image 
se fonde sur l'héritage et la tradition historique; le sentiment de 
participation immédiate range cette tradition dans une image de 
la mémoire, nettement perçue, assurée par une longue pratique, et 
dont l'étendue de développement diffère beaucoup selon les hommes 
de chaque culture. Avec cette image commence, pour nous, l'his
toire proprement dite, celle où nous vivons sub specie aete,nitatis; 
pour les Grecs et les Romains, elle finit avec elle. Les guerres du 
Péloponèse pour Thucydide 1, les guerres puniques pour César 
é_taient _déjà des événements qui avaient cessé d'avoir une significa
tion vivante. 

Mais par-dessus ces images et au delà, de nouvelles images indi-

1. Il aurait constaté, écrit-il- en 400! - en preniièrc page cle son lh•rc- ù'hi~toin· 
q11'011c11n événement d'importance ne s'était passé avant l'i::poquc où il vh•ait. 
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viduelles naissent, qui se rapportent aux destinées des plantes et 
des animaux, du paysage, des astres, et se confondent avec les der
nières images de la natui:e en représentations mythiques sur le com
mencement et la fin du monde. 

L'image de la nature, s:hez l'enfant et le primitif, naît de la petite 
technique quotidienne qui ne cesse de les contraindre à détourner 
les yeux de la contemplation douloureuse de la nature lointaine, 
pour les diriger sur la critique des choses ambiantes et immédiates. 
Comme les jeunes animaux, c'est en jouant que l'enfant découvre 
ses premières vérités. Examiner le joujou, briser la poupée, retourner 
la glace pour voir ce qu'il '/ a derrière, triompher d'avoir constaté 
l'exactitude d'une chose qui ne changera plus désormais : la science 
naturelle n'a jamais fait un pas de p!Us. Cette expérience critique 
des choses est acquise par l'homme primitif au contact des armes, 
des outils, des matières servant à l'habiller, à le nourrir, à le loger, 
donc des choses en tant qu'obj,ts morts. Il en est de même eour son 
expérience des animaux, qu'il ne conçoit plus aujourd'hui comme 
des vivants dont, chasseur ou chassé, il observe et mesure les ébats, 
mais subitement, comme des composés absolument mécaniques de 
chair et d'os, étudiés dans un but déterminé, abstraction faite de 
leur qualité de vivants, exactement à la manière dont il conçoit 
d'abord un événement comme un acte démonique, puis aussitôt 
ap_rès, comme une chaîne de causes et d'effets. La même résolution 
s accomplit chaque jour et à chaque instant chez l'homme des cul
tures mûres. Mais autour de cet horizon, naturel aussi, vient se 
constituer une autre couche, faite des impressions de la pluie, de 
l'éclair et de Ja tempête, du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, 
des phases de la lune et du mouvement des astres. Ici, des frissons 
religieux, pleins d'angoisse et de respect, le contraignent à une cri
tique d'un tout autre ordre. De même qu'il a tenté, dans l'image 
historique, de découvrir le fondement des derniers phénomènes 
de la vie, de même il s'efforce ici, dans l'image naturelle, de cons
tater les dernières vérités de la nature. Ce qui dépasse son intelli
gence, il l'appelle divinité, et ce qui est en deçà, il veut le com
prendre causalement comme effet, création ou révélation de cette 
divinité. 

Chaque somme de constats naturels a donc une double tendance, 
qui est restée invariable depuis les temps les plus reculé,. L'une a 
pour but un système, le plus complet possible, de savoir technique 
servant à des fins pratiques, scientifiques et militaires; beaucoup 
d'espèces animales l'ont développée à la perfection,. et elle mène 
en droite ligne, à travers les découvertes de l'homme primitif con
cernant le feu et les métaux, au machinisme actuel de la culture 
faustienne. L'autre tendance ne s'est formée qu'après que le lan
gage articulé a affranchi la pensée purement humaine du phéno
mène de la vision; elle a pour but un savoir théorique tout aussi 
parfait que le précédent, appelé religieux dans sa forme originaire, 
scientifique dans sa forme dérivée et tardive, qui est celle des grandes 
cultures. Le feu est pour le guerrier une arme, pour l'artisan une 
partie de son instrument, pour le prêtre un signe de la divinité, 
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pour le savant un problème. Tous ces noms appartiennent à la 
voèation naturelle de l'être éveillé. Dans la vocation historique, le 
feu en général n'existe pas, mais il existe l'incendie de Carthage 
et de Moscou, ou la flamme des bûchers qui consuma Jean Hu111 
et Giordano Bruno. 

7 

Je le répète : Chaque organisme ne sent la vie et les destinées 
d'autrui que pa.7 rapport à soi. La nuée de pigeons qui s'abattent 
sur un champ est observée avec des yeux tout différents, selon qu'il 
s'a~it du prorriétaire du champ, du naturaliste sur la route ou de 
l'aigle dans 1 air. Dans Je fils du paysan, le père voit un héritier et 
un successeur, le voisin un second paysan, l'officier un soldat, 
l'étranger un indigène. Napoléon empereur a fait des hommes et 
des choses une expérience tout autre que Napoléon lieutenant. 
Transférez l'homme dans une autre position, en faisant du révolu
tionnaire un ministre, du soldat un général, et vous aurez du même 
coup donné à chacun d'eux une vue différente de l'histoire et de 
ses représentants. Talleyrand voyait très bien )es hommes de son 
temps, parce qu'il en était; transféré tout à coup au milieu de Crassus, 
César, Catilina et Cicéron, iJ les eût mal comrris ou n'eût rien saisi 
dans Jeurs règlements et l~urs intentions. I n'y a point d'histo
rien en soi. L'histoire d'une famille est conçue différemment par 
chacun de ses membres, celle d'un pays par chacun des partis, celle 
d'un temps par chacun des peuples de ce temps. L' Allemand voit 
la guerre mondiale autrement que l' Anglais, l'ouvrier, l'histoire 
économique autrement que l'entrepreneur; l'historien d'Occident 
a sous les yeux une hist01re universelle tout autre que celle des his
toriens arabes ou chinois. On ne peut donner de l'histoire d'un 
temps une représentation objective qu'à une très grande distance et 
si on n'y a pris intérieu1·ement aucune part; mais les meilleurs 
historiens de notre temps prouvent qu'ils sont incaeables de 
juger et de décrire l'histoire du Péloponèse et la bataille d' Ac
tium, sans les rapporter en quelque manière aux intérêts de notre 
temps. 

La connaissance experte des hommes n'exclut pas, elle exige 
même que nos jugements portent une nuance très marquée d'équa
tion personnelle. Le manque de cette connaissance et de l'expé
rience de la vie est précisément ce qui porte à des généralisations 
qui sont la caricature de tout ce qu'il y a d'important dans l'histoire, 
à savoir son caractère de fait unique, ou qui le passent entièrement 
sous silence, comme cette conception matérialiste de l'histoire, la 
pire de toutes, qu'on peut presque définir dans son intégralité, 
absence d'aptitude physionomique. Mais en dépit de cette connais
sance des hommes et précisément à cause d'elle, il y a pour chaque 
individu, parce qu'il appartient à une classe, à un temps, à une nation, 
à une culture, et à leur tour, pour chaque temps, chaque classe, 
chaque culture dans son ensemble, une image type de l'histoire, 
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telle qu'elle dnJrait exister par rapport à eux. Comme virtualité 
suprême, chaque culture possède en tant qu'organisme synthi
ti9141 une image primaire qui est pour elle le symbole du monde 
historique, et dont toutes les vocations particulières, des individus 
ou des groupes, agissant comme organismes vivants, sont des repro
ductions. Quand on dit d'un autre qu'il a une intuition profonde, 
superficielle, originale, triviale, manquée, surannée, on le juge 
toujours, sans s'en rendre compte, en considération de l'image his
torique rie/ami, dans l, mom,nt comme étant le rapport constant 
du temps et de l'homme. 

On comprend donc que chaque homme de la culture faustienne 
ait non seulement sa propre image historique, mais un nombre 
incalculable d'autres qui ne cessent, depuis sa jeunesse, de changer 
et de vaciller selon. les événements du Jour et des années. Et com
bien différente à son tour l'image historique type des hommes de 
différents temps et de différentes conditions : monde d'Othon le 
Grand et de Grégoire VII, monde d'un doge de Venise et d'un 
pauvre pèlerin I Dans quels mondes divers ont vécu. Lorenzo de 
Médicis, Wallenstein, Cromwell, Marat, Bismarck, un serf gothique, 
un savant du xvue siècle, les officiers de la guerre de Trente ans, 
de Sept ans ou de l'indépendance, et pour ne parler que de nos jours, 
un paysan frison ne vivant proprement qu'avec sa terre et ses habi
tants, un grossiste de Hambourg et un professeur de physique 1 
Tous ont pourtant, indépendamment de l'âge, de la position et du 
temps, un trait fondamental commun, qui distingue de toute autre 
culture l'ensemble de ces ima~es comme image primaire. 

Ce qui sépare totalement l'image historique de l'antiquité et de 
l'Inde de celle des Chinois et des Arabes, et beaucoup plus nette
ment encore, de celle de l'Occident, c'est l'étroitesse d'horizon chez 
les deux premières. Jamais ce q_ue les Grecs pouvaient et devaient 
savoir de l'histoire de la vieille Egypte n'a pénétré dans leur propre 
image historique, celle-ci trouvait sa limite, chez la plupart d'entre 
eux, dans les événements que pouvaient raconter leurs vieillards, 
et où les meilleures intelligences elles-mêmes plaçaient, à la guerre 
de Troie, une limite au delà de laquelle il ne devait plus exister de 
vie historique. 

La culture arabe a osé la première, dans la pensée historique des 
Juifs et celle des Perses depuis Cyrus environ, entreprendre cette 
tâche étonnante d'enchaîner par une chronologie "pure la légende 
de la création à l'époque contemporaine et, chez les Perses, de fixer 
chronologiquement le jugement dernier et l'apparition du Messie. 
Enfermer ainsi, dans des limites rigoureusement étroites, toute 
l'histoire de l'humanité ( celle des Perses embrasse douze millé
naires, celle des Juifs jusqu'ici moins de six) : voilà une expression 
nécessaire du sentiment cosmique magique, qui le distingue com
plètement, par la signification plus profonde attachée à la légende 
judéo-persane de la création, des représentations babyloniennes 
auxquelles il a emprunté maint trait extérieur. Partant d'un senti
ment tout à fait différent, les pensées chinoise et égyptienne se 
sont ouvert une vaste perspective sans fin, grâce à une succession 
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de dynasties assurées chronologiqu.!ment qui, à travers des millé
naires, se perdent dans la nuit des temps. 

L'image fauatienne de l'histoire umvenelle entre immédiate
ment en scène, préparée par la chronologie chrétienne 1, creusant 
et élargissant prodigieusement l'image magique reprise par l'tglise 
d'Occident, sur laquelle, ven 1200, Joachim de Flore fonda une 
interprétation sagace de tous les destina du monde, qu'il considérait 
comme les trois lgea successifs du Père, du Fila et du Saint-Esprit. 
Une extension progressive de l'horizon géographique s'ajouta dès 
la période gothique, gràce aux Wikinga et aux crois& qui élarii
rent I cet horizon de l'Islande aux confina les plus reculés de l'Asie. 
Pour l'homme supérieur du baroque, c'est à partir de 1500, et en 
opposition à toutes les autres cultures, que la planète entière est 
devenue pour la première fois le théltre de l'hiat,pire humaine. C'est 
la première fois que le compaa et le télescope, en partant d'une 
simple hypothèse théorique de la rotondité de la terre, ont fait naitre, 
chez l'élite de cette époque tardive, le sentiment réel de vivre sur 
une boule dJns l'espace cosmique. L'horizon ~éographique cesse, 
et auaai celui du temps, grlce au double infim de la chronologie 
annaliste avant et après la naissance du Christ. Et sous l'impres
sion de cette image astronomique, qui a fini par embrasser toutes 
les grandes cultures, la dissolution est aujourd'hui consommée de 
cette vieille division gothique, depuis longtemps devenue super
ficielle et creuse, de l'histoire universelle en antiquité, moyen 
Age et temps modernes. · 

Dana toutes les autres cultures, les aspects de l'histoire cosmique 
et microcosmique se confondent; Je commencement du monde est 
aussi celui de l'homme, la fin de· l'humanité celle du monde. La 
tendance fauatienne à l'infini a prononcé pour la première fois, à 
l'époque baroque, Je divorce entre ces deux conceptions et, tout en 
donnant à l'histoire humaine une extension qu'elle n'avait encore 
jamais connue, elle l'a transformée tn ,i,npk épisode dt l'histoire 
connique, tandis qu'elle a fait de la terre, dont les autres cultures 
n'appelaient II monde 11 qu'un fragment de sa surface, une petite 
planète parmi des millions de systèmes solaires. 

Cette extension de l'image cosmique de l'histoire rend plus 
nécessaire, dans la culture d'aujourd'hui que dans aucune autre, 
la distinction scrupuleuse entre la vocation banale de la plupart 
des hommes et la vocation auprEme dont seuls sont capables les 
esprits supérieurs, mais qui ne se réalise, chez eux aussi, que par 
moments. Il n'y a peut-itre qu'une légère différence entre l'hori
zon histori~ue d'un Thémistocle et celui d'un ~aysan attique; 
mais entre 1 image historique d'Henri IV et celle d un serf de son 
temps, la différence est déjà énorme, et Ica plus hautes vocations 
possibles s'accroissent en lar~ur et en profondeur à mesure qu'on 
s'élève dans la culture faustienne, de telle aorte qu'elles ne sont 

1. Née à Rome en 52l l0118 le règne des Olltroiroth1, eUe ne s'est rapidement 
ètendue que depuis Charlemagne à tout l'Occident germanique. 

:z. Av~ une rettrlction ttt11 a~ptomatique de l'i~ historique eff~tlvement 
vècue dan■ la conadenœ de l'homme-renaillent autbenUque. 
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accessibles qu'à un nombre d'hommes très restreint. Il se forme 
pour ainsi dire une pyramide de possibilités où chacun, selon ses 
aP.titudes, occupe le degré marqué par la vocation maximale acces
sible à lui. Il y a ainsi dans les suestions historiques vitales, entre 
les hommes d'Occident, une hmite d'entente qu'aucune autre 
culture n'a sans doute connue dans une acuité aussi fatale. Un 
ouvrier peut-il aujourd'hui comprendre réellement un paysan? 
Ou bien un diplomate un artisan? L'horizon historico-géographique, 
dont tous deux tirent la substance verbale des problèmes qui les 
intéressent, est si différent, que le langage de l un devient, pour 
l'autre, un propos en l'air. Sans doute, un véritable connaisseur 
d'hommes comprend encore la vocation d'autrui et règle son lan
gage sur elle, c'est ce que nous faisons tous en parlant à des enfants; 
mais l'art de pénétrer et de revivre encore l'image historique d'un 
homme du passé, d'un Henri le Lion ou d'un Dante, de manière 
à comprendre avec évidence leurs pensées, leurs sentiments et 
leurs actes, cet art est si rare à cause de nos deux états d'être éveillé, 
qu'il ne fut même pas pressenti comme tel au xvme siècle et que le 
x1xe siècle lui-même, qui le réclame depuis 1800, ne l'a réalisé que 
très rarement dans sa manière d'écrire l'histoire. 

Le divorce purement faustien entre l'histoire proprement humaine 
et l'histoire beaucoup plus large du cosmos a pour conséquence 
l'avènement, depuis la fin du bardque, de plusieurs horizons stra
tifiés, par couches séparées et postposées, créant chacun à son usage 
une science particulière, à caractère historique plus ou moins 
explicite. L'astronomie, la géologie, la biologie, l'anthropologie 
étudient l'une après l'autre les destinées du monde stellaire, de 
l'écorce terrestre, des êtres vivants, de l'homme, et ce n'est qu'en
suite que commence ce qu'on appelle encore aujourd'hui « histoire 
universelle» des grandes cultures, à laquelle on rattache, après coup, 
les histoires particulières de certaines autres cultures, -celles des 
familles et, en dernier lieu, la biographie qui a justement pris en 
Occident un très grand développement. 

Chacune de ces couches stratifiée:. réclame une vocation pour 
elle, et dès que cette vocation apparaît, les couches plus étroites 
ou plus lar~es cessent d'être un devenir vivant pour prendre la 
forme de faits donnés absolument. Dans l'étude de la bataille de 
Teutoburg, la naissance de cette forêt parmi la végétation de l' Alle
ma~ne du Nord est une donnée absome. Dans la description his
torique d'une forêt allemande, la stratification du sol en couches 
géologiques est une donnée et un fait, dont on ne doit pas examiner 
davantage les destinées particulières. Dans une étude sur les ori
gines de la formation de la craie, l'existence planétaire de la terre 
au sein du système solaire est encore pour nous une donnée et non 
plus un problème. En d'autres termes, l'existence de la terre dans 
l'univers stellaire, du phénomène de la " vie » sur cette terre, de la 
forme << humaine » dans cette vie, ou d'organismes culturaux dans 
l'histoire humaine, est dans chaque cas, un hasard de l'image de la 
couche immédiatement supérieure. De Strasbourg à la première 
période wcimarienne, Gœthe avait un penchant très fort à la voca-
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tion de l'histoire universelle, les fragments sur César, Mahomet, 
Socrate, le Juif errant, Egmont en sont un témoignage; mais depuis 
ce renoncement douloureux à une activité politique de grand style, 
dont on entend encore Ica accents prudents et résignés dans la rédac
tion définitive du Tasse, iJ coupa court à cette vocation pour vivre 
désormais, presque en se faisant violence, d'une activité restreinte à 
J'image historique des plantes, des animaux et du sol ( qui sont sa 
• nature vivante») et, d'autre part, à la biographie. 

Toutes ces imagea ont la même structure, quand elles se déve
loppent chez les mêmes hommes. L'histoire des r,Jantes et des ani
maux est une u fable convenue », tout autant que I histoire des astres 
et de l'écorce terrestre, et elle reflète dans la réalité extérieure la 
même tendance proprement humaine. Une étude zoologique ou 
géologique, complètement affranchie de l'équation personnelle 
de l'auteur, de son temps, de son pays et même de sa position 
sociale, est tout aussi impossible qu'une étude identique sur la 
Révolution ou sur la guerre mondiale. Les théories célèbres de Kant, 
Laplace, Cuvier, Lyell, Darwin ont chacune leur nuance politico
économique et montrent, précisément par l'impression prodi
gieuse qu'elles ont produite sur des milieux tout à fait profanes, 
l'origine commune de conception dans toutes ces couches histori
ques. Mais c'est aujourd'hui que s'accomplit le dernier ,rand 
œuvre réservé à la pensée historique faustienne : celui qui doit lier 
toutes ces couches organiques individuelles entre elles et les inté
grer dans une histoire universelle unique, gigantesque, à physio
nomie indivise, où Je regard ira désormais, sana interruption, de 
la vie de l'individu aux premières et dernières destinées de )'uni
vers. Le x1x• siècle a po,i Je problème sous sa forme mécanique, 
donc ahistorique. Au xx• siècle de le résoudre. 

8 

L'image que noua possédons de l'histoire de J'écorce terrestre 
et de aes organismes vivants est régie encore toujours, momentané
ment, par Jea conception• de la pensée anglaiae civilisée, qui remon
tent au aiècle dea lumières et qui aont le développement d'habitudea 
de la vie anglaise. La théorie géologique « flegmatique I de Lyell 
aur la formation des couches terrestres, et la tliéorie biologique de 
Darwin sur la génération des espèces, ne sont en effet que des pho
tographies de .'évolution anglaise elle-même. Aux innombrables 
catastrophes admises par Cuvier et le grand Léopold von Buch, 
elles substituent une évolution méthodique avec des laps de temps 
très longs et ne reconnaiuent de causes que celles acce,sible, t1 la 
,cience : les causes micaniqru, d'opportunité. 

Cette conception anglaise de la causalité est non seulement super
ficielle, mais beaucoup trop étroite. D'abord parce qu'elle réduit 
tous les rapporta possibles à des cas mtièrem.nt réalisés sur l'écorce 
terrestre. Etle écarte ainsi tous les grands rapports cosmiques entre 
les phénomènes vivants de la terre et les événeménts du système 
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solaire ou du monde stellaire en général, ce qui suppose l'hypo
thèse, tout à fait impossible, d'un globe terrestre dont la surface 
serait un champ d'histoire cosmique tout à fait isolé et indépendant. 
En second lieu, elle suppose que les enchaînements, impossibles à 
saisir aujourd'hui par les moyens dont dispose l'être éveillé humain, 
sensatiQn et pensée ou IP.ur perfectionnement par des instruments 
et des théories, ne sont pas non plus existants. 

La pensée scientifique du xxe siècle se distinguera de celle du 
x1x8 en éliminant ce nexus causal artificiel, qui remonte au ratio
nalisme baroque, et en y substituant une physionomique pure. 
Nous sommes sceptiques à l'égard de toute explication causale. 
Laissons parler les choses et contentons-nous de sentir le destin 
qui les dirige et d'en observer les métamorphoses, le fondement de 
ce destin ne ressortissant pas à l'intelligence de l'homme. Le maxi
mum accessible pour nous est la découverte de formes sans cause 
ni fin, de formes d'être pur, qui servent de fondement à l'image 
changeante de la nature. Le x1xe siècle a entendu par « é\'olution >> 

un progrès, au sens d'une opportunité ascendante de la vie. Leib
niz, dans son fragment de Protogza (1691), étude capitale et tout 
à fait ~œthéenne d'histoire géologique, étayée sur des observa
tions faites dans les mines argentifères du Harz, ainsi que Gœthe 
lui-même, trouvaient dans ce même progrès une perfection ascen
dante de la forme dans sa substance même. Entre le concept 
gœthéen de perfection de la forme et le concept darwinien 
d'évolution, il y a toute l'antithèse du destin et de la causalité, 
mais aussi celle de la pensée allemande et de la pensée anglaise, 
ou enfin de l'histoire de l'Allemagne et de l'histoire de I' Angle
terre. 

Il ne peut pas y avoir contre Darwin de réfutation plus con
cluante que les résultats de la paléontologie. D'après un simple 
calcul de probabilités, les fossiles découverts ne peuvent être que 
des échantillons de pétrification. Chaque fragment devrait donc 
représenter un degré différent d'évolution. Il n'y aurait que des 
«transitions», sans aucune limite et, par conséquent, pas d'espèces. 
Au lieu de cela, nous trouvons, au contraire, des formes absolu
ment fixes, restées intactes à travers de longues périodes géologi
ques, dont le développement n'est point opportun, apparues sou
dain et immédiatement sous cette forme achevée et ne manifestant 
aucun passage à une forme plus opportune, mais se raréfiant et 
disparaissant, tandis que d'autres formes tout à fait différentes ont 
déjà émergé. Ce qui évolue en formes toujours plus riches, ce sont 
les grandes classes et les grands genres d organismes vivants exis
tant, dès le début et sans aucune transition, dans leur groupement 
actuel. Chez les poissons, nous voyons les nombreux genres de 
sélaciens passer d abord au premier plan de l'histoire, avec leurs 
formes simples, puis disparaître lentement, tandis que les téléos
téens arrivent à prédominer peu à peu, avec une forme plus par
faite du type poisson. Et la même chose s'est produite pour les 
formes végétales des fougères et des prêles, dont les dernières espèces 
disparaissent presque aujourd'hui du domaine entièrement é,·olué 
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JL·s plantes à fleurs. Mais il nous manque tout point d'appui 1 réel 
pour admettre à ces métamorphoses des causes opportunes ou sim
plement ,·isibles. C'est un destin qui a appelé à l'existence la vie 
en général, l'antithèse toujours croissante de la plante et de l'animal, 
chaque type individuel, chaque genre, chaque espèce. Et il leur a 
donné, en même temps que l'être, une certaine énergie de la forme, 
par laquelle elle s'affirme dans sa pureté, soit en se perfectionnant 
sans cesse, soit en faiblissant et s'obscurcissant, soit en se divisant 
en de nombreuses sous-espèces, soit en mourant tout à fait; d'autre 
part, et par voie de conséquence, une durée de la vie de cette forme, 
durée qui peut, il est vrai, être raccourcie à son tour par hasard, 
mais qui mène, sans cela, l'espèce à la viei1lesse et à la mort natu
relles. 

Quant à l'homme, les fouilles en terrain diluvien montrent de 
plus en plus clairement que les formes existantes alors correspon
dent toutes à celles aujourd'hui vivantes, et ne révèlent pas la 
moindre trace d'une évolution tendant à former une race plus oppor
tune; et l'absence de découvertes en terrain tertiaire montre de 
plus en plus que la forme humaine vivante doit, comme toute autre 
forme, son ori~ine à une révolution subite dont la cause, le comment 
et le pourquoi resteront une énigme impénétrable. En effet, s'il y 
m·ait eu une évolution à l'anglaise, il ne pourrait exister ni couches 
terrestres définies, ni classes spéciales d'animaux, mais seulement 
une masse géologique unique et un chaos de formes vivantes indi
,·iduelles, qui auraient survécu à la lutte pour la vie. Or tout ce· que 
nous voyons nous oblige à nous convaincre qu'il arrive sans cesse: 
dans l'existence animale et végétale, des changements profonds 
et très subits, qui sont d'espèce cosmique, qui ne sont jamais res
treints à ceux de la surface terrestre et dont la cause ou l'être en 
gl!néral restent étrangers 2 à la sensation et à l'intelligence humaines. 
Et c'est exactement de la même manière que nous voyons ces révo
lutions subites et profondes s'abattre sur l'histoire des grandes 
cultures, sans que nous puissions en aucune manière parler de cause, 
d'influence ni de fin visibles. La naissance du style gothique et des 
pyramides fut aussi subite que celle de l'impérialisme chinois sous 
8chi-hoang-ti ou romain sous Auguste, de l'hellénisme, du boud
dhisme, de l'islam, et il en est tout à fait de même des événements 
de chaque vie individuelle importante. Ceux qui l'ignorent ne sont 
ni connaisseurs d'hommes, ni surtout connaisseurs d'enfants. 
Actif ou spéculatif, chaque être marche vers la perfection, et il y va 
par époques; ce sont précisément ces époques qu'il faut ad mettre 
dans l'histoire du système solaire et du monde des étoiles fixes. 

J. C'est H. de Vries qui o. démontré pour IR première fols en 1S1f6, dans sa théorie 
des mutations, que les form5 fondantentales du monde animal et végétal ne sont 
pas l'effet d'une é,•olution, mais d'une apparition subite. Et Gœthe dlsalt avant 
lui que, si l'on voit comment une forme empreinte se développe da11s les ue111f,l11ircs 
i1111i,·id11d/s, 011 ne volt pas comment elle est empreinte f,our le ge11re tout e11lier. 

2. L'hypothèse d'espaces de temps incommensurables pour les événement~ 
accompli~ pendant la première période humaine devient ainsi supenlue, et l'on ~ut 
concevoir la distance des plus anciens hommes, connus depuis le début de la culture 
égyptienne, dans une unité de temps où les 5.000 ans de cultnre historique con11er
n,nt l1111te kur Importance. 
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L'origine de la terre, l'origine de la vie, l'origine de l'animal libre 
de ses mouvements sont des époques de ce genre, et donc des mys
tères à admettre sans plus. 

9 

Nos connaissances sur l'homme sont nettement réparties sur 
les deux grandes époques de son être. La première est bornée, pour 
notre vue, d'une part, à ce profond a~encement du destin de la 
planète, que nous nommons aujourd'hui début de l'êre glaciaire, et 
dont l'image de l'histoire terrestre ne peut enregistrer que cette 
seule constatation, savoir qu'il s'est rroduit ici une rérnlution 
cosmique; d'autre part, elle se borne à I apparition, sur les bords du 
Nil et de l'Euphrate, de hautes cultures qui ont modifié soudain 
toute la si~nification de l'être humain. Nous découvrons partout 
la limite tres tranchée entre le tertiaire et le diluYien, et nous trou
vons en deçà l'homme, comme type définiti,·ement formé, fami
liarisé avec la morale, le mythe, l'art, l'ornement, la technique, et 
dont la constitution physiologique n'a pas sensiblement varié depuis. 

Si nous appelons cette première époque celle de la culture pri
mitive, l'unique région où elle s'est conservée, pendant toute la 
seconde époque et aujourd'hui encore, vivante et suffisamment 
pure, bien que sous une forme très tardh,c, sera l'Afrique du Nord
Ouest. Le grand mérite d'avoir reconnu ce fait clair revient à 
L. Frobenius 1• Il est parti de cette hypothèse, que l'impression dl·s 
hautes cultures a Jnissé perdre dans ces régions, non point un nombre 
quelconque de races primitives, mais rm mo11de entier de vie pri
mitive. Ce que nos anthropologues cherchent à rassembler dans ks 
cinq parties du monde, ce sont au contraire des fragments de ran·s 
dont le caractère commun consiste dans ce fait, purement négatif, 
qu'elles vivent au sein des hautes cultures sans y participer inté
rieurement. Donc races en partie arriérées, en partie inférieures, 
en partie dégénérées et qui, par-dessus le marché, se sont entre
mêlées sans distinction. 

Mais la culture primitive formait une force et un tout, un élément 
extrêmement vivant et actif; elle n'est si différente de la nôtre que 
par les virtualités psychiques que nous possédons, nous autres, 
hommes des hautes cultures; si bien qu'il nous est permis de doukr 
11i ces peuples, qui enjambent si profondément sur les deux époqm.·s 
de la culture, peuvent, dans leur état actuel d'être et d'être éveillé, 
nous permettre des conclusions sur l'état de l'époque primitive. 

L'être éveillé humain vît, depuis des millénaires, sous l'impres
sion de ce fait, que le contact permanent des races et des peuples 
entre eux est un événement évident en soi et de tous les jours. Mais 
il nous faut compter, pour la première époque, avec l'isolement 
complet de l'homme, perdu dans quelques petites bandes extrê-

1. l'n,l .4frika ~p,11cl1, It)J:?. - l'al\\emua, l.'mris.,,· l'i11.-r l,11/11:n,11,l S,·,·l,·111,·111·,·, 
19io. l'ruhénlus dlstlngnc· trois ùi:t•s. 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

mement rares de nomades au milieu des vastitudes du paysage 
sana fin, dont l'image eat dominée entièrement par des masaes pro
digieuses de grands troupeaux de bêtes. La rareté des découvertes 
en apporte la preuve certaine. Au temps de l'homo aurignacensis, 
il errait sur le sol de France peut-être une douzaine de hordes de 
quelque centaine d'hommes, pour qui c'était un événement mira
culeux et très sensationnel, quand ils découvraient par hasard 
l'existence d'hommes semblables. Pouvons-nous seulement nous 
faire une idée de la vie dans un milieu presque inhabité? Nous qui 
considérons depuis longtemps la nature entière comme un cadre 
pour la race humaine I Quels bouleversements la conscience de 
l'homme n'a-t-elle pu subis, quand il rencontra dans le paysage, 
outre les forêts et les troupeaux de bêtes, des hommes de plus en 
plus nombreux « absolument semblables à nous • 1 L'accroissement, 
également très subit, sans aucun doute, du nombre de ces rencontres 
a fait du « semblable » un événement permanent et Journalier, qui 
substitua à l'impreuion de surprise les sentiments de Joie ou d'hosti
lité, provoquant ainsi naturellement un monde tout à fait nouveau 
d'expériences forcée■, de rapporta inévitables, qui furent peut-être 
pour l'hiatoire de l'Ame humaine l'événement le plus profond et 
le plus riche de conséquences. C'est au contact des formes vivantes 
étrangère■ que l'homme a pria pour la première fois conscience de 
sa propre forme et qu'il ajouta en même temps, aux différents 
membres de sa famille, les formes abondantes et variées des rap
porta avec les autres familles, qui désormais commandent toute 
la vie et la pensée primitives. N'oublions pas que ce sont les espèces 
de langage sensible, alors très simples, qui furent l'origine du 
langage articulé - par conséquent de la pensée abstraite - et que 
dans ce langage articulé, il y eut quelque■ conceptions très heureuses 
sur la nature desquelles nous ne pouvons nous faire aucune idée, 
mais que noua pouvon11 admettre comme point de départ très loin
tain pour Ica groupes tardifs de langues indo-européennes et sémi
tiques. 

C'est de cette culture primitive, d'une humanité partout enchaînée 
à des rapports raciaux, qu'est née subitement, vers l'an 30001 la 
culture égyptienne et babylonienne, après qu'un travail prépara
toire, d'un second millénaire environ, eut complètement distingué 
dans les deux payaages, de ceux de toute autre culture primitive, 
l'espèce et le but du développement tout entier, l'unité intérieure 
de toutes les formes d'exprC88ion et la direction de la vie entière 
vers une fin. Il est très vraisemblable, à mon avis, qu'une révolu
tion s'accomplit alors sur la surface générale du globe ou, tout au 
moins, dans la nature intérieure de l'homme. Ce qui subsiste par
tout, plus tard, dans les hautes cultures, de culture primitive réelle, 
et que ces cultures ne parviennent à effacer que graduellement, serait 
ain,i différent de la culture de la première époque. Mais ce que 
j'appelle prieultwre, et dont on peut constater le cours absolument 
uniforme au début de chaque culture, est d'une espèce différente 
et absolument nouvelle par rapport à toute espèce de culture pri
mitive. 
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Dans tout être primitif, l'action cosmique du « il » impersonnel 
est si puissante et si immédiate que le microcosme n'obéit dans 
toutes ses manifestations, mythe, morale, technique, ornement, 
qu'à l'impulsion absolument momentanée. Aucune règle, connais
sable pour nous, ne régit la durée, le temps, l'évolution de ces mani
festations. Nous voyons, par exemple, qu'un langage formel orne
mental, qu'on ne devrait pas appeler style, domine la population 
de vastes régions, se propage, varie et finalement s'éteint. Tout 
près, et peut-être dans une région d'expansion toute différente, 
l'espèce et l'usage des armes, la division en famille, les rites reli
gieux montrent chacun une évolution propre, avec ses époques indé
pendantes, son commencement et son terme qui ne sont déter
minés par aucune autre ré~ion formelle. Quand nous avons cons
taté, dans une couche préhistorique, une espèce de céramique que 
nous connaissons exactement, nous n'avons pas le droit de con
clure à la morale et à la religion de la population correspondante. Et 
quand par hasard une èertaine forme de mariage et une espèce de 
tatouage coexistent dans une même région, l'idée fondamentale n'est 
pas celle de la coexistence, par exemple, de la poudre à canon et de 
la perspective en peinture. Il n'y a aucun rapport nécessaire entre 
l'ornement et l'organisation des clans suivant l'âge, ou entre le 
culte d'une divinité et l'espèce d'agriculture. Il s'agit toujours ici 
du développement non de la culture primitive même, mais des 
aspects et des traits particuliers de cette culture. J'ai nommé ce 
fait chaotique, car la culture primitive n'est ni organisme ni somme 
d'organismes. 

Avec 1~ type des hautes cultures apparaît pour la première fois 
une tendance forte et unitaire rour remplacer le « il » cosmique. Au 
sein de la culture primitive i n'y a, hormis les individus, d'orga
nismes animés que la famille et le clan. Ici, au contraire, la culture 
mime est animée. Tout primitif est une somme, la somme des formes 
d'expression des associations primitives. La haute culture est l'être 
éveillé d'un formidable organisme unique qui change non seule
ment les mœurs, le mythe, la technique, l'art, mais encore les races 
et les classes, qui en sont les membres, en représentants d'un lan
gage formel unitaire ayant son histoire unitaire. La plus vieille 
histoire du laqgage appartient à la culture primitive et possède ses 
destinées propres, chaotiques, impossibles à dériver de l'ornement 
ou de l'histoire du mariage, par exemple. Mais l'histoire de l'écriture 
appartient à celle de l'expression des hautes cultures individuelles. 
Chaque écriture particulière, de la culture égyptienne, chinoise, 
babylonienne ou mexicaine, était déjà formée dans la préhistoire 
de ces cultures. Si elle ne le fut pas dans la culture de l'Inde et de 
l'antiquité; qui adoptèrent très tard les écritures très évoluées des 
vierlles civilisations voisines, tandis que la culture arabe a déve
loppé pour chacune de ses religions et de ses sectes, aussitôt créées, 
une écriture propre, cela tient étroitement à toute l'histoire formelle 
de ces cultures et à leur signification intérieure. 

Notre connaissance réelle de l'homme se réduit donc à ces deux 
époques, et elle ne suffit pas à tirer des conclusions quelconques 



1. li I> i, <.: 1. 1 N Il E 1. ' 0 <: C I Il E N T 

i;ur les époques il venir, possibles ou certaines, ni même sur leur 
qu11nd et comment, sans compter que les rapports cosmiques 
régiaaant le genre homme échappent entièrement à nos calculs. 

Ma méthode de pensée et d'observation se borne donc à la physio
nomie du réel. Quand le connaisseur d'hommes cesse de pouvoir 
expérimenter son entourage, quand l'homme d'action est arrlté 
par l'expérience vivante des faits, le regard du physionomiste a 
aussi atteint sa limite. L'existence de deux époques est un fait 
d' e:tpérifflct historiqu•, au delà, notre expériencf! de la culture pri
mitive consiste à pouvoir passer en revue les restes d'un Age écoulé, 
dont nous pouvons sentir encore, grlce à une parenté intérieure, 
la signification plus profonde. Quant à la seconde époque, elle noua 
permet auui une expérience d'une tout autre espèce. L'apparition 
du type des hautes cultures au sein de l'histoire humaine est un 
hasard, dont le sens est impossible à vérifier. Il est possible aussi 
qu'un événement subit fasse encore apraraître dans l'être plané
taire une forme toute différente. Mais 1 existence effective de huit 
cultures visibles, toutes de même structure, de même espèce d'évo
lution et de durée, autorise une itude compa,otive et, partant, un 
savoir capable de franchir, en arrière les époques écoulées, en avant 
les époques imminentes, pourvu, toutefois, qu'un destin d'un autre 
ordre ne vienne pas soudain substituer à ce monde formel général 
un monde formel nouveau. Nous avons pour cette étude un droit 
tiré de l'e:epérinrce générale de l'être organique. Pas pms que- dans 
l'histoire des oiseaux de proie ou des arbres à feuilles aciculaires, 
noua ne pouvons prévoir ai et quand naîtra une espèce nouvelle, 
dana l'histoire des cultures aussi, il nous est impossible de prévoir 
la naissance, possible ou certaine, d'une culture nouvelle dans 
l'avenir. Mais à partir du moment où un nouvel être est conçu 
dana le sein de la mère, 01) une ~raine est jetée en terre, nous con
naiaaons la '°""' intbieu,e du nouveau cours dt la vit et nous savons 
9ue toutes les influences exercées sur elle ne peuvent déranger que 
le calme de la croissance et du perfectionnement, non modifier la 
nature intime. 

Cette expérience nous apprend, en outre, que la civilisation qui 
s'est emparée aujourd'hui de toute la surface du globe, n'est pas 
une troisième époque, mais un stade nécessaire de la culture occi
dentale exclusivement, différant, par sa seule puissance extensive, 
du stade correspondant des autres cultures. Mais ici finit l'expé
rience. Fureter au delà pour savoir sous quelles formes nouvelles 
l'homme futur vivra, et en glnbal s'il viendra, ou mlme pour 
deaainer sur le papier des projets majestueux avec des « ainsi doit 
être et ainsi sera », voilà un jeu beaucoup trop insignifiant pour 
moi et qui ne mérite point qu'on y consacre les forces d'une vie 
de quelque -valeur; 

Le groupe des hautea cultures n'est point unité organique. Leur 
naisiance e~ cette '{uantité, en ce li_eu et en ce temps déterminés, 
eat pour l'œd humain un hasard qui n'a paa de sens plus profond. 
Au contraire, leur structure individuelle est si nette, que les histo
enris chinois, arabes, occidentaux, et souvent aussi le sentiment 
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unanime de l'élite, ont forgé une série de noms qu'il n'est même 
plus possible de rectifier 1• 

La pensée historique a donc cc double devoir à remplir: 1° entre
prendre une étude comparative des coura11ts de vie i11dividuelle de 
chaque culture, ce problème dont on n:connaît la nécessité n'a pas 
encore eu de solution; 2° vérifier, quant au sens et sous leur aspect 
fortuit et irrégulier, les relatio11s de ces cultures elltre elles. La méthode 
commode et superficielle de la causalité a résumé jusqu'ici toute 
cette confusion dans le terme de,, marche n de l'histoire universelle. 
Mais elle a rendu ainsi la psychologie, si délicate et si fée.onde de 
ces relations, aussi impossible que celle de la vie intérieure des 
cultures mêmes. Ce second problème suppose, au contraire, que 
le premier est résolu. Les relations entre cultures diffèrent d'abord 
beaucoup selon la distance spatiale et temporelle. Les croisades 
opposent une jeunesse précoce à une civilisation mùrc et sénile; 
le monde créto-mycénicn de la mer Égée, une préculture à un 
automne encore en fleurs. line civilisation peut s'irradier d'un lieu 
très lointain, telle la civilisation de l'Inde se diffusant de l'Est dans 
le monde arabe, ou bien répandre sur une jeunesse une haleine 
délétère de vieillard, comme la civilisation latine d'Occident. Mais 
il y a encore une différence d'espèce et d'intensité : la culture occi
dentale recherche les relations interculturelles, l'égyptienne- les 
évite; l'Occident en éprouve sans cesse les tragiques émotions, 
l'antiquité les met à profit sans en souffrir. Tous ces caractères sont 
conditionnés à leur tour dans la psyché même de la culture et nous 
apprennent parfois mieux à la connaître que son langa'!e propre qui 
cache souvent plus qu'il n'exprime. 

10 

Quand 011 jette un coup d'œil sur le groupe dt:s cultures, on 
découvre problème sur problème. Le x1xe sièc;le, dont la science 
historique est rivée à la science naturelle, la pensée historique aux 
idées du baroque, nous a conduits sur un sommet d'où nous voyons 
à nos pieds le nouveau cosmos. En prendrons-nous jamais posses
sion? 

L'énorme difficulté qu'on rencontre encore de nos jours, quand 
on veut étudier résolument ces grands courants de vie, est le manque 
absolu de travaux sérieux sur les époques éloignées de nous. On 
ne trouve partout que le regard despotique de !'Européen occidental, 
qui ne veut comprendre que ce qui lui vient d'une « anti'luité n 

quelconque à travers un « moyen âge », et qui accorde à peme un 
regard sérieux à ce qui poursuit ses voies propres. Pour la Chine 
et l'Inde, on vient d'aborder quelques problèmes de l'art, de la 
religion, de la philosophie. Mais l'histoire politique, quand on daigne 

I. Dnns sn ùi~sertatlon ~nr les Ef,r,qur.< tfc l'ts'/>rit Ccrlhe a trac~, des divisions 
,le chague cnltnrr <.-11 pr~blstolr~, prcmii.-re histoire, histoire tardh•e et c-l\"ill!llltlo11, 
1111 tr1l>lt'o11 <l'1111c tl"llt! profnnclt>nr Cfn'on u'v J>t'llt plus rit·n ujnnter, même anjour-
1l'hui. Cf. an tome l nos pruprl·s tuhkoux ~~·1111pliqm:s qui y corrl·spomknt t·xuctc
ml'llt. 
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s'y arrêter, est traitée sur un ton de libertinage. Personne ne pense 
à examiner les $rands problèmes politico-juridiques de l'histoire 
chinoise, le destm hohenstaufénien de Li-Wang (842), le premier 
congrès des princes (659), la lutte entre les principes impérialistes 
(Lienheng) de « l'ttat romain » de Tsin et l'idée cosmop~litique 
(Hohtsung) (500-~00), la prospérité de l'Auguste chinois, Hoang-ti 
(221), avec la patience dont Mommsen a traité le principat d'Au
guate. L'histoire des ttats de l'Inde, malgré l'oubli volontaire où 
l'ont reléguée Ica Indous, offre tout de même, au temps de Boud
dha, plus c:fe matériaux que l'histoire antique au 1x8 et au vm8 siècles; 
mais nous agissons encore aujourd'hui comme si « l' » lndou avait 
vécu de sa philosophie, à l'instar de ces Athéniens en qui l'opinion 
classique voit des rêveurs passant leur vie aux bords d'Hissos à 
disserter sur la beauté. Mais la politique égyptienne a donné à 
peine, elle aussi, matière à réflexion. Derrière le mot de « temps des 
Hyksos •, les historiens tardifs d'tgypte ont dissimulé la même crise 
que celle du « temps des ttats batailleurs II chez les Chinois. Nul 
n'a osé entreprendre cette étude. Et dans le monde arabe, la curio
sité de nos historiens s'arrête juste au domaine linguistique de l'anti
quité. Que n'a-t-on pas écrit sur les institutions politiques de Dio
clétien! Et que de matériaux, par exemple, n'a-t-on pas rassem
blés sur l'histoire, tout à fait froide, de l'administration des pro
vinces romaines en Asie-Mineure! ... Parce que cette histoire était 
écrite en grec 11 Quant au modèle de Dioclétien, sous tous les rap
ports, l':8tat sassanide, il n'apfaraît que dans la mesure où il fut 
l'ennemi de Rome. Mais que est donc son histoire juridique et 
administrative? Quel travail avons-noua sur le droit et l'économie 
égyptiens, indous, chinois, qui puisse soutenir la comparaison avec 
nos travaux sur le droit antique 1 ? 

Vers 3000 1, après une longue« période des Mérovingiens,,, claire-

1. Il noua manque également une hisoir, ,lv p1111s11i:e (donc du ~ol, de la vé,iitn
üon et du climat) aur lequel a'eat dttoul~ l'histoire humaine depuia 5.000 ans. Or 
l'h!atolre humaine eat Il dlffldle à ~J>!lrer de l'hlatolre du J)Ry~e, elle reate al pro
fondmient Il~ à elle par dea mllllen de raclnea, qu'il eat tout à fait lmpoplble, 118111 
elle, de comprendre la vie l'àme et la pen•. En ce qui conCtt11e le paysage 1ud
europttn, depula la fin de Î'àlre trlaclaire une Invincible surabondance de v~Matlon 
cMe pell à peu sa place à l'lndlgence du sol. A la suite dea culture• igyptlenne, 
antique, arabe, occidentale, s'est accomplie autour de la MMlterranie une tmns
formatlon du climat, selon laqm:lle le paysan devait abandonner la lutte c01tlr1 le 
monde v~étal et l'entreJ>rendre f>oKr ce même monde, ••fm~nt alnlll d'abord 
contre la forêt vierge, puis contre le di:aert. Au temps d'Anlilbal, le Sahara italt 
loin au 1ud de Carthage, aujourd'hui li mrnace dijil l'F.spagne du Nord et l'Italie; 
où était-li au temps det con1tructcun de pyramide• portant en relief• de• tableaux 
de forêts et de ch11111e? At>rés qt1e les Eapagnol1 eurent chueé let Maures, le carac
tére aylveatre et al(!lcole du f>!lYI, qui ne pouvait être maintenu qu'artUldellement, 
a'eff~. I.eii vlllea de,inrent des oa11ll dans le délert. Au temps dea Romains, cette 
~uence ne se aerait ~ produite. · 

:a. J..a nouvelle. mMhode de morphologie comparée pennet un contrl>lc c;crtaln 
det1 chronolOlfee dea vieilles cultuus él4bllea Jt1aqu'à œ jour par dea moyen• tout 
dllfmnt1. I.a m~mc ral10n qui em~cheralt, en l'ablence de toute at1tre nouvelle, 
de dater la nal&Mnœ de Gœthe cent ans avant l'Urfau11t, ou de confondre la carrl~ 
d'Alexandre le Grand avK celle d'un ,ran1l homme antttleur à luit JM!rmet d'lafmr. 
del traita partlcullcn de la vie J>C11ltlque, de l'eaprit, de l'art, de III penaée et de lu 
rellalou, que la nalaaanœ.de la culture ~pUeane eut lieu en l'an 3.000, celle de la 
culfure chlnolae en l'an 1400. I.ea calcula dff savant• françala et ceux, pl\111 rtœat1, de 
Borchardt clans ses .4,malm v11cl i:eitliclle F1sU1gv"« Iles Altfft Rndes (1919) Mnt 
" priori at1nl erron('I que cewc dea hlatorlens chinois sur la duree cle11 dyna1tlr11 
111ythlqt1es <le Usiu et de Schanl{. Il C!!t tout à felt lmpol'!liblc au~sl que lt> <'n le1i<lrlcr 
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ment visible encore en Égypte, s'établirent dans dus régions extrê
mement minuscules, sur les bords du Nil et de l'Euphrate, les deux 
cultures les plus anciennes. Leur jeunesse et leur maturité s'appel
lent depuis longtemps Ancien et Moyen Empire, Sumer et Akkad. 
L'étouffement de la féodalité égyptienne par la nobleaae hérédi
taire née dans son sein, et la décadence de la royauté primitive qui 
s'en est suivie, ressemblent si étonnamment aux événements de 
l'Ancienne Chine, depuis 1-Wang (9~4-909), et à ceux de l'Occi
dent, depuis l'empereur Henri IV, qu on devrait risquer enfin entre 
ces cultures une étude comparative. Au début du « baroque » 
babylonien, apparaît le grand Sargon (2500), qui avance jusque sur 
le littoral de la Méditerranée, conquiert Chypre et s'intitule, à la 
manière de Justinien 1er ou de Charles-Quint, le « maître des quatre 
mondes». Sur le Nil en 18001 en 1c Akkad et Sumer» un peu plus tôt, 
commencent donc aussi les premières civilisations, où l'asiatique 
montre une force prodigieuse d'expansion. Les « conquêtes de la 
civilisation babylonienne », la plupart relatives à la science des 
mesures, des nombres, du calcul, furent portées peut-être de là 
jusqu'à la mer du Nord et à la mer Jaune. Plus d'une marque de 
fabrique babylonienne sur un outil a pu être honorée par les sau
vages Germains comme un signe magique et deven,ir l'origine d'un 
ornement ,c vieux germanique ». Mais pendant ce temps, le monde 
babylonien même change de mains. Cosséens, Assyriens, Chal
déens, Mèdes, Perses, Macédoniens, simples 1 bandes armées ayant 
à leur tête un chef puissant, se succèdent dans la capitale sans pro
voquer, chez ce peuple, de réaction sérieuse. C'est le premier 
exemple d' cc empire romain». En Égypte, les choses ne se passèrent 
pas autrement. Les prétoriens Cosséens font et défont les maîtres; 
les Assyriens maintiennent les vieilles formes politico-juridiques, 
comme les empereurs militaires depuis Commode; le Perse Cyrus 
se sent, comme !'Ostrogoth Théodoric, l'administrateur de l'Empire; 
les Mèdes, comme les Lombards, se croient peuple souverain en 
pays étranger. Mais ce sont là différences de droit politique, non 
de fait. Les légions de l'Africain Septime Sévère poursuivaient des 
buts exactement les mêmes que ceux des hordes de l'Ostrogoth 
Alaric, tandis qu'à la bataille d'Andrinople on pouvait à peine dis
tinguer le c1 Romain » du c< Barbare ». 

A partir de 1500 naissent trois cultures nouvelles, d'abord l'Indoue 
dans le haut Pendjab, vers 1400 la Chinoise sur le moyen Hoangho, 
vers I 100 l'antique sur la mer Égée. Quand les historiens chinois 
parlent de leurs trois grandes dynasties - Hsiâ, Schang, Dschou 
- ils s'expriment à peu près comme Napoléon qui se nommait 
fondateur de la quatrième dynastie après les Mérovingiens, Caro
lingiens et Capétiens. En réalité, la troisième dynastie a toujours 
égyptlc:-11 ait été introduit <'Il 42~ 1. Comtne dans toule chronologie, il faut admettre 
un développement qui Implique de profondes réformes du calendrier, et qui rend 
p11r l<\·mlme sans objet l'idée d'une date Initiale en général. 

J. Ed. l\fever (Gcçc/r., d, Al!trl11ms, III, 97) n évalué la petite année des Per11<,,
t\ J /2 million - ce qui est feut-être tror> élevé - par raprort aux 50 milllons de 
l'lmpcrlum bnbrlonlen. C'e11 un rapport de mlme ordre qu existe entre le■ armées 
germaniques et les légions des empereurs militaires romains du m• siècle, ou entre 
les troupe~ des l'tolémè!'s et 1ks Romains et la population égyptienne. 
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vécu le cours entier de la culture. Lorsqu'en 441, l'empereur titu
laire de la dynastie Dschou de\'int pensionnaire d'État du u Duc 
oriental» et qu'en 1792 cc Louis Capet• fut exécuté, la culture passa 
au88i, dans )es deux cas, à J'état de civiJisation. Des derniers temps 
de la dynastie SchanB", on a conservé des bronzes très anciens, qui 
sont à l'art tardif chmois ce que la céramique de Mycène est à la 
première antiquité grecque, ou l'art carolingien à l'art roman. Les 
palais, chlteaux, chevalerie, féodalité, des premières période& védi
que, homérique ou chinoise révèlent l'image entière du gothique, 
et la u période des grands protecteurs • (Mingdschou 685-591) 
correspond absolument au temps de Cromwell, Wallenstein, 
Richelieu et des tyrans antiques. 

De 480 à 230, les historiens chinois font commencer la 11 période 
des États batailleurs •• qui finit par un siècle de guerres ininter
rompues avec des armées en masse et d'effrayants bouleversements 
sociaux, d'oi1 sortit l'État romain de Tsin, fondateur de l'impé
rialisme chinois. La même chose se passa en Égypte de 1780 à 
1580 (la• période des Hyksos• date de 1680); dans le monde antique 
depuis Chéronée et, sous une forme plus terrible, des Gracques à 
Actium (133-31); c'est aussi le destin du monde européo-américain 
au x1xe et au xx8 siècles. · 

Entre temps, le centre de gravité passe de Hoangho (près Ho
nan-fu) au Jangtse (aujourd'hui province de HuP.ei), comme il passa 
de l' Attique au Latium. Il planait alors sur le S1kiang la même nuit 
pour les historiens de Chine que sur l'Elbe pour ceux d'Alexandrie, 
et ils ne savaient rien de l'existence de l'Inde. 

Comme les empereurs de la maison Julio-CJaudienne de l'autre 
côté de l'hémisphère, le puissant Wang-Dacheng apparaît ici dans 
des guerres décisives, mène Tsin à la dictature et prend en 221 le 
titre d'Auguste (c'est Je sens littéral du mot Schi) avec le nom césa
rique de Hoang-ti. Il institue la cc paix chinoise », exécute dans 
l'empire exsangue ses grandes réformes sociales et entreprend 
déjà, tout à fait à la romaine, la fondation de la frontière de Chine, 
mur célèbre pour lequel il conquiert en 214 une partie de la Mon
golie. (Chez les Romains, l'idée d'une frontière fixe contre les Bar
bares a pria naiuance dès la bataille de Varus, on en posa ensuite 
les fondements au 1er siècle).11 a soumis le premier, dans de grandes 
guerres, les tribus barbares au sud du Jangtse et assuré la sécurité 
du paya par des routes stratégiques, des colonies et des forteresses. 
Tout aussi romaine est l'histoire privée de sa maison, qui aboutit 
finalement à des or,:ies néroniennes où le chancelier Lui-Schi, 
premier époux de I impératrice, et IP. grand diplomate Li-Sze, 
Agrippa de son temps et fondateur de l'salphabct unique en Chine, 
jouèrent un rôle. Suivent les deux dynasties de Han - l'occiden
tale de 206 avant à 23 après Jésus-Christ, l'orientale de 25 à 220 -
sous lesquelles la frontière de Chine s'étf'!nd de plus en plus, tandis 
que des ministres eunuques, des généraux et des soldats font et 
défont dans la capitale les souverains de leur choix. Étranges 
moments que ceux où, sous les empereurs Wu-ti (140-86) et Ming• 
ti (58-76), la puissance mondiale anit rapproché le confucianisme 
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chinois, le bouddhisme indou et le stoïcisme antique si près de la 
mer Caspienne, qu'un contact eût pu en résulter aisément 1 ! 

Le hasard a voulu que les violentes attaques des Huns fussent 
brisées alors contre le mur chinois que précisément défendait 
chaque fois un empereur puissant. La défaite léfinitive des Huris 
fut consommée entre 124 et 119 grâce au Trajan chinois, Wu-ti, 
qui annexa aussi définitivement le Sud de la Chine, pour se frayer 
un passage vers l'Inde, et construisit l'immense route militaire de 
Tarnim, défendue comme une forteresse. Ils finirent par se tourner 
vers l'Ouest, guidés par une foule de tribus s.ermaniques à leur tête, 
et arrivèrent devant le rempart romain, où ils furent plus heureux. 
L'imperium romain s'effondre, d'où cette conséquence, que l'im
perium chinois et indou restent st:uls, aujourd'hui encore, l'objet 
de convoitise des puissances toujours changeantes. Aux yeux des 
Brahmans et des Mandarins actuels, les « Barbares aux cheveux 
roux » d'Occident ne jouent pas d'autre ni de meilleur rôle que le 
grand Mogol et le Mandchou. et ce sont eux aussi qui devront 
trouver leurs successeurs. Mais sur les colonies de l'empire romain 
en poussière, se préparait au Nord-Ouest la préculture d'Occident, 
tandis que la première période arabe avait déjà commencé en Orient. 

La culture arabe est une découverte 2• Les Arabes tardifs en ont 
soupçonné l'unité, mais les historiens d'Occident l'ont totalement 
méconnue, à tel point qu'on ne trouve même pas un nom propre 
pour la nommer. La terminologie régnante voudrait que la période 
tardive seule fût arabe, la préculture et la première période, ara
méennes. Un nom positif manque. Les cultures ici se juxtaposaient 
de si près que leurs civilisations étendues se sont superposées à 
l'infini. La préhistoire arabe même, qu'on peut suivre chez les 
Perses et les Juifs, dépendait entièrement du vieux monde baby
lonien, tandis que la première période restait bannie sous le charme 
de l'antiquité venue de l'Ouest et justement parvenue à l'apogée de 
la civilisation. Des traces de civilisation égyptienne et indoue y 
sont sensibles. Mais l'esprit arabe a ensuite exercé son charme, 
souvent sous le masque antique, sur la culture occidentale débu
tante, et la civilisation arabe, qui s'est superposée dans l'âme du 
peuple en Espa~ne, en Provence, en Sicile, à la civilisation antique 
non encore entierement éteinte de nos jours, est devenue le moule. 
où s'ébaucha l'éducation de l'esprit gothique ... 

Le paysage de cette culture est remarquablement étendu et déchi
queté. Transportons-nous par la pensée à Palmyre ou à Ctésiphon 
et tâchons d'y voir clair. Au Nord, l'Osrohène avec Edesse, Florence 
de la première période arabe. Au Sud, la Syrie et la Palestine, patrie 
du Nouveau Testament et de la Mischna juive, avec Alexandrie 
pour avant-poste permanent. A l'Est, le mazdéisme subissant un 
puissant renouveau, qui correspond à la naissance du Messie dans 
le Judaïsme, et dont les fragments de la littérature avestique nous 

r. Car même l'Inde avait manifesté alors, sous la r\ynastic de Maurya et de Suuga 
clcs tendances impérialistes qui ne pouvaient être que confuses et sans lendemain, 
a cause de la mentalité hindoue tout entière. 

z. Voir tnut notre chap. III. 
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permettent d'affirmer l'existence nécessaire de ce renou•;eau. Ici 
aont na 6galement le Talmud et la religion de Mani. A l' extrime 
aud, foyer futur de l'Islam, une ~riode chevaleresque a pu atteindre 
aon plein épanouiaaement, comme dana le royaume aaaaanide. On 
y trouve encore aujourd'hui dea ruine, de bourg• et de chlteaux, 
où furent fomentées dea guerres décisive• entre l'ttat chrétien 
d' Axum, sur la côte africaine, et l'État juif des Himjaritea, aur la 
c6te d'Arabie, guerre• attisées de Rome et de Perae par le brandon 
diplomatique. A l'extrime nord est Byzance avec son bizarre mélange 
de civilisation antique tardive et de chevalerie plua ancienne, dont 
l'hiatoire du régime militaire byzantin surtout noua donne une 
expreaaion ai confuse. C'eat à tout ce monde que l'Islam, beaucoup 
trop tard, a fini par donner conscience de son unité, d'où l'évidence 
de sa victoire qui lui a conquis prcs9ue aana résistance dea Chré
tiens, des Juifa et dea Peraea. De l'Islam eat née ensuite la civiliaa
tion arabe, qui parvint à l'apogée de aa perfection spirituelle, quand 
lea Barbares d'Occident y firent une irruption pauagère pour se 
rendre à Jérusalem. Quel effet produit cette invasion aux yeux de 
l'élite arabe? Peut-etre un effet bolchevique? Maie la politique 
arabe m6priaait et fermait lea yeux aur lea événements en I Fran
kiatan » 1. Meme dana la guerre de 30 ana, ~ui était à cet égard un 
apectacle • d'extreme Occident •• lorsque I ambuaadeur anglais à 
Constantinople euaya de aoulever lea Turcs contre la maison dea 
Hababourgs, la Turquie a certainement agi avec la conscience que 
les grands maîtres de la politique du Maroc à l'Inde n'avaient pas 
à prendre en considération cette poussière d'8tata pillards aux con
fina du monde arabe. Le pressentiment de l'avenir devait manquer 
au grand public, meme lors du débarquement de Napoléon en 
tgypte. 

Entre temps, une nouvelle culture 6tait née au Mexi'1,ue. Elle 
est ai loin de toutes lea autres que jamais témoignage n eat sorti 
d'elle ni n'y a pén6tré. Sa reaaemblance n'en eat que plus frappante 
avec le cours de la culture antique. Devant ces Teokallas, un parallèle 
avec les temples doriques remplirait nos philologues de stupeur, car 
c'est bien un trait antique, l'absence, dans la technique, de la volonté 
de puisaance, qui a justement présidé ici au destin de l'armement, 
et gui a donc rendu les -cataatrophea possibles. 

En effet, cette culture est l'exemple unique de mort violente. Elle 
n'a pu langui, ne fut ni opprim~e ni entravée, mais assassinée à la 
fleur de l'lge, fauchée comme une héliotrope qu'on arrache en 
passant. Cet ensemble d'ttats, dont une puissance mondiale et 
plus qu'une fédération, aup6rieurs en force et en richessea aux 
cités gréco-romaines du temps d'H1nnibal, avec une haute poli
tique, une organiaation financière rigide, une législation très avancée, 
dea id6es administratives et des mœurs économiques qui feraient 
rougir un ministre de Charles-Quint, une riche littérature poly
glotte, une élite citadine raffin6e inconnue de l'Occident à la meme 

1. Che& les pœtea des Crollacles, œ mot dl:lipalt l'emoltt franc de Charlemape 
ou de aea aucœ1111eurs, donc l'Occident ch~tlen OPJ)OR li l'Orient arabe, (Note du 
traducteur .) 
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époque : voilà ce que ne brisa point une guerre sans merci, mais 
une poignée de briganda qui l'ont, en quelques années, si complè
tement mis à sac, que le souvenir même n'en tarda pas à disparaître 
chez les survivants de la race. De la grande cité de Ténoctitlan, 
plus une pierre n'est restée debout, dans les forêts vierges de 
Yukatan, les grandes villes attenantes à l'empire de Maya sont la 
proie rapide de la végétation. Pas une seule ne nous est connue par 
son nom. Trois livres indéchiffrables sont les seuls vestiges qui 
restent de leur littérature, 

Le plus terrible dans cc spectacle est qu'il n'est même pas du 
ressort des néccsaités occidentales. Chose privée de quelques aven
turiers, il n'y avait personne en Allemagne, en Angleterre ou en 
France, qui en pût pressentir l'existence. Que l'histoir, humain, 
n'a ptU dt sens, qu'il n'y a qu'une signification profonde dans les 
courants citaux de chaque culturel c'e•t ici ou jamais le lieu de le 
vérifier. Les relations interculturelles n'ont pas de signification et 
eont fortuites. Le hasard a été ici ai terriblement banal, ai exagéré
ment ridicule, qu'aucune comédie bouffonne n'en saurait tracer le 
tableau. Quelques misérables coups de canon, une centaine de 
fuails à pierre, et la tragédie fut jouée, de l'exposition au dénoue
ment. 

Une connaissance certaine, valable pour toujours, de l'histoire 
du Mexique est impossible, même réduite aux dernière& généra
lités. Dea événements de la grandeur des croisadea et de la Réforme 
y ont disparu sans laisser de trace. Pour la première foia, au cours 
dea dernières décades, la recherche historique a fixé, du moina dan& 
aea grandes lignea, la chronoloffie tardive de cette culture, dont on 
peut élargir et approfondir 1 1 image, grAce à la morphologie, par 
la comparaison avec les autres cultures. D'après cette chronologie, 
chacune des époques de la culture mexicaine suit d'environ 200 lins 
l'époque correspondante de la culture arabe, et précède de 700 ana 
environ celle de la culture occidentale. Une préculture a existé, 
qui a développé, comme en tgypte et en Chine, un alphabet et un 
calendrier, mais elle n'est plus reconnaissable pour noua. La date 
initiale de ce calendrier est de beaucoup antérieure à la naissance 
du Christ, mais ses rapports avec notre ère ne peuvent être cons
tatés avec certitude. Du moins elle prouve que l'homme mexicain 
a un sens historique très fort, extraordinairement développé. 

La première période u helléniÏue • des ttats de Maya eat attestée 
par des inacriptions de dates sur es piliers en relief des vieilles villes 
de Cof.an 1 (Sud), de Tikal et, un peu plus tard, de Chichen ltza 
(Nord , de Naranjo, de Seibal (environ 160-450). A la fin de cette 
période, Chichen Itza donna le ton pour plusieurs siècles par aea 
constructions; _à côté d'elle, la magnifique Boraiaon de Palenque et 

:i:. I.e prwnt eseal repqee 1ur le, donn~ de de- Amfncllna qui, ~~dam
ment l'un de l'autre, eùaicnt de ckeuer une chronol(!lle et 10nt amvfl à une cer
tfilne UD&Dimltt :I., Spence Tlu c,wli•.eiott of 11ttCWIII MuJCo, Cambrldae 1912, 
et H. J. Splnden, A stlllly of M11ya 11rl, 1la ,.b;ut, ,,.,,,,n 11ntl liutorielll tùvilofn,Unt, 
Cambridge 1913. · 

2. Cei noms 10nt ceux des vl1111ges actuels i\ proximité des ntlncs. Lf'II véritahles 
nnma 110nt perdu". 
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de Piedros Ne~ros (Ouest) pouvait correspondre à la fin du gothique 
et de la Renatuance (450-600, soit 1250-1400 de notre ère). Plus 
tard (baroque), Champutun semble avoir été le centre où s'élabore 
le style qut influence d'abord, dans le haut plateau d' Anahuac, les 
peuplades « italiques • de Nahua, essentiellement réceptives quant 
aux manifestations de l'art et de la pensée, mais dont les instincts 
politiques dépassent de beaucoup ceux des ttats de Maya (environ 
600-950, soit 750-400 de l'antiquité ou 1400-1750 de notre ère?) 
C'est alors que commence l' « hellénisme » de Maya. En 950 fut 
fondée la ville d'Uxmal, qui devint bientôt cité mondiale de premier 
ordre, comme Alexandrie et Bagdad, également fondées au seuil de 
la civilisation. A côté d'eUe, nous trouvons une série de grandes 
villes fforisaantes, comme Labna, Mayapan, Chacmultun, et de 
nouveau, Chichen Itza. Elles marquent l'apogée d'une architec
ture grandiose, qui n'enfantera plus de nouveau style, mais qui sait 
avec un goût sûr et d'une manière prodigieuse tirer parti des vieux 
motifs. La politique appartient à la li~ue célèbre de Mayapan 
(960-1195), alliance de trois ttats souverams qui, malgré de ~randcs 
guerres et des révolutions répétées, réussissent à maintemr l'état 
de choses présent, d'une manière, semble-t-il, un peu artificielle 
et violente (350-15Q de l'antiquité ou 1800-2000 de notre ère). 

La fin de cette période est marquée par une grande révolution, 
correspondant à la prise définitive du pouvoir par les puissances 
<< romaines » de Nahua dans les ttats de Maya. Par elles, Humac 
Ceela a provo9ué une révolution générale qui détruit Mayapan 
vers 1190, ~antiquité 150 environ). Il en résulte aujourd'hui l'his
toire type d une civilisation mûre, où des peuplades particulières se 
disputent la suprématie militaire. Les grandes villes de Maya som
brent dans la contemplation bienheureuse, qui a perdu Athènes et 
Alexandrie romaines. Mais pendant ce temps, au suprême horizon 
de la région de Nahua, grandissent les derniers de ces peuples, les 
Aztèques naïfs et barbares, doués d'une insatiable volonté de puis
sance. lia fondent (vers 1325), époque d'Auguste environ la ville 
de Ténochtitlan, qui prend bientôt rang de capitale et de chef du 
monde mexicain tout entier. En 1400 commence l'impérialisme 
militaire de grand style; des colonies de soldats et un réseau de 
routes stratégiques consolident les régions conquises, tandis que 
les ttats vassaux sont contenus et divisés grâce à une diplomatie 
supérieure. Ténochtitlan impérial prend des proportions consi
dérables avec aa population internationale parlant toutes Ica langues 
du monde. La sécurité politique et militaire des provinces de Nahua 
a permis d'avancer rapidement vers le Sud et de préparer la main
mise sur les 2tata de Maya; il est impossible de prévoir le cours 
qu'auraient pris les choses au siècle suivant, quand arriva la fin. 

L'Occident se trouvait alors au stade que les 2tats de Maya 
avaient déjà dépassé vers 700. Il faudrait descendre au temps de 
Frédéric Il pour rencontrer des hommes mûrs capables de com
prendre la politique des ligueurs de Mayapan. L'organisation des 
Aztèques vers 1500 était encore pour nous un avenir lointain. 
Mais ce qui dès cc moment distinguait le faustien de tout autre 



ORIGINE ET PAYSAGE 49 

homme des autres cultures, c'était sa soif insatiable de la distance, 
tJui fut aussi, en définitive, la cause de la destruction de la culture 
mexico-péruvienne. Cette soif sans exemple se manifeste dans tous 
les domaines. Certes, Carthage et Persepolis ont imité le style 
ionique; l'art indou de Gaudara s'est délecté au goût hellénique, 
et l'histoire découvrira peut-être un jour, dans les constructions en 
bois des anciens Germains, des éléments chinois. Le stvle des 
mosquées aussi a dominé des confins de l'Inde au Nord de la ·Russie, 
à l'Ouest de I' Afriq_ue et en Espagne. Mais tout cela n'est rien en 
face de la force d'expansion des styles occidentaux. Il est évid~nt 
que l'histoire mê~e du style s'accomplit sur sa terre natale, mais 
ses résultats m connaissent pas de frontières. Sur la place où s'éleva 
Ténochtitlan, les Espagnol_s ont édifié une cathédrale baroque, avec 
des chefs-d'œuvre de peinture et de plastique espagnoles; les Por
tugais ont déjà travaillé dans l'Inde antérieure, comme les archi
tectes italiens et français du baroque tardif dans les régions lointaines 
de Pologne et de Russie. Le rococo anglais et surtout le style empire 
ont un domaine étendu dans les États des planteurs nord-améri
cains, dont le mobilier et les merveilleux salons sont beaucoup trop 
méconnus en Allemagne. Le Canada et le Cap ont déjà subi l'in
fluence du classicisme qui, depuis, ne connaît plus de borne. Et il 
en est de même de tous les autres rapports du domaine formel entre 
cette jeune civilisation et les civilisations anciennes encore exis
tantes : toutes se couvrent d'une couche de formes vivantes euro
péo-amer1caine, de plus en plus serrée, qui étouffe ·peu à peu la 
forme ancienne propre. 

II 

Cette image du monde humain, propre à infirmer celle qui est 
encore ancrée de nos jours dans les meilleurs cerveaux, sous le nom 
d'antiquité, moyen âge et temps modernes, permet de donner aussi 
une réponse nouvelle, et que j'espère définitive pour notre civilisa
tion, à ce vieux problème : Qu'est-ce que l'histoire? 

Ranke dit dans la préface de son histoire universelle : « L'histoire 
ne commence que là où les monuments deviennent intelligibles et 
où des documents écrits dignes de foi existent. » C'est la réponse 
d'un compilateur et d'un classeur de dates. Il n'est pas douteux qu'il 
confond ici l'histoire toute faite avec celle qui se fait chaque fois, 
dans le champ visuel de clfaque historien en particulier. La défaite 
de Mardonios à Platée cesse-t-elle cj'être de l'histoire, si 2.000 ans 
plus tard un savant n'en sait plus rien? La vie n'est-elle donc un 
fait que si on en parle dans les livres? 

Le plus grand historien depuis Ranke, Ed. Meyer 1, dit : " Est 
historique ce qui est ou qui a été actif.· Le fait isolé qu'étudie l'his
toire devient pour la première fois événement historique, après 

1. Dans Z11r Thenri, u1Ld Mctl1odik der Gcschichla (Kleiiie SchrifteH, 1910) qui est 
de beaucoup le ml'llleur fragment sur la philosophie de l'histoire tcrlte par uu advcr• 
sa ire de tonte philosophie. 
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qu'elle l'a dégagé de la masse infinie des faits contemporains. » 
Voilà quï eet âit tout à fait dans le goût et la pensée de Hegel. Il 
s'agit tout d'abord des faits, non de la connaissance accidentelle 
que noua en avons. Précisément, la nouvelle image historique nous 
oblige à admettre l'cxist~nce de faits de premier ordre, qui se succè
dent en grandes séries, et dont noua ne saurons jamais rien au sens 
ecientifique du mot. Il nous faut apprendre à compter sans limite 
,vec l'inconnu. En second lieu, 1 existence des vérités est pour 
l'esprit, Ica faits n'existent que par rapport à la yie. L'histoire scien
tifique, ou selon ma termmologie, k tact physio,io,niqut, c'est le 
décret du sang, la connaissance des hommes, élargie et étendue au 
passé et à l'avenir, le coup d'œil inné pour les personnes et les situa
tions, pour ce qui 4tait événement réel, pour ce qui était nécessaire, 
pour ce qui a dtJ exister, et n011 la simple critique scientifique et la 
connaissance des dates. Chez l'histonen pur, l'expérience scien
tifique eat aecondaire ou postérieure. Elle prouve une seconde fois 
en détail, par les moyen• intellectuels et linguistiques, à l'être éveillé, 
ce que l'être a déjà éprouvé m un ,no,nmt d'illumination. 

Parce que la puiuance de l'être fauaticn a développé aujourd'hui 
une foule d'expérience■ intérieures, qu'aucun autre homme d'aucun 
autre tempa n'a jamais pu acquérir; parce que nous attachons, dans 
une mesure touJoun croiuante, aux événement• Ica plua lointain■ 
un sena et un rapport qu'ils ne pouTJaimt pas avoir pour tous, ni 
memc pour ceux qui Ica ont subis : voilà précisément pourquoi 
auiourd'hui, pour noua, beaucoup de choaca sont historique■, c' cat-à
dire vie en harmonie avec notre vie, qui ne l'étaient eu encore il 
y a un aiècle. La révolution de Tibériua Gracchua avait ceaaé P.our 
Tacite, qui en connaiuait peut-être les dates, d'avoir une aigmfica
tion réelle, elle en a une pour noua. Aucun fervent de l'Islam n'atta
che d'importance à l'histoire des monophysites et de leurs rapporta 
avec l'entourage de Mohammed; nous y apprenons à connaitre une 
seconde fois, sous d'autres conditions, l'évolution du puritanisme 
anclaia. En définitive, il n'y a plus rien au regard cosmique d'une 
civdiaation, dont la terre entière est devenue le théltre, qui ne soit 
abaolument hiatorique. Le schème Anti9uité-Moycn lge et Tempa 
moderne■, tel que l'a compris le XIX8 siècle, n'était qu'une chres
tomathie de rapporta historique& les plus mdmts. Maïa l'influence 
que commence à exercer aur noua l'histoire de l'ancienne Chine et 
du Mexique eat d'une espèce plus délicate, plus spirituelle , noua y 
découvrona dea expériences sur les dernières néceaaités de la vie 
en général. Noua apprenona, au contact d'un courant vital tout 
différent, à noua connaître nous-mêmes ttù qut nous so,n,nes, que 
nous devon■ être et que noua aerons: c'est la grande école de l'avenir. 
Nous qui avona et faisona encore de l'hiatoire, noua apprenona à 
cette extrême limite de l'humanité historique ce que c'est que 
l'histoire. 

La lutte entre deux tribus nègre• du Soudan ou entre les Ché
rusques et Ica Chattes du temps de César, ou, ce qui est essentielle
ment identique, entre deux espèce■ différentes de fourmis, est un 
simple apectacle de la nature vivante. Mais la victoire des Chérus-
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ques sur les Romains en l'an 9, ou des Aztèques sur les Tlascanes 
au Mexique, ii'appellc de l'histoire. Car ici, le quand est d'impor
tance, chaque décade, voire chaque année, a son poids. Il s'agit de 
faire avancer un courant de vie o4 chaque épisode est à la hauteur 
d'une époque. Il y a un objectif auquel tend tout ce qui arrive, 
un être qui veut remplir sa vocation, un temps, une durée orga
nique, non le va-et-vient désordonné de Scythes, de Gaulois ou de 
Caraïbes, dont les invasions individuelles sont aussi vaines que celles 
d'une colonie de castors ou d'un troupeau de gazelles dans une 
steppe. Ces dernières sont de l'histoire zoologique qui intéresse une 
vocation d'un tout autre ordre: elle n'étudie pas le destin de peuples 
ou de troupeaux déterminés, mais le destin ,énéral de l'homme, de 
la gazelle ou de la fourmi, en tant qu'especes. L'homme primitif 
n'a d'histoire qu'au sens biologi<\ue; à l'établir se borne le rôle de 
toute recherche préhistorique. L habitude progressive du feu, des 
outils en pierre, des métaux et des lois mécaniques qui gouvernent 
l'action des armes, caractérise exclusivement l'évolution du type 
et de ses virtualités immanentes. Dans les cadres de cette espèce 
d'histoire, le résultat atteint par les armes dans un combat entre 
deux races est complètement indifférent. Age de pierre et baroque 
sont deux moments de la durée dans l'existence d'un genre et d'une 
culture, donc de deux organismes ressortissant à des vocations 
différentes. Je proteste ici contre deux hypothèses qui ont tou
jours vicié la pensée historique : l'hypothèse d'une fin unique pour 
l'humanité entière et l'hypothèse qui nie toute fin en général. La 
vie a une fin : celle d'accomplir le but impliqué dans sa géhération. 
Or, l'individu appartient par sa naissance ou bien à des hautes 
cultures, ou bien seulement· au type humain en général. Il n'y a 
pas pour lui de troisième grande unité de la vie. Mais alors son 
destin se trouve soit dans le cadre de l'histoire zoologique, soit 
dans celui de I' « histoire universelle ». L' « homme historique », au 
sens où j'entends ce mot et où il a toujours été entendu par tous les 
grands historiens, est l'homme d'une culture en voie d'accomplisse
ment; avant, après et hors de cette culture, il n'a pas d'histoire. Et 
alors la destinée du peuple dont il fait partie lui est tout aussi indiffé
rente que celle de la terre considérée, non par le géologue, mais par 
l'astronome. 

Il résulte de là un fait tout à fait décisif, constaté ici pour la pre
mière fois: c'est que l'homme est sans histoire non seulement avant 
la naissance d'une culture, mais de nouveau dès ~u'une civilisation 
s'eat constituée dans sa forme définitive, et qu elle a donc con
aommé le développement vivant de la culture, épuisé les dernières 
virtualités significatives de l'être. Le spectacle de. la civilisation 
égyptienne à partir de Sethe Jer (1300) et des civilisations chinoise, 
indoue, arabe actuelles, est celui d'un retour au va-et-vient zoolo
gique de l'époque primitive, même quand il apparaît 11ous le mas~ue 
de formes raffinées religieuses, philosophiques et surtout pohti
quea. Du point de vue babylonien, l'attitude farouche des hordes 
cosséennes à Babylone, ou l'air-distingué de leurs successeurs penes 
ainsi que la date, la durée et le succès de ces invasions, sont dépour-
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vus de signification. Certes, le bien-être de la population ne leur 
fut pas imliff~ent, mais toutes ces invasions n'ont rien changé au 
fait que l'âme babylonienne était éteinte et que, par conséquent, 
tous les événements étaient pour elle dépourvus de signification 
profonde. Comme un changement dans l'état du gibier ou la migra
tion d'un essaim d'oiseaux, une dynastie nouvelle en :tgypte, étran
gère ou indigène, une révolution ou une conquête en Chine, un 
nouveau peuple germanique dans l'Empire romain, appartiennent 
auasi à l'histoire du paysage. Dans l'histoire réelle des, hommes, ce 
qui a toujours été l'enjeu et le fond de toutes les questions vitales 
animales, pour le chasseur ou le chassé, même quand ils n'ont pas 
la moindre conscience de la symbolique de leurs actes, de leurs 
desseins et de leurs destinées, c'était de réaliser un élément abso
lument psychique, de faire passer une idée à une forme historique 
vivante. Cela est tout aussi vrai dans le duel entre deux grandes 
tendances du style dans l'art (gothique et Renaissance) qu'entre 
deux philosophies (stoïcisme et épicurisme), deux politiques (oli
garchie et tyrannie) ou deux formes économiques (capitalisme et 
socialisme). 

De tout cela, on ne parle plus. Ce qui reste est la lutte brutale 
toute nue, la lutte pour l'avantage animal en soi. Et si, auparavant, 
la force la plus dénuée d'idée, en apparence, restait encore en quelque 
manière servante de l'idée, dans les civilisations tardives, l'idée 
apparemment la plus convaincante ne sert plus qu'à masquer des 
compétitions vitales purement zoologiques. 

Le caractère distinctif des philosophies pré- et postbouddhiques 
est que la première est un grand mouvement de pensée orientée vers 
un but qui est donné avec 1'âme et dans l'âme de l'Indou, la seconde 
un va-et-vient incessant d'un état de pensée que ne modifie point ce 
mouvement. Les solutions sont là, mais le goût change dans la 
manière de les exprimer. Il en e!lt de même de la peinture en Chine 
avant et après la dynastie de Han - qu'on la connaisse ou non -
et de l'architecture égrptienne avant et après le Nouvel Empire. 
Dans la technique, il n en est pas autrement. Les Chinois d'aujour
d'hui admettent nos découvertes occidentales sur la machine à 
vapeur -et l'électricité, d'une manière tout à fait identique - et 
avec la même crainte religieuse - qu'il y a 4000 ans le bronze et 
la charcue et, plus tôt encore, le feu. La psyché chinoise sépare 
complètement ces deux découvertes de celles faites par les Chinois 
eux-mêmes au temps de Dschou, et dont chacune était une époque 
dans leur histoire intérieure 1• Avan~ et après une culture, le rôle 
joué par les siècles n'est guère plus considérable ~ue celui joué par 
les décades, et même souvent, par les années à l'intérieur de cette 
culture. Car les périodes biologiques repre ,inent peu à peu leurs droits 
(après la disparition de la culture). C'est ce qui donne â ces état:> 
très tardifs, où les représentants trouvent un élément d'évidencs 

r. Le Japonais appartenait autrefois à la civilisation chinoise d il ne ces.çe pa.ç, 
au1·ourd'h11I non plus, d'app11rte11lr à la clvlllMtlon occlr\entnle; Il n'exl11te pas de 
l'll ture Japonaise au eens propre du mot. Il faut donc juger différemment l'amérlca
nhune japonais. 
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absolue, ce caractère de durée solennelle qui a rempli d'étonnement 
des hommes de culture authentique, comme Hérodote en :F;gypte 
et, depuis Marco Polo, les Européens en Chine, quand ils compa
rent cette durée au temps de leur propre évolution. C'est la durée de 
l'absence d'histoire. 

Actium et la paix romaine n'ont-ils pas achevé l'histoire antique? 
Les ~randes résolutions ne surgissent plus, où se concentre le sens 
intérieur d'une culture entière. Le non-sens, la zoologie reprennent 
leurs droits. On devient indifférent - le monde, non l'individu 
privé agissant - à l'issue possible des événements. Tous les grands 
problèmes politiques sont clos, comme ils le sont, en définitive, dans 
toutes les civilisations, c'est-à-dire par le fait qu'on cesse de les 
sentir comme tels et qu'on n'y pense plus. Encore quelques années, 
et les problèmes mêmes qui sont à la base des catastrophes anté
rieures cessent d'être intelligibles. Il est impossible de revivre chez 
d'autres ce que l'on ne vit plus en soi-même. Quand l'tgyptien 
tardif parle du ,, temps des Hyksos », ou le Chinois tardif du ,, temps 
des ttats batailleurs », ils jugent l'image extérieure d'après leur 
propre mode de vie qui ne connaît plus de problème. Ils y aper
çoivent de simples luttes po0ur la suprématie animale, ils ne voient 
pas l'idée directrice de toutes ces guerres d'extermination, ci\•iles 
ou étrangères, où l'on convoque des mercenaires contre ses propres 
concitoyens. Nous comprenons aujourd'hui les tensions et explo
sions effrayantes dont s'entoura l'assassinat de Tiberius Gracchus 
et de Clodius. En 1700 nous ne pouvions pas encore, et en 2000 

nous ne pourrons plus les comprendre. Il en est exactement de même 
pour Chian, ce phénomène napoléonien pour lequel les historiens 
d'f;gypte ne purent trouver plus tard que le nom de<< roi des Hyksos". 
Sans l'arrivée des Germains, les historiens romains auraient peut
être, mille ans plus tard, fait de Gracchus, Marius, Sulla et Cicéron, 
une dynastie renversée par César. 

Comparez la mort de Tib. Gracchus et celle de Néron, lorsqu'on 
apprit à Rome l'élévation de Galba, ou bien la victoire de Sulla sur 
les soldats de Marius et celle de Septime Sévère sur Pescennius 
Niifer. Le résultat opposé eût-il, dans le second cas, apporté le 
momdre changement à l'évolution de l'imperium? C'est déjà aller 
beaucoup trop loin que de distinguer, avec Mommsen et Ed. Meyer, 
scrupuleusement entre la ,, monarchie » de César et le ,, principat " 
de Pompée ou d'Auguste. Aujourd'hui, ce sont des formules de 
droit public vides de contenu; mais il y a encore $0 ans, elles auraient 
pu être l'antithèse entre deux idées. Quand Vmdex et Galba par
laient en 68 de rétablir la ,, République 1>, ils jonglaient avec des 
concepts auxquels ne s'attachait plus déjà aucune symbolique réelle .• 
La seule question en litige était de savoir en quelles mains irait la 
puissance purement matérielle. En vain on eût prolongé encore 
durant des siècles, sous des formes de plus en plus primitives et, 
partant, « éternelles », la lutte de jour en jour plus acharnée pour le 
titre de César. 

Ces populations n'avaient plus d'âme. Elles ne pouvaient donc 
plus avoir d'histoire propre. Tout au plus pouvaient-elles prendre, 
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de l'histoire d'une culture étrangère, la si~nification d'un objet, 
et c'est cette vie étrangère exclusivement qui a donné à ce rapport 
un sens plus t'rofond. Le facteur d'espèce historique qui influe 
sur le aol des vieilles civilisations en général, ce n'est donc jamais la 
marche des événements, dans la mesure où l'homme de ce sol y joue 
lui-même un rôle, mais dans la mesure, au contraire, où d'autres le 
font à sa place. Ainsi reparaît le phénomène de toute « histoire uni
veraelle • dans ses deux éléments fondamentaux : les courants de vie 
des hautes cultures et les relations entre celles-ci. 

III. - LF.s RELATIONS INTERCULTURELLES 

12 

Malgré la postériorité des relations entre cultures à l'existence 
de ces mêmes cultures, la pensée historique· moderne proclame 
l'inverse. Moins elle connaît les courants de vie propre dont se com
pose l'unité apparente du devenir coamique, plus elle s'acharne à 
découvrir la vie dans des relations enchevêtrées, et moins elle com
prend, par conséquent, <:es relations mêmes. Quelle richeue de 
psychologie dans ces cultures qui s'attirent, se repou11ent, ae rap
prochent, s'étudient, se corrompent, s'entrechoquent ou se sacri
.fient, soit qu'elles s'admirent ou se combattent en contact immédiat, 
soient qu'elles vivent isolées en face du monde formel d'une culture 
défunte, dont le paysage montre encore les ruines I Et combien 
étroites et mesquines à côté de ces cultures, les représentations que 
l'historien ajoute aux concepts d'influence, de durée, de conti
nuité! 

C'est du x1x• siècle tout pur. Il n'aperçoit jamais qu'une chaîne 
de causes et d'effets. Tout est « résultat », rien n'est originel. Par
tout où un élément formel à la surface d'une vieille culture se 
retrouve dans la plus jeune, c'est le résultat d'une influence. Et 
quand on a rassemblé une série d'influences, on croit avoir bien 
travaillé. 

A la base de cette mentalité scientifique se trouve l'image grandiose 
d'une unité de l'histoire humaine, telle qu'elle apparut un jour 
aux grands maitres gothiques. Ce sont eux qui ont vu comment, 
ici-bu, les hommes et les peuples changent, tandis que leurs idées 
restent. L'impression ressentie fut ai violente qu'elle n'a pas.encore 
disparu aujourd'hui. A l'origine, cette image représentait les des
seins de Dieu à l'égard du genre humain; elle pouvait paraître encore 
telle plus tard, tant que dura le charme du schème Antiquité, 
Moyen Age, Temps modernes, et qu'on voyait exclusivement le 
durable apparent, non le mouvant réel. Mais entre temps, notre 
vue a changé, elle s'est refroidie et élargie, tandis que notre savoir 
a franchi depuis lon~temps les limites de ce schème. Ceux qui 
continuent à voir ainsi font fausse route. La créature ne « convainc » 
plus personne, c'est le créateur qui II acquiesce ». On confond l'être 
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avec l'être éveillé, la vie avec ses moyens d'expression. Simple être 
éveillé elle-même, la pensée théorique voit partout des unités théo
riques mouvantes. C'est une dynami'l,ue . purement faustienne. 
Aucun homme d'une autre culture ne s est représenté ainsi l'his
toire. Jamais l'intelligence grecque, avec son image cosmique abso
lument corporelle, ne se ser&1t donné pour but la poursuite des 
« effets II de pures unités d'expression, comme le « drame attique • 
ou l' 11 art égyptien. 11 

Le premier but du Faustien est la découverte d'un .nom pour 
désigner un systmat dt fONMs d' txp,mion. Le nom dégage à ses 
yeux un complexe de rapports. Encore quelque, temps, et il croira 
que le nom est un or~anisme dont le rapport est la f6nc,tion. Tous 
ceux qui parlent auJourd'hui de philosophie grecque,· de boud
dhisme, de scolastique se représentent sous une forme quelconque 
une entité organique, une unité. force qui a grandi et ac9uia de la 
puiaaance, qui s'empare désormais des hommes, a'uauJettit leur 
être éveillé, voire leur être, et les contraint finalement à orienter 
leurs actes dans le sens de ce vivant. C'est toute une mythologie, 
et il est symptomatique de voir que ceux qui la vivent, et vivent 
par elle sont exclusivement des hommes de la culture occidentale, 
qui connaissent bien d'autres mythes et démons de cette espèce, 
comme « l' 11 électricité et « l' » énergie des corps. 

En réalité, ces systèmes n'existent q,u dans l'lt,, éfJeiJU lau11U1in, 
dont ils sont les espèces d'activité. Religion, science, art sont desacti
vit,s d, l'lt,, 1TJeillJ qui ont pour fondement un être. Foi, réflexion, 
fi~ration et tout ce que ces invisiblea réclament d'activité 
visible, aacri,îces, prières, expériences physiques, travail du sta
tuaire, formulation d'une expérience en termes transmissibles, sont 
des activités de l'être éveillé et rien de plus. Les autrea hommes n'y 
voient 9ue ce qui est visible et n'y entendent que les mots. Quant 
au sentiment éveillé en eux à cette occuion, c'est une épreuve per
sonnelle dont ila ne peuvent déterminer les rapports avec celle que 
l'auteur lui-même a vécue. Nous voyons une forme, mais nous igno
rons ce 9ui l'a engendrée dans l'ime d'un aµtre. Nous ne pouvons 
qu'y croire, et nous croyons en y projetant notre propre Ame. Une 
religion a beau se révéler dans des paroles auaai claires que possible, 
elle reste parole et l'auditeur y projette son sens intérieur. Un 
artiste a beau nous émouvoir par des tons et dea couleurs aussi 
attrayants que possible, l'auditeur et le spectateur ne trouveront 
dans cette émotion que leur propre Ame. S'ils en aont incapables, 
l'œuvre n'aura pour eux aucune signification. Le don, très rare et 
très moderne, de « transhumance psychique II dévolu à quelques 
hommes éminemment historiques, est ici hors de cause. Un Ger
main converti par Boniface ne transmigre pas dana l'esprit de ce 
missionnaire. Ce frisson printanier qui travena alors de part en part 
le jeune monde nordique n'avait pas d'autre &iJnification que de 
faire découvrir à chacun, pour aa propre religiosité et par la conver
sion, un langage immédiat. Les yeux de l'enfant s'ouvrent et bril
lent quand on lui dit le nom d'un objet qu'il tient en mains. C'est 
ce qui arriva ici. 
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Ce ne ■ont donc pu le■ unités microcosmiques qui se déplacent, 
mai■ les unités coamiquea qui les choisisaent et se le■ approprient. 
Autrement, ai ces systèmes étaient dea organiames réels capables 
d·'exercer une action (car une « influence • est une activité orga
nique), l'image de l'histoire serait tout autre. Il ne faudrait pas 
perdre de vue, en effet, qu'il y a conatamment autour de chaque 
mdividu grandissant et de chaque culture vivante un nombre incal
culable d'influences poaaibles, dont on n'admet qu'une petite 
minorité et non point la majorité. Sont-ce les œuvres ou les hommes 
qui procèdent à un tel choix? 

L'historien avide de cauaalité ne compte que les influences qui 
existent; il nous manque un calcul en sens contraire. Car à la psy
chologie des influences positives appartient celle des • nésatives •· 
Et à cette psychologie extrêmement féconde qui résoudrait la pre
mière toute la question, penonne n'a osé s'attaquer. Tant qu'on 
lui tournera Je dos, on verra toujoun apparaître l'image, fauaaée 
dans aea fondements, d'une histoire universelle à progrès continu, 
où rien ne se perd. Deux cultures peuvent être en contact d'homme 
à homme, ou bien l'homme de l'une voit ae dre11er devant lui les 
ruines médiates du monde formel et défunt de l'autre. Dana les 
deux eu, l'homme seul est actif. L'œuvre réalisée par l'un ne peut 
être animée par l'autre que s'il la ■ent dan■ ■on propre être. Elle 
devient ain■i sa propriété intime, son œuvre et une partie de aoi
même. Ce n'est pas le ic bouddhisme • qui a voyagé de l'Inde en 
Chine, mais les Chinois d'une certaine orientation de sentiment 
qui ont accueilli une partie du fonda représentatif des bouddhistes 
indoua et en ont fait une espèce nouv•ll• d'expreuion religieuse, 
ayant une signification pour les bouddhistes chinois exclusivement. 
La aenntion active et l'intelligence de l'observateur ne s'inquiè
tent jamais du sens originel de la forme, mais de cette forme elle
même où ils découvrent la pouibilité de création personnelle. Les 
signification■ sont intraduisibles. Rien ne tempère la profonde aoli
tudo psychique qui s'interpose entre l'être de deux hommes d'es
pèce différente. Les Indous et les Chinois avaient beau se sentir en 
communauté comme bouddhistes, ils n'en restaient pas moin■ isolés 
l'un de l'autre int~rieurement. lia po11èdent lea même■ mots, les 
mêmes rites, les mêmes signes,... mais deux Ames différentes qui 
poursuivent chacune ses propres voie■. 

Parcourez ainsi toutes les cultures et vous trouverez partout 
confirmé, qu'au lieu de l'apparente continuité des vieilles créa
tion■ dans les plus jeunes, ce sont toujour.s les organimrn plus jeunes, 
au contraire, qui ont noué avec les ortanùrnu plu■ Agés un très petit 
nombre de rapporta, sans aucun égard à la signification originelle 
de ce qu'ils se sont ainsi approprié. Qu'est-ce donc que ces • con
quêtes éternelles • de la philosophie et de la science ? On noua répète 
à satiété que la philosophie grecque continue à vivre dans la nôtre. 
Mais ce Jargon superficiel ne montre pas tout ce que l'homme 
magique d'abord, le fauatien ensuite, ont volontairement nié, passé 
sous silence ou compris différemment, grice à leur aagesae profonde 
et à leurs instincts tenaces, sans abandonner les vieilles formules. 
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La foi naïve et enthousiaste des savants est encore ici en défaut. La 
liste de leurs erreurs serait très longue et réduirait l'autre au silence 
complet. Nous négligeons d'ordinaire, comme des erreurs insigni
fiantes, la théorie des petites images de Démocrite, l'idéalisme très 
corporel de Platon, les cinquante-deux enveloppes circulaires d' Aris
tote. Cela s'appelle Youloir connaître la pensée des morts mieux 
qu'eux-mêmes. Cette pensée est essentiellement vérité, seulement 
elle n'est pas pour nous. En réalité, la connaissance, d'ailleurs super
ficielle, que nous a\"Ons de la philosophie grecque équivaut à néant. 
Ayons donc la franchise de prendre les anciens penseurs au mot : il 
n'y a pas une seule proposition d'Héraclite, de Démocrite, de Platon, 
qui soit vraie pour nous, si nqus ne l'a\"Ons tout d'abord rectifiée. 
Qu'avons-nous, en effet, consen·é des méthodes, concepts, fins, 
moyens, de la sciem:e grecque, sans parler des concepts•fondamen
taux qui ne nous sont même pas intelligibles? La Renaissance ne 
fut-elle pas tout entière sous I' <1 influence n de l'art antique? Mais 
qu'a-t-elle fait de la forme du temple dorique, de la colonne ionique, 
des rapports de la colonnt: et de la charpente, du choix des couleurs, 
de la perspective, du traitemellt des arrière-plans, des principes du 
groupement figuré, de la céramographie, de la mosaïque, de l'en
caustiqut:, Je la tectonique des statues, des proportions de Lysippe? 
Pourquoi tout cela reste-t-il sans influence? 

Parce que de prime abord, ce que 11ous vo11lio11s exprimer était un 
co11stat et que, par conséquent, du matériel inerte sous nos yeux, 
nous n'arnns yu en réalité qu'une toute petite partie, celle que nous 
désirions et telle que nous la désirions, c'est-à-dire dans le sens de 
nos propres intentions, non dans celles de l'auteur, dont jamais art 
,·i,·ant ne s'est sérieusement inquiété. Il faut suivre trait pour trait 
I' " influence » de la pl.tstique égyptienne sur la plastique grecque 
pour comprendre qu'en fin de compte une telle influence n'a pas 
1:xisté, mais que la rnlonté formelle des Grecs a emprunté à ces 
Yieux matériaux de l'art qudques traits qu'elle aurait trouvés elle
même en quelque manière, sans eux. Tout autour de la Grèce 
antique travaillèrent des ~gyptiens; des Crétois, des Babyloniens, 
des Assyriens, des Hittites, des Perses, des Phéniciens, dont les Grecs 
connaissaient la grande quantité d'édifices, d'ornements, d'œuvres 
d'art, de cultes, de formes politiques, d'alphabets, de sciences. 
Laquelle de ces créations a séduit l'âme grecque au point d'en faire 
l'instrument de sa propre expression? Je répète donc ceci : on ne 
rencontre dans chaque culture que les relations qu'elle a admises. 
;\lais qu'est-ce qu'on n'a pas admis? Pourquoi les pyramides 
d'tgypte, par exemple, les pylônes, les obélisques, l'écriture hiéro
!{lyphique et cunéiforme n'ont-ils pas été admis? Qu'est-ce que 
l'art et la pensée gothique n'ont pas pris à Byzance, aux Maures 
d'Occident, à l'Espagne, à la Sicife? On n'exaltera jamais assez la 
:-agesse qui a présidé à ce choix absolument inconscient, à cette 
interprt:tation aussi décisi,·e. Chaque relation admise est non seule
ment une exception, mais encore un mécompte, et nulle part peut
<:trc ne s'exprime avec plus de clarté que dans cet art du mécompte 
méthodique la force intérieure d'une culture. Plus on exalte les prin-
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cipes d'une pensée étrangère, plus on en altère à coup sûr profon. 
d.Sment le sens. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à suivre la trace 
exacte des laudateurs de Platon en Occident, depuis Bernard de 
Chartres et Marsilius Ficinus jusqu'à Gœthe et • Schelling I Plu~ 
Qn confeaae avec humilité une religion étrangère, plus elle prend tout 
à fait la forme de l'Ame nouvelle. Il faudrait réellement écrire un 
jour l'histoire des« trois Aristote&», celui des Grecs, des Arabes, des 
Goths, qui n'ont pas une seule idée ni une seule pensée communes. 
Ou bien l'histoire de la transformation du christianisme magique 
en christianisme faustien. On nous apprend et on nous répète qué 
cette reli,.ion a passé sans modification essentielle de la vieille Sglise 
à celle d Occident. En réalité, l'hoqime magique a tiré, du tréfonds 
de sa conscience cosmique dualiste une expression de son être 
éveillé religieux, et c'est ce lanelte que nous appelons II le » chris
tianisme. L'homme de la civ1bsation antique tardive s'est fait 
ensuite, des éléments communicables de cet événement, mots, 
formules, rites, un instrument de sa propre religiosité; d'homme à 
homme, ce langage formel passa enfin aux Germains de la précul
culture occidentale, sans changement d'intonation verbale, mais 
avec une sémantique toute différente. Jamais personne n'aurait 
osi corriger la signification originelle des paroles sacrées, mais jamais 
personne non plus n'a connu cette signification. Que ceux qui en 
douteraient veuillent bien considérer « l' » idée de la grAce passant, 
chez Augustin, de la substance humaine dualiste, à Calvin, qui en 
fait la. volonté humaine au sens dynamique. Ou bien la représen
tation, à peine intelligible pour nous, du « consensus » magique, qui 
suppose en chaque homme un pneuma émané du pneuma de Dieu 
et 9ui trouve, par conséquent, dans l'opinion unanime des élus, la 
vérité divine immédiate. Sur cette certitude sont fondées, non seu
lement l'autorité des décision, des premiers conciles chrétiens, mais 
auui la méthode scientifique encore en vigueur dans le monde 
musulman. Comme l'homme d'Occident n'a pas compris cette 
méthode, il a fait des conciles postérieurs de la période gothique ur.e 
espèce de earlement destiné à restreindre la liberté sfirituelle du 
pape. Ainsi concevait-on encore au xve siècle - qu on sonse à 
Constance et à BAie, à Savonarole et à Luther - l'idée conciliaire 
qui dut finalement disparaître comme frivole et insensée devant 
celle de l'infailllbjlité papale. Ou bien encore l'idée, commune à la 
première période arabe, de la résurrection de la chair, également 
fondée sur la représentation du pneuma divin et humain. L'homme 
anti9ue croyait que l'Ame, forme et sens du corps, naissait en quelque 
manière en même temps que lui. Les philosophes grecs en parlent 
à peine, et leur silence ne pouvait avoir que deux raisons : ou l'idée 
même leur était inconnue, ou elle était si évidente que la conscience 
contemporaine n'y découvrait aucun problème. C'est le cas ici. 
Pour l'homme arabe, il est tout aussi évident que son pneuma d'éma
nation divine a élu domicile dans le corps humain. D'où résulte 
pour l'esprit humain, s'il doit ressusciter au dernier jour, la nécessité 
de l'existence réelle : la résurrection sx wxpt~•,, des morts. L'idée 
profonde de cette résurrection est restée pour le sentimMit cosmit(Ul' 
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d'Occident absolument inintelligible. Non qu'il doutât de la teneur 
du dogme sacré, maia il substitua, inconsciemment chez les hauts 
dignitaires catholiques, très clairement chez Luther, un sens diffé
rent que nous désignons aujourd'hui du nom d'immortalité, c'est-à
dire de continuité de la vie de l'âme considérée comme pur centre 
roboratif pour toute l'éternité. Si Paul ou Augustin entendaient un 
jour nos idées ·sur le Christianisme, ils les rejetteraient, avec tous 
nos livres, nos dogmes, nos concepts, comme des erreurs absolues 
et des hérésies. 

L'exemple le plus frappant d'un système qui semble, en appa
rence, avoir traversé deux millénaires sans modification essentielle, 
alors qu'en réalité il a eu dans trois cultures trois é\'olutions oppo
sées, est l'histoire du droit romain. 

13 

Le droit antique est un droit créé par des citoyens pour des citoyens. 
Le régime politique sur lequel il se fonde naturellement est la polis. 
De cette forme fondamentale de l'être collectif résulte première
ment et naturellement le concept de la personne, considérée comme 
organisme humain intégral et identique au corps (:rwp.~) 1 de 
l'État. Tel est, pour le sentiment cosmique des anciens, le fait 
formel d'où est né tout le droit antique. 

Persona est do11c un concept spécifiquement antique et n'a de sem 
et de tJaleur que dans les seules limites de cette culture. L'individu
personne est un corps (:rt~p.~) qui appartient à l'existence de la 
polis. Le droit de la polis se rapporte à lui e:u/1,sivement. Il s'abaisse 
jusqu'aux droits réels, limités à la condition de l'escla,ie, ~ui est un 
corps mais non une personne, et il s'élève jusqu'au droit divin, dont 
la hmite est Je héros, qui est devenu, de personne, une divinité et 
peut donc prétendre désormais à un culte, comme Lysandre et 
Alexandre dans les cités grecques, plus tard, les empereurs élevés 
au rang de Divi à Rome. L'orientation, de plus en plus nette, de 
la pensée juridique antique dans ce sens explique encore un concept 
tout à fait étranger à l'homme occidental : la capitis deminutio media. 
Nous penso·ns qu'une personne peut être privée de ses droits en 
totalité ou en partie, mais l'homme antique frappé de cette peine 
cessait d'être 1me personne, bien que son corps continuât à vivre. 
Seule l'opposition de la personne à la chose, comme en étant l'objet, 
permet de comprendre le concept spécifiquement antique de res. 

La religion antique étant entièrement religion d'État, il n'y a 
aucune distinction entre là genèse du droit réel et du droit divm : 
tous deux sont également créés par des citoyens. Choses et dieux 
ont une condition juridique exactement réglée par rapport aux per
sonnes. Il est dès lors d'une importance capitale, pour le droit 
antique, d'avoir été créé par l'expérience publique immédiate, non 
par l'expérience professionnelle du juge, mais par celle, pratique 

r. R. Jlirzel, Dii P.·rso11, 1914, p. 17, 
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et Jénérale, de l'homme qui prend une part importante à la vie 
pohtico-économique générale. Tout Romain engas-é dans la mie 
des fonctions publiques devenait nécessairement Juriste, général, 
chef d'administration et fonctionnaire des finances. Il rendait la 
justice comme préteur, après avoir acquis une grande expérience 
dana des domaines tout différents. Un ordre judiciaire, dressé à 
cette fin unique par la spécialisation et la théorie, est quelC{ue chose 
d'absolument inconnu dans l'antiquité. C'est la science Juridique 
postérieure tout entière qui a créé cette caste conforme à son esprit. 
Lea Romains ne furent dans ce domaine ni systématiques, ni histo
riens, ni théoriciens, mais de simples et brillants praticiens. Leur 
jurisprudence est une sci,nce expérimentale de cas individuels, une 
technique raffinée, nullement un édifice d'abstractions. 1 

On aboutirait à une image fausse, si l'on mettait en parallèle le 
droit grec et le droit romain comme deux grandeurs de même ordre. 
Le droit romain a été à travers toute son évolution celui d'une cité 
particulière au milieu de plusieurs cen~nes d'autres, le droit grec 
au contraire n'a jamais formé une unité. La formation multiple, par 
Ica cités de langue grecque, de droits très voisins, ne change rien 
au fait que chacune a son droit propre. Jamais n'a surgi l'idée d'une 
législation _générale dorique, ni même hellénique. Ces sortes de 
11eprésentat1ons sont restées complètement étrangères à la pensée 
antique. Le jua civile des Romains régissait les seuls Quirites; il ne 
prenait en considération ni étranger, ni esclave, ni tout le monde 
extra-citadin, alors que la première législation saxonne, par exemple, 
renferme déjà l'idée, très profondément ancrée, de l'existence d'un 
droit unique pour tous. Jusqu'au Bas-Empire, on discernait stric
tement le jus civile des citoyens d'avec le jus gentium (totalement 
différent de notre droit des _gens) des « autres », de ceux qui ressor
tissaient à Rome comme objets de sa juridiction. C'est uniquement 
parce que Rome, cité particulière, est parvenue à la maîtrise de 
l'impenum antique (ce qu'une évolution différente eût rendu pos
sible auui à Alexandrie), que le droit romain est arrivé à s'imposer, 
non par sa supériorité intérieure, mais grAce au succès politique 
d'abord, à la poueuion exclusive de l'expérience pratique de grand 
style ensuite. La formation d'un droit antique général de style hellé
nique, a'il est permis d'appeler ainsi l'esprit similaire de plusieurs 
droits partieulier1, coïncide avec un temps où Rome était une gran
deur politique de troisième ordre. Et quand le droit romain com
mença à prendre des formea grandioses, il ne représentait encore 
qu'un côté de la domination de l'hellénisme par l'esprit romain : 
la formation du droit tardif antique puas de l'Hellade à Rome, 
c'eat-à-dire d'une somme de cités-ttata, dont chacune avait con
science qu'elle ne possédait pas la puissance réelle, à une cité unique, 
dont l'activité entière a fini par s'épuiser dans l'exercice de cette 
auprimatie. C'est pourquoi l'on n'a pas réussi à constituer une 
ac1ence juridique en langue ~recque. Quand l'antiquité eut atteint 
le degré de maturité nécessaire pour cette science, la dernière <le 

1. I,. \Venser, Recht der Grieclrcn 1111d R6mrr, 1914, p. 170 .. R. vo11 lfavr, R,imische 
Reclit,,:~schidù, II, 1, p. 1t7. • 
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toutes, il n'y arnit plus qu'1111e cité juridique qui pût venir en consi
Jération. 

On ne tient donc pas assez compte de cc que le Jroit grec et le 
droit romain ne sont pas des grandeurs juxtaposées, mais succes
sin~s. Le droit romain est le plus jeune, il suppose l'existence des 
autres et de leur longue expérience 1, et il fut édifié plus tard et 
très rapidement sous l'impression de ses modèles. Il importe de 
noter que l'apogée de la philosophie juridique des Romains a suivi 
la formation achevée du droit grec, mais a précédé celle du droit 
romain. 

Mais ces élaborations furent accomplies dans la pensée d'une 
espèce d'hommes tout à fait ahistoriques. D'où cette conséquence 
que le droit antique est absolument un droit quotidien, voire instan
tané. Il est essentiellement créé dans chaque cas pour ce cas parti
culier, et cesse d'être un droit dès que ce cas est résolu. Sa validité 
aux cas futurs serait une contradiction pour le sentiment de l'homme 
antique, éminemment tourné vers le présent. 

Le préteur romain proclame, au début de sa fonction annuelle, 
un édit où il annonce les principes juridiques auxquels il compte 
se conformer, mais son successeur n'y est lié en aucune manière. 
Et même la limitation à un an du droit en vigueur ne correspond 
pas à la durée réelle. Au contraire, le préteur prononce dans chaque 
cas particu,ier, pour la sentence à rendre par les jurés, notamment 
depuis la lex Aebutia, la formule juridi~ue concrète, d'après laquelle 
cette sentence doit être rrononcée à 1 exclusion de toute autre. 11 
crée ainsi, au sens littéra du mot, un « droit présent » sans aucune 
durée 2• 

Identique en apparence, mais d'un sens tout à fait différent, et 
donc propre à révéler le gouffre qui sépare le droit antique du droit 
occidental, est un trait génial du droit anglais, spécifiquement ger
manique : le pouvoir créateur du juge eu matière de procédure. Il 
doit appliquer un droit qui, de par son idée, possède une valeur 
éternelle. L'application des lois existantes, dont l'intention apparaît 
tout d'abord dans la procédure judiciaire, est réglée par lU1 à son 
gré au moyen de « rules » ou prescriptions exécutoites, qui n'ont 
rien de commun avec la formule écrite du préteur. Mais si dans un 
cas particulier, il arrive à conclure que le droit en vigueur présente 
une lacune dans une matière juridique réelle, il eeut immediat,
ment co,nl,ler celle-ci et créer par conséquent, au milieu du procès, 
un droit nouveau appartenant désormais à un état de fait durable, 
sous réserve de l'assentiment du corps judiciaire, dans des formes 
tout à fait légales. C'est précisément ce qui est on ne peut plus anti-

1. Il faut encore constater par hasard une • dêpendanœ • du droit antique! en 
ce 11en■ que Je grand marchand Solon a crêê BOn droit attique par dea dl•~ldt ons 
emprunt~s à la législation êgyptlenne concernant l'eaclavage pour dettea, Je droit 
obll1i:atolre, l'horreur du travail et le chôm'lgc (Diodore, 1, 77, 79, 94.) 

2. 1,. Wcnget, Jl,c/il der Grieclten und JWm,r, p. 166 sq. 
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antique. Seul l'état de la vie publi9ue d'une époque, parce qu'il 
reste eaaentiellement identique à lui-même, et par conséquent, le 
retour incessant des m~mea situations juridiques, crée peu à peu un 
ensemble de propositions qui se représentent toujours conjormé
mnt à l',:,,pmmc,, non parce qu'on les a dotées d'un pouvoir futur, 
mais parce qu'ellea se recréent pour ainsi· dire chaque fois. La 
somme de cea propositions, non un système, mais un total, forme 
aujourd'hui • le droit», comme on le trouve datta les recueils tardifs 
des édita prétoriens, dont les parties eaaentielles se transmirent de 
préteur à préteur pour des raisons d'opportunité. 

Expérience signifie donc dans la pensée juridique antique autre 
chose que chez noua : non la récapitulation d'un corpus de lois par
faites prévoyant tous les cas possibles, ni l'aptitude à manier ce 
corpus, mais la connaissance de certaines situations litigieuses reve
nant sana cesse et l'économie d'effort que néce88ite chaque fois une 
juridiction nouvelle. 

La forme antique pure est donc une accumulation lente de la 
matière Mgialative, une addition presque spontanée de nomoi, de 
leges et d'edicta, comme au temps du droit prétorien à Rome. Toutes 
Ica législations de Solon, de Charondas, des douze tables, ne sont 
~ue compendia accidentels d'édits qui se sont révélés pratiques à 
1 uaage. Le droit de Gortyn, à peu près contemporain des douze 
tables, ajoute un groupe de novellea à un recueil plus ancien. Chaque 
cité créait, aussitôt fondée, un recueil semblable, · où entrait beau
coup de dilettantisme. Ainsi, Aristophane nous a laissé une satire 
des oiseaux qui forgent des lois. Mais nulle par.t, on ne parle de sys
tème, encore moins d'un désir de fixer le droit pour une longue durée. 

Tout au contraire, il existe en Occident la tendance à concentrer, 
dès l'abord, toute la matière juridique vivante dans un système bien 
lié et définitif, où chaque cas futur imaginable trouve sa solution à 
l'avance. Tout droit occidental porte la marque du futur, tout droit 
antique celle du moment. 

15 

Cela semble en contradiction avec l'existence réelle d'œuvres 
législatives • antiques • faites par des professionnels et pour un usage 
durable. Mais noua n'avons paa, certes, la moindre notion d'un 
droit antique primitif (1100-700), et il n'y a sans doute pas, non 
plus, de trace d'opposition entre fes droits coutumiers des anciennes 
villea et campagnes et ceux de la période gothique et de la première 
période arabe (législation saxonne, code syrien). Nos connaiuances 
ne remontent pas plus haut qu'à une couche de recueils léiislatifs 
datant depuis 700 et attribués à des personnages légenda1rea ou 
semi-mythiques : Lycurgue, Zalenkoa, Charondas, Dracon 1 et 
quelquea rois a de Rome. Ces recueils existaient au témoignage de 

1. Btloch, Gri.:cl,isc/111 r.e~chic/1/t, T. 1, p. 350. 
2. Derrière le!KJuels se trouve le t\rolt élru"'}m:, prototype clu ,•ie11:1: droit romnin. 

Rome Hall une villt• étrm1q11t•. 
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la légende, mais leurs auteurs réels, les actes effectifs de ..:odifica
tion, le contenu originel de ces recueils étaient encore inconnus des 
Grrcs au tt·mps des Perses. 

Une seconde couche, correspondant au Co<le Justinien, à la 
rédaction du droit !"Ornain en Allemagne, s'attache aux noms de 
Solon (600), Pittakos (550) etc ... Ce sont déjà des droits mûrs, 
d'esprit citadin. On les appelait politeia, 11omos, par opposition aux 
anciens tl,es111oi ou rhetrai. 1 Nous ne connaissons donc réellement 
que l'histoire du droit antique tardif. D'où viennent donc ces codi
fications soudaines? Un premier coup d'œil jeté sur ces noms 
découvre que ces cas constituaient, en définitive, non un droit qu'on 
d~ive considérer comme résultant d'expériences pures, mais /a 
solution autoritaire de problèmes politiques. 

C'est une grosse erreur de croire à l'existence possible d'·un droit 
général, planant pour ainsi dire au-dessus de~ objets et complète
ment indépendant d'intérêts politico-économiques. On peut l'ima
giner, et les hommes q_ui confondent possibilité politique et acti
vité politique, l'ont toujours rêvé ainsi. Mais ce rêve ne change rien 
au· fait, que le droit d'origine abstraite ne se manifeste pas dans 
l'histoire réelle. Sous sa forme abstraite la plus simple, chaque droit 
renferme l'image cosmique de ses auteurs, et chaque im~ge 
cosmique de l'histoire une tendance politico-économique, indé
pendante de la pensée théorique de tel ou tel, mais dépen
dant de la flolonté pratique de la classe qui a en mains le 
pouvoir effectif et donc le droit de légiférer. Chaque droit 
a pour auteur une classe particulière légiférant au nom de 
tous. A. France a dit un jour : <, Notre droit défend au riche comme 
au pauvre, dans une majestueuse égalité, de voler du pain et de 
mendier au coin des rues. " Sans aucun doute, c'est la justice de 
quelques-uns. Mais les n autres » essaieront toujours, en considé
rant la vie à leur point de vue, de faire triompher un droit regardé 
comme le seul juste. Les législations sont donc toutes des actes 
politiques, et des actes politiques d'un parti. Ou bien elles renfer
ment, comme la démocratie de Solon, une constitution (politeia) 
en rapport avec un droit privé (nomoi) de même esprit; ou bien, 
comme l'oligarchie de Dracon et des décemvirs 2, une politeia qui 
s'appuie sur un droit privé. Les historiens d'Occident, habitués à 
leun droits durables, ont été les premiers à sous-estimer cet enchaî
nement. L'homme antique le voyait très bien. La création des 
décemvirs à Rome fut le dernier droit, d'esprit purement patri-

I. Busolt, Gritcl1ische Sla!llslru11de, p. 528. 
2. Pour nous, l'importance historique du Droit des Il tables n'est donc pas le 

fond qu'on lui prête et dont l'époque de Cicéron pouvait à J>eine encore conserver 
une proposition authentique, niais l'acte politique de sa codification méme, dont 
la tendance correspond au renversement de la tyrannie tarquinienne par l'oligar
chie du Sénat; cet acte devait sans aucun doute assurer ce 1ucœ1 menacé pour 
l'avenir. Le texte que les enfants aJ>prenaJent parcœur au temps de César a dll subir 
le méme eort qlte les listes consulaire,. antérieures dans lesquelles on insérait l'un 
aprés l'autre le nom dea familles qui n'étaient parveuuea que beaucoup plua tard ù 
la prépondérance et à la richesse. Si Pais et I,ambert ont reœmment conteRté toute 
a,tte [égislation, il,s peuvent avoir ral10n pour les 12,table~, en aflinn:i.nt qu'elleR ont 
du contenir ce qu, fut considérc pl1111 tar<l comme etm1t leur fond, mais non en cc 
q.11I concerne l'événement politique de l'nnnée 450. 
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cicn. Tacite l'appcll<; la fin du juste droit (finis iCl.jUi juris, Annales 
IIJ, 27). Lar comme l'apparition dairemcnt symbolique de la décade 
tribuniciennc remplaçant les décemvirs, l'institution de la lex 
rogata aussi travailla, comme droit populaire, à enterrer peu à peu 
le droit des douze tables et sa constitution fondamentale, et elle 
poursuivit avec une ténacité toute romaine l'œuvre accomplie d'un 
seul coup par Solon contre la création de Dracon, patrios politeia, 
droit idéal de l'oligarchie attique. Dracon et Solon seront déeor
mais les cris de guerre dans la longue bataille qui s'engage entre 
l'oligarchie et le demos. A Rome, ce furent les institutions du Sénat 
et du Tribunat. La constitution de Sparte (« Lycurgue •) n'a pas 
seulement représenté, mais conservé et consolidé l'idéal draco
nien et des douze tables. Comparés aux Romains, leurs proches 
parents,. Dracon et Solon passent progressivement de la situation 
des tyrans tarquins à celle des tribuns de la trempe des Gracq_ues; 
la chute du dernier Tarquin ou l'institution des décemvirs, qui fut 
en quelque manière un coup d'ttat contre le Tribunat et. ses ten
dances, correspond à peu près au déclin de Kléomenès <t88) et 
de Pausanias (470); la révolte d'Agis III et de Kleomenes li (z40), 
à l'activité, quelques années plus tard, de C. Flaminius, sans que 
ces rois aient réalisé jamais, contre les éphores correspondant au 
parti sénatorial, un succès définitif. 

Entre temps, Rome devint une grande cité, au sens où l'anti
quité tardive entendait ce mot. L'intelligence citadine relègue de 
plus en plus les instincts paysans. D'où, à partir de 350 environ, 
l'introduction dans la jurisprudence, à côté de la lex rogata du droit 
populaire, d'une lex data du préteur, qui est son droit de première 
instance. La bataille juridique entre l'esprit des douze tables et la 
lex rogata passe à l'arrière-plan, et la justic.:e prétorienne au moyen 
d'édits devient un instrument aux mains des partia. 

Le préteur est bientôt le centre absolu de la juridiction. et de 
l'exercice de la justice; conformément à l'extension politique de 
la puissance romaine, le ressort juridique du préteur urbain diminue 
et son jus civile le cède au jus gentium du préteur pérégrin, au droit 
des« autres». Et lorsque toute la population du monde antique, dans 
la mesure où elle ne possédait pas le droit de cité de la ville de Rome, 
finit par ressortir à ces « autres », le jus peregrinum de la ville de 
Rome devint effectivement un droit impérial; toutes les autres villes, 
y compris les peuplades alpestres et même les tribus bédouines de 
nomades organisées juridiquement et administrativement en « cités » 
(civitates), ne conservèrent leurs 'Clroits propres que dans la mesure 
où le droit romain des étrangers ne contenait aucune clause pour 
elles. 

La création juridique en général a dotK cessé, dans l'antiquité, avec 
l'idictu,n perpd1111,n, rendu sur ordre d'Adrien (130). Cet édit ras
sembla sous une forme définitive toutes les propositions rendues 
chaq.ue année par les préteurs, qui formaient depuis longtemps une 
matière fixe, et il interdit toute modification ultérieure. Comme 
toujours, le préteur continua d'annoncer publiquement le « droit 
de son année », qui valait en vertu de sa puissance prétorienne et 
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non comme loi d'empire, mais il est obligé de s'en tenir au texte 
fixé 1• C'est la fameuse« pétrification du droit fonctionnel», symbole 
pur d'une civilisation tardive 2• 

C'est avec l'hellénisme que commence la jurisprudence antique, 
le jugement méthodique du droit appliqué. De même que la science 
mathématique suppose des connaissances physiques et technique& 8, 

et la science juridique les rapports politico-économiques qui en 
sont la substance, ainsi Rome devint très tôt la cité de la jurispn1-
dence antique. C'est tout à fait le cas au Mexique, où les Aztèques 
vainqueurs professent avant tout le droit dans leurs universités, 
comme celle de Tezcuco. La jurisprudence antique est une science 
des Romains et est restée leur eeule science. La clôture par Archi
mède de la mathématique créatrice correspond exactement aux 
débuts de la littérature juridique' dans la Tripertita d' Aelius ( 198, 
commentaire des douze tables). M. Scaevola écrit en 100 le premier 
traité de droit privé. La période de 200 à zéro est celle de la juris
prudence « classique » proprement dite, épithète qu'on applique 
aujourd'hui abusivement et d'une manière par trop bizarre à une 
période du droit arabe primitif. Par les fragments de cette littéra
ture, on peut mesurer toute la distance entre les deux cultures. Les 
Romains ne traitent que des cas et de leur répartition, jamais de 
l'analyse d'un concept fondamental, comme par exemple l'erreur 
judiciaire. Ils distinguent avec scrupule les espèces de contrats, le 
concept de contrat leur est inconnu, tout autant que la théorie de 
la nullité ou de la contestation en droit, par exemple. « Il est clair 
qu'après tout cela les Romains ne sauraient être nos modèles pour 
la méthode scientifique 6• » 

Les écoles sabiniennes et proculiennes, d'Auguste à 160 environ, 
marquent la fin du droit romain. Ce sont des écoles scientifiques 
comme les philosophiques d'Athènes; peut-être agitèrent-elles 
pour la dernière fois l'antithèse du droit sénatorial et du droit tri
bunicien (césarique}? Au nombre des meilleurs Sabiniens figu
raient deux descendants des meurtriers de César; un des Procu
liens avait été choisi par Trajan comme successeur. Tandis 9ue la 
méthodique était essentiellement épuisée, la fusion continuait son 
chemin entre le vieux jus civile et le jus gentiurn prétorien. 

Le dernier document de droit antique visible pour noue, ce sont 
les institutions de Gaius (161). 

Le droit antique est un droit des corps. Il distingue, dans la matière 
cosmique, des personnes corporelles et des choses corporelles dont 
il fixe les rapports mutuels comme une mathématique euclidienne 
de la vie publique. La pensée juridique est la plus étroitement appa
rentée à la pensée mathématique. Toutes de:ux veulent abstraire du 
donné optique le hasard sensible, pour en extraire le principe intel
lectuel : forme pure de l'objet, type pur de la situation, liaison pure 

r. Sohm, l11stitutions, p. ror. 
a. I.enel, Das Edictum (>e,petuwm, rqo7, et L. Wenge-r, p. i68. 
3. Même la table de multiplication qu'on apprend aux enfants suppose 111 connais• 

sance des él~ents de la mécanique du mouvement dans l'action de: compter. 
4. Von Mayr, II, r, p. 8~ - et Sohm, p. 105. 
5. Lenel, ln E n1yklopad1c de, Rcclttswi.ssenscha/1, I, p. 357. 



66 LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

de cause à cffot. Comme la vie antique possède des éléments abso
lument euclidiens, sous l'aspect où elle apparait à l'intelligence de 
l'être éveillé antique, l'image qu'il en tire est aussi composée de 
corps, de rapports de position entre ces corps et d'influences réci
proques par chocs et contre-chocs, comme dans les atomes de Démo
crite. C'est une statique juridique 1• 

16 

La première création du droit arabe fut le concept de la personne 
acorporelle. 

Pour donner toute sa valeur à cette grandeur si importante du 
nouveau sentiment cosmique, inconnue a du droit antique pur et 
qui apparaît soudain chez les juristes « classiques », tous araméens, 
il faut connaître l'étendue véritable du droit arabe. 

Le nouveau paysage embrasse la Syrie et la Mésopotamie •ep
tentrionale, le Sud de l'Arabie et Byzance. Partout, dans ces con
trées, croît un droit nouveau, coutumier et de style ancien, oral ou 
écrit, comme celui de la vieille législation saxonne. Et il se produit 
ici une sorte de miracle: du droit des cités-Etats i11dividuelles, évident 
sur le sol antiq!}e, est né dans un calme parfait le droit des commu
nautés de foi. Evénement tout à fait magique! C'est toujours un 
tneuma, un même esprit, une connaissance et une compréhension 
identiques de la même vérité absolue, qui communie cha~ue fois 
les adeptes de la même religion dans une unité de volonté et d action, 
dans une personne juridique. Une personne juridique est donc un 
organisme collectif qui, comme tout organisme humain, possède des 
intentions, prend des résolutions, assume des responsabilités. Le 
concept s'applique déjà dans le christianisme à la communauté de 
Jérusalem 3, et il s'étend jusqu'à la triade unitaire des personnes 
divines'. 

Dès la période préconstantinienne, et tout en conservant stricte
ment sa forme romaine de droit de cité, le droit antique tardif des 
rescrits impériaux, constitutiones, J>lacita, s'appliquait naturelle
ment aux fidiles de l'église syncrétiste 6, amas de cultes tous pénétrés 
de la même religiosité. Tandis qu'à Rome même, le sentiment popu
laire de la masse· concevait encore certainement le droit de la .c1té
ttat, ce sentiment se perdait à chaque pas qu'on faisait vers l'Est. 
L'idée d'une réunion des croyants en communauté juridique trouva 

1. Par oppo!lition au Droit antique et ou Droit lndou des DarmosutJas, le Droit 
égyptien du temps des HyC808 et le Droit chinois de la • période des Etats batall
lenrs • doivent avoir été construits sur des concepts fondamentaux radlC'lllemcnt 
dlffé~ta des concepts i;orpo11l1 de la Personne et de la Chose. I,a science allemande 
nccompllralt un grand acte de libération, de lapreulon exercée sur elle par les• antl
qult(:• • romaines, Il elle parvenait à constater ces faits. 

:z. Snhn1, p. 220. 
:1. Actes de~ apôtres. 15. On r trouve ln !!Ource du cnuccpt cl'nn clroit ccclésins-

tlq.t'i•btmn éonsldéré comme personne juridique : 1\1. Horten, Die religWse Gttla11-
lt1n•11U iu1 Vollcts itK heuti,:r1t lslntn, 1917, p. XXIV. 

~ On peut hasarder ce terme parce que lt'11 J)llrtisnns de ton~ l<>s cultes has-antiqnt-s 
êtol"nt rnpprochéspnr \Ill m~mc !lt'ntbncnt de t."Omnmnnuté pic:11,e que le~ cmnn111-
11a11tés particulières chrHknm'll. l.'.f. chnp. III. 
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toute sa forme ré,1liséc dans le culte impérial, lJUi était un droit 
entièrement divin. Par rapport ll cc droit, les Juifs et les Chrétiens 
frar l'église Perse n'est apparue que dans l'ancienne forme du culte 
de Mithra, donc dans les cadres du syncrétisme sur un terrain 
,mtique) se sont comportés en mécréants de Jeur propre droit dans 
•m ressort juridique étranger. Quand l' Araméen Caracalla, par la 
constitutio antoni11a 1 de 2121 eut donné le droit de cité à tous les 
habitants, à l'exception des deditidi, l'acte qu'il accomplit ainsi 
avait une forme antique pure, et beaucoup d'hommes, sans nul 
doute, ne le comprirent pas autrement. La ville de Rome s'était, 
par là, littéralement 11 incorporé » les citoyen.~ de toutes les autres. 
Mais le sentiment personnel de l'empereur était tout différent. Il 
avait simplement fait de tous les citoyens les sujets du 11 maître des 
croyants », chef de la religion cultuelle, intitulé ,livus. La grande 
révolution fut consommée par Constantin : il substitua à la com
munauté syncrétiste, objet juridique du Khalife impérial, la com
munauté de foi chrétienne, créant ainsi la Constitution de la nation 
chrétienne. Les épithètes pieux et impie changent de place. A partir 
de Constantin, le droit 11 romain » passe peu à peu, insensiblement, à 
l'état de droit chrétien orthodoxe, comme quoi il fut admis et adopté 
par les Asiates et par les Germains convertis. Un droit tout nouveau 
naquit ainsi dans une forme ancienne. L'antique droit matrimo
nial, par exemple, ne permettait pas au citoyen romain d'épouser 
la fille d'un citoyen de Capoue, s'il n'y avait entre ces deux cités 
une communauté juridique, connubium. Maintenant, on demande 
d'après quel droit un Chrétien ou un Juif pourrait épouser une 
mécréante, qu'il soit originaire de Rome, de Syrie ou de Mauré
tPnie. Car le cosmos du droit magique ne connaît pas de connu
bium :1 entre deux croyants différents. Le mariage d'un Islandais 
avec une négresse de Byzance ne rencontre aucune difficulté, si 
tous deux sont Chrétiens; mais comment un Chrétien monophfsite 
pourrait-il épouser une Nestorienne d'un même village syrien? 
Descendants probables d'une même famille, ils ressortissent à deux 
« nations » juridiques différentes. 

Ce concept arabe de la nation est un fait nouveau tout à fait 
décisif. Entre la patrie et l':f:tranger, la culture apollinienne situait 
la frontière entre deux cités, la magique entre Jeux communauti1 
de foi. Le pérégrin, l'hostis, était au Romain ce que le paien est au 
chrétien, l'amhare!I au Juif. L'acquisition du droit de cité romaine 
par les Gaulois et les Grecs du temps de César devient maintenant 
le baptême chrétien; il permet d'entrer dans la nation dirigeante de 
la culture dirigeante. Au temps des Sassanides, opposé à celui des 
Achéménides, les Perses ne connaissent plus de peuple perse comme 
unité d'origine et de langage, mais comme umté de foi en Mazda 
opposée à l'incrédulité, celle-ci dût-elle être professée par des 
Perses aussi purs que possible, comme la plupart des Nestoriens. 
C'est exactement dans le même sens que les Juifs, plus tard les 
Mandéens et les Manichéens, plus tard encore les églises chré-

1. Von Mayr, rrr, 3R - et Weuirer, p. 193. 
2. Le;; xz Tahl~s nYRknt même int.-rdit le ùn1111:l1imn entrcpatrldens et plêhêi~n11. 
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tiennes de Nestoriens et de Monophysites, a\·aicnt le scntiml·nt 
de former une nation, une communauté de droit, une personne 
juridique. 

Ainsi naît un grou_pe de droits arabes primitifs, dont la division 
par religions eat aussi tranchée que celle du groupe dea droita anti
ques par cités-ttats. Les Sassanides fondent des écoles à eux de 
droit zoroastrien; les Juifs qui forment une partie considérable de 
la population entre l'Arménie et Saba se créent un droit dans le 
Talmud, achevé quelque• années avant le Corpus juris. Chacune 
de ces églises possède, indépendamment de toute frontière géogra
phique, sa juridiction propre comme dans l'Orient actuel, et la déci
sion du Juge, qui appartient à la confession dominante dans le pava, 
n'intervient que dans les procès entre fidèles de religions difté
rentes. Personne dans l'empire romain n'a contesté aux Juifs 
l'exercice de leur propre droit, mais lea Nestoriens et les Mono
physites, aussitôt leur séparation, se mirent à fonder aussi chacun 
un droit et une justice particuliers, et ce n'est que par voie« néga
tive 11, c'est-à-dire par l'élimination lente des hétérodoxes,' que le 
droit impérial « romain » a fini par devenir celui des Chrétiens con
feaaant la religion de )'Empereur. C'est ce qui donne au code syrio
romain conservé en plusieurs langues sa véritable signification. Il 
est probablement antérieur à Constantin et né dans la chancellerie 
du patriarche d'Antioche, de toute évidence un droit coutumier de 
la première période arabe, rédigé par un scribe maladroit de l'anti• 
q_u1té tardive et qui, les manuscrits en témoignent, doit son expan• 
saon à l'opposition dirigée contre l'égHse impériale orthodoxe. Il 
n'est pas douteux qu'il sert de fondement au droit des monophy
sites et qu'il possède, jusqu'à la naissance du droit islamique, un 
ressort territorial beaucoup plus étendu que celui du Corpus juris. 

On voudrait connaître la valeur pratique que pouvait avoir réelle
ment la partie de ce code écrite en latin. Les historiens du droit n'ont 
étudié jusqu'ici que ce seul texte latin, et ils n'ont donc même pas, 
dans leur partialité philologique professionnelle, aperçu l'exis
tence du problème. Leurs textes n'étaient-ils pas le droit tout court, 
le droit venu de Rome jusqu'à nous? Il s'agissait pour eux, !Jnique
ment, de considérer l'histoire de ces textes, non leur 11ignification 
réelle dans la vie des peuples orientaux. Mais ici, le droit haute
ment civilisé d'une culture vieillie s'est imposé à une jeune culture 
nouvelle. Il lui est parvenu comme littérature savante, à la suite d'une 
évolution politique qui eût été toute différente si Alexandre et César 
avaient vécu r._lus longtemps, ou si Antoine avait vaincu à la bataille 
d' Actium. L histoire du droit arabe primitif doit être étudiée en 
partant de Ctésiphon, non de Rome. Le droit de !'Extrême-Occi
dent, intérieurement achevé de longue date, a-t-il été ici plus 
qu'une simple littérature ? Quel part avait-il dans ce paysage à la 
pensée juridique réelle, à la création et à l'exercice du droit? Et 
quels éléments romains ou antiques en général a-t-il conservés 1 ? 

1. Mlttels (Rticl,s,·tchl mui Volksrechl, p. 13) a ùès 18cn attiré l'attention sur 
le caractère oriental de la lèglslatfon de Constnntln. Colllnct ( Ftudts histo,iqut.ç 
su, le d,oit de J11slinien I••, 19ü) en ramène une très grande partir 11u droit hellé-
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L'histoire de ce droit écrit en latin appartient depuis 160 à l'Orient 
arabe; c'est beaucoup dire que d'affirmer l'exact parallélisme de 
son cours avec celui de l'histoire littéraire des Juifs, des Chrétiens 
et des Perses. Les juristes classi9.ues (160-220), Papinien, Ulpien, 
Paul, étaient arméniens; Ulpien s intitulait avec fierté phénicien de 
Tyr. Ils descendent donc du même peuple que les Tanaïm (qui 
bientôt après 200 achèvent la Mischna) et que la plupart des apo
logistes chrétiens (Tertullien 160-223). Simultanément, les savants 
chrétiens ont fixé le canon et les textes évangéliques, les Juifs la 
Bib,e hébraïque (après avoir détruit tous les autres manuscrits), 
les Perses l' Avesta. C'est la haute scolastique de la prnnière pmode 
arabe. Digestes et commentaires de ces juristes sont à la matière 
législative figée antique exactement ce que sont la Mischna à la 
Tora de Moïse et, plus tard, les Hadith au Coran : savoir, des 
« Halacha 1 », un nouveau droit coutumier conçu sous forme inter
prétative d'une matière législative fournie par la tradition. Partout 
les méthodes casuistiques sont exactement les mêmes. Les Juifs 
babyloniens possédaient un droit civil complet enseigné dans les 
universités de Sara et de Pumbadita. Partout se forme un ordre de 
juristes : prudmtes de la nation chrétienne, rabbins de la nation juive, 
plus tard ulemas (en Perse, mollas) de la nation arabe, qui émettent 
des avis, responsa, en arabe fetrJJa. Quand l'ulema est officiellement 
reconnu, il s'appelle ttiuphti (en by1.antin « ex auctoritate principis»); 
les formes sont exactement les mêmes partout. 

En 200, les apologistes deviennent pères de l'Église proprement 
dits, les Tanaim Amoréens deviennent les grands casuistes du droit 
des juristes (« jus »), interprètes et compilateurs du droit constitu
tionnel (« lex l>). Les constitutiones de l'empereur, source unique du 
nouveau droit« romain ,, à partir de 200, sont à leur tour une nou
velle Halacha, ajoutée à celle fixée par les écrits des juristes; elles 
correspondent donc tout à fait à la gemara, interprétation immédiate 
de la Mischna. Les deux directions sont achevées en même temps 
dans le Corpus et dans le Talmud. 

L'antithèse « jus-lex », en usage dans le langage arabo-latin, 
s'exprime très nettement dans l'œuvre de Justinien. Sont« jus II les 
institutions et les digestes avec leur signification absolue de textes 
canoniques. Les constitutions et les novelles sont des « leges », 
droit nouveau sous forme- interprétative. Il y a le même rapport entre 
les écrits canoniques du Nouveau Testament et la tradition patris
tique de l'Église. 

Personne ne met en doute aujourd'hui le caractère oriental de 
milliers de constitutions. C'est du droit coutumier arabe pur, que 
la pression des événements a obligé de substituer I aux textes 
savants. Les rescrits incalculables du chef chrétien de Byzance, du 

nlstique; mals combien de cet • hell~lsUque • était-il réellement grec et non pas 
SE"ulement de langue grecque? En vérlté,lea résultats de la science des Interpola
tions ne lalSIIC'nt plus subsister d'esprit • antique » dans les Digestes de Justinien. 

r. Froner, Ddf Talmud 1920, p. IQO. 
2. Mittcls (Riimiscles P,ivalreclrt bis au/ die Zeit Dioklttia115, 1901!) note dans sa 

Préface que, • t.out en conservant ll's formes juridiques auliques, le droit lul-mbne a 
partout chanj:!é •. 
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chef perse de Ctésiphon, du Rcsch Galuta juif de Ilabylonc, enfin 
du Khalife i1lami9ue, ont exactement la même signification. 

Mais que signifiait I' « a11tre » partie de cette antiquité apparente, 
le vieux droit dea juristes? L'explication de textes ne suffit pas à en 
rendre compte. Il faut savoir quel rapport existe entre le texte écrit, 
la pensée juridique et l'exercice de la justice. Peut-être qu'un seul 
et même hvre a eu dans l'être éveillé des deux groupes de cultures 
la valeur de deux œuvres radicalement opposées ? 

L'habitude s'est développée très tôt de ne plus appliquer les 
,·ieilles loia de la cité en général à la matière effective de chaque cas 
particulier, mais de citer les textes des juristes et de la Bible 1• 

Qu'est-ce que cela signifie? Pour nos romanistes, c'est un signe de 
décadence très profonde dans le régime juridique. Du point de vue 
arabe, c'est le contraire : cela prouve que ces hommes ont enfin 
réussi à s'assimiler intérieurement une littérature étran~ère imposée, 
et sous la forme unique que pouvait prendre en considération leur 
propre sentiment cosmique. Là se révèle toute l'antithèse du senti-
ment cosmique de l'Arabe et de celui de l'antiquité. · 

Le droit antique est créé par des citoyens en vertu d'expériences 
pratiques, le droit arabe vient de Dieu qui l'annonce p9,r l'esprit 
de ses élus et illuminés. La distinction romaine entre jus et fas, dont 
au surplus Je contenu est toujours résultat de la réflexion humaine, 
perd amsi tout son sens. Sacré ou profane, chaque droit est né deo 
auctore, ce sont les premières paroles du Digeste de Justinien. Le 
prestige du droit antique relève du succès, celui des droits arabes 
de l",utorité du nom qu'ils portent 1• Mais il y a une différence pro
ttigieuse dans le sentiment de l'homme, suivant qu'il considère 
une loi comme exprimant la volonté d'un de ses semblables ou 
comme faisant partie d'un ordre divin. Dans un cas, il reconnaît la 
juatice ou cède à la force, dans l'autre il témoigne de sa soumission 
(u islam »). L'Oriental ne demande à connaître ni l'intention pra
tique de fa loi qui lui est appliquée, ni les fondements logiques du 
jugement. Le rapport du cadi avec les justiciables ne peut donc être 
comparé à celui du prêteur en général. Celui-ci étaie ses jugements 
sur une connaissance qui a fait ses preuves dans _de hautes situa
tions données, celui-là sur un esr.rit qui agit en quelque manière 
en lui et s'exprime par lui. Mais 11 résulte de là, entre le juge et le 
droit écrit, un rapport tout différent, selon qu'il s'agisse du préteur 
et de ses édits ou du cadi et de ses textes juridiques. L'édit est la 
quintessence des expériences que le préteur a faites siennes, les 
textes juridiques sont une sorte d'oracle interrogé en secret. Car 
l'intention pratique du texte, la disposition originelle du paragraphe 

1. Von Mayr, IV, p. 4~ !IQ. 
:i. D'où let1 noms d'aÙteurs fictifs sur d'innombrables livres des llttêraturc~ 

arabetl : Dlonyllu1 Areo~ta, Pythagorn~, Hermes, Hlppc:>krates, Hensch, Baruch, 
Daniel, Salomo, 1~ nom11 des ap()trt'I des nombreux itvungllc~ et npucolyp:iCS. 
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ne viennent nullement en considération pour le cadi. Il interro~c 
les mots, voire les lettres, non quant à leur signification dans la vie 
quotidienne, mais quant au rapport magiqMe qu'ils doivent avoir 
dans le cas donné. Nous connaissons ce rapport entre l'esprit et le 
livre par la gnose, les apocalypses, la vieille mystique chrétienne, 
juive, perse, la philosophie néopythagoricienne, la cabbale, et il n'y 
a aucun doute que les bas-araméens utilisaient dans la pratique 
les codes latins exactement de la même manière. La conviction que 
l'esprit de Dieu a passé dans les énigmes du texte trouve son expres
sion symboliqqe dans le fait, déjà mentionné, de la création par 
toutes les religions du monde arabe d'une espèce particulière d'écri
ture devant servir pour les livres saints, et qui s'affirme avec une 
étonnante ténacité encore comme étant le caractère de la nation, 
quand bien même celle-ci viendrait à changer de langue. 

Mais la vérité résulte aussi dans une majorité de textes arabes, 
même juridiques, du consensus des élus spirituels, idjma. Cette 
théorie a été développée dans toutes ses conséquences par la science 
islamique. Nous cherchons chacun pour soi à trouver la vérité par 
notre propre réflexion. Le savant arabe, au contraire, vérifie et 
établit chaque fois la conviction générale des coreligionnaires, 
laquelle est infaillible parce que l'esprit de Dieu et l'esprit de la 
communauté sont identiques. Quand le consensus est réalisé, la 
vérité est constatée par là-même. « ldjma » est le sens de tous les 
anciens conciles des Chrétiens, des Juifs et des Perses. Mais c'est 
le sens également de la fameuse loi de citation de Valentinien Ill 
en 426, qui s'est heurtée au mépris général des juristes, parce qu'ils 
en méconnaissaient totalement les fondements spirituels. Cette loi 
réduit à cinq le nombre des grands juristes dont il est permis de citer 
le texte. Elle crée ainsi un canon, au sens du Nouveau et de l'Ancien 
Testament, contenant eux aussi la somme des textes autoris~ à 
citer comme canoniques. Quand l'unanimité n'est pas acquise, la 
majorité décide; à éSJalité des voix, celle de Papinien est prépon
dérante. De la même conception est née aussi la méthode des inter
polations portée à une application de grand style par Tribonien 
dans les Digestes. Un texte canonique est par définition vrai hors 
du temps, donc non susceptible d'amendement. Mais les besoins 
réels de l'esprit changent. D'où la naissance d'une technique de 
modifications secrètes, qui sauve en apparence la fiction de l'immu
tabilité et qui s'est exercée abondamment sur tous les écrits reli
gieux des Arabes, y compris la Bible. 

D'après Marc Antoine, Justinien est le personnage le plus fatal 
de l'histoire arabe. Comme son « contemporain », Charles-Quint, il 
a complètement raté sa vocation. De même qu'en Occident, le 
rêve faustien d'une résurrection du Saint-Empire romain, _passant 
du romantisme politique tout entier, par delà Napoléon lm-même 
et les princes bouffons de 1848, a obscurci le sens des réalités, ainsi 
J ustimen était hanté comme un Don Quichotte par une nouvelle 
conquête de l'imperium total. Au lieu de regarder son monde oriental, 
il avait toujours les yeux fixés sur la Rome lointaine. Dès avant de 
monter sur le trône, il a négocié avec le pape romain, qui n'était 
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même pas encore généralement reconnu, par les grands patriarches 
de la chrétienté, comme primua inter pares. Le symbole d,ophysite 
de Chalcédoine fut introduit sur aa demande et lui valut pour tou
jours la perte des territoires monoph_ysites. Actium avait eu pour 
conséquence de déplacer la chriatiamsme dana les deux premiers 
siècles décisifs de aa formation, et de l'attirer en Occident, en terri
toire antique, où aon élite spirituelle était exclue. 

Le vie) esprit chrétien s'est relevé ensuite chez les Monophysites 
et les Nestoriens. En les chassant, Justinien a affirmé .'Islam comme 
religion 11011velle et non comme courant puritain au sein du chris
tianisme levantin. De même, au moment où les droits coutumiers 
d'Orient étaient usez mûra pour être codifiés, il a créé un code latin 
qui était condamné déjà à rester. de la littérature, en Orient pour des 
raiaona linguistiques, en Occident pour des raisons politiques. 

L'œuvre elle-même, comme celles correspondantes de Solon et 
de Dracon, naquit à la limite d'une période tardive et dans une 
intention politique. A l'Ouest, où la fiction d'une continuité de 
l'imperium romanum a engendré les campagnes tout à fait insensées 
de Bélisaire et de Narsès, les Goths, Bur,ondes et Ostrogoths 
avaient déjà mia sur pied, vers 500, un code latm pour les u Romains » 
nincus. De B_yzance, il a fallu leur répondre par un code propre
ment romain. En Orient, la nation juive avait également terminé son 
code, le Talmud; le nombre extraordinaire des ressortissants du 
droit impérial dans l'empire byzantin a rendu un code nécessaire 
pour la propre nation de l'empereur, la chrétienne. 

Car le Corpus juris, avec sa rédaction précipitée et sa technique 
incomplète, est malgré tout une création arabe, donc reli(ieu1e. A 
preuves la tendance chrétienne de beaucoup d'interpolations; les 
constitutions concernant le droit ecclésiastique, qui se trouvaient 
encore à la fin dans le Code Théodosien et qui prennent ici la pre
mière place; enfin les préfaces exprès de beaucoup de novelles. 
Toutefois, le livre n'est pas un commencement, mais une fin. Le 
latin qui a perdu sa valeur depuis longtemps, disparaît mainte
nant tout à fait de la vie juridique (la plupart des novelles sont dél'à 
écrites en grec) et avec le latin disparaît l'œuvre qui est une fol e 
conception. Mais l'histoire du droit poursuit son chemin tracé par 
le code syrio-romain, et elle conduit au vme siècle à des œuvres de 
même nature que nos droits f rovinciaux du xvme siècle, tels les 
tgloguea de l'empereur Léon et le corpus de l'archevêque pene 
Jéaubocht1 CJ,Ui fut un grand juriste 1• Alon vivait déjà le plus grand 
juriste de I Islam, Abou-Hanifa. 

18 

L'entrée en scène de l'histoire du droit occidental est tout à fait 
indépendante de l'œuvre de Justinien, alors complètement éteinte. 
La preuve qu'elle avait cessé d'avoir une signification, c'est que les 

1. Krumbacher, Dy,a11t. Literatr,rge~chicT,te, p. 606. 
:z. Sachau, Syriscll, Rtcltlslnicller, vol Ill. 
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panJedn;, sa partie capiLalc, nous sont parvenues dans un 111an11s
erit unique, retrouvé par hasard ... et par malheur, en 1050. 

La préculture a fait naître depuis 500 une série de droits chez les 
tribus germaniques des Goths, des Ostrogoths, des Burgondes, des 
Francs, des Lombards. lis correspondent à ceux de la préculture 
arabe dont nous n'avons conservé que ceux des Juifs 1 : Deutéro
nome vers 621, aujourd'hui Moïse V, 12-26 environ, Lévitique 
vers 450, aujourd'hui Moïse II-IV. Tous deux se proposent les 
valeurs fondamentales d'un être primitif, famille et biens, et tous 
deux exploitent, avec une naïveté non dépourvue de sagesse, un 
vieux droit civilisé : les Juifs, et certainement aussi les Perses et 
d'autres, le droit babylonien tardif 2; les Germains, quelques débris 
de la littérature romaine citadine. 

La vie politique de la première période gothique, avec ses droits 
civils paysans, féodaux et très simples, aboutit très tôt à une évo
lution particulière répartie sur trois grands ressorts juridiques, qui 
subsistent encore de nos jours avec la même différence tranchée. Il 
nous manque, pour poursuivre le sens de cette évolution jlUlque 
dans sa racine, une histoire comparée unitaire du droit occidental. 

La place de beaucoup la plus importante revient, par suite de ses 
destinées politiques, au droit normand emprunté du droit franc. Il 
a étouffé, après la conquête de l'Angleterre en 1066, le droit saxon 
autochtone et, depuis, en Angleterre, << le droit des grands est le 
droit du peuple tout entier. » Son esprit, purement germanique, 
continue à se développer sans être troublé, depuis la conception 
extrêmement ri~oureuse (féodale) jusqu'à celle encore en vigueur 
de nos jours, et 11 est devenu droit régnant au Canada, dans l'Inde, 
en Australie, en Afrique du Sud, aux P.tats-Unis. Abstraction faite 
de cette puissance, il est aussi le plus instructif en Europe occiden
tale. A la différence des autres, il n'a pas évolué entre les mains de 
théoriciens, de professeurs de droit. L'étude du droit romain à 
Oxford est séparée de la pratique. La haute noblesse y a opposé son 
veto en 1236 à Merton. L'ordre judiciaire même continue à enri
chir la vieille matièreJ'uridique de préjugés féconds, et c'est de ces 
décisions pratiques, ites reports, que naissent ensuite les codes, 
comme celui de Bracton en 1259. Depuis et jus~u'à nos jours, le 
droit statutaire, renouvelé sans cesse par les préJu~és, et le droit 
coutumier, reconnaissable chaque fois dans la pratique judiciaire, 
continuent à marcher de pair, sans nécessiter une seule fois un acte 
législatif du parlement. 

Au Sud étaient en vigueur les droits germano-romains men
tionnés : dans le Midi de la France, le droit 1,\•isigoth opposé comme 
droit au droit coutumier franc du Nord; en Italie, le droit presque 
purement germanique des Lombards, le plus important de tous, 
conservé jusqu'en pleine Renaissance. A Pavie s'est fondée une 
école supérieure de droit allemand, d'où sortit en 1070 l'œuHc 

1. Bertholet, Ku/lurgesc/1ic/,/e Js,aels, p. ~oo ~q. 
2. Un preRSentiment nous en est douné par la fan1eu!'C loi de ll:lmmournhl, !'tin• 

que nous pul!llllons 11avolr quel rapport de rani: lntèrkur cette u·m•rc lsc,lée offre avt·c 
le droit atteint rn gt:néraI par le moudc hal,ylonicn. 
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suprême de la jurisprudence d'alors : l'Expositio, et aussitôt aprt:s 
un code : le Lombarda 1. L'évolution juridique du Sud tout entiei· 
fut interrompue par Napoléon qui y substitua son Code Civil, 
devenu dans tous les pays romans et par delà les frontières le fonde
ment d'une é,·olution nouvelle et, partant, le plus important après 
le droit anglais. 

En Allemagne, le mouvement gigantesque suscité par les droits 
des tribus gothiques (législation saxonne en 1230, législation souabe 
en 1274) se brisa dans le néant. Survint alors une confusion de petits 
droits citadins et territoriaux qui dura jusqu'au jour où le roman
tisme politique de rêveurs extra-terrestres et de fanatiques exaltés 
par la détresse des faits, comme !'Empereur Maximilien, s'empara 
aussi du droit. La diète impériale de Worms créa en 1495 à l'instar 
de l'Italie le règlement de la cour suprême. Au Saint-Empire romain 
s'ajouta ainsi le droit impérial romain comme droit populaire alle
mand. On troqua contre l'italienne la vieille procédure judiciaire 
allemande, et les juges qui faisaient leurs études par delà les Alpes 
durent recevoir leur expérience non des faits de la vie ambiante, 
mais d'une philologie pourfendeuse de concepts. Ce pays seul a 
connu, depuis, des idéologues du droit romain qui défendent le 
Corpus juris comme une relique sainte contre la réalité. 

Qu'est-ce donc qui a passé, sous ce nom de Corpus, en la posses
sion d'un petit nombre d'hommes gothiques? En noo, à l'Univer
sité de Bologne, un Allemand, Irnerius, a fait du manuscrit unique 
des Pandectes l'objet d'une pure scolastique juridique. Il appliqua 
la méthode lombarde à ce nouveau texte ,« en la vérité duquel on 
croit comme à une ratio scripta de la Bible ou d'Aristote 8, » Vérité ... 
Mais l'intelligence gothique, liée au mode de vie gothique, était 
très loin de soupçonner, même à distance, l'esprit de ces proposi
tions renfermant les principes d'une vie civilisée de citadins cosmo
polites. Comme toute scolastique, cette école de glossate~rs était 
hypnotisée par le réalisme du concept ... la réalité propre, la subs
tance cosmique, ce ne sont pas les objets, mais les universaux ... 
Planant au-dessus du doute, quel qu'il fût, ils s'imaginaient trouver 3 

le vrai droit, non comme le « misérable et maculé » Lombarda, 
dans la coutume et les mœurs, mais dans le jeu mécanique des 
concepts abstraits. Ils prenaient un intérêt purement dialectique au 
livre ' et ne songeaient pas le moins du monde à appliquer leur 
science à la vie. Ce n'est qu'après 1300 que leurs gloses et leurs 
sommes vont rejoindre lentement les droits lombards des villes de 
la Renaissance. Les juristes bas-gothiques, surtout Bartolus, ont 
opéré la fusion du droit canon et àu droit ~ermanique pour en faire 
un tout destiné à l'usage pratique. Ils y ont msufflé une pensée réelle 
correspondant au début d'une époque tardive, à la législation de 
Dracon, par exemple, et aux rescrits des empereurs de Dioclétien 
à Théodose. L'œufJre de Bartolu1 est devenue en Espagne et en Alle-

r. Sobm, J11stitulio11s, p. 156. 
2. Len.el, I, p. 395. 
3. I.e jeu de mots des /,us lombarde et lu romaine est de Hugucclo (1200). 
-1· W. Goelll, Arelli11 /tir K11U11r11scll, ro, 28 eq. 



ORIGINE ET PAYSAGE 75 

m~ne le u drJit romain » en vigueur; ce n'est qu'en France que la 
junsprudence baroque de Cujacius et de Donellus a fait un retour 
en arrière, au texte byzantin. 

Mais à côté de l'œuvre abstraite d'lrnerius, il se passa, a Bologne 
encore, un événement tout à fait décisif. En I 140, le moine Gratien 1 

y écrivit son fameux Décret, créant ainsi /(l science du droit canon 
occidental, en systématisant le vieux droit ecclésiastique du catho
licisme (magique) à partir de l'ancien sacrement du baptême de la 
première période arabe. Le christianisme néo-catholique (faustien) 
trouva désormais une forme qui exprime son être juridique. L'ori
gine en remonte à l'ancien sacrement gothique de l'autel, lui-même 
dérivé de la consécration du prêtre. C'est en 1234, dans le Liber 
extra, que fut achevée la partie principale du Corpus juris cano
nici. Où l'Emeereur avait échoué, la papauté a réuHi, en cousant 
ensemble les riches matériaux de tous les droits des tribus, à crée, 
un Corpus juris gennanici général d'Occident. De la matière juridique 
gothique, sacto-profane, naît ainsi un droit privé complet avec son 
droit criminel, sa procédure civile et sa méthode germanique. Tel 
est le droit« romain», dont l'esprit l>énètre encore, depuis Bartolus, 
l'étude de l'œuvre justinienne. Et amsi se manifeste, même dans le 
droit, le grand schisme f;1Ustien qui a provoqué la lutte gigantesque 
de l'Empire et de la Papauté. De même que dans le monde arabe, 
la contradiction était impossible entre le jus et le fas, de même dans 
l'Occident cette contradiction est inéluctable. Jus et fas expriment 
tous deux une volonté de puissance sur l'infini : la volonté laïque, 
issue des mœurs, pose sa griffe sur les générations futures; la volonté 
ecclésiastique, issue d'une' certitude mystique, pose hors du temps 
une loi éternelle. Cette bataille entre deux adversaires égaux n'a 
jamais été achevée et se représente encore sous nos yeux en matière 
de-droit matrimonial, dans l'opposition entre le mariage civil et le 
mariaF.e religieux. 

A 1 aube du baroque, en prenant des formes citadines et finan
cières, la vie revendique un droit semblable à celui des cités-ttats 
antiques depuis Solon. On comprend bien aujourd'hui l'intention 
du 4froit en vigueur, mais personne n'ose rien changer à l'héritage 
fatal du gothique, qui confère à une classe d'érudit le privilège de 
créer le « droit né en même temps que nous. » 

Comme dans la philosophie des Sophistes et des Stoïciens, le 
rationalisme citadin se tourne vers le droit naturel, depuis aa fonda
tion par Ollendorp et Bodinus jusqu'à sa destruction par Hegel. 
En Angleterre, Coke, le plus grand juriste du pays, a défendu, contre 
la dernière tentative des Tudors pour introduire le droit des Pan
dectes, le droit germanique qui règne encore pratiquement. Mais 
sur le continent, les systèmes savants continuèrent à se développer 
sous forme romaine dans les droits territoriaux d'Allemagne et les 
projets de l'Ancien Régime, qui servirent d'appui à Napoléon. Le 
commentaire de Backstone aux Laws of England (176l) reste donc 
le seul code purement germanique au seuil de notre civilisation. 

1. O'apr~s la deml~re diuertatlon de Sohm : Das 11/lklÙholische Kirch1111ecltl 
und du [)ekrel G,tllitln.,, 1918. 
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Ainsi j'arrive au but et je regarde autour de moi. J'aperçois trois 
couches juridiques, reliées seulement par des éléments linguiati• 
quea et syntaxiques, que l'une a pria ou dû prendre à l'autre sana 
que leur emploi lui fît voir, même superficiellement, l'être étranger 
qui est à sa base. Deux de ces couches sont achevées. Dans la troi• 
sième nous sommes enfermés nous-mêmes, et à un tournant décisif 
où le travail d'édification de grand strie, dévolu là.-bas aux Romains 
et à l'Islam exclusivement, ne fait ici que commencer. 

Que fut pour nous jusqu'à présent le droit romain? Qu'a-t-il 
glté? A quoi peut-il nous servir dans l'avenir? 

Le courant fondamental qui circule à travers notre histoire juri
dique est la lutte du livre et de la vie. Le livre occidental n'est ni 
un texte sibyllin, ni un texte magique avec un sens caché, mais un 
fragment d'histoire conservé. C'est un passé comprimé qui veut entrer 
dans l'avenir et y entrer grlce à noua, liseura, 1ui en ranimons la 
substance. A la différence de l'homme antique, e faustien ne veut 
pas achever sa vie dans un système en vase clos, mais continuer 
une vie qui a commencé bien avant lui et qui finira longtemps après. 
L'homme gothique pensant au delà de son propre corps ne deman
dait pas si, mais où il fallait fixer historiquement son être. Il 
avait besoin d'un passé pour orienter le présent en surface et en 
profondeur. Comme ses prêtres avaient vu surgir le vieil Israël, 
de même ses laïques ont vu monter la ,·ieillc Rome, dont ils con
templaient partout les ruines. Ils lui rendaient un culte, non pour 
sa ~randeur, mais pour aa distance et son ancienneté. Si ces hommes 
avaient connu l'tgypte, ils eussent jeté à peine un coup d'œil sur 
Rome : le langage de notre culture serait devenu tout différent. 

Culture de livres et de liseurs, elle a partout « accueilli » les écrits 
romains encore existants, et son évolution a pris la forme d'une 
délivrance lente, opérée à contre-cœur. u Réception » d'Aristote, 
d'Euclide, du Corpus juris, cela signifie (dans l'Orient magique, 
c'est tout autre chose) : découverte définitive et trop tardive d'une 
forme pour ses propres pensées. Mais cela signifie aussi que l'homme 
doué historiquement devient l'esclave de aea concepts. Non parce 
que sa pensée accueille le sentiment cosmique d'autrui, car celui-ci 
n'y entre point, mais parce que ce sentiment étranger empêche son 
sentiment propre de développer un langage impartial. 

Or, la pensée juridique est contrainte de ie rapporter à des choses 
tangibles. Les concepts juridiques doivent s'abstraire d'éléments 
concrets. Et c'est là leur fatalité : au lieu d'être tirés des mœurs 
rigides et vigoureuses de l'être social et économique, ils furent 
abstraits prématurément et trop tôt de la littérature latine. Le juriste 
occidental devint philologue, substituant ainsi à l'expérience pra
tique de la ,·ie une expérience livresque, fondée en soi exclusive
ment et consistant dans la dissection pure, dans la combinaison 
logique de concepts abstraits. 
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A ce propos, un fait nous a échappé entièrement : le devoir de tout 

droit privé de représenter l'esprit de l'être social et économique auquel 
il e1t appliqué. Ni le code civil, ni le code prussien, ni Grotius, ni 
Mommsen, ne s'en sont clairement rendu compte. On ne voit pas 
petcer le moindre soupçon sur cette (< source » réelle du droit en 
vigueur, ni dans l'enseignement technique des juges, ni dans la 
littérature. 

Nous possédons, en conséquence, un droit privé fondé sur 
l'ombre de l'économie a11tique tardive. La profonde amertume avec 
laquelle on oppose capitalisme et socialisme, depuis le début de la 
vie économique occidentale civilisée, vient en grande partie de ce 
que la pensée juridique savante, et par elle, celle de l'élite en général, 
rattachent à des états et à des organisations de la vie antique, des 
concepts aussi décisifs que ceux de personne, de chose et de pro
priété. Le livre s'interpose entre les faits et l'idée qu'on s'en forme. 
L'homme instruit- instruit par les livres, s'entend - évalue encore 
de nos jours essentiellement à l'antique. Celui qui n'est qu'homme 
d'action, qui n'est pas né pour ju~er, se sent incompris de lui. Il 
aperçoit la contradiction entre la vie de son temps et la conception 
juridique qu'on s'en fait et cherche à connaître l'auteur qui a fait 
naître, à son avis, cette contradiction par intérêt. 

Nous voilà revenus à nouveau à cette question : Qui a créé le 
droit occidental et pour qui l'a-t-il créé? Le préteur romain était 
propriétaire foncier, officier, expert en finances et en administra
tion, par là même préparé tout d'abord au rôle de juge et de justi
cier. Dana une cité cosmopolite de l'antiquité tardive, le préteur 
pérégrin maniait le droit des étrangers comme un droit de circula
tion économique, sans plan ni tendance, en parlant de cas réelle
ment constatés. 

Mais la volonté de durée faustienne exi~e un livre qui vaille 
« désormais pour toujou1·s 1 », un système anticipant sur tous les cas 
possibles en général. Ce livre, œuvre de savant, créa nécessaire
ment un ordre érudit de jurisconsultes et de praticiens : docteurs 
des facultés, anciennes familles de juristes en Allemagne, noblesse 
de robe en France. Sans doute, les .i"dges anglais, au nombre d'un 
peu plus d'une centaine, sont choisis parmi l'ordre supérieur des 
avocats (barristers), mais ils ont un rang supérieur à celui des minis
tres eux-mêmea. 

Un ordre savant est étranger au monde. Il méprise l'expérience 
extérieure à la pensée. De là une lutte fatale entre l'habitude cou
ra!}te de la vie pratique e~ la « classe des savants.». <;haque manus
crit des Pandectes d'Irner1us à été le « monde ii ou vecut durant des 
siècles le juriste savant. Même en An~letcrre, où il n'y a pas de 
Facultés de droit, la corporation des Juristes a pris en mains le 
monopole de l'éducation de la postérité et isolé ainsi de l'évolution 
générale celle des concepts juridiques. 

Notre science juridique jusqu'à ce jour a donc été ou philologie 
de la langue juridique ou scolastique des concepts juridiques. C'est 

1. Ce qui est toujours valable rn Angleterre, c-'est la fom,e constante de la c-011-
tinuation du Droit par la pratique. 
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la seule science qui continue à tirer des universaux le sens de la 
vie. u La science juridique allemande d'aujourd'hui représente dans 
une très grande mesure un héritage de la scolastique médiévale. 
Une pensée théorique juridique approfondie, sur les valeurs fonda
mentales de notre vie réelle, n'a pas encore commencé. Ces valeurs 
noua sont encore totalement inconnues 1 ». 

C'est une tlche réservée à la pensée allemande de l'avenir. Elle 
consiste à dégager de la vie pratique actuelle ses principes les plus 
profonds et à les porter à la hauteur de concepts juridi~ues fonda
mentaux. Les grands arts sont révolus, la science juridique est en 
face de noua. 

Car le travah du XIX8 siècle, quelque puissance créatrice qu'il 
s'arroge encore, n'était qu'une préparation. Il nous a libérés du liTJre 
de JU1tinien, non des concepts. Les idéologues du droit romain ont 
perdu toute considération parmi les savants, la science vieux style 
reste encore. Une autre espèce de science juridique est nécessaire 
pour noua libérer aussi du schème de ces concepts. Il faut remplacer 
la science philologiq_ue par une expérience sociale économique. 

Jetez un coup d'œtl sur le droit civil et le droit criminel allemand 
et vous découvrirez la situation toute nue : deux systèmes couronnés 
par une enveloppe de lois secondaires. Il était impossible d'en inté
grer la matière à une loi fondamentale. Car ce que le schème antique 
pouvait retenir encore se disloque, et tout tombe en poussière : le 
concept et la syntaxe. 

Pourquoi fallait-il qu'en 1900, après une dispute grotesque pour 
aavoir 11 l'électricité était une chose corporelle, le vol du courant 
électrique re880rtÎt à la juridiction criminelle d'une loi d'urgence? 
Pourquoi la matière ré81e par les lois des patentes ne peut-elle pas 
etre incorporée aux dr01ts réels? Pourquoi le droit d'auteur ne ferait
il pas une discrimination de principe entre la création spirituelle 
de l'œuvre, sa figure transmissible comme manuscrit et sa forme 
objective d'ouv1age imprimé? Pourquoi fallait-il pour un tableau, 
contrairement aux droits réels, une propriété artistique et une pro
priété matérielle distinctes, selon qu'on acquît l'origmal ou le droit 
de reproduction ? Pour9iuoi ne pas punir le détournement d'une 
idée commerciale ou d un plan d'organisation et réserver cette 
peine au voleur du morceau de papier sur lequel ces projets sont 
écrits ? Parce que nous sommes dominés a encore par le concept 
antique de chose corporelle. Notre vie est différente. Notre expé
rience instinctÎ\'e est toute de concepts •fonctionnels sur la capacité 
de travail, l'esprit d'invention et d'entreprise, les énergies, apti
tudes et talents spirituels, corporels, artistiques, organisateurs. 
Notre physique, dont la théorie très avancée est une photographie 
authentique de notre mode de vie actuel, prouve, par la théorie de 
l'électricité, qu'elle ignore en général le vieux concept de corps. 
Pourquoi donc notre droit est-il impotent, par principe, en face des 
grands faits économiques actuels? Parce qu'il considère aussi la 
personne comme un corps seulement. 

1. Sohm, /n$titutiniu, p. 17b, 
z. C1Kk cl\'II nll.·nmn<I, M 90. 
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Si la pensée juridique occidentale s'est encombrée de mots anti
ques, ces mots n'ont gardé de leur signification que l'enveloppe 
très superficielle. La concordance du texte ne révèle jamais que 
l'emploi logique des termes, non la vie qui les soutenait. Il n'y a pas 
d'usage logique de la pensée d'hommes étrangers, qui puisse réveiller 
la métaphysique sommeillant dans leurs textes juridiques. Aussi 
bien le dernier mot, et le plus profond, n'a-t-il été prononcé par 
aucun des droits du monde, parce qu'il reste évident. Chacun d'eux 
admet l'essentiel implicitement; il l'applique à des hommes qui le 
comprennent et qui savent utiliser,. outre la lettre de la loi, égale
ment et surtout intérieurement, son esprit à jamais ineffable. Chaque 
droit est coutumier dans une mesure impoBBible à exagérer, car la 
loi a beau définir les termes, la vie seule les interprète. 

Mais si une langue juridique étrangère, traitée par des savants, 
veut lier le droit propre par le schème de ses concepts, ceux-ci 
resteront vides et la vie muette. Le droit deviendra fardeau, au lieu 
d'être une arme, et la vie réelle ira son chemin non avec, mais à côté 
de l'histoire du droit. 

Et c'est pourquoi la matière juridique nécessitée par les faits de 
notre civilisation s'intè~re au schème antique des codes, en partie 
du dehors, en partie d aucune part, et reste ainsi pour la pensée 
juridique, donc de l'élite, encore informe et, partant, inexistante. 

Personnes et choses en général, au sens de notre lér,islation actuelle, 
sont-elles des concepts juridiques? Non! Elies n'établissent entre 
l'homme et le reste qu'une frontière banale, une frontière physique 
pour ainsi dire. Le concept romain de persona nouait, au contraire, 
toute la métaphysique de l'être antique : l'antithèse de l'homme et 
de la divinité, la nature de la polis, du héros, de l'esclave, du cosmos 
composé de matières et de forme, l'idéal de vie de l'ataraKie en 
sont la condition évidente qui est entièrement perdue pour nous. 
Notre pensée rattache au mot de propriété la définition statique de 
l'antiquité, faussant ainsi dans toutes ses acceptions le caractère 
dynamique de notre manière de vivre. Volontiers nous abandonne
rions ces subtilités aux rêves éthérés des esthètes, aux abstractions 
des juristes et des philosophes et aux absurdes chicanes des doctri
naires politiques; mais l'intelligence de l'histoire économique tout 
entière repose sur la métaphysique de ce seul concept. 

Aussi dirons-nous carrément ici : Ce droit antique est un droit 
des corps, le nôtre un droit des fonctions. Les Romains ont créé une 
statique juridique, notre tâche est une dynamique juridique. Pour 
nous, la personne n'est pas un corps, mais une unité de force et de 
volonté, et la chose non un corps, mais un but, un instrument et 
u1 ·e création de cette unité. Le rapport antique entre es corps était 
la ,">osition, le rapport entre les forces s'appelle action. Pour un 
Romain, l'esclave était une chose qui créait de nouvelles choses. 
Le concept de propriété spirituelle n'est jamais apparu à un écri
vain comme Cicéron, à plus forte raison celui de propriété d'une 
idée pratique ou des virtualités d'un grand génie. Mais pour nous, 
l'organisateur, l'inventeur, l'entrepreneur, sont des forces produc
tives agissant sur d'autres forces exécutives en leur donnant une direc-
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tion, une tAche et dea moyen• d'action propre,. Les deux forces 
relèvent de la vie économique non comme poaseueura de choies, 
maie comme représentante d'énergies. 

Il cet nécessaire que l'avenir bouleverse la penaée juridique tout 
entière, par analo,ie avec la physique supérieure et la mathéma
tique. Toute la vie sociale, économique, technique attend d'6tre 
enfin conçue dan, ce 1en1, il faut plu• d'un aiècle de penaée sagace 
et profonde pour atteindre ce but. La nouvelle eapèce d'enaeigne
ment juridique néceuite : 

. 10 une expérience immédiate, large et p,atùpu de la vie écono
mique actuelte; 

20 une connaissance exacte de l'hiatoire juridique d'Occident, 
faite de comparaison constante entre le droit allemand, le droit 
anglais et le droit romain. 

3° la connaiuance du droit antique, conaidéré non comme modèle 
P.our nos conceptions régnantes actuelles, mais comme exemple 
1llu1tre d'un droit évoluant purement dan, la f]ÏI p,atip, contem-
poraine. . 

Le droit romain a ce11é d'être pour noua la aource d'universaux 
ayant une valeur éternelle. Maie lea rapporta de l'être romain et dea 
concepts juridiques romains noua le rendent à nouveau précieux. 
Noua pouvons apprendre à son contact à aavoir former notre droit 
d'àprèa no, propres expériences. 



Il 

VILLES ET PEUPLES 

I. - L'AME DE LA VILLE. 

1 

Sur la mer tgée, vers le milieu du 118 siècle avant Jésus-Christ, 
deux mondes se dressent l'un en face de l'autre : le premier, le 
monde Mycénien, s'avance avec lenteur, ivre de souffrance et 
d'action dans sa marche vers la maturité, vers un avenir plein 
d'espoirs, en d'obscurs pressentiments; le second, le monde Minyen 
de Crète, ayant résolu tous ses grands problèmes, contemple avec 
sérénité et satisfaction les trésors d'une vieille culture raffinée et 
facile. 

Ce phénomène, justement devenu le centre de nos recherches 
modernes, ne sera réellement compris que si nous arrivons à mesurer 
le gouffre qui sépare les deux Ames mycénienne et minyenne. Il faut 
que les contemporains en aient eu le profond pressentiment, mais 
guère la u connaissance •· Je vois encore le pieux hommage rendu 
par les chAtelains de Tiryns et de Mycènes à la haute spiritualité 
des mœurs de Cnossus, encore inégalées; le regard dédaigneux des 
Cnosséens sur la petitesse de ces roitelets et de leur suite; mais aussi, 
en revanche, un sentiment de saine supériorité inavouée chez ces 
Barbares, semblables aux soldats germaniques en face des digni
taires vieillots de Rome. 

D'où savez-vous cela, m'objectera-t-on? De ce que l'histoire 
nous offre maintes périodes, où les hommes de deux cultures se 
sont regardés dans les yeux. Nous connaissons plus d'une « inter
culture ». Et nous y percevons des voix qui sont parmi les plus 
fécondes de l'Ame humaine. 

Les raprorts entre Cnossus et Mycènes étaient sans doute les 
mlmes qu entre la cour de Byzance et les Grands d'Allemagne qui 
y prirent femme, comme Othon Il : exaltation sincère de cheva
liers et de comtes, à laquelle la stupéfaction dédaigneuse d'une civi
lisation raffinée, un peu fanée et lasse, qui s'étonne du réveil matinal 
balourd et de la fraîcheur du paysage allemand, tel que le décrit 
Scheffel dans son roman Ekkehard. 
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Charlemagne met en pleine lumière ce mélange de psychisme 
originel, précédant immédiatement le réveil, et de spiritualité tardive 
lui servant de base. Par certains traits de son gouvernement, nous 
pouvons l'appeler Khalife de Frankistan, par d'autres, il reste le 
chef de tribu germanique; c'est dans le mélange des deux qu'est la 
symbolique du phénomène, comme ces formes du palais-chapelle 
d'Aix qui n'est déjà plus mosquée, mais qui n'est pas encore cathé
drale. En attendant, la culture germano-occidentale avance par des 
voies lentes et souterraines, mais ce que nous appelons du terme 
assez gauche de Renaissance carolingienne est un éclat soudain d'un 
rayon de Bagdad. N'oublions pas que le temps de Charlemagne est 
un épisode de surface. Sa disparition a mis fin aussitôt à un hasard 
sans lendemain. La nouveauté n'apparaît ~u'après 900, après un 
profond abaissement, et elle arrive à produire ses effets avec tout 
le poids d'un destin, avec une profondeur qui est un gage de sa 
durée. Mais en 800, la civilisation arabe a passé des villes cosmo
polites d'Orient comme un rayon de soleil sur les paysages, exacte
ment comme passa jadis la civilisation hellénique qui a jeté, sans 
Alexandre et même avant lui, un vif éclat jusqu'à l'inclus. Alexandre 
n'a ni réveillé, ni étendu cette civilisation, il a marché sur ses voies, 
non à sa tête, vers l'Est. 

Les constructions qui se dressent sur les collines de Tiryns et de 
Mycènes sont des palais et des chdteaux à la manière naive des 
Germains. Au contraire, les palais crétois (non châteaux royaux, 
mais édifices cultuels gigantesques pour une nombreuse commu
nauté de prêtres et de prêtresses) offrent un luxe d'ornement vrai
ment romain tardif, celui d'une ville mondiale. Au pied des collines 
hérissées de châteaux s'entassent les huttes de- paysans et de serfs; 
on a exhumé en Crète - comme à Gurnia et à Hagia Triada - des 
V'illes et des villas qui révèlent des besoins de haute civilisation et 
une architecture de longue ex~rience, à laquelle les meubles et les 
décorations murales les plus d~ravées sont absolument familiers : 
creusets lumineux, canalisations, maisons à escaliers et autres ina
tallations stmblables. A Mycènes, un -plan de maison est un symbole 
strict de la vie; en Crète, il est f'expreasion d'une « opportu
nité » raffinée. Comparez à tout ce qui est mycénien authentique, 
ces vases de Camarma et ces fresques en stuc poli. C'est absolu
ment de l'art industriel, délicat, mais creu;x:, et non point cet art 
profond et riche d'une symbolique lourde et maladroite, qui 
s'oppose là-bas au style géométrique. Ce n'est même pas un style, 
c'est un goût 1• A Mycènes, la race autochtone a élu son domicile 
selon les richesses du sol et la sécurité contre l'ennemi; la popula
tion minyenne a fixé le sien d'après des considérations commer
ciales, comme le montre très clairement cette ville de Phylacopi 
qui fut fondée à Melus pour exporter l'obsédienne. Un palais 
mycénien est une promesse, un palais minyen un aboutissement. 
Or, c'est exactement ce qui arrivera, vers 8001 dans les fermes et 
maisons franques ou wisigothiques entre la Loire et l'Ebre, et au 

r. Ceci est reconnu alljourd'hul, m~e par l'histoire de l'art : von Salis, Di11.K11nst: 
ile, G,iccll,n, 1919, p. 3 aq. - H. Th. Boillert, Ali K,,ta, 1921, Introduction. 
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Sud, dans les châteaux, villas et mosquées des Maures à Cordoue 
et à Grenade. 

Ce n'est assurément pas un hasard qui a fait coïncider exacte
ment l'apogée du luxe minyen avec la grande période des révolu
tions en Égypte, surtout celle des Hyksos (1780-1580) 1• Les arti
sans égyptiens d'alors peuvent avoir pris la fuite dans les îles paoi
fi-ques et jusqu'aux châteaux du continent, comme plus tard 1es 
savants byzantins en Italie. Car il faut supposer, pour comprendre 
la culture de Minos, qu'elle était une partie de la culture égyp
tienne. Nous la connaîtrions mieux, si la partie décisive des créa
tions artistiques d':f:gypte, tout ce qui est né dans le Delta occi
dental, n'était tombée en proie à fhumidité du sol. Nous ne con
naissons de la culture d•Égypte que ce qui a fleuri sur le sol anhydre 
du Sud; mais nous savons de longue date que la Haute-Égypte ne 
fut point le centre de gravité de l'évolution. 

Il est impossible de tracer tme ligne de démarcation bien nette 
entre la vieille culture minyenne et la jeune culture mycénienne. 
Dans le monde créto-égyptien tout entier on rencontre un engoue
ment tout à fait moderne pour ce qui est étranger et primitif; inver
sement, les chefs d'armée ont volé et acheté, en tou, cas admiré et 
imité les objets d'art crêtois, partout où ils l'ont pu, dans les chA
teaux dn continent. Tout le langage formel du style, autrefois réputé 
germanique, des invasions n'en montre-t-il pas l'origine orientale 2 ? 
Les rois faisaient bâtir ou décorer leurs palais et leurs tombeaux 
par des artistes méridionaux prisonniers ou commandés exprès. Le 
« tombeau d' Atrée >) à Mycènes se place ainsi tout à fait à côté de 
celui de Théodoric à Ravenne. 

Un prodige de cette espèce est Byzance. Il faut dégager ici couche 
par couche avec soin : d'abord la ville mondiale antique tardive de 
première classe, reconstruite en 326 11ar Constantin sur les ruines 
de la grande cité détruite par Septime Sévère et où affluaient, 
d'Occident, la vieillesse apollinienne, d'Orient, la jeunesse magique; 
ensuite et deuxièmement, la ville mondiale arabe tardive, devant les 
murs de laquelle, en 1096, arrivèrent les croisés sous la conduite de 
Godefroi de Bouillon (la spirituelle Anna Commena les stigmatise 
dans un tableau 3 historique plein d'impitoyable mépris) et où perce 
un rayon printanier aux derniers jours d'automne de cette civilisa
tion. Les Goths en furent charmés comme de la ville la plus orien
tale de la civilisation antique, et les Russes, mille ans plus tard, 
comme de la ville la plus septentrionale de la civilisation arabe. 
C'est là que s'interpose « entre deux styles » la géante cathédrale 
de Basilius, précurseur de la préculture russe, à Moscou en 1554, 
comme sur un espace de deux millénaires le temple de Saiomon 
entre la ville mondiale de Babylone et le Christiamsme primitif. 

1, D. Fimrnen, Die Kraisch-,nykenische Kultur, 1921, p. :no. 
:z. Dehio, Geschich.te der de11tsr.hm Kunst, 1919, p. 16 sq. 
3. Dietrich, By1a1iti11ische Charalderküpfe, p. 136 sq. 
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2 

L'homme originel est un animal errant, un être dont l'être éveillé 
ne ceaae de ae tlter toute lfil vie, pur microcosme sana feu ni lieu, 
avec des aena aigus et craintifs, tout entier à son métier de veneur 
pour disputer quelque chose à la nature hostile. L'agriculture a 
mtroduit, la première, une profonde révolution - car elle est art 
et, comme tel, absolument étrangère au chasseur et au pasteur : 
on bêche et laboure non pour détruire, mais pour transformer la 
nature. Planter n'est pu prendre quelque chose, mais le protluirt. 
Mau ainsi, on dlflitnt 1oi-mlm1 plant,, c'est-à-dire paysan. On prend 
racine dans le sol qu'on cultive. L'lme humaine découvre une Ame 
dans le paysage, un nouvel enchaînement de l'être àla terre s'annonce 
comme devant être un nouveau mode de aentir. D'hostile, la nature 
devient notre amie, notre mèr,. Noua aentona un profond rapport 
entre semer et engendrer, entre la moiuon et la mort, le grain et 
l'enfant. La piété chthoniennt! a un culte nouveau pour la campagne 
fructifère qui grandit avec l'homme. Et partout la forme parfaite 
de ce sentiment de la vie est la fi.P,• symbolique d, la maûon pay-
1ann,, dont la disposition des pièces et chaque détail de la forme 
extérieure parlent le langage du aang de aea habitanta. La maison 
paysanne est le grand symbole de la sédentarité. Elle est plante elle
même, elle enfonce dans son « propre • sol aea racines profondèa. 
Elle est propriété au sens sacré. Les eapri~ favorables du foyer et 
de la porte, du bien-fonda et des appartements: Vesta, Janus, Lares, 
Pénates, f ont leur domicile fixe à côté des personnes. 

La ma&aon est le fondement de toute culture, laquelle germe à 
aon tour, comme une plante, dans le sein du paysage maternel et 
approfondit encore une fois l'enchainement payçhique de l'homme 
au aol. La maison est au paysan c, q,u la flilk 11t à l'homme tl, culture. 
Les eaprita favorables sont à la maison particulière ce qu'est pour 
chaque ville son patron divin ou sacré. La vilie de culture est donc 
un organisme végétal aussi éloigné que le paysanat de tout noma
di■me comme de tout microcosme pur. C'est pourquoi toute évo
h1tion d'un langage formel supérieur reste liée au paysage. Ni art 
ni religion ne peuvent changer le lieu de leur croissance. La civili~ 
aation avec ses villes gigantesques est la première qui dédaigne à 
nouveau ces racines psychiques et s'en écarte. Le civilisé, nomade 
int1ll1t:tu1I, redevient pur microcosme, absolument sana patrie et 
spirituellement libre, comme le chasseur et le pasteur l'ét111ent cor
porellement. Ubi ben, ,ibi patria est vrai avant et après cha9ue cul
ture. Avant le. printemps des invuiona germaniques, c était la 
noetalgie virginale, déjà mère pourtant, qui allait demander au Sud 
une patrie où bltir un nid pour aa culture prochaine. Aujourd'hui 
que cette culture est finie, c est ,'esprit déraciné qui erre par toutes 
Ica virtualités du paysage et de la pensée. Mais entre les deux, il y 
eut un temps où l'homme est mort pour un lopin de terre. 

Il y a un fait tout à fait décisif, dont on n'a jamais pesé toute la 
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aigntfication : c'est que toutes les grandes cultures sont des cultures 
citadines. L'homme supérieur de la seconde époque cosmique eat 
un ani"'4I con,trwtna de citi,. Le critère très net de • l'histoire 
univenelle », par lequel elle ae distingue proprement de toute his
toire de l'homme en général, est qu'elle ert l'histoire da l'lumswu 
citadi11. Peuples, :F:tata, politique et religion, tous lea arts, toutes lea 
sciences, reposent sur ce rn,/ phénomène primaire de l'être humain : 
la ville. Comme toua lea penaeura'de toutes les cultures sont cita
dins eux-mêmes, quand bien même ils habiteraient physiquement 
à la campagne, ils ne savent pu non plus quelle chose bizarre est 
Ja ville. Il faudra donc ae transporter tout à fait dans l'étonnement 
d'un primitif qui voit, pour la première fois, au milieu du paysage 
cette musc de pierres et de bots que représentent nos rues dallées 
et nos places pavées, comme des cages de l'aspect le plus étrange, 
dans lesquelles évolue la fourmilière humaine. 

La naiuance de /' âme d'une ville est proprement le prodige. Ame 
collective d'espèce entièrement nouvelle, dont les raisons dernières 
resteront toujoùrs pour nous une éternelle énigme, elle surgit tout 
à coup et ae sépare du psychisme ~énéral de sa culture. Dès aon éveil, 
elle ae constitue un organisme visible, "" tor1t né de l'agrégat des 
fermes rurales dont chacune a son histoire. Et ce tor1t vit, grandit, 
respire, acquiert un visage, une forme et UNl histoire intérieures. 
Outre la maison particulière, le temple, la cathédrale, Je palais, l'image 
unitaire désormais donne aussi à la ville un lan~age formel et une 
histoire du style, qui accompagnent le cours entier de la vie d'une 
culture. 

Il est évident que ce n'est pas le volume, mais l'existence d'ane 
Ame, qui distingue la ville du village. Non seulement les primitifs 
de l'Afrique centrale actuelle, mais encore les peuples tardifs de 
la Chine, de l'Inde, de toutes les régions industrielles d'Europe et 
d'Amérique modernes, constituent de grandes colonies, non des 
villes. Ils constituent des centres de paysage, mais ne forment pas 
intérieurement un monde esychique pour soi : ils n'ont pas· d'Ame. 
Chaque pofulation primitive vit absolument une vie paysanne et 
rustique. L organisme appelé u ville » est inexistant pour elle. Ce 
qui se détache du village, à l'extérieur, n'est pas la ville, mais le 
marché, simple point d'intersection dea intérêts ruraux, où il ne 
saurait être question de vie indépendante. Même artisans ou mar
chanda, lea habitants d'un marché vivent et pensent en paysans. C'est 
par Je sentiment qu'il nous faut revivre en détail les secrètes aspi
rations des anciens tgyptiens, des vieux Chinois, ou des Germains. 
transformant une bourgade, une simple tache perdue dans la vasti
tude du paysage, en une ville que rien peut-être ne sépare extérieu
rement de cette bourgade, mais qui evt le lieu apirituei d'où l'homme 
subit la campagne comme r1n « nstot1rage » secondaire et différent de 
lui. Iry a dès lors deux vies, l'intérieure et l'extérieure, qui sont 
senties du paysan aussi clairement que du bourgeois. Le forgeron 
de campagne et celui de la ville, le maire du village et celui de la cité, 
,·ivent dans deux mondes différents. Le campagnard et le citadin 
sont des hommes différents. D'abord, ils sentent cette différence; 
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en1uite, elle lea subjugue; finalement, ils ne ae comprennent plus. 
Un payaan dea Marches de Brandebourg est aujourd'hui plus près 
d'un paysan de la Sicile que d'un Berlinois. C'est à partir de cette 
vocation que la ville existe, et c'est cette vocation qui est dans toutes 
les cultures le fondement évident de la t.otalité de l'être éveillé. 

Chaque jeuneaae d'une culture eat auaai la jeuneaae d'un nou
veau régime citadin. L'homme de la préculture éprouve une crainte 
profonde au spectacle de ces phénomènes auxquels ne le rattache 
aucun rapport intime. Le Rhin et le Danube ont vu mainte tribu 
germanique - par exemple, à Straabourg - ae fixer aux portes d'une 
cité romaine abandonnée. En Crète, c'est un village que Ica conqué
ranta ont blti aur les ruines des villea incendiées de Cnouua et 
de Gumia. Dana la pr6culture occidentale, Ica ordres de 
Binédictins, Cluniaiena et Prémontrl:a aurtout, ae aont établis 
en plein air comme le, chevaliers. Les Franciacains et lea 
Dominicains furent Ica premiers à bltir à l'intérieur des vieilles 
villes gothiques; mais c'eat par eux, précisément, que s'éveilla l'Ame 
citadine nouvelle. N'est-ce paa non plua dana leurt constructions, 
dana l'art franciscain tout entier, qu'on voit encore l'individu trem
bler d'une tendre mélancolie et d'un frisson presque myatique 
devant la nouveauté, l'éclat, le réveil, obscurément acceptée encore 
par la maaae? C'est à peine ai l'on oae encore dépouiller en soi le 
payaan. Avant les J ésÙ1tes, on ne connaît pas encore la vie de l'être 
éveillé, mOr, supérieur, celle du citadin authentique. La prédo
minance absolue de la campagne aur la ville noua offre un symbole 
dana tous ces jeunet chefs de toutes les jeunes cultures, qui ne con
naiuent pas encore la ville et 9.ui tiennent leur cour dans des palais 
ambulants. En tgypte, sous I Ancien Empire, le centre adminis
tratif fortement peuplé tient aea anises au « Mur blanc », plus tard 
à Memphis, près du temple de Phtah; mais les résidences pharao
niques changent sana ce11e, comme dan, Babylone Sumérien et 
dans l'Empire Carolingien 1• Les empereurs chinois de la dynaatie 
Dachou depuis 1109 avaient leur palaia régulier à Lob-Yang, 
aujourd'hui Honan-fu; maïa cette ville n'est devenue résidence 
durable que depuia 700, date correspondante à notre xv18 siècle. 

Le sentiment de l'enchaînement à la terre, de la plante coamique, 
ne s'est exprimé nulle part avec autant de force que dans ces viedlea 
cités minuscules, à peine plue étendues qu'un carrefour, autour d'un 
marché, d'un chlteau ou d'un sanctuaire. C'est ici ou jamais 
le lieu où l'on voit clairement que chaque grand style est 
lui-mime une plante. La colonne dorique, la pyramide egyp
tienne, la cathédrale gothique sont strictement des drageons sor
tant du sol, des êtres de destin exempts d'être éveillé; la colonne 
ionique, lea édifices égyptiens du Moyen Empire et l'architecture 
baroque sont de parfaits êtres éveillés, conscients, libres et sûrs 
d'eux-mêmes, qui reposent sur ce sol. L'être isolé des puiaaancca 
du-paysage, tranché pour ainsi dire par le pavé qu'il piétine, s'affai
blit à mesure que la sensation et l'intelligence se renforcent. 

1, P.d. Meyer, G,sçllieliù tl,1 AllmtmU, I, p. 188. 
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L'homme se« spiritualise», s' «affranchit», se rapproche à nouveau 
davantage du nomade, sauf qu'il a moins d'espace et de chaleur. 
L' ,, esprit " est la forme citadine spécifique de l'être éveillé intelligent. 
Tous les arts, toutes les religions, toutes les sciences, eu se spiri
tualisant peu à peu, deviennent étrangers au paysage, incompré
hensibles au serf de la glèbe. Avec la civilisation commence la séni
lité. Les vieilles racines de l'être se dessèchent dans la masse pier
reuse des villes. L'esprit libre - parole fatidique! - apparaît 
comme une flamme resplendissante qui s'élève dans les airs, où elle 
s'éteint tout à coup. 

3 

Le nouveau langage de la nouvelle âme citadine s'identifie très 
tôt avec celui de la culture en général. La campagne avec toute sa 
population rurale est frappée : elle ne comprend plus, elle est 
obstruée, elle s'amuit. Toute l'histoire du style authentique a pour 
théâtre la ville. C'est le destin de la ville et l'expérience de ses habi
tant$ exclusivement, qui parlent à l'œil dans la logique des formes 
visibles. Le plus ancien gothique, qui germait encore dans le paysage, 
étudiait la maison paysanne avec ses habitants et ses outils. Mais le 
style Renaissance germe exclusivement dans la ville Renaissance, 
le baroque dans la ville baroque, sans compter la colonne corin
thienne et le rococo qui sont des produits citadins tout à fait gigan
tesques. Peut-être de cette ville passe-t-il encore un rayon léger à 
travers le paysage, mais la campagne elle-même n'est plus apte à 
la moindre création. Elle se tait et détourne les yeux. Le paysan et 
sa maison sont restés gothiques par essence et le restent encore; la 
campagne hellénique a gardé son style géométrique, le village 
égyptien est encore celui de l'ancien Empire. 

C'est avant tout la « physionomie » de la ville qui ep. exprime 
l'histoire, qui mime presque l'histoire psychique de la culture 
même. D'abord les petites villes très anciennes du gothique, comme 
de toutes les autres cultures primitives, presque perdues dans le 
paysage : maisons paysannes authentiques encore, pressées l'une 
contre l'autre à l'abri d'un château ou d'un sanctuaire, et qui, tout 
en conservant leur forme intérieure, se transforment en maisons 
citadines pour. la seule raison que leur entourage n'est pas le pro
duit d'un pré ou d'un champ, mais des maisons voisines. Les peuples 
de culture primitifs sont devenus peu à peu des peuples de cita
dins, donnant ainsi à la ville une image spécifique chinoise, indoue, 
apollinienne, faustienne et une physionomie arménienne ou syrienne, 
ionienne ou étrusque, allemande, anglaise ou française. Il y a une 
ville de Phidias, une ville de Rembrandt, une ville de Luther. Ces 
appellations et les simples noms de Grenade, Venise, Nuremberg 
évoquent aussitôt une image fixe, car ces villes sont le lieu de nais
sance de tout ce qu'une culture a produit en fait de religion, d'art, 
de science. Les Croisades sont filles spirituelles de châteaux féo
daux et de monastères rustiques, la Réforme, engeance · citadine, 
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fille des rues étroites et des maisons montantes. La grande épopée, 
évocatrice du sang qu'elle chante, ap~artient au palais et au chA
teau, mais le drame, où la vie ivnl/ie a analyse elle-même, est poésie 
citadine, tandis que le roman de l'esprit affranchi jetant un regard 
sur toute l'humanité suppose l'existence de la ville mondiale. Il 
n'y a, ai l'on excepte la chanson populaire authentique, qu'une 
lyrique citadine, et ai l'on fait abstraction de« l'éternel• art paysan, 
qu'une peinture et une architecture citadines, qui ont d'ailleurs une 
liiatoire rapide et brève. 

Et le bruyant langage formel de ces grandes figures de pierre, que 
l'humanité citadine, tout yeux et tout esprit, transfère sur son champ 
optique, par opposition au langage moins sonore du paysaJe I Cette 
silhouette de la grande ville avec ses toits flanqués de chemmées, aea 
tours et aes coupoles à l'horizon! Quel langage que celui que décou
vre un coup d'œil sur Nuremberg ou Florence, Damas ou Moscou, 
Pékin ou Bénarès I Et quelle ignorance que la nôtre en ce qui con
cern~ l'es,J!rit de la cité antique, dont noua ne connaiaaon1 pu lea 
lignea à 1 horizon méridional, aoua le soleil de midi, en temp• bru
meux, pendant la matinée ou par une nuit étoilée I Cea réseaux de 
rues, droites ou courbes, larges ou étroites; ces maiaona buaea ou 
montantes, claires ou sombres, qui ont toutes we aur la rue dans 
les villes d'Occident, dont, les ouvertures grillagées tournent toutes 
le dos à la rue dans les villes d'Orient; l'eapnt dea places et dea 
angles, des clôtures et des ouvertures, des fontaines et des monu
ments, des églises, temples et mosquées, de■ amphithatres et des 
gares, de■ bazars et des hôtels de ville; puis lea faubourg■, villu, 
maison• de rapport dressées entre des tu d'ordures et des champs, 
quartiers aristocratiques ou pauvres, Subura de l'antique Rome ou 
faubourg Saint-Germain à Paris, la vieille Baia et la moderne Nice, 
Ica petites images citadines de Rothenbourg et Brugea et la mer de 
maisons de Babylone, Ténochtitlan, Rome, Londres : tout cela a 
une hiatoire, eat une histoire. Survienne un grand événement poli
tique ... et la physionomie d'une ville revêtira d'autres traita. Paria 
des Bourbons a pria une mine différente sous Napoléon, comme 
Berlin des petits Etats, aous Bismarck. Mais à côté d'eux, le payaanat 
est toujours resté inerte, mécontent, irrité. 

Aux temps les plus reculés, l'image nn-ah ,euh domine la vue de 
l'homme. Elle pétrit l'lme humaine et s'envole avec elle. Un même 
tact régit les modes de sentir de l'homme et le bruit dea forêta. Le 
viaage, la démarche, le costume même de l'homme sont rivés aux 
prairies et aux buiHons. Avec ses toits muets semblables à des 
collines, avec sea fumées vespérales, ses fontaines, ses enclos, son 
bétail, le village eat complètement perdu, alité, dans le parsage. Le 
paysage confirme la campagne et en rehauase l'image qut ne sera 
défiée que par la ville tardive. La silhouette de la ville contredit les 
lignes de la nature. Elle nie toute nature. Elle veut s'en distinguer, 
la dépuaer. D'abord lea fronton• aigus, coupoles baroques, fi.îtea, 
cimes n'ont aucune parenté dans la nature, et ils n'en veulent point; 
enfin la ville mondiale géante, la fJilh conçu• comme un monde sana 
autre monde à ses côtés, commence l'œuvre destructrice de l'image 
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rurale. Jadis la ville s'est sacrifiée à cette image, aujourd'hui elle 
veut se l'approprier. Elle transforme alors les chemins extérieurs 
en rues, les forêts et les prés en parcs, les monta~nes en points de 
vue, tandis qu'à l'intérieur elle crée une nature attdicielle : fontaine• 
remplaçant les sources, parterres, bassins et haies taillées au lieu 
des prairies, des étangs et des buissons. Dans un village, le toit de 
chaume a encore la forme d'une colline, la rue ressemble à un fossé. 
M11is en ville, des défilés de rues empierrées, longues, surélevées, 
remplies de pousoières multicolores et de bruits étranges, s'ouvrent 
et abritent des hommes qu'aucun organisme naturel n'avait jamais 
pressentis. Les costumes et les visages eux-mêmes sont comme rap
portés sur un fond pierreux. Le jour, la rue s'anime de couleurs et 
de sons bizarres; la nuit, une lumière nouvelle éclipse celle de la 
lune. Et le paysan perplexe reste sur le pavé, figure idiote, ne com
prenant rien, incompris de tous, idoine assez pour être un person
nage de comédie et pour approvisionner de pain cette cité mondiale. 

Mais il résulte de là une conséquence plus importante que toutes 
les autres, à savoir que toute histoire politique, toute histoire éco
nomique, n'est compréhensible que si l'on admet pour la ville, qui 
se sépare de plus en plus de la campagne jusqu'à la déclasser totale
ment, le caractère d'organisme déterminant la marche et le sens de 
l'histoire supérieure en général : l'histoire universelle est l'histoire 
des cités. 

Sans parler de la mentalité euclidienne de l'homme antique, chez 
qui le sentiment de l'être et le concept d'État s'associent dans le 
besoin d'un minimum d'extension et ne cessent, par conséquent, 
de s'identifier de plus en plus avec le corps de pierre de la polis 
particulière, chacune des autres cultures appotte aus,si de bonne 
heure un type de TJille capitale. Elle est, comme l'indique son nom 
symptomatique, la ville dont l'esprit domine la campagne par ses 
méthodes, ses desseins, ses actes politico-économiques. La campagne 
et ses habitants deviennent l'instrument et l'objet de cet esprit 
directeur; ils ne comprennent pas, ils ne demandent pas de quoi 
il s'agit. Dans tous les pays de toutes les cultures tardives, les grands 
partis, les révolutions, le césarisme, la démocratie, le parlement 
sont la forme où l'esprit de la capitale dicte au paysan ce qu'il doit 
vouloir, et éventuellement, pourquoi il doit mourir. Le forum 
antique, la presse moderne d'Occident sont les moyens de la euis
sance spirituelle absolue aux mains des dirigeants de la capitale. 
Tout campagrtard qui comprend alors ce qu'est la politique en 
genéral et qui se sent de taille à lutter, émigre en ville, peut-être sans 
y transférer son corps, mais très certainement en y transportant sa 
pensée. Dans la mesure où la campagne paysanne a une âme et une 
or.inion publique, elles lui sont toujours dictées et imposées de la 
ville par le discours et la presse. L'Égypte c'est Thèbes, l'orbis 
terrarum Rome, l'Islam Bagdad, la France Paris. Chaque jeunesse 
d'une culture a une histoire dont le théâtre est une multitude de 
petits points centraux et particuliers du paysage. Noms égyptiens, 
tribus homériques, comtés et villes libres gothiques ont fait un jour 
de l'histoire. Mais peu à peu, la politique se concentre dans un 
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très petit nombre de capitales, et toutes les autres villes ne coneer• 
ventplua.qu'un simulacre devie politique. A quoi l'atomisme antique 
lui-rnfme1 avec aea divisions du monde en citéa•Stats, n'a jamaia 
rien changé non plus. Dès la guerre du Péloponèae, seuls Athènes 
et Sparte ont encore fait une politique propre. Les autres cités de 
la mer Sgée reuortiuaient simplement à la politique de l'une ou 
de l'autre; il n'est pas question chez elles de poliuque particulière 
réelle. Enfin, le seul forum de la ville de Rome devient le théltre 
de l'histoire antique. Malgré les bataillea de César en Gaule, de ses 
meurtriera en Macédoine et d'Antoine en tgypte, tout ce qui se 
puae dans ces paya n'acquiert de sens qu' n Jonction tl, Rome. 

4 

Toute histoire réelle commence par la constitution en ordres 
jlrimtzir,s de la noblesse et du cle~~é et par l'ascension de ces ord~es 
av-deuue des eayeans. L'opposition de la grande et de la petite 
nobleue, du roi et des vaaaaux, de la puiBSance laïque et eccléaias• 
tique, est la forme fondamentale de toute politique chez les Grecs 
homériques, chez lea vieux Chinois et chez les Goths, jusqu'au jour 
ot, la ville, bnrg,oui, ou troisième ortb,, eut boulevera! le style de 
l'histoire. Mais le sens de l'histoire se concentre entièrement dans 
cea deux ordres exclusivement, et dans la conscience qu'ils ont d'eux
mêmee. L, paysan ,st anistoriq,u. Son village est en dehors de l'his
toire universelle, et l'évolution tout entière, de la guerre« de Troie II à 
celle de Mithridate, des empereurs saxons à la guerre mondiale, a 
passé BOUI silence ces petits points du paysage, saccagés au besoin, im
posés exagérément, mais conservant toujours leur mentalité intacte. 

Le paysan est l'homme éternel, indépendant de toute culture qui 
niche dans les villes. Il la devance et lui survit, se multipliant obscu
rément de génération en génération, borné aux métiers et aux apti• 
tudes de ierf de la glèbe, Ame mystique, entendement stérile, 
enchainé à la pratique, terme et source jam.ais tarie du sang qui 
circule dans l'histoire universelle des villes. 

Les formes politiques et mœunl économi9ues, les dogmes de foi, 
les instruments, la science, l'art, toutes les mventions de la culture 
citadine, sont finalement acceptés par lui avec méfiance et hésita
tion, et sans qu'il change jamais rien à sa manière d'être. Extérieu
rement, le paysan occidental est allé ainsi au-devant de toutes les 
srandes doctrines conciliaires, depuis le grand concile de Latran 
Jusqu'au concile dé Trente, de même qu'il a admis les résultats 
techniques du machinisme et la Révolution française. Mais il est 
resté quand même ce qu'il fut et ce qu'il avait été dès avant Char
lemagne. Ses dieux sont antérieurs à toutes les religions supé
rieures. Enlevez-lui la tyrannie des grandes villes et il retournera 
infailliblement à son état primaire naturel. Son éthique réelle, sa 
métaphysique réelle, qu'aucun savant citadin n'a jugée dignes de 
découvrir, sont en dehors de toute histoire religieuse ou spirituelle; 
elles n'ont pas d'histoire du tout. 



VILLES ET PEUPLES 

La ville est esprit, la grande ville « esprit libre n. La bourgeoisie, 
ordre de l'esprit, commence à prendre conscience de son être par
ticulier, en se révoltant contre les puissances... « féodales n... du 
sang et de la tradition. Elle abat les trônes et limite les vieux droits 
au nom de la raison et surtout du « peuple n, par quoi elle entend 
désormais le peuple citadin exclusivement. La démocratie est la 
forme politique qui impose au paysan la conception citadine du 
monde. L'esprit citadin réforme la grandf' religion du passé et 
place, à côté de la vieille religion des ordres, une religion bour
geoise de la science libre. La ville dirige l'histoire économique en 
remplaçant les valeurs primaires rurales, impossibles à séparer 
de la vie et de la pensée paysannes, par le concept d'argent indépen
dant des biens. Le nom primaire et paysan du commerce des biens 
est l'échange. Même dans les échanges contre du métal précieux, 
aucune « pensée monétaire n ne dégage, à la base de l'opération, la 
valeur abstraite de son objet pour la rattacher à une grandeur fictive 
ou métallique qui a pour but désormais de mesurer « l'autre n, 
appelée « marchandise n. Les caravanes des nomades et des \Vikings 
allaient autrefois d'une colonie rurale à l'autre et signifiaient échange 
de butin. Celles des périodes tardives se font entre deux villes et 
signifient 1( argent ». C'est ce qui distingue des marchands de la 
Hanse et de Venise, postérieurs aux Croisades, les Normands anté
rieurs à ces Croisades-; ou bien des marins des grandes colonisa
tions, les navigateurs antiques de l'époque mycénienne. La ville 
signifie non seulement esprit, mais aussi argent. 

Une époque commence, quand l'expansion de la ville est si 
grande qu'elle n'a plus besoin de lutter contre la campa~ne, le 
paysan, le chevatier, tandis que la campagne et ses ordres primaires 
se défendent désespérément contre la dictature citadine, dictature 
spirituelle du rationalisme, politique de la démocratie, économique 
de l'argent. Le nombre de villes pouvant alors être considérées 
historiquement comme dirigeantes est déjà très restreint. On note 
la différence profonde, avant tout psychique, entre la grande et 
la petite ville, la seconde devenant, avec son nom très symptoma
tique de ville de campagne, une partie du paysage qui ne compte plus. 
Dans ces petites villes, la distinction aussi accusée, entre le villa
geois et le citadin, est cependant effacée par la nouvelle distance 
qui les sépare tous deux dé la grande ville. La malice du bourgeois 
de Cl\lllpagne et l'intelligence du grand citadin sont deux extrêmes 
de l'être éveillé intelligent, qui n'admettent ~uère de moyen terme 
intelligible. On voit qu'ici non plus, il ne s'agit pas du nombre, mais 
de l'esprit des habitants. Il est clair aussi que chaque grande ville a 
conservé des coins où vivent dans leurs ruelles, comme aux champs, 
des fragments d'humanité restés presque ruraux et entretenant 
par delà la rue des rapports presque villageois. Une pyramide d'orga
nismes, de plus en plus marqués de stigmates citadins, s'élève de 
ces hommes presque ruraux, trav:erse des couches de plus en plus 
étroites et atteint, au sommet, un nombre plus restreint encore de 
grands citadins authentiques, qui sont partout chez eux où leurs 
conditions psychiques sont remplies. 



92 L E D É C L I N D E L' 0 C C I D E N T 

Ainsi le concept d'argent touche à l'abstraction complète. Il ne 
sert plua à comprendre les relation, économique,, il assujettit le 
cour■ des denréea à aa p,op,e évolution. Il n'apprécie plua lea objets 
entre eux, maia par ,apport à lui. Son rapport au aol, et à l'homme 
né du aol, est ai complètement effacé que la pensée: économique dea 
villes dirigeantes, « lea places d'argent • n'en tiennent plus aucun 
compte. Aujourd'hui, chez l'être évehlé de l'élite économique active, 
l'argent est devenu une pure puiB1ance spirituelle dont le métal n'eat 
qu'une simple rerréaentation, et qui tient sous sa tutelle le financier 
comme la terre d aytrefoia le paysan. Il y a une « pensée monétaire • 
comme il y a une pensée mathématique et une pensée juridique. 

Mais le aol e1t une réalité naturelle, l'argent un artifice abstrait, 
simple catégorie de la raison, comme « la vertu • des rationalistes. 
Il en réaulte que toute économie originelle, donc acitadine, dépend 
des puiaaances cosmiques du aol, du climat, de la race, qu'elle est 
par conséquent limitée et, r,ar opposition à l'argent, pure forme 
économique à l'intérieur de 1 être éveillé ayant un rayon virtuel auui 
peu restreint dans la réalité qu'une grand"'ur mathématique ou 
logique. De même qu'il n'y a pas de coup d'œil sur la réalité, nous 
eme,lchant de construire autant de géométries non euclidiennes 
qu il nous plaira, il n'y a rien non plus, dans l'économie instituée 
par lea grandes villes, qui puisse nous empêcher de multiplier 
l' c< argent 11, de le concevoir dans une certaine mesure sous d'autres· 
dimensions monétaires, sana que ces opérations aient absolument 
rien de commun avec un accroissement quelconque de l'or, ni en 
général de la valeur réelle. Il n'y a ni mesure ni bien réel pouvant 
se comparer à la valeur d'un talent au temps des guerres peraiquea 
ou à celle d'u butin pria par Pompée en :F;gypte. L'argent est devenu 
pour l'homme, en tant que ;wfjv o{xfjvo11-~x&v une forme de l'être 
éveillé actif qui ne pouède plus dans l'être aucune espèce de racine. 
De là son extraordinaire puissance sur chaque civilisation commen
çante, qui est aussi à ses débuts une absolue dictature de cet « argent » 
sous une forme différente pour chaque culture; d'où aussi le manque 
de consistance de cet « argent •, qui finit par lui faire perdre, comme 
sous Dioclétien, sa force et son sens, pour le rayer entièrement de 
la pensée d'une civilisation postérieure, afin de donner une place 
nouvelle aux ,·aleurs primaires du sol. 

Enfin naît la ville mondiale, symbole extraordinaire et récipient 
de l'esprit entièrement affranchi, point central où se concentre 
enfin tout le cours de l'histoire universelle : ces villes gigantesques 
et très peu nombreuses bannissent et tuent dans toutes les civilisa
tions, par le concept de prQvince, le paysage entier qui fut la mère 
de leur culture. Aujourd'hui, tout est province : campagne, petite 
et grande ville, à l'exception de ces deux ou trois pomts. Plus de 
nobles et de bourgeois, d'hommes libres et d'esclaves, d'Hellènes 
et de Barbarea, d'orthodoxes et d'infidèles, il n'y a que tk1 P,OfJin
ciau.~ et des habitant, de la capitale. Cette antithèse éclipse toutes 
les conceptions philoaophiques. 

Les plus anciennes capitales furent Babylone et, en :F;gypte, 
Thèbes du Nouvel Empire - le monde minyen de Crète, malgré 
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aa splendeur, appartient à la province égyptienne. Dans l'antiquité, 
Alexand~e. fut le premier exemple de _capital~, ravalant. d'un seul 
coup la v1e11le Hellade au. rang de provance. N1 Rome, m Carthage 
nouvellement peuplée, ni Byzance ne l'ont supplantée. Dana l'Inde, 
les villes géantes d'Udjein, de Kanandj et surtout de Pataliputra 
étaient réputées jusqu'en Chine et à Java. En Occident, on connaît 
la légendaire renommée de Bagdad et de Grenade. Au Mexique, 
semtile-t-il, la ville d'Uxmal, fondée en 950, fut la première capi
tale des empires de Maya devenue province après la victoire des 
villes mondiales toltèques de Tezcuco et Ténochtitlan. 

Il ne faut pas oublier l'origine première du mot p,ovincia : il 
désignait à Rome l'état politico-juridique de la Sicile, dont la défaite 
seule a rabaisaé un paysage de culture dirigeante au rang d'objet 
absolu. Désormais, elle est en face de Rome une ville de province. 
Et c'est exactement dans le même esprit que Madrid des Habs
bourg• et Rome des P.apes furent, au xvn8 siècle, de grandes villes 
dirigeantes que les villes mondiales de Londres et de Paris rabais
sèrent au rang de provinces deP.uis la fin du xvme siècle. L'ascen
sion de New-York au rang de ville mondiale par la guerre de Séces
aion de 1861-65 est peut-être, du siècle dernier, l'événement le plus 
lourd de conséquences. 

5 

L~ colosse en pierre, appelé u ville mondiale » est au terme de 
l'évolution de chaque grande culture. Il s'empare de !'·homme de 
culture dont la campagne a moulé la psyché, et en fait sa propriété, 
sa créature1 son instrument, finalement sa victime. Cette masse de 
pierre est la ville absolue. Elle déploie dans le champ optique de l'œil 
humain une image grandiose de beauté, qui renferme toute la haute 
symbolique de la mort chez le « Devenu » achevé. Un millénaire 
d'histoire du atyle a transformé la pierre animée de l'architecture 
gothique en matériau inerte de ce démoniaque désert pierreux. 

La ville mondiale est tout esprit. Ses maisons ne remontent plus, 
comme les édifices ioniques et baroques, à la vieille maison paysanne 
où la culture prit naissance un jour. Elles ne sont même plus du tout 
des maisons ayant un refuge pour Vesta, Janus, les Pénates, les 
Lares, mais de simples abris ayant pour créateurs non le sang, 
mais l'opportunité, non le sentiment, mais l'esprit d'entreprise 
économique. Tant que le foyer resta, au sens pieux, le centre réel 
significatif d'une famille, le dernier lien avec la campagne n'a pas 
non plus disparu. Mais dès que ce lien est rompu, dès que la masse 
des locataires et des hôtes de passage commence à errer de toit en 
toit dans cette mer domestique, comme le chasseur et le pasteur 
de la préhistoire, l'éducation intellectuelle du nomade est aussi 
achevée. Il voit dans sa ville un monde, le monde. Seule la ville 
dans son ensemble garde encore la signification d'habitation humaine. 
Les maisons qui la composent sont des atomes. 

Maintenant, les villes plus vieilles dont le noyau gothique, 
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compoeé d'une cathMrale, d'un hbtel de ville et de maiaooa à 
pignons sur rue, a d~eloppé, à l'époque baroctue, une ceinture 
plus claire et plus apirituelfe de maisons patrimennee, de palait 
et d'églises à portiques entourant les tours et les portes : ces villa 
commencent à déborder de toue c6t61 en mauee informea de maitona 
locatives et autres bltiues opportunet qui avancent leuft tenta
cules sur la campagne d&erte et, par des recanetructiona et démoli
tions, d6truisent la vén6rable fhysionomie du bon vieux tempt. 
Quiconque observe du haut d une tour cette mer d'habitations, 
histoire pétrifiée d'un organisme, sait esactement où finit la croia
aance organique et où commence l'entuaement anorganique, donc 
illimité, aépauant toua les horizo111. Et c'est maintenant a1118i que 
naît un phénomène artistique et mathémati9ue comp1~ement 
6tranger au ·paysan, celui de la joie purement 11p1rituelle de la créa
tion opportune : la Tlilk d'architecture citadi,u qui a, dane toutet let 
civiliaationa, pour but la forme en échiquier, symbole de l'abaence 
d'lme. Ce sont cea carr6s réguliera de maisons qui ont étonné 
Hérodote à Babylone et les Espagnols à Ténochtitlan. Dana 1e 
monde antique, la série des villes « abstraites • commence avec 
Thurioi, qu'Hippodamoa de Milet« traça• en 441. Viennent ensuite 
Priene, où le modèle d'échiquier ignore totalement l'émotion des 
plana de base, Rhodes, Alexandrie, villes de province impériales. 
Chez les architectes musulmans, la construction méthodique com
mence à Bagdad à partir de 762 et, un siècle plus tard, avec la 
géante ville de Samarra 1 sur le Tigre. Dana le monde européo-· 
américain, le premier grand exemple est le plan de W ashiragton 
(1791). Sana aucun doute, les villes mondiales chinoises du temps 
de Han, et indoues de la df.!la&tie de Maurya, ont eu les mlme8 
formes géométriques. Les villes mondiales de la civilisation euro
péo-américaine sont loin d'avoir atteint le sommet de leur évolu
tion. Je vois venir Je temps où - après 2000 - on conatruira dee 
cit61 urbaines pour dix ou vingt millions d'lmes, distribuées aur 
d'immenses paysages et ayant des édifices auprès deaquela les plus 
grands des nôtres sembleraient des grottes lilliputiennes, et dea 
pensées éçonomiques qui nous paraîtraient de la folie .. 

Mais meme sous ce dernier aspect de son ltre, l'idéal formel de 
l'homme antique reste le point corporel : tandis que noa géantes 
villes modernes traduisent toute notre tendance à l'infini, en ceu
vrant un vaste paysage de faubourgs et de colonies de villas, de 
grands réseaux de communications très différentes q_ui vont dans 
toutes les directions, et de larges artères régulières qui pasaent sur, 
au-dessous ou au-dessus du sol dans les quartiers trop étroits; la 
ville antique authentique cherche toujours, au lieu de s'étendre, à se 
condenser en rues étroites et serrées, excluant tout transport rapide, 
pourtant si perfectionné sur les voies romaines de campagne, et 

1. Comm~ les fora im~rtaux et les rulnea de I.owror et de Karnak, Samama offre 
dei proportions américaines. Cette ,ille 1'étend &llr 33 kilomètres de loua sur le 
Tigre. r.e p111aœ de Dalkuwara que le Kballfe Mutawûldl fltconstrµire pour un 
de ses flls, forme un quadrilatère de 1.250 ~tres de tour. Une dea gsntel 111011-
quœ mesure 26o x 180 mètres. (Schwarg, Du A bbassitu11residm1 Safflllrro, :rgio, 
- Herzfeld, Avsgrabungen vo11 S11,narra, 1912). 
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évitant d'habiter le faubourg dont elle ne cherche même pu a créer 
les conditions d'aménagement. Soma au aena strict du mot, la ville 
antique, même mondiale, veut rester toujours un corps resserré et 
arrondi. Le sinoïcisme de la première antiqùité, qui avait partout 
attiré en ville la population des campagnes et créé ainsi le premier 
type de la polis, se répète à la fin soua une forme absurde : chacun 
veut habiter au centre de la ville, dans aon noyau le plus dense, de 
crainte de ne plus se sentir comme Citadin. Toutes ces villea sont 
city, ville intérieure, et rien d'autre. An lieu de zone faubourienne, 
le nouveau sinoïcisme antique crée k monde du éta,e1 n,pbieurs. 
Malgré les constructions colossale• des empereurs, R.ome n'avait 
encore en 74 qu'une ridicole superficie de dix:-neuf kifomètres et 
demi 1• Ce qui oblige à étendre ces corps 11C11n plus en largeur, mais 
sans cesse en hauteur. Sur une façade de troia à cinq mètres 8, les 
maisons locatives de Rome, dans la fameuse lnaula Feliculae, 
s',élevaient à des hauteurs encore inconnues en Occident et qu'on 
ne voit que dans de rares villes d'Amérique. Au Capitele, sous 
Vespasien 3, la hauteur dea toits avait atteint déjà le sommet de la 
montagne. Et dans ces magnniquea villes maasives régnaiC'Ot ooe 
atroce misère, une dépravation de toutes lea mœura vivantes, mode
lant déjà entre frontons et mansardes, dans les caves et les arrière
oours, le nouvel homme primitif. Il n'en fut pas autrement à Bagdad, 
Babylone, Ténochtitlan et, aujourd'hui, à Londres et à Berlin. 
Diodore raconte l'histoire d'un pharaon détrôné qui avait loué à 
Rome, dans un étage très haut, un appartement sordide. 

Mais ni la misère, ni la contrainte, pas même la conoaiuance 
claire de cette évolution insensée ne peut du phénomène démonique 
affaiblir la force attractive. La roue du deatm tourne vers la fui, la 
naissance de la ville implique sa mort. Le commencement est à la 
fin ce que la maison paysanne est au bloc citadin, l'Ame à l'intelli
gence, le sang à la pierre. Ce n'est pas en vain que le 11 temps II a 
pour nom irréversibilité. Ici l'on avance, mais on ne recule pas. Le 
paysanat a enfanté un jour le marché, la ville rurale, et les a nourris 
du meilleur de son sang. Maintenant, la ville géante, insatiable, 
suce la campagne, lui réclame sans cesse de nouveaux flots d'hommes 
qu'elle dévore, jusqu'à mourir elle-même exsangue dans un d&ert 
inhabité. Quiconque sombre un jour dans la ·beauté peccable de ce 
dernier prodige de toute histoire n'en réchappera jamais plua. Les 
peuples originels peuvent se libérer du sol pour émigrer au loin. 
Le nomade intellectuel ne le peut plus. La nostalgie de la grande 
ville est peut-être la plus forte. Pour lui, chaque grande ville est 
sa patrie, mais le village prochain est déjà l'ttranger. Il aime mieux 
mourir sur le pavé que de retourner à la campagne. Et même le 
dégoût de cette magnificence, la laS1itude des lumières aux mille 

1. Friedliinder, Sitemgeschichte Roms, p. 5. Compare& ces dimensions avec celles 
de Samana qui ~tait loin d'être aussi peupli:. LeR l'f&ndes villes • b&11-anUques • 
bàtles sur Je sol arabe ne 110nt pas non plus 1111Uq11ea à cet i:gard. I.,e faubourg bor
ticolf' d'Antioche i:tait célèbre dans tout l'Orient. 

2. La ville que le Julien Apostat d'Égypte, Amenophl'! IV, bâtit à Tell el Amama 
avait des rues atteignant une largeur de 45 wtres. (Borchardt, Z6"'chri/t fiir 
Bauwesm, LXVI, 524). 

3. Polümann, Aus Altcrtmn 1111d Gegenwart, 1910, p. 211 sq. 
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couleurs, le taedium vitae qui s'empare finalement de tout citadin, 
sont impuissants à l'en délivrer. La ville le suit sur la montagne 
comme sur la plage. Son cœur a perdu la campagne et ne la retrou
vera pas au dehors. 

Ce qui rend le citadin de la ville mondiale incapable de vivre 
ailleurs que sur ce terrain artificiel, c'est la régression du tact cos
mique de son être, tandis que les tensions de son être éveillé devien
nent chaque jour plus dangereuses. N'oublions pas que le côté 
animal du .microcosme, l'être éveillé, s'ajoute à l'être végétal, mais 
non inversement. Tact et tension, sang et esprit, destin et causalité 
sont entre eux comme la campagne fleurie et la ville pétrifiée, comme 
l'être et ce qui dépend de lui. La tension sans le tact cosmique qui 
l'anime est le passage au néant. Or, la civilisation est tension et rien 
de plus. Les têtes des hommes civilisés de rang sont dominées 
exclusivement par l'expression de la tension la plus aiguë. L'intelli
gence est exclusivement la capacité de compréhension la plus 
tendue. Ces têtes sont le type du « dernier homme » dans toutes les 
cultures. Comparez-leur les têtes de paysan, ~uand elles surgissent 
tout à coup de la fourmilière boulevardière d une grande ville. De 
la défiance paysanne (qui est malice, finesse maternelle, instinct 
reposant sur le tact senti, comme chez tous les animaux), le chemin 
qui traverse l'esprit citadin pour rejoindre l'intelligence cosmo
polite ( ce mot traduit déjà à merveille, par sa sonorité, la diminu
tion du fonds cosmique) peut s'appeler aussi la régression cons
tante du destin et l'accroissement effréné du besoin de causalité. 
L'intelligence est le substitut de l'expérience inconsciente de la vie, 
l'exercice magistral d'une pensée squelettique et décharnée. Les 
visages intelligents se ressemblent chez tous les peuples. C'est la 
race elle-même qui ·se retire d'eux. Moins l'être sent le nécessaire et 
l'évident, plus il s'habitue à vouloir tout« éclairer», plus l'être éveillé 
calme sa phobie par la causalité. D'où l'identification par l'homme 
du savoir et de la démonstration; d'où la substitution aussi du mythe 
causal ou théorie scientifique au mythe religieux; d'où enfin la 
notion d'argent abstrait, considéré comme pure causalité de la vie 
économique, par opposition au commerce d'échanges ruraux qui 
est tact et non système de tensions. 

La seule forme de récréation, spécifique à la ville mondiale, que 
connaisse la tension intelJectuelle est la ditente, la « distraction ». 
Le jeu authentiqlle, la joie de vivre, le plaisir, l'ivresse sont les enfants 
du tact cosmique, et on n'en comprend plus la nature. Au contraire, 
l'alternance du labeur pratique et très mtense de la pensée avec le 
crétinisme conscient qui en est le contraire; l'alternance de la ten
sion spirituelle avec la tension corporelle sportive, et de celle-ci 
avec la tension sensible du u plaisir » et la tension spirituelle de 
I' u émotion », du jeu et de la gageure; la substitution, à la pure 
logique du travail quotidien, de la mystique consciemment goûtée : 
sont des phénomènes qui reviennent dans toutes les villes mon
diales de toutes les civilisations. Cinéma, expressionnisme, théoso
phie, combats de boxeurs, danses nègres, poker, courses : tout cela 
se retrouve à Rome, et les connaisseurs devraient un jour en étendre 
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la recherche aux villes mondiales arabes, indoues, chinoises. Pour 
n'en citer qu'un exemple, lisez le Kamasutram et vous \'errez quels 
sont les hommes qui goûtèrent aussi le bouddhisme; rnus ouvrirez 
alors de tout autres yeux sur les combats de gladiateurs dans les 
palais crétois. Sans doute, ils ont pour base un culte, mais sur ce 
culte plane un parfum semblable à celui du culte citadin fashionable 
d'Isis près du circus maximus. 

Et de ce déracinement croissant de l'être, de 1,;ette tension crois
sante de l'être éveillé il résulte, comme conséquence suprême, un 
phénomène préparé de longue date, sourdement, qui se manifeste 
soudain à la claire lumière de l'histoire pour mettre fin à tout ce 
spectacle : la stérilité du civilisé. Ce phénomène est impossible à 
comprendre par la causalité physiologique, comme l'a tenté, par 
exemple, journeliement la science moderne. Car il implique absolu
ment un tournant métaphysique vers la mort. Certes oui comme 
individu, mais comme type, comme collectivité, le dernier homme 
des villes mondiales ne veut plus vivre : la phobie de la mort est 
éteinte dans cet organisme collectif. La crainte profonde et obscure 
qui s'empare du paysan, l'idée de la mort de sa famille et de son nom, 
ont perdu leur sens. Dans la continuité du san~, proche parent du 
monde intérieur visible; on ne sent plus un devoir du sang, la condi
tion dernière de l'être, une fatalité. Les enfants manquent non 
seulement parce que leur naissance devient impossible, mais parce 
que l'intelligence extrêmement avancée ne trouve plus de raisons 
pour sa propre existence. Pénétrez dans l'âme d'un paysan établi 
sur sa motte de terre depuis les origines, ou qui l'a acquise pour y 
adhérer de tout son sang. Il y prend racine comme neveu de ses 
aïeux ou aïeul de neveux à venir. Sa maison, sa propriété signifient 
pour lui, non appartenance réciproque passagère du corps et du 
bien pour un nombre d'années déterminées, mais enchaînement 
intérieur durable d'un pays éternel et d'un sang éternel. Ce n'est 
qu'ainsi, par un établissement au sens mystique, que les grandes 
époques circulatoires, la ~énération, la naissance et la mort, acquiè
rent ce charme métaphysique qui trouve son expression symbolique 
dans les mœurs et la religion de toutes les populations rurales séden
taires. Pour le « dernier homme » tout cela est inexistant. Dane les 
vieilles familles, les vieux peuples, les vieilles cultures, l'intelli
gence et la stérilité ne sont pas liées seulement parce qu'à l'intérieur 
de chaque microcosme individuel la tension exagérée du côté animal 
de la vie dévore le'côté vé~étal, mais parce que l'être éveillé s'habitue 
à régler causalement 1 être. L'expression très symptomatique 
d'instinct naturel désigne chez l'intellectuel non seulement une con
naissance t1 causale », mais encore une valeur ayant sa place appro
priée dans le cercle de ses autres besoins. Le grand tournant appa
rait au moment précis où la pensée vulgaire d'une population très 
civilisée trouve des« raisons» eour l'existence des enfants. La nature 
isnore ces raisons. Partout où d y a vie réelle règne une logique inté
rieure organique, un impersonnel, un instinct, qui sont absolu
ment indépendants du nexus causal et ne sont même pas aperçus 
par la vie. L'abondance des naissances chez les populations origi-
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nelles eat• lln ,hl,,.,,.è,u m,,tMrel, dont ~nonne ne aon~ à fonder 
l'exi1tenee et, à pluR forte rai10n1 l'utilité ou l'in(l()Jlvén1ent. Là où 
l'on introduit des 1aiaona-dan1 lea quationa· vitales, la vie elle-même 
devient déjà •.m problème. Là commence une savante restriction du 
nombre des naissances - que Polybe déplorait déjà comme étant 
la fatalité de la Grèce, mais qu'on. pratiGuait dès longtempa avant lui 
dans les grandes villes et qui a pria des proportions effrayantes au 
temps de1 Romains - fondée d'abord sur Ja misère matérielle, 
puis se paaaant très tôt de toute espece de fondement. Là, le choix 
de la « compagne de la vie • - (le paysan, comme tout homme 
originel, choisit la sm-e de,,, enfants) commence donc aussi, dam 
l'Inde bouddhique comme à Babylone, à Rome comme dans nos 
villes modernes, à devenir un problème spirituel. Le mariage ?a la 
Ibsen apparait, cette « communauté supérieure des esprits » où les 
deux époux sont« libres», entendez en tant qu'intelligences, c'est
à-dire libérés de l'impulsion vé~étative du sang qui cherche à se 
multiplier. Et Shaw ose affirmer « que la femme ne peut s'éman
ciper sana répudier sa.nature féminine, son devoir envers l'époux, 
envers les enfants, envers la aociété, envers la loi, envers tout le 
monde, sauf envers elle-même». La femme originelle, l'épouse du 
payun est mère. Toute sa vocation, à laquelle elle upire dès l'en
fance, se concentre dans ce mot. Mais la femme qui naît de nos jours, 
l'épouse d'lbsen, la camande, est l'héroïne de toute une litténture 
coarnopolite depuis le drame. nordique jusqu'au roman parisien. 
Au lieu d'enfants, elle A des conflit& psychiques, son mariAge est 
un problème d'artiste, où il s.'agit d'une« compréhension réciproque» 
Il est tout à fait indiff6rent qu'une dame américaine trouve l'enfan
tement iD.auffiaamment ju1tifié parce qu'il l'oblige à manquer une 
aaiaoo, une Parisienne parce qu'elle a peur d'être ,bandonnée par 
aon amant, une héroïne d'lbaen parce qu'elle « n'appartient qu'à 
elle-meme. • Toutes trois aont maitreasea d'ellea-mêmes et toutes 
88Jlt stériles. On trouve le mime fait lié aux mbnes « raisons » à 
Aleun.dric comme à Rome, et naturellement dans toute autre 
1ociété civiliaée, avant tout auB1i dans celle où grandit Bouddha, 
et il y a partout, dans l'hell&ùsme et le xrxe siècle, comme au temps 
de Lao~ et du Tacharvaka, une éthique pour intelligences sana 
enfan.ta et une littérature sur les conflits intérieurs de Nora et de 
Nana. 

La famille nombreuse, dont Gœthe pouvait encore dans Werther 
esquiaacr le tableau vénérable, devient un provincialisme. Le père 
de famille nombreuae dans les grandes villes est une caricature -
qu'lbaen n'a pas oubliée; elle est dus aa COfllêJie ,ù l'a,,,_,. 

A ce degré commence dans toutes les civilisations le stade multi
centenaire de r inquiétante déJ>C!pulation. Toute la pyramide de 
l'humanité capable. de culture • effondre, elle «oute par le sommet : 
d'abord la ville mondiale, puis la provinciale, enfin la campagne 
qui retarde un.moment la d~pulAtion des villes par· l'exode cana
tant et: 1ana bornes de :le& meilleurs hommes. Emin,. le •ang primitif 

I. B. Sllaw, •llilMbPWÏff, p. 57. 
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seul reste, mais dépouillé de ses éléments prometteurs et sains. 
Le type du fellah apparaît. 

Si jamais preuve existe que la causalité n'a rien à faire avec 
l'histoire, elle est dans le trop fameux « déclin de l'antiquité » opéré 
longtemps avant l'invasion des Germains 1. L'imperiurn jouit de la 
paix la plus complète, il est riche, il est hautement développé, il est 
bien organisé; il possédait, de Nerva à Marc Aurèle, une succession 
de souverains que ne révéla jamais aucun césarisme d'une autre 
civilisation. Et cependant la population décroît rapidement et en 
masse, malgré la loi désespérée d' Auguste sur le mariage et les 
enfants, la le.v: de maritandis ordù1ihus qui a exercé sur la société 
romaine une action plus déconcertante que la défaite de Varus, 
malgré les adoptions massives et l'établissement ininterrompu de 
soldats barbares pour peupler les ré~ions désertées, malgré les 
énormes services d'approvisionnement mstitués de Nerva à Trajan 
pour élever les enfants de parents pauvres. L'Italie, puis l'Afrique 
du Nord et la Gaule, enfin l'Espagne qui sous les premiers empe
reurs avait la population la plus dense de toutes les parties de 
l'Empire, se dépeuplent, deviennent désertes. La fameuse parole 
de Pline, répétée comme un symptôme par les économistes politi
ques, latifundia perdidere Italiam, jam vero et provincias, confond 
le début et le terme de cette évolution : jamais la grande propriété 
rurale n'aurait acquis une telle extension, si la paysannerie n'avait 
été auparavant sucée par les villes et si elle n'avait déjà, au moins 
intérieurement, fait le sacrifice de la campagne. Enfin, l'édit de 
Pertinax de 193 met à nu cet effrayant état de choses : chacun pou
vait en Italie et dans les provinces s'emparer de la terre inhabitée; 
il lui suffisait de la cultiver pour en tirer un droit de propriété.Les 
historiens n'auraient qu'à jeter un regard sérieux sur les autres civi
lisations pour constater partout le même phénomène. A l'arrière
plan des événements du Nouvel Empire pharaonique, sous la dix
neuvième dynastie surtout, on découvre les traces très nettes d'une 
violente dépopulation. Une construction de ville comme à Tell el 
Amarna, où Aménophis IV fit ouvrir des rues de quarante-cinq 
mètres de largeur, serait restée inimaginable dans la population st 
dense de la vieille :Êgypte; et il en est de même de la misérab1e 
défense contre les « peuples de la mer » dont les visées conqué
rantes n'étaient alors pas à coup sûr plus dan~ereuses pour l'Empire 
que celles des Germams depuis le ive siècle; 11 en est de même enfin 
de l'intrusion constante des Libyens dans le Delta où un de leurs 
chefs en 94$ - exactement comme Odoacre en 476 après Jésus
Christ - prit le commandement de l':Ê~ypte. Mais on sent le même 
phénomène dans l'histoire du bouddhisme politique depuis César 
Asoka 2• La disparition totale de la population de Maya, très peu de 
temps après la conquête espagnole, et la chute des grandes villes 
abandonnées au pouvoir de la forêt vierge ne prouvent pas seule-

1 Cf. pour ce qui suit, les développements dans Meyer, KI. Scllri/len1 1910, p. 1,u sq. 
2. Dans la Chine du m• siècle - donc au temps d'Auguste Chlnoas! - nous con

naisaons les mesures prises pour relever le dliffre· de la· population. Von Rosthoru, 
Das sonale Lebm der Cllinesen, 1919, p. 6. 



100 LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

ment la brutalité des conquérants, laquelle en cet endroit serait 
restée sans effet en face d'une humanité de culture jeune et féconde, 
mais une extinction intérieure commencée sans doute depuis long• 
temps. Et ai nous tournons les yeux vers notre civilisation propre, 
nous verrons que la très grande majorité des familles nobles en 
France n'a pas été exterminée par la Révolution· française, mais 
~u'elles se sont éteintes depuis 1815; la stérilité de cette noblesse 
s est répandue sur la bourgeoisie et, depuis 18701 sur les paysans 
que la Révolutioq. avait précisément presque recréés. En Angle• 
terre et bien plus encore aux ttat11-U nia, ce « suicide de la race 11 

que Roosevelt a stigmatisé dans son livre célèbre, s'est introduit 
de longue date comme une institution de grand style, précisément 
dans l'élite de la population anciennement immigrée de l'Est. 

Auui trouve-t-on de bonne heure, dans toutes ces civilisations, 
les villes de province abandonnées et, au terme de l'évolution, les 
villes géantes désertes dans les masses pierreuses desquelles vit un 
petit peuple de fellahs, comme des hommes de l'lge de pierre dans 
leurs antres et leurs huttes de branchafes. Samarra fut abandonnée 
dès le x8 siècle; Pataliputra, résidence d Asoka, n'était en 636, quand 
la vlsita le voyageur chinois Hsiuen Tsiang, qu'un affreux désert 
de maisons complètement vides; et beaucoup de grandes villes Maya 
devaient être inhabitées dès le temps de Cortez. Nous possédons 
depuis Polybe une longue série de descriptions antiques 1 de vieilles 
villes célèbres dont les rangées de maisons vides se sont écroulées 
lentement, tandis que sur leur forum et leur gymnase les troupeaux 
paiuent, et que leurs amphithéltres sont couverts de moissons d'où 
émergent encore des statues et des Hermès. Au ve siècle, Rome 
avait la population d'un village, mais ses palais des empereurs 
étaient encore habitables. 

Ainsi se termine l'histoire de la ville. Passant de marché à la ville 
de culture et de là à la ville mondiale, elle sacrifie le sang et l'lme 
de ses créateurs à cette évolution ~randiose et à sa dernière floraison, 
l'esprit de la civilisation, et elle fimt ainsi par se tuer aussi elle-même. 

6 

Si le printemps signifie la naissance de la ville dans la campagne, 
l'automne la lutte de la ville contre la campagne, la civilisation est 
la victoire par laquelle la ville se libère du sol et se tue elle-même. 
Déracinée, morte pour le cosmos, irrévocablement tombée au pou
voir de la pierre et de l'esprit, la civilisation développe un langage 
formel qui reproduit tous les traits de sa nature : non les traits d'un 
devenir, mais ceux d'une chose devenue, achevée, susceptible de 
changement sans doute, mais non de développement. Aussi n'a
t-elle qu'une causalité, sans flus de destin, qu'une extension, sans 
plus de direction vivante. I en résulte que tout langage formel 
d'une culture est, comme l'histoire de son évolution, lié au pays 

J. Strabon, Pauunifts, Dion Cbl}'-tome, Avl~n, etc ... Cf. Meyer, KI. Selri/lm, 
p. 164 eq. 
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d'origine, mais que toute forme civilisée est partout dans sa patrie 
et tombe, dès qu'elle apparaît, au pouvoir d'une extension sans 
limite. Certes, les villes hanséatiques ont des entrepôts de style 
gothique en Russie septentrionale,_ et les Espagnols ont bâti des 
villes baroques en Amérique du Sud, mais il est impossible qu'un 
chapitre si petit soit-il de l'histoire du 1tyle gothique se déroule hors 
d'Europe occidentale, et les hommes de cultures• étrangères ne 
peuvent pas davantage développer, ni même simplement s'appro
prier le style du drame attique ou anglais, l'art de la fugue, la reli
gion de Luther ou d'Orphée. Au contraire, les créations alexan
drines ou romantiques appartiennent à tous les citadins sans excep
tion. Avec le romantisme commence pour nous ce que la claire vue 
intérieure de Gœthe nommait littérature cosmique, littérature 
CJsmopolite et directrice en face de laquelle une littérature provin
ciale attachée au sol reste sans effet et ne peut se déployer qu'avec 
peine. L'État de Venise ou de Frédéric le Grand, le Parlement 
anglais tel qu'il est en réalité et en actes, ne peuvent se répéter, mais 
on peut dans chaque campagne d'Afrique ou d'Asie« introduire» 
des << constitutions modernes », tout comme on avait introduit des 
polis antiques en Numidie et en Bretagne. Ce n'est pas l'écriture 
hiéroglyphique, mais l'écriture littérale, invention technique de la 
civilisation égyptienne 1, qui est devenue d'usage général. Et de 
même, ce ne sont pas les vraies langues de culture, comme l'attique 
de Sophocle, l'allemand de Luther, mais les langues mondiales, 
comme ia Koïne hellénistique, l'arabe, le babylonien, l'anglais, 
issues de la pratiquejournalière des villes mondiales, que l'on peut 
partout apprendre. Voilà pourquoi les villes modernes prennent 
dans toutes les civilisations un cachet toujours plus uniforme. Allez 
où vous voudrez, vous rencontrerez toujours Berlin, Londres, 
New-York.; et quand un Romain voyageait, il pouvait trouver à 
Palmyre, à Trèves, à Timgad et dans les villes hellénistiques de 
!'Indus à la mer d'Aral, ses colonnades, ses places et ses temples 
ornés de statues. Seulement, ce qui se répand ici, ce n'est plus le 
style, mais le ~oût, ce n'est plus une morale authentique, mais des 
attitudes, ce n est plus le costume, mais la mode d'un peuple. Ainsi, 
il est donc possible aux peuples éloignés non seulement d'admettre 
les« conquêtes éternelles» d'une semblable civilisation, mais de les 
propa~er d'une manière indépendante. De tels terrains d'une 
<< civilisation de clair de lune » sont représentés rar la Chine méri
dionale et le Japon, qui ne furent<< sinoïsés » qu après Han en 220, 
Java qui répandit la civilisation brahmanique, Carthage qui reçut 
ses formes de Babylone. 

Autant de formes d'un être éveillé extrême, lié et entravé par 
aucune puissance cosmique, purement spirituel, purement extensif, 
et dont la force d'extension est donc si grande que les rayonnements 
les plus éphémères et ultimes se répandent et se superposent presque 
sur la terre entière. Peut-ltre y a-t-il des fragments de fqrmes chi
noises civilisées dans les constructions scandinaves en bois, peut-

1. Après la découverte de Scthe, Cf. R.ob. Eislcr, Die kenitiscke11 Weihinscli,i/tm 
tle, Hyksoutit, 1919. 
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ltrt des mesures- babyloniennes dans le Pacifique, des monnaies 
antiques en Afrique australe, des influences égyptiennes et indoues 
peut-être au Pérou. 

Mais tandis que cette extemion franchit toutes les frontières, 
la métamorphose de la forme intérieure accomplie dans des pro
portions grandioses permet de distinguer trois phases : la désagré
gation de la culture, le culte exclusif de la forme civilisée, la cristal
liution. Pour nous, cette évolution est déjà accomplie et je vois 
dana le couronnement du puiuant édifice la mission spécifique de 
l'Allemagne comme de la dernière nation d'Occident. A ce stade, 
toutea les questions de la vie, apollinienne, magique, faustienne, 
sont étudiées et ramenées à leur dernier état de science ou d'igno
rance. Plus de lutte pour les idées. La dernière, l'idée de la civilisa
tion elle-même, est formulée dans ses grandes lignes, de même que 
la technique et l'économie sont achevées m tant qut p,oblèmt. Mais 
alors commence le grand travail d'exécution de toutes les nécessités, 
et celui de l'application de ces formes à l'être entier de la planète. 
Une foia ce travail achevé et la civilisation définie une fois pour 
tovtes dans son fond et dans sa forme, la fixation de la forme com
mence. Le style dans les cultures est le pouls da la ,lalisation. Alors 
naît, si l'on peut dire, le style civilisé, txpre,sion dt /'achevé. Il eat 
parvenu, en :8gypte et en Chine surtout, à une perfection magni
fique qui rempht toutes les manifestations d'une vie désormais 
invariable intérieurement, depuis le cérémonial et l'expression du 
vi~e jusqu'aux formes d'art les plus délicates et les plus raffinées. 
D'h1Btoire au sens de pouaaée vers un idéal formel, il ne saurait 
plua être question; mais une émotion extérieure, facile et constante 
continue toujours à tirer du langage formel, donné une fois pour 
toutes, de petits problèmes et des solutions d'ordre esthétique. En 
cela consiste toute la fameuse « histoire » de la peinture sino-japo
naise et de l'architecture indoue. Et de même que cette histoire 
apparente se distingue de l'histoire réel.e du style gothique, ainsi 
le chevalier des croisada diffère du mandarin chinois, comme 
l'ordr, ,n dnJtnir da l'ordrt dnJtnu. Le premier est histoire, le second 
l'a dominée depuis longtemps. Car, nous l'avons déjà constaté, 
l'histoire de ces civilisations est apparmctt, de même que ,es grandes 
villes dont le visage change constamment sans devenir autres 
elles-mêmes. Et un esprit de ces villes n'exiate pas. Elles sont 
campagne sous forme pétrifiée. 

Qu'eat-ce qui s'évanouit? Et qu'est-ce qui reste? C'est un pur 
huard si les peuples germaniques sous la pression des Huns ont 
occupé les pars romans et brisé ainsi l'évolution du final état 
« chinois » de l antiquité. Les« peuples de la mer », marchant depuis 
1400 contre le monde égyptien dans une invasion absolument 
identique, ne réussirent que sur le domaine insulaire crétois. 
Accompagnées des flottes de Wikings, leurs puissantes expéditions 
sur les côtes de Libye et de Phénicie ont échoué, tout comme celles 
dea Huns contre la Chine. L'antiquité offre ainsi l'exemple unique 
d'une éivilisation brisée t;n pleine maturité. Malgré cela, les Ger
mains ne brisèrent jamais que la couche superficielle des formes 
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antiques et y substituèrent la vie de leur propre préculture. L' « éter
nelle » couche inférieure ne fut pas atteinte par eux. Elle reste, 
cachée et entièrement voilée sous un langage formel nouveau, au 
fond de toute l'histoire suivante, et elle subsiste encore de nos 
jour• dans le Midi de la France, au Sud de l'Italie, au Nord dé 
l'Espagne, en vestiges sensibles; Il y a dans ces paya une nuance 
bas-antique de la religion catholi9.ue populaire qui se détache 
nettement du catholicisme de l'tghsc, celui de la couche supé
rieure de l'Europe occidentale. Dans les fêtes ecclésiastiques du 
Sud de l'Italie, on retrouve encore aujourd'hui des cuités antiques 
et préantiques, partout aussi des divinités (saints) dont l'adoration 
révèle, à travers le nom catholique, une conception antique. 

Mais ici, c'est un autre élément qui apparaît avec sa signification 
propre : nous sommes en face du problème de la race. 

II. - PEUPLES, RACES, LANGUJ!S, 

7 

Le tableau scientifique de l'histoire pendant tout le x1xe siècle 
est gité par une représentation isaue des romantiques ou tout au 
moins achevée par eux : l'idée de « peuples », telle qu'on la trouve 
dans le langage enthousiaste, de l'éthique. Dès qu'une religion, un 
ornement, une architecture, une écriture, ou encore un empire ou 
une grande invasion, apparaissent quelque part dans un temps plus 
ancien, le savant se pose immédiatement la question en ces termes : 
Comment s'appelait le peuple qui a produit ce phénomène? Cette 
manière de poser la question est caractéristique de l'esprit euro
péen occidental dans sa constitution actuelle, mais elle est de tous 
pointa si erronée que l'image évoquée par elle, de la marche des 
événements, doit être nécessairement manquée. « Le peuple ,,, 
considéré comme forme primaire absolue dans laquelle les hommes 
sont historiquement agissants, la patrie première, l'établissement 
primaire, les migrations « des » peuples - ici se reflète le grand 
mouvement donné ·aux concepts de Nation en 1789 et de peuple 
en 1813, lesquels remontent tous deux en dermère analyse à la 
conscience puritaine anglaise de l'individu. Mais précisément 
parce qu'il cache un grand pathos, ce concept échappe volontiers à 
la critique. Même des sawnts perspicaces désignent sous ce terme 
des centaines de choses tout à fait différentes sans s'en apercevoir, 
et c'est ainsi que la notion de« peuple» devient une prétendue gran
deur distincte qui fait toute l'histoire. Bien que rien ne soit moins 
évident ni plus éloigné de la pensée ~recque et chinoise, l'histoire 
universelle est pour nous aujourd'hui synonyme de l'histoire des 
peuples. Tout le reste, culture, langue, art, religion, est créé par 
les peuples. L'ttat est la forme d'un peuple. 

Ce concept romantique doit être ici détruit. Ce qui habite la 
terre depuis .es temps glaciaires, ce sont les hommes, non les 
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« peuples ». Leur destin est déterminé d'abord. par le fait que la 
succession corporelle des parents et des enfants, la parenté du sang, 
forme des groupes naturels qui révèlent la claire tendance à prendre 
racine dans -qn paysage. Même les tribus nomades contiennent leurs 
mouvements dans les cadres de certaines limites. Ainsi nous est 
donnée une durée du côté cosmico-végétal de la vie, celle de 
l'existence. Celle-ci je l'appelle race. Tribus, clans, sexes, familles 
- désignent tous le fait du sang qui, par les générations, continue 
le croisement dans un paysage plus large ou plus étroit. 

Mais ces hommes possèdent encore le côté microcosmico
animal de la vie, celui de l'être éveillé, de la sensation et de l'enten
dement, et la forme dan, la9uelle l'être éveillé de l'un entre en rap
port avec celui de l'autre, Je l'appelle la langue, qui n'est d'abord 
rien d'autre qu'une expresa1on inconsciente du vivant, sensiblement 
perçue, mais qui ac développe peu à peu en une techniq,u de co,.mu
nicatiqn consciente reposant sur un sentiment unanime de la signi
fication des signes. 

Finalement, chaque race est un grand corps unique et chaque 
langue la forme d'activité d'un grand être éveillé réunissant beau
coup d'individus. Jamais nous ne parviendrons à résoudre ces deux 
énigmes si nous ne les traitons ensemble et en perpétuelle compa
raison. 

Mais on ne comprendra jamais non plus l'histoire de l'huma
nité supérieure, si on oublie que l'homme comme élément d'une 
race et possesseur d'une langue, ou, selon qu'il est isau d'une unité 
du sang ou inté,ré à une unité de compréhension, que par conaé-
9uent l'être et l être éveillé de l'homme ont leurs destins particu
liers. Et d'ailleurs l'origine, le développement et la durée du côté 
racial et du côté linguistique sont ab1olument indépendant, l'un de 
l'autre dans une seule et même population. La race est quelque 
chose de cosmique et de psychique. Elle est périodique par quelque 
manière et subit intérieurement l'influence des grands rapporta 
astronomiques. Les langues sont des fol'lll8tiona causales, e,lea agis
sent par la polarité de leurs moyens. Noua parlons des instincts 
raciaux et de l'esprit d'une langue. Mais ce sont deux monde, diffé
rents. A la race resaortit la signification très profonde des mots de 
temps et de nostalgie, à la langue celles des mots d'espace et d'an
goisse. Tout cela a été jusqu'à ce jour versé pêle-mêle dans le concept 
de II peuple ». _ 

Il y a donc des courant, de l' ltre et des combinai10,u de l' ltre éveilll. 
Les premiers ont une t>hysionomie, les seconda ae fondent sur un 
système. La race, considérée dans l'image du monde ambiant, est 
la synthèse de toutes les marq~es corporelles dans la mesure où 
elles existent pour l'imfresaion sensible des êtres éveillés. Ici, il 
noua faut remarquer qu un corps développe et achève, depuis son 
enfance jusqu'à sa vieillesse, la forme impliquée dans aa généra
tion et qui lui est propre intérieurement, tandis que, en même temps, 
ce que le corfs est, abstraction faite de aa forme, ne cesse de ac 
renouveler. D un enfant, il ne reste donc· en réalité dans l'homme 
rien d'autre que le.sens vivant de son être, et noua ne reconnaissons 
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plus de celui-ci que ce que nous en présente, dans le monde, l'être 
éveillé, Bien que l'impression de race se réduise, pour un homme 
supérieur, presque entièrement à ce qui apparait dans le monde 
lumineux de son œil, que la race soit donc essentiellement l'ensemble 
des marques 'Uisible1, il existe cependant aussi pour lui des restes 
importants de caractères non optiques, tels que l'odorat, les voix 
des animaux, mais avant tout le langage de l'homme. Pour des 
animaux supérieurs, au contraire, il n'est pas douteux que l'impres
sion réciproque de la race ne soit absolument pas dominée par la 
vision. Le flair est plus important, mais il s'y ajoute des espèces de 
sensations qui échappent complètement au savoir humain. Il en 
résulte qu'une plante, parce qu'elle pouède l'être, po,1id, auui la 
race - les pépiniéristes et les jardiniers le savent crèa bien, -
mais que des animaux aeula iprouomt dea impressions de race. J'ai 
toujours été ému quand je voie, au printemps, que ces végétaux 
en fleurs, qui aspirent è la génération et à la fécondation, ne s'atti
rent pas l'un l'autre par toute la puiuance lumineuse de leurs fleurs 
et ne eeuvent même pas s'en apercevoir, mais sont réduits à être 
la proie des animaux pour qui seuls existent cea couleurs et ces 
odeurs. 

J'appelle langue la libre activité du microcosme éveillé tout 
entière, dans la mesure otl elle exprime quelque chose pour d'autre,. 
Les plantes ne possèdent ni être éveillé, ni émotion, donc pas de 
langue. Mais l'être éveillé des êtres animaux est de part en part un 
langage, peu importe si le aens des actes individuels doit ou non 
être un langage et ai le but conscient ou inconscient de l'action est 
dans une tout autre direction. Un paon a certainement conacience 
de parler quand il étale sa queue en panache, mais un jeune chat qui 
joue avec une pelote de fil noua parle inconsciemment par la gen
tillesse de ses mouvements. Chacun connaît la différence de ses 
mouvements suivant qu'il se sait ou non observé. On commence 
tout à coup à« parler II consciemment de tout c~ qu'on fait. 

Mais il en résulte alors une différence très considéra~e dans les 
espèces de langues : il y a la langue qui n'est qu'une expr11non du 
monde, et dont la néceuité inttrieure réside dans la nostalgie de 
toute vie à se réaliser par devant témoins, à se témoigner à elle
même son être, et 1a langue qui veut se faire comprendre par de, ltre, 
déterminé,. Il existe donc des langue, d'expre1non et des langue, de 
cômmunication. Les premières ne supposent qu'un être éveillé, les 
secondes une combmaison de l'être éveillé. Comprendre signifie 
répondre par son propre sentiment sémantique à l'1mpreBBion d'un 
signe. Se faire comprendre, « tenir une conversation 11, parler à un 
« tu », c'est donc supposer en ce « tu » un sentiment sémantique 
correspondant au sien propre. La 1angue d'expression par-deyant 
témoins ne prouve que l'existence d'un moi. La langue de commu
nication suppose un toi. Le moi est le sujet parlant, le toi est ce que 
doit comprendre la langue du moi. Pour un homme primitif, un 
arbre, une pierre, un nuage peuvent être un toi. Toutes les divinités 
sont toi. Dans le conte, il n'r a rien qui ne puiSBe tenir une conver
sation avec l'homme. Et i n'est besoin que de s'observer, aux 
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moments du courroux ou de )'·exaltation poétique, pour savoir 
qu'aujourd'hui encore chaque chose peut devenir pour nous un toi. 
Et ·finalement, chaque homme qui pense parle avec lui-même comme 
avec un toi. Ce n'est qu'au contact du tot que s'éveille aussi le savoir 
d'un moi. " Moi • déaigne do11c le fait qu'il existe un pont pour 
~er dana un autre être. 

Une ligne de démarcation rigoureuse est impossible à tracer entre 
une langue d'expression artistique ou religieuse et une pure langue 
de communication. Cela est particulièrement vrai des hautes cultures 
et du déveloprement particulier de leurs domaines formels. Car 
d"une part, nu ne peut parler sana mettre encore dans son langage 
un accent révélateur qui Jui est souvent inconnu à lui-même et qui 
dans toua lea cu ne sert paa à la communication. D'autre part, 
nous connaiasona toua le drame dans lequel le poète veut « dire » 
quelque chose qu'il aurait pu dire tout ausai bien et mieux par un 
cri, le tableau ~ui veut enseigner, exhorter, convertir par son contenu 
- lea série• d imagea forment dans toute église grecque orthodoxe 
un œnon rigoureux et ont exereaaément pour but de faire voir clai
rement au spectateur les wntéa religieuses sur leaquellea un livre 
ne lui dit rien, - lea ~ravures de Hogarth remplaçant les sermons en 
chaire, et enfin la pnère, ce langage immédiat avec Dieu, qui peut 
-être remplacée auui par l'exercice d'une action cultuelle devant 
aea yeux dont il comprend la 1angue. La querelle théorique sur le 
but de l'art repose sur ce principe qu'une langue d'expression 
artiatique ne dost paa être une langue de communication, et l'appa
rition du aacerdoce ae fonde sur cette conviction, que le prêtre seul 
c:>Maît la langue dans laquelle l'homme peut communiquer avec 
Dieu. 

Toua les couranta de l'être ont une marque historique, toutes les 
combinaisona de ,'être éveillé ont une marque religieuse. Ce qui 
eat confirmé par chaque langue formelle authentiquement reli
gieuse ou artistique et ce que révèle partout pour noua en parti
culier l'hiatoire de l'écriture - l'écriture eat une langue verbale 
pour l' œil - vaut auaai aana nul doute pour la genèse de la langue 
parlée humaine en général. Les mota primairea., sur la structure 
<lesquels noua n'avons pu le moindre savoir, poaaédaient certaine
ment auaai une couleur cultuelle. Mais la race est dans une con
nexion correspondante avec tout ce que noua appelons la vie, conai
dé~e comme lutte pour la puissance, avec J'.histoire, considé~ée 
comme destin, avec ce qui s'appel e aujourd'hui la politique. Il 
eat peut-être téméraire de vouloir flairer, dans la tendance d'une 
plante grimpante vera des points d'appui par lesquels elle enlace 
un arbre, triomphe de sa résistance et finit par l'étrangler pour 
1'éleyer bien haut dan■ l'air par-dessus sr. cime, quelque chose d'un 
iutinct politique; dans le chant d'une alouette qui vole, quelque 
choie d'un sentiment coamique religieux; mais il est certain que 
lea changementa de l'être et de l'être éveillé, du tact et de la tension 
partent d'ici en série continue pour aboutir aux formes politiques 
et ·religieusea achevées de toute civilisation moderne. 

Et de là résulte enfin la clé de cea deux mots remarquables, que la 
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reéherche ethnologique a découverts en deux endroits de la terre 
tout à fait différents, et d'ailleurs d'un emploi assez limité, mais 
qui n'ont cessé de passer insensiblement au premier plan de la 
science : le totem et le tabou. Plus ils deviennent énigmatiques et 
ambigus, plui, on a senti qu'ils touchent aux derniers fondements 
de la vie et non pas chez la seule humanité primitive. Et de l'examen 
qui en a été présenté résulte· désormais la signification propre- de 
tous les deux : totem et tabou désignent le sens ultime de l'être 
et de l'être éveillé, le destin et la causalité, la race et la lan~ue, le 
:emps et l'espace, la nosta,gie et l'angoisse, le tact et la tension, la 
politique et la religion. Le côté totémique de la vie est végétatif 
et appartient à tous les êtres, le côté tabou est ariimal et suppose le 
mouvement libre de l'être dans un monde. Nous possédons les 
organes totémiques de la circulation sanguine et de la sénération, 
et les organes tabous des sens et des nerfs. Tout ce qui relève du 
totem a une physionomie, tout ce qui relêve du tabou a un système. 
Dans le totem réside le sentiment commun des êtres qui appar
tiennent à un seul et même courant de l'être. Il ne peut être ni 
transféré, ni supprimé, c'est un fat, le fait au sens immanent. Tout 
ce qui est tabou est caractérisé par des combinaisons de l'être éveillé; 
il se peut apprendre et transférer, et il est par là même un secret 
gardé par des communautés cultuelles, des écoles philosophiques 
et des guildes d'artistes, qui ont toutes une sorte de langue ésoté
rique 1• 

Mais l'être peut être pensé sans l'être éveillé, non l'être éveillé 
sans l'être. Il en résulte qu'il y a des êtres de race sans langue, mais 
pas de langue sans race. Aussi tout ce qui est racial a-t-il son expres~ 
sion propre, indépendante de tout être éveilté, appartenant 
aussi bien aux animaux qu'aux plantes - distincte certes 
de la langue d'expreasion consistant dans la variation active de 
l'expression - et qui n'est pas destinée pour des témoins, mais 
existe purement et simplement : la physionomie. Au cont_raire, 
dans toute langue d'une profonde signification et qui est dite \·ivante. 
il y a, outre le côté tabou qui s'apprend, un trait racial absolument 
impossible à -apprendre et qui meurt avec les représentants de .cette 
langue : il réside dans la mélodie, le rythme et l'accent, dans la 
couleur, le ton et la marche de la prononciation, dans l'usage lin
guistique, dans le geste accompagnateur. On devrait en conséquence 
distinguer la langue, du langage. La première est en soi une masse 
amorphe de signes, le second est l'activité agissante au moyen de 
cea signes 11• Quand on ne peut plus entendre et voir immédiate~ 
ment comment une langue est parlée, on n'en connaît plus que le 
squelette et non le corps. Tél est le eu du Sumérien, du gothique, 

1. Il est tvident que des faite totmuques, s'lla 10nt perçus par l'lttt tvelllt, •~ult• 
rent aussi un sens tabou, comme maints faits de la vle sexuelle qui ttmpll!lllent 
l'homme d'une profonde aqo!Me, parce qu'ils tthappent à sa volontt de COII\Jlft• 
henllon. 

2. GuUlaume de Hqmbold (lll,n dia Vnsclifoùnlteit des m11iscldicli,,. Sf,rac/,. 
bllwes) fut le preJJrltt qui affirma qu'une langue n'e11t pas UDe chotle, niais une acU• 
vltt. c Si on f.rmd le mot au aens ttrolt OIi pouna ditt sans doute qv'il ,.,,, 41 ,as 1llt1s 
tù IA11gue qv il n'y II d'e,prit, mals c'est l'homme qul parle et c'est l'homme qui agit• 
spbttuellement. • 
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du sanskrit et de toutes les autres langues que noua n'avons déchif
frées que dans les textes et les inscriptions et que noua appelons à 
juste raison des langues mortes, parce que les communautés humaines 
qui avaient été formées par ces langues ont disparu. Nous con
naissons à peu de chose près la valeur .phonétique des syllabes et le 
sens des mots dans le latin du temps d' Auguste, mais nous ne savons 
pas comment un discours de Cicéron retentissait des rostres et nous 
savons moins encore comment Hésiode et Sapho lisaient Jeurs vers 
et comment se déroulait une conversation sur Je marché d'Athènes. 
Si Je latin a été réellement reparlé dans Je gothique, ce gothique 
en a tiré néanmoins quelque chose de nouveau, puisque du tact et 
du ton de la prononciation, !!Ur lesquels noua ne pouvons plus 
aujourd'hui nous faire une idée, la formation du latin gothique a 
enjambé bientôt sur le vocabulaire et la syntaxe. Mais le latin anti
gothique des humanistes, qui devait permettre à ceux-ci de parler 
Cicéron, n'était pas non _plus une résurrection. On mesurera toute 
l'importance du côté racial du langage si l'on compare l'allemand 
de Nietzsche et de Mommsen, le français de Diderot et de Naro
léon, et ei l'on remarque que Lessing et Voltaire sont plus près I un 
de l'autre dans l'usage qu'ils font èle leur langue que Leasing et 
Holderlin. 

Et il en est de même de la langue d'expression la plus importante 
qui soit: l'art. Le côté tabou, c'est-à-dire le fonds formel, les règles 
conventionnelles, le style pour autant qu'il désigne un ensemble 
de tournures établies, ce qu'on peut comparer avec le vocabulaire 
et la syntaxe '-rammaticale, représente la langue même qui peut être 
apprise. On 1 apprend et on la transmet par l'usage dans les grandes 
écoles de peinture, dans la tradition architecturale, en général dans 
la stricte discipline manue1le qui est d'évidence pour tout art authen
tique et dont le but était, de tpua temps, la sûre maîtrise d'un lan
gage tout à fait déterminé, vivant préciaément à l'époque dont il 
s'agit .. Car il existe là aussi des langues vivantes et des langues 
mortes. La langue formelle d'un art ne peut se dire vivante que ai 
toua les artistes réunis l'emploient comme une langue maternelle 
commune, dont on se sert sana même penser à sa constitution. En 
ce sens, le style gothique était une langue morte au xv1• siècle, le 
rococo vers 1800. Comparez l'abaolue sûreté avec laquelle s'expri
ment les architectes et musiciens des xvu• et xvm• siècles, avec 
les balbutiements d'un Beethoven, les connaissances linguistiques 
acquises péniblement, pour ainsi dire en autodidactes, par Schinkel 
et Schadow, le bousillage des préraphaëlitea et des néogothiques, 
enfin les vagissements d~eapéréa des artistes d'aujourd'hui. 

Le parler d'une langue formelle artistique, tel qu'on le trouve 
dans les œuvres, fait reconnaître le côté totémiq'Ll:.e, la race des 
artistes individuels, non moins que celle des générations d'artistes 
tout entières. Les créateurs du temple dorique de l'Italie méri
dionale et de la Sicile, et ceux du gothique en brique de l'Allemagne 
du Nord, étaient une race forte, et de même les mosiciens allemands 
de Henrich Schiitz à Sébastien Bach. Au côté totémique appar
tiennent et l'influence des cycles cosmiques dont l'importance, pour 
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les formes de l'histoire de l'art, est à peine soupçonnée et ne sera 
jamais confirmée dans le détail, et les époques créat1 ices des périodes 
printanières et de l'ivresse amoureuse, qui décident de la puissance 
de la forme, de la profondeur de conception d'œuvres particulières 
et d'arts tout entiers, tout à fait indépendamment de la sûreté de 
main de l'artiste. Nous comprenons le formaliste par la profondeur 
de l'angoisse cosmique ou par le manque de race, le grand artiste 
sans forme, par la surabondance du sang ou le manque de disci
pline. Nous comprenons qu'il existe une différence entre l'histoire 
des artistes et celle des styles, et qu'on puisse transférer d'un pays à 
l'autre la langue d'un art, mais non la maîtrise nécessaire pour la 
parler. 

Une race a des racines. Race et paysage sont connexes. Où une 
plante prend racine, là aussi elle meurt. Il n'est sans doute pas 
absurde de chercher la patrie d'une race, mais on devrait savoir que, 
là où est cette patrie, reste aussi une race avec des traits corporels 
et psychiques tout à fait essentiels. Si on ne l'y trouve pas, on ne la 
trouvera nulle part. Une race n'émigre pas. Ce sont les hommes 
qui émigrent; leurs générations successives sont alors nées dans des 
paysages toujours changeants; le paysage acquiert une puissance 
secrète sur ce qu'elles ont de végétatif, et finalement l'expression 
raciale est modifiée de fond en comble,. la vieille expression s'éteint 
et une nouvelle surgit. Ce ne sont pas des Anglais et des Allemands 
qui ont émigré en Amérique, mais ces hommes ont émigré comme 
Anglais et Allemands; comme Yankees, ils ont maintenant leurs 
descendants là-bas et ce n'est déjà plus, depuis longtemps, un mys
tère que le sol indien a prouvé sa puissance sur eux; de généra
ration en génération, ils ressemblent davantage à la population 
exterminée par eux. Gould et Baxter ont montré que les blancs 
de toutes les tribus, les Indiens et les nègres acquièrent à peu près 
la même grandeur corporelle et le même temps de développement, 
et d'ailleurs si rapidement que les Irlandais immigrés tout jeunes 
(avec un temps de développement très long) subissent encore sur 
eux-mêmes la puissance du paysage. Boas a montré que les enfants 
nés en Amérique, de parents juifs siciliens à tête longue ou juifs 
allemands à tête courte, ont déjà la même forme de tête. Mais ceci 
est vrai partout et dev.rait exhorter à la plus grande prudence les 
historiens des migrations, dont nous ne connaissons que certains 
noms de tribus émigrées et de modestes fragments linguistiques, 
comme c'est le cas dans la préhistoire antique des Danaïdes, des 
ttrusques, des Pélasges, des Achéens, des Doriens. Il n'en résulte 
rien pour la race de ces « peuples ». Ce qui pénétra sous le nom de 
Goths, Lombards, Vandales dans les pays sud-européens était 
d'abord sans doute une race pour soi. Mais dès l'époque de la Renais
sance, ils s'étaient complètement assimilés aux éléments raciaux 
radicaux du sol provençal, castillan ou toscan. 

Il n'en est pas ainsi de la langue. La patrie d'une langue désign~ 
seulement le lien fortuit de sa formation, lequel n'est en aucun 
rapport avec sa forme intérieure. Les langues émigrent, en passant 
d'une tribu à l'autre qui les continue. Avant tout, elles sont échan-
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géea et l'on n'admettra jamais trop la fréquence des changnnmt, 
tÜ langw, che11 us rtues de l'époque ancienne. R6pétons encore que 
c'eat la maue formelle, et non le earler de la langue, qu'on s'ap
proprie, de même que les populations primitives s'emparent sana 
ceue de motifs ornementaux pour les utiliser avec une sûreté par
faite, comme éléments de leur propre langue formelle. Il suffit 
dans les temps anciens, pour qu'un peuple renonce à sa prorre 
langue, - souvent par une véritable terreur religieuse - qu un 
autre se soit révélé supérieur ou qu'on ait le sentiment d'une supé
riorité pratique de la langue de celui-ci. Poursuivez le changement 
linguistique des Normands qui apparurent toujours avec une langue 
différente, en Normandie, en Angleterre, en Sicile, devant Byzance, 
et étaient prêts chaque fois à l'échanger de nouveau contre une 
autre. Le respect de la langue maternelle, avec tout le paids moral 
nttaché à ce mot, et qui mène sans ctase à des luttes hnsuistiques 
acharnées, est un trait de l'Ame occidentale tardive, à peme connu 
de l'homme des autres cultures et tout à fait inconnu de l'homme 
primitif. Or il est partout supposé implicitement par nos histo
riens, et il les conduit à une foule de fauues conclusions sur l'impor
tant'e des sources linguistiques dans l'histoire des «peuples». Son~ez 
à la reconstruction de « l'émigration dorienne » par la répartition 
des dialectes grecs postérieurs. Il en résulte que les seuls noms de 
lieux, noms de personnes, inscriptions, dialectes, et en gëriéral le 
côté linguistique, n'autorisent aucune conclusion sur les destinées 
du côté racial des populations. Nous ne sa,·ons jamais de prime 
abord ai un nom de peuple désigne un corps linguistique ou une 
partie raciale, s'il les désigne tous les deux ou aucun d'eux, et il faut 
ajouter que les noms de peuples et même les noms de pays possè
dent leurs propres destins. 

8 

La maison est l'expression la plus pure de la race, qui existe en 
général. Dès l'instant où l'homme devenant sédentaire ne se con
tente plus d'un abri, mais se construit une habitation ferme, cette 
expression existe et distin~e au sein de la race « Homme », qui 
appartient à l'image cosmique lnologùJut, les races humaines de 
l'histoire universelle proprement dite, qui sont les courants de l'être 
d'une importance psychique beaucoup plus grande. La forme pri
maire de la maison est absolument sentie et végétale. On ne sait 
rien d'elle. Comme la coquille du nautile, comme la ruche, comme 
les nids des oiseaux, elle est d'une évidence intérieure, et tous les 
traita de mœun ori~inaux, forme de l'être, de la vie conjugale et 
familiale, de l'organasation tribale, ont leur portrait dans le plan de 
la maison et ses principales pièces : vestibule, halle, mégaron, atrium, 
cour, cheminée, gynécée. Il suffit de comparer la disposition de la 
maison romaine et de la vieille maison saxonne pour sentir que l'Ame 
de ces hommes et celle de leur maison ost une aeule et m~me chose. 

L'histoire de l'art n'aurait jamais dû s'emparer de ce domaine. 
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C'était une erreur de prendre la structure de la maison d'habita
tion pour une partie de l'architecture. Cette forme est née de l'obs
cure habitude de l'être, non pour l' œil qui recherche les formes 
tumineuses, et aucun architecte n'a jamais songé à confondre la 
répartition des pièces d'une mai11on d'.habitation avec celles d'une 
cathédrale. Cette importante limite de l'art a échappé aux savants 
malgré la remarque fortuite de Dehio 1, sdon lequel la vieille maison 
germanique en bois n'a rien de commun avec la grande architec
ture postérieure dont la genèse est tout à fait indépendante. C'est 
pourquoi il subsiste toujours. un embarras méthodique que la science 
esthétique a sans doute senti, mais non cBmpris. Elle rassemble à 
toutes les ,époques préhistoriques et anciennes, sans distinction, des 
outils, des armes, de la céramique, des étoffes, des tombes et des 
maisons, et d'ailleurs d'après leur forme aussi bien que d'après leur 
ornementation, et elle ne prend pied que par l'histoire organique 
de la peinture, de la plastique et de l'architecture, c est-à-dire des 
arts particuliers achevés en soi. ~ais ici, il y a _une séparation clair~ 
et nette entre deux mondes, cdu1 de l'ezp;esno.n de l'âme et celm 
de la langue d'expression pour l'œil. La maison, de même que les 
formes fondamentales complètement inconscientes, c'est-à-dire 
les formes d'wage des vases, des annes, du vêtement et des outils, 
appartiennent au côté totémique . .Elles- ne caractérisent pas un goût, 
mais le mode de lutte, le mode d'habitation, le mode de trav.ail. 
Chaque siège originel est la copie d'une attitude corporelle de nature 
radicale; chaque anse d'un vase allonge le bras en mouvement. Au 
contraire, la peinture et la sculpture domestiques sur bois, le vête
ment comme ornement, la décoration des armes et des outils appar
tiennent au côté tabou de la vie. Dans ces modèles et ces motifs réside 
aussi une force magique pour l'homme primitif. Nous cannaiuons 
les lames des Germains des invasions avec un ornement oriental et 
les bourgs mycéniens.avec un art minyen. C'est.ainsÏ que se distin
guent le sang et les sens, la race et la langue - la politique et la 
religion. 

Il n'y a donc - et ce serait un des plus pressants devoirs de la 
science future - encore aucune histoire universelle de la maiaon 
et de ses races, qu'il faudrait traiter avec de tout autres moyens que 
l'histoire de l'art. Par rapport au temps de toutes les histoires de 
l'art, la maison paysanne est« éternelle » comm~ le paxsan m~me. 
Elle est en dehors de la culture et donc en dehors de l histoire des 
hommes supérieurs; elle iJnore Jcur limite spatiaJe et temporelle tt 
elle se conserve, de par l idée, jntacte à travers toutes les viciaai
tudes de l'architecture qui ne-pot s'aecomplir qu'en elle,"°" par elle. 
La vieille hutte italique ronde est encore comme à l'époque impé
riale a. La forme de la maison romaine rectangulaire, signe de l'exis
tence d'une seconde race,· se trouve à Pompéi et même dans lea 
palais impériaux sur le Palatin. On emprunte à l'Orient toute espèce 
de parure et de style, mais aucun Romain n'.aurait songé à imiter par 
exemple la maison syrienne. La forme du mégaron de Tiryns, et de 

1. Geschichte de, tleutscl,en Kunst, 1919, p. 14 sq. 
2. W. Altmann, Die italischen RundballNtt, 1986. 
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M)'cène et celle de la vieille maison paysanne grecque décrite par 
Galen n'ont pu été davantage touchées par les maîtres architectes 
des villes hellénistiques. La maison saxonne et la maison franque 
ont conservé leur trait e&a1entiel, en p&Slant de la ferme champetre 
à la maison bourgeoiae des vieilles villes libres impériales et aux 
maiaona patriciennes du XVIJl9 siècle, tandis que les styles gothique, 
Renaissance, baroque et Emeire p&Slent légèrement au-deaaus, 
agiaaent à leur Iaçon aur la façaêle et dans toutes les pièces depuis la 
cave jusqu'au grenier, sana embarr&S1er l'Ame de la maison. Et il 
en est de mime des forma du mobilier, qu'on devrait r,sychologi
quement distinguer avec soin de leur traitement par 1 artiste. En 
particulier, le développement des sièges nord-européona jusqu'à 
ceux des clubs aont un fragment de l'histoire raciale, et non de 
l'histoire du style par exemple. Chaque autre signe peut faire illu
sion sur le destin cl'une race; le nom étrusque qu'on trouve parmi 
les peuples de la mer, battus par Ramsès III, l'inscription énigma
tique de Lemnoa, Ica peintures murales des tombes d'Etrurie n'auto
risent aucune conclusion certaine sur la connexion corporelle de ces 
hommes. Si, ven la fin de l'lge de pierre, la vaste région à l'est des 
Carpathea a vu naitre et durer une ornementation de haute impor
tance, il n'en reste pu rrioi~s qu'une race y a pu supplanter une 
autre. Si, en Europe occidentale, de Trajan à Clovis, nous ne possé
dions que la céramique, nous n'aurions pas le moindre soupçon 
de l'événement des invasions. Mais l'apparition d'une maison ovale 
sur territoire égéen 1, d'une autre maison ovale très bizarre en Rho
désie 1, la très fameuse correspondance de la maison paysanne 
saxonne et de la maiaon lybico-kabvle révèlent un fragment d'his
toire raciale. Les ornements se répandent quand une population 
les incorpore à sa langue formelle; une forme de maison ne pousse 
qu'avec une race. Quand l'ornement disparaît, il n'y a de changé 
qu'une langue; quand un type de maison disparaît, c'est une race 
qui e,t lteinte. 

Il en résulte la nécessité de corriger notre histoire de l'art. Il faut 
auBSi, dans son développement, séparer soigneusement le côté 
racial de la langue propfement dite. Au début d'une culture, par
deuus le village paysan et ses maisons raciales, s'élèvent <teux 
formes de rang supérieur marquées, l'une expression de l'~tre, 
l'autre langue de l'etre évei116 : lei ch8teawc et les cathédrales. C'est 
en eux ljue la diff6rence entre le totem et le tabou, la nostalgie et 
l'angoisse, le sang et l'esprit s'accroissent en une symbolique puis
sante. Comme siège des générations successives, le vieux chlteau 
égyptien, chinois, antique, arabe méridional, occidental est proche de 
la maiaon paysanne. Tous deux demeurent, comme copie de la vie, de 
la g6nérat1on et de la mort réell~s, en dehors de toute histoire de 
l'art. L'histoire des chlteaux allemands est absolument un frag-

1. Bulle; Orcltomfflo5., P-· :a6 1!4.; Noack, OIHllltaws ullll P11klsl in Kr,la, p. 53 aq. 
I,es plana de mallom ae la nglon é~o-aalaUque, que l'on peut encore constater à 
une ~ue plua tardive, permettront ~t~etre d'apporter un peu d'ordre dans 
l'ttat œ la population à l'~ue préhistorique. !,es rates de la larigue ne le peuvent 

1111!: Ml4iluual, Rliodesia, I,ondrell, r9o6. 
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ment de l'histoire raciale. Il est vrai que l'ancienne ornementique 
ose les toucher tous les deux pour enjoliver ici le poutrage, là le 
portail ou la cage d'escalier, mais elle peut être choisie de manière 
ou d'autre ou faire complètement défaut. Un rapport nécessaire 
intérieurement entre le corps de bâtiment et l'ornement n'existe 
jamais. La cathédrale au contraire n'a pas d'ornement, elle est un 
ornement. Son histoire - de même que celle du temple dorique et 
de tous les autres anciens édifices du culte - se confond avec celle 
du style gothique et si complètement que personne n'a remarqué 
ici (comme dans toutes les cultures anciennes sur l'art desquelles 
nous avons encore quel~ue notion générale) que la stricte archi
tecture, qui n'est autre qu une pure ornementique d'espèce suprême, 
se resttemt aux édifices cultuels exclusivement. Toutes les belles 
formes architecturales que nous voyons à Gelnhausen, à Goslar 
et sur la Wartbur~, sont empruntées à l'architecture cathédralesque, 
elles sont décoratives et sans nécessité intérieure. Un château, une 
épée, un vase d'argile peuvent se passer de cette décoration sans 
perdre leur sens ni même simplement leur forme; dans une cathé
drale ou un temple-pyramide d'Égypte, ceci n'est même pas conce
vable. 

Ainsi se distingue l'édifice qui a du style de celui où on a mis du 
style. Car dans le couvent et la cathédrale, c'est la pierre qui possède 
une forme et qui la passe aux hommes placés sous ses ordres; dans 
la maison paysanne et le château du chevalier, c'est la vigueur de 
la vie paysanne et chevaleresque qui forme d'elle-même le cadre. 
Ctest l'homme, non la pierre, qui est ici le premier, et si l'on doit 
parler encore ici d'ornement, il consistera dans la forme des mœurs 
et coutumes, rigoureuse, végétale, inébranlable. Ce serait la diffé
rence entre le style vivant et le style figé. Mais, de même que la puis
sance de cette forme vivante passe au sacerdoce et forme un type 
de prêtre chevaleresque, à l'époque vêdique comme à l'époque 
gothique, de même la sainte langue formelle romano-gothique 
s'empare de tout ce qui a des attaches avec cette vie mondaine : 
costume, armes, habitation, outils, et en stylise la surface. Mais 
l'histoire de l'art ne devrait pas s'illusionner sur ce monde qui lui 
est étranger; il est la surface. 

Rien de nouveau ne s'ajoute aux anciennes villes. Entre les maisons 
raciales qui forment maintenant des rues et qui conservent fidèle
ment dans leur intérieur la disposition et les mœurs de la maison 
paysanne, gît une poignée d'édifices du culte, qui ont du style. Elles 
sont en outre incontestablement le siège de l'histôire de l'art et 
reflètent leur forme sur les places, les façades, les espaces intérieurs. 
Les châteaux ont beau être transformés en palais citadins ou mai
sons patriciennes, les palais en salles de réunion, bourses ou hôtels 
de ville, aucun d'eux n'a de style, mais il en est le réceptacle et le 
représentant. La bourgeoisie authentique n'a plus la forme méta
physique plastique de la vieille religion. Elle continue l'ornement, 
mais non l'édifice comme orneme11t. Désormais, dans la ville mûre, 
l'histoire de l'art se décompose en celle des arts particuliers. L'image, 
la statue, la maison sont des objets particuliers de l'ap.plication du 
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style. L'tglise aussi est maintenant une maison semblable. t:ne 
cathédrale gothique est ornement, une église baroque avec porche 
est un corps de bâtiment recouvert d'ornements. Ce que le style 
ionique et le baroque du xv18 siècle avaient préparé est achevé par 
l'ordre corinthien et le rococo. Ici, la maison et l'ornement se sont 
définitivement et résolument séparés, et même les ch~fs-d'œuvre 
parmi les églises et les couvents du xvme siècle ne peuvent pas 
enlever l'illusion ~ue tout ctt art est devenu mondain, c'est-à-dire 
décoration. Avec 1 Empire, le style se chanse en goût, et avec sa fin 
l'architecture passe à l'industrie d'art. Ainsi la langue d'expres
sion ornementait. et, partant, l'histoire de l'art sont finies. Mais la 
maison paysanne continue avec sa forme raciale inchangée. 

9 

Si l'on fait abstraction de l'expresaion de la maison, on s'aper
cevra d'abord de l'énorme difficulté qu'il y a à approfondir la nature 
de la race. Non pas sa nature interne, son Ame, car notre sentiment 
en parle avtc assez de clarté. Ce qu'est un homme de race; nous le 
savons tous du rremier coup d'œil. Mais à quels signes notre Sl'nsi
bilité, notre œi surtout, peuvent-ils reconnaître et distinguer les 
races? Sans doute, ceci relève de la physionomique, tout comme 
la répartition des lançues relève de la systématique. Mais que de 
choses il faudrait avoir là sous les yeux I Combien disparaissent à 
jamais avec la mort et combien avec la décomposition I Que ne révèle 
pa,un squelette, seule chose que nous ayons de l'homme préhisto
rique dans le cas le plus favorable? Tout y est presque. La recherche 
préhistorique montre le même empressement naïf à vouloir lire 
des choses incroyables sur une mâchoire ou sur un humérus, mais 
il suffit de penser à une fosse commune du Nord de la France, où 
noua saoon, qu'on a enterré des hommes de toutes races, des blancs 
et des noirs, des paysans et des citadins, des jeunes gens et des 
hommes mûrs. Si la postérité ne sait pas cela par d'autre source, elle 
ne le découvrira certainement pas par des recherches anthropolo
giques. De violents destins raciaux peuvent donc fort bien avoir 
passé sur un paya, sans que l'anthropologiste en puisse remarquer 
la moindre chose d'après les restes des squelettes dans les tombes. 
L'expression réside donc avant tout dans le corps vivant, non dans 
la structure detJ parties, mais dans leur mouvement, non dans le 
crlne, mais dans le visage. Mais combien d'expressions de race 
possibles existe-t-il pour l'homme d'aujourd'hui, même pour celui 
dont les sens aont très aigus? Que n'entendons et ne voyons-nous 
pa,? Quel est le défaut de notre organe sensible en général, opposé 
certes à celui de mainte espèce animale ? 

La science s'est allégé le problème au temps du Darwinisme. 
Quelle platitude, quelle lourdeur, quel mécanisme dans le concept 
dont elle se serti Il comprend d'abord une somme de signes sensi
bles groasiers, dans la mesure où on peut les constater dans les docu
menp anatomiques, c'est-à-dire sur des cadavres. De l'observa-
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tion du corps dans )a mesure où il vit, il n'y est point question. 
Ensuite, on n'y examine que )es ·signes qui s'imposent à un œil très 
peu raffiné, et seulement dans )a limite où ils peuvent se mesurer 
et se compter. C'est Je microscope qui décide, non le sentiment du 
tact. Dans l'analys'- de la langue comme caractère distinctif, per
sonne ne songe qu'il y a des races humaines d'après la manière de 
parler et non ,d'après )a structure grammaticale de la langue, qui 
n'est que fragment anatomique et système. On ne s'est pas encore 
rendu compte que l'étude de ces races parlantes pourrait être un des 
plus importants objets de la science. En réalité, nous savons tous 
comme connaisseurs d'hommes, par l'expérience journalière, que 
la manière de parler est un des traits raciaux les plus significatifs 
des hommes actuels. Les exemples en sont innombrables et connus 
de chacun en grand nombre. A Alexandrie, on parlait le même grec 
d'après une manière raciale très différente. Nous le voyons encore 
aujourd'hui à la façon dont nos textes sont écrits. Dans l'Amérique 
du Nord, les natifs du fays parlent sans doute de manière compl&
tement identique, q_u'i s'a~isse de l'anglais ou de l'allemand et 
même de l'indien. Quel trait racial du paysage existe-t-il dans le 
parler des Juifs de l'Europe orientale et donc aussi dans le parler 
russe des Russes ? Et quel trait racial du sang dans le parler de tous 
les Juifs parlant leurs« langues maternelles» d'Europe, et par con
séquent qui leu,est commun indépendamment de la contrée habitée 
par Jeurs hôtes? Quels rapports y a-t-il ici en particulier dans la 
phonétique, l'accentuation, la syntaxe des mots? 

Mais la science n'a même pas remarqué que la race est différente 
suivant qu'il s'agit de végétaux enracinés ou d'animaux en mou,·e
ment, que Je côté microcosmique de la vie fait apparaître un nou
veau groupe de traits et qui sont décisifs pour la nature animale. 
Elle ne voit pas que les « races d'hommes » au sein de la race unitaire 
,, Homme » sont à leur tour quelque chose de tout différent. EUe 
parle d'iadaptation et d'hérédité et gâche ainsi, par une chaîne cau
sale inanimée de caractères superficiels, ce qui est ici l'expression 
du sang et )à )a puissance du sol sur Je sang, énigmes qu'on ne peut 
ni voir ni mesurer, mais qu'on ne peut que vivre et sentir d'œil à 
œiJ. 

Les savants ne sont même pas d'accord entre eux sur le rang à 
donner à ces caractères de surface. Blumenbach a divisé les races 
d'après les formes du crâne, Friedrich Müller, tout à fait aJlemand, 
d'après )a chevelure et )a structure des langues, Topinard, Français 
authentique, d'après la couleur des cheveux et la forme du nez, 
Huxley, Anglais authentique, pour ainsi dire de manière sportive. 
Ce dernier serait en soi sans doute très opportun, mais un connais
seur de chevaux lui dirait qu'une terminologie savante ne traduit 
pas les qualités raciales. Ces mandats d'arrêt raciaux sont tous aussi 
dépourvus de valeur que ceux sur lesquels un agent de police exerce 
sa connaissance théorique des hommes. 

U est évident qu'on ne se représente pas ce qu'il y a de chaotique 
dans l'expression d'ensemble du corps humain. Indépendamment 
de l'odorat qui constitue, par exemple pour le Chinois, un signe 
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caractéristitJue de la race, et de l'ouïe qui révèle sensiblement des 
différences profondes dans le langage, le chant et surtout le rire, deux 
choses qui no sont accessibles à aucune méthode scientifique, l'état 
des images pour l' œil est si confusément riche en détails réellement 
visibles, et pour ainsi dire sensibles à la vision plus profonde, q_u'il 
est impossible de songer à les réunir sous un petit nombre de pomts 
de ,.-ue. Et tous ces côtés et ces traits de l'image sont indépend'ants 
l'un de l'autre et ont leur histoire propre. Il y a des cas où la struc
ture des os et surtout la forme du crAne se modifient complète
ment, sans entraîner une modification de l'expression des parties 
charnelles, c'est-à-dire du visa~e. Les frères et sœurs d'une seule 
et même famiUe peuvent manifester presque tous les signes dis
tinctifs de Blumenbach, Müller et Huxley, et cependant leur expres
sion raciale vivante est complètement la même pour chaque obser
vateur. Plus fréquente est encore l'identité de la structure corpo
relle dans les cas d'une différence manifeste de l'expression vivante. 
Il n'est besoin que de rappeler l'énorme différence entre une race 
de paysans authentiques, comme les Frisons ou les Bretons, et des 
races de citadins authentiques 1• Mais à l'énergie du sang qui ne 
cesse d'empreindre durant des siècles les mêmes traits corporels 
-ces " traita de famille » - et à la puiasance du sol - « la trempe » 
- s'ajoute encore cette force cosmique éni~matique du même tact 
des communautés liées étroitement. Ce cju on nomme les erreurs 
de la grossesse n'est qu'un détail msigmfiant d~un des principes 
plastiques les plus profonds et les plus puissants de tout élément 
racial. Que de vieux époux deviennent des sosies étonnants après 
une longue vie commune intérieure, c'est là une expérience que 
c~acun a pu faire, alors même que la science analytique lui « prou
verait » peut-être le contraire. On ne saurait jamais trop exa~érer 
la force plastique de ce tact vivant, de ce vigoureux sentiment mté
rieur pour perfectionner son propre type. Le sentiment de la beauté 
raciale - par opposition au goût très conscient des citadins mûrs 
pour les traits de la beauté individuelle spirituelle - est d'une 
vigueur extraordinaire parmi les hommes originels, et c'est pour
quoi ils n'en ont aucune conscience. Mais un tel sentiment est 
formeur de race. Il a sans doute gravé dans le type du guerrier et du 
héros chez les tribus nomades la marque d'un idéal corporel de rlus 
en plus pur, si bien qu'il n'J aurait potnt de non-sens à parler d une 
image raciale du Norman ou de l'Ostrogoth, et c'est également 
le caa de toute vieille noblesse qui se aent fortement et intérieure
ment comme unité et q,ui parvient par là même tout à fait incon
aciemment à former un idéal corporel. La camaraderie discipline les 
races. La noblesse française et la noblesse terrienne de Pruase dési
gnent des races authentiques, mais c'est précisément ce qui a mûri 
le type du Juif européen, avec son immense énergie raciale, dans une 
existence millénaire de ghetto, et c'est ce qui forgera toujours une 

1. A ce propoti, on cjevralt faire un j 1ur des études p~yslonomiques~surles buates 
J118111ifs tout à fait rustiques des Romains, 1ur les portraits du gc, ue primitif 
et de la Reaallsance délà expttlRlllent dtadlne, et plua encore 1ur les lèbres p_or• 
traits an1lal1 depuis la lin du XVIII" Bikle. I,es grandes galeries des an~tre• rcmer
ment des matériaux en nombre IWmlté. 
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population en race, dès qu'elle serrera pour longtemps ses liens 
psychiques en face d'un destin. Où il y a un idéal de race, et ç'a ét6 
le cas de chaque culture ancienne, de la chevalerie vêdique, homé
rique et staufienne, au suprême degré, la nostalgie d'une clasae 
régnante vers cet idéal, sa volonté d'être ainsi et non autrement, fait 
que cet idéal arrive enfin à se réaliser t011t à fait indépendamment 
du choix des femmes. Et à cela s'ajoute encore une considération 
numérique dont on est loin d'avoir tenu un compte suffisant. Cha~ue 
homme vivant de nos jours a déjà un million d'ancêtres vers I an 
1300, un milliard vers l'an mille. Ce fait signifie que chaque Alle
mand ,·ivant est, sans exception, apparenté par le san~ à chaque 
Européen des Croisades et que, à mesure qu'on restremt la fron
tière du paysage, on multiplie cette parenté par cent et par mille, 
de telle sorte que la population d'un pays se concentre en ,me famille 
1111iq11e au cours de vingt générations à peine; et de même que le 
choix et la voix du sang, croisant à travers les générations, rappro
chant sans cesse les hommes de race, nouant et brisant les mariages 
et dominant par la force et la rqse tous les obstacles des mœurs, cela 
aboutit à des enfantements innombrables qui exécutent de manière 
tout inconsciente la volonté de la race. 

Ce sont d'abord les traits végétatifs de la race, la « physionomie 
de la situation » indépendamment du mouvement de ce qui est 
mobile, c'est-à-dire tout ce qui ne distingue pas le corps vivant du 
cadane de l'animal, et qui doit être exprimé aussi dans les parties 
figfrg_ Il y a sans doute quelque identité entre la taille d'un chêne 
,·ert et d'un peuplier d'Italie et celle d'un homme - « trapu 111 

« élancé », « rabougri » -. Et de même la ligne dorsale d'un d1oma
,J.,irc et le pelage d'un tigre ou d'un zèbre sont un caractère végétal 
de la race. Y appartient aussi l'action du mouvement accompli 
par la nature s11r et a,z,•rc les êtru. Un bouleau ou un frêle enfant qui 
se courbent sous le vent, un chêne au feuillage épars, des oiseaux 
croisant avec calme ou voltigeant avec angoisse dans la tempête : 
tout cela appartient au côté végétal de la race. Mais de quel côté se 
tiennent ces caractères dans la lutte e11tre le sang et le sol pour la 
forme intérieure d'une espèce humaine ou animale « transplantée »? 
Et quelle quantité de forme mentale, morale, domestique y a-t-il 
ici? 

C'est une tout autre ima~e qui en résulte, dès qu'on envisage 
l'impression de l'élément purement animal. Il s'agit, si l'on se 
rappelle la différence entre l'être végétal et l'être éveillé animal, 
non de l'être éveillé lui-même et de sa langue, mais du fait que le 
cosmique et le microcosmique forment un corps aux mouvemente 
libres, un microcosme par rapport au macrocosme, dont la vie et 
l'acti,·ité possèdent une express10n toute propre qui se sert en partie 
de~ organes de l'être éveillé, et qui se perd à son tour en grande 
partie, comme chez les coraux, avec la mobilité. 

Si l'expression raciale de la plante consiste tout particulièrement 
dans la physionomie de la situation, l'expression animale réside 
dans la physionomie du mouvement, c'est-à-dire dans la forme qui se 
meut, dans le mouvement même et dans la forme des membres, 
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pour autant que ceux-ci représentent le sens du mou,•ement. De 
cette expreuion de la nce, un animal qui dort ne révèle pas grand' 
chose; un animal mort, dont le savant examine scientifiquement 
lea parties, en révèle encore moine; la structure dea os d'un vertébré 
ne révèle presque plus rien. C'eat pourquoi lea articulations des 
vertébrés aont plus expreuivea que leun os; pourquoi les mem
bres extérieun aont le siège propre de l'expression, par opposition 
aux côtea et aux oa du crine - la micho1re seule fait exception, 
parce qu'elle montre dans sa structure le caractère de la nutrition 
animale, tandis que la nourriture de la plante eat uo pur phlnorntnt 
"""'"'' -; pourquoi aussi. le squelette de l'insecte, parce qu'il 
enveloppe le corps, eat plus expressif que le squelette de )!oiseau 
qui ne fait que le aoutenir. Ce aont surtout les organes du proto
phylle exûr1eur qui concentrent en eux avec une vittueur crois
sante l'expreuion de la race; ce n'est pas J'œil en 101 quant à la 
forme et à la couleur, mais k coup d'œil, /'1:tpr1snon du TJis•g,, la 
bouche qui, par l'habitude de parler, représente aussi l'expression 
du comprendre; ce n'est pas le crine en général, mais la « tête », 

avec aea lignes forméea par la chair seule, qui est devenue le siège 
tout à fait propre du côté non végétal de la vie. Songez dans quel 
but on élève ici des orchidées ou des roses, là des chevaux ou des 
chiens, et dans quel but on voudrait le mieux élever une espèce 
humaine. Mais cette physionomie résulte, il faut encore le redire, 
non de la forme mathématique des parties visibles, mais unique
ment de l'expression du mouvement. Si noua comprenons du pre
mier coup d œil l'expression raciale d'un homme immobile, c'est 
à cause d'une expérience de l'œil qui voit déjà dar,s les membres 
le mouvement qui leur appartient. La véritable apparition raciale 
d'un bison, d'une truite, d'un aigle impérial ne peut pas se traduire 
par le dénombrement des contours et des dimensions, et elle n'aurait 
Jamais exercé sur les artistes plastiques une si grande force d'attrac
tion, ai le myatêre de la race ne se révélait d'abord par l'âm, de 
l'œuvre d'art et non par l'imitation de cc que l'artiste voit, Il faut 
voir, et sentir en voyant, combien l'immense éner,ie de cette ,·ie 
se concentre dans la tête et la nuque, parle par 1 œil qui rougit, 
par la corne courte et trapue, par le bec de l'aigle, par le profil de 
la tête de l'oiseau de proie, langage impossible à communiquer par 
une langue verbale rationnelle et exprimable à d'autres par la seule 
langue d'un art. 

Mais ces marques des plus nobles espèces animales nous condui
sent déjà tout prêa du concept de race qui crée au sein du type 
homme des différences dépassant les différences vé~étalcs et ani
males, plus spirituelles qu elles et par là-même moms accessibles 
encore aux moyens de la science. Les signes grossiers de la consti
tution du squelette n'ont déjà plus en général de signification indé
pendante. Déjà Retzius, mort en 1860, a mis fin à la croyance <le 
Blumenbach, qui voulait qu'il y eût correspondance entre la race 
et la forme du crine, et J. Ranke résume ainsi ses conclusions : 
1 Ce que représente l'humanité dans son ensemble quant aux formes 
différentes des crânes est déjà représenté en petit par chaque tribu, 
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sou\·ent même par chaque communau_té de cette tribu : une union 
des diverses formes criniennes qui concilie les extrêmes par des 
formes intermédiaires graduées à l'infini 1• 11 Il n'est pas douteux 
qu'on y puisse relever des formes fondamentales idéales, mais on 
ne devrait pas se dissimuler que ce sont des idéals et que, malgré 
toutes les méthodes de mesure objectives, c'est le gollt qui trace ici 
les limites réelles et qui procède aux répartitions. Plus important 
que toutes les tentatives pour découvrir un princi_Pe de classifica
tion est le fait que, au sein de la race humaine umtaire, toutes ces 
formes existent depuis les périodes glaciaires les plus lointaines, 
qu'elles n'ont pas varié considérablement et qu'on les rencontre 
sans distinction même dans une seule et même famille. Le seul 
résultat scientifique certain, c'est l'observation de Ranke, d'après 
laquelle, dans une classification des formes craniennes en séries 
présentant des transitions, les chiffres moyens déterminés ne sont 
pas une marque de la II race »1 mais du paysage. 

En effet, l'expression raciale d'une tête humaine se concilie 
généralement avec chaque forme crinienne imaginable. Ce qui est 
décisif, ce ne sont pas les os, mais la chair, le regard, la physionomie. 
Depuis le Romantisme, on parle d'une race indogermamque. Mais 
y a-t-il des crânes ariens et des crlnes sémitiques? Peut-on distin
guer des crânes de Celtes et de Francs, ou même seulement de 
Boers et de Cafres? Et sinon, quelle espêce d'histoire des races peut 
s'être ensuite écoulée sur terre sans aucun témoignage. pour nous 
et ne nous avoir rien laissé d'autre que des crines? On pourrait 
montrer par un exemple frappant combien ceux-ci sont indiffé
rent[ à ce que nous appelons race parmi les hommes supérieurs : il 
suffirait d'observer des hommes présentant les plus fortes diffé
r.!nces de race au moyen d'un appareil de Ra:ntgen et de s'y placer 
soi-même en pensée. On aurait ainsi une impression par trop ridi
cu!e en voyant la « race » s'éclipser subitement et complètement 
~ous les rayons lumineux. 

Et le peu qui reste de significatif dans la structure osseuse est, 
il ne faut pas -:esser de le répéter, un rejeton du paysage et non une 
fonction du sang. Elliot Smith en :E;gypte et von Luschan en Crète 
ont examiné quantité de fouilles extraites des tombes, depuis l'âge 
de pierre jusqu'à nos jours. Depuis les « peuples de la mer 11, vers 
le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'aux 
Ara!Jes et aux Turcs, ces régions n'ont cessé d'être parcourues par 
des courants humains toujours nouveaux, mais la charpente osseuse 
moyenne resta invariable. La << race » a dépassé, en quelque sorte 
comme chair, la forme squelettique permanente du sol. Dans les 
régions alpestres sont établis aujourd'hui des 1< peuP.les » germa
niques, romans et slaves d'origine très différente, et 11 n'est besoin 
que de jeter un coup d'a:il en arrière pour découvrir ici des tribus 
sans cesse nouvelles, parmi lesquelles les ttrusques et les Huns; 
mais la structure osseuse dans la forme humaine est devenue par
tout et toujours la même et se perd partout ,·ers la plaine en d'autres 

r J Ranke, Dtr Me,;sch, 1912, 11, p. ~05. 
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formes également permanentes. C'est pourquoi les fameuses trou
vailles de squelettes préhistoriques, depuis le crAne Néanderthalien 
jusqu'à l'homo Aurignacensis, n'apportent pas la moindre preuve 
en faveur de la race et des migrations raciales de l'homme primitif. 
Elles montrent - si l'on fait abstraction de certaines déductions 
à propos de la forme des michoires et du mode d'alimentation -
simplement la forme fondamentale du pays, celle qu'on y trouve 
encore aujourd'hui. 

C'est la même force mystérieuse du paysage que l'on peut faire 
voir dans chaque être vivant, dès qu'on trouve une marque qui soit 
indépendante des méthodes grossières du siècle danvinien. Les 
Romains ont apporté la vigne du Sud sur le Rhin et celle-ci n'a 
certes pas varié visiblement, c'est-à-dire botaniquement. Mais ici, 
la « race » se détermine une fois par d'autres moyens. Il y a une 
différence de terroir non seulement entre le vin du Sud et le vin du 
Nord, entre le vin du Rhin et de la Moselle, mais encore pour 
chaque situation particulière à chaque coteau particulier. Et la 
même remarque vaut pour chaque race pure de fruit, pour le thé 
et pour le tabac. Cet ,, arome », produit authentique du paysage, 
appartient aux caractères non mesurables et, partant, d'autant plus 
11gnificatifs d'une_ race pure. Mais les pures races humaines diffè
rent entre elles, absolument, de la même manière spirituelle que 
les vi1111 purs. Un même élément, qui ne se révèle qu'au goût le 
plus délicat, doux arome présent dans chaque forme, unit au
dessous de toutes les hautes cultures, en Toscane les Etrusques a,·ec 
la Renaissance, sur le Tigre les Sumériens de l'an 3000 a,·ec les 
Perses de l'an 500 et les autres Perses de l'époque islamique. 

Tout ceci est inaccessible au savant qui mesure et qui pèse. Il 
existe pour le sentiment, qui l'aperçoit du premier coup d'œil a,·ec 
une certitude non trompeuse, mais pas pour l'analyse scient~fique. 
J'en conclus donc que la race, tout comme le temps et le destin, est 
quelque chose de décisif pour toutes les questions vitales, ~uelque 
chose dont chacun a une connaissance claire et distincte, des qu'il 
cesse de vouloir Je saisir par l'entendement, et donc par l'analyse 
et la classification qui le désaniment. Race, temps, destin sont insé
parables. Dès que la pensée scientifique s'en approche, le mot temps 
prend le sens de dimension, le mot destin celm de chaîne causale et 
de race; ce pour quoi nous avions précisément encore un sentimt"nt 
très sûr se change en une confusion inextricable de caractères tout à 
fait divergents et différents, qui se compénètrent sans aucune règle 
selon les paysages, les temps, les cultures et les tribus. Les uns se 
cramponnent longtemps et opiniâtrement à une· tribu et s'y perpé
tuent, d'autres se g.issent comme des ombres de nuages par delà 
une population, et la plupart sont comme les démons du pays, qui 
s'emparent de chacun tant qu'il y réside. Les uns s'excluent et les 
autres se recherchent. Une répartition des races, ambition de tous 
les ethnologues, est impossible. Sa simple tentative est déjà contra
dictoire avec la nature de la race et tout schéma systématique ima
ginable en général est une falsification inévitable et une mécon
naissance de ce dont il s'agit. La race est, par opposition à la langue, 
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de part en part asystématique. Finalement chacun en particulier 
et chaque moment de son être a sa propre race. C'est pourquoi 
l'unique moyen d'approfondir le côté totémitiue de la vie est, non 
point la classification, mais le tact physiognomonique. 

10 

Que celui qui veut étudier une langue en son essence laisse de 
côté toutes les savantes recherches de vocabulaire et observe com
ment un chasseur parle à son chien. Le chien suit le doigt tendu; 
il écoute attentivement le son des paroles et secoue ensuite la tête : 
il ne comprend pas cette espèce de langue humaine. Puis il fait 
quelques bonds pour montrer sa manière de conce,·oir, s'arrête et 
jappe : c'est une proposition de sa langue qui renferme la question 
de savoir si c'est bien ce que son maître a voulu dire. Vient ensuite, 
exprimée également dans la langue du chien, la joie, s'il comprend 
qu•'il avait raison. C'est exactement ainsi que deux hommes cher
chent à se comprendre, qui n'ont aucune langue verbale commune. 
Quand un curé de campagne explique quelque chose à une paysanne, 
il la regarde droit dans les yeux et, involontairement, il met dans ses 
gestes tout ce qu'elle n'aurait pu comprendre en effet dans le mode 
d'expression cléricale. Les langues verbales d'aujourd'hui ne peu
_vent toutes amener à une entente qu'en liaison avec d'autres espèces 
de langues. Pour elles-mêmes, elles n'ont jamais été en usage nulle 
part. 

Or, quand un chien veut quelque chose, il remue la queue, impa
tient de voir que son maître est assez sot pour ne pas comprendre 
cette langue très claire et très expressive. Il la complète par une 
langue sonore - il jappe ,- enfin par une langue de gestes - il 
donne un exemple .- Ici, l'homme est un imbécile s'il n'a pas 
appris à yarler ainsi. 

Enfin i arrive quelque chose de très remarquable. Quand le 
chien a usé de tous les moyens pour comprendre les différentes 
langues de son maître, il se place subitement devant lui et son regard 
perce le regard de l'autre. Ici se passe quelque chose de très mysté
rieux : le Je et le Tu entrent en contact immédiat. Le « regard » 
libère des bornes de l'être éveillé. L'être se comprend sans le signe. 
Alors le chien se mue' en connaisseur d'hommes qui regarde l'adver
saire droit dans les yeux et comprend ainsi derrière le langage 1e 
sujet parlant. 

Ces langues, nous les parlons encore tous aujourd'hui sans le 
savoir. L'enfant parle longtemps avant d'avoir appris le premier mot, 
et les grandes personnes parlent avec lui sans penser en aucune 
manière à la signification habitueJle des mots; cela veut dire que les 
images sonores servent ici à une tout autre langue ~u'à ceJle des 
mots. Ces langues ont aussi leurs groupes et leurs dialectes; eJles 
peuvent être apprises, possédées et oubliées; elles nous sont si indis
pensables que la langue verbale ne nous se"irait de rien, ai nous 
nous .avisions jamais de l'utiliser pour soi seule sans la compléter 
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par des langues sonores et des gestes. Mêm.! notre écriture, langue 
verbale pour l'œil, serait presque inintelligible sans la langue des 
gestes servant de ponctuation. 

C'est l'erreur fondamentale de la science linguistique que de con
fondre la langue en général avec la laniue verbale humame, non en 
théorie, mais régulièrement dans la pratique de toutes les recherches. 
Cela a conduit les lin~uistes à une ignorance totale de la foule incom
mensurable des especes linguistiques qui sont d'usage commun 
parmi les animaux et les hommes. Le domaine linguistique est beau
coup plus vaste que ne le remarquent tous les linguistes et, dans sa 
dépendance non encore disparue aujourd'hui, la langue verbale y 
prend une place beaucoup plus modeste. En ce qui concerne les 
1, origines de la langue humaine 11, la ~uestion a été mal ·posée. La 
langue verbale - car c'est d'elle qu'ils agit, ce qui n'est pas du tout 
la même chose - ne connaît pas en général d'origine, au sens oit on 
l'entend ici. Elle n'est ni quelque chose de primaire, ni quelque chose 
d'unique. L'importance capitale qu'elle a acquise à partir d'un cer
tain moment dans l'histoire humaine ne devrait pas faire illusion 
sur sa place dans l'histoire générale de l'être aux mouvements libres. 
Il est certain qu'on n'a pas le droit de commencer une science lin
guistique par l'homme. 

Mais l'idée d'un u commencement de la langue animale » est aussi 
erronée. Le parler est si étroitement lié à l'être vivant de l'animal, 
par opposition à celui de la plante, qu'il n'est pas permis de conce~·oir 
comme muets des êtres umcellulaires dépourvus de tout organe des 
sens. ttre un microcosme dans le macrocosme et pCluvoir se com
muniquer aux autres est une seule et même chose. Il er.t insensé de 
parler de commencement de la langue au 1ein de l'histoire animale. 
Car il est de toute évidence que les êtres microcosmi~ues existent 
e,i pluralité. Penser à d'autres possibilités c'est vouloirs amuser. Les 
rêves darwinistes sur la génération primitive et le couple premier 
devraient bien être laissés pour compte à ceux qui ont le goût des 
éternités d'hier. Mais les essaims, où il y a toujours vivant un senti
ment intérieur du II nous » sont aussi éveillés et tendent de l'un à 
l'autre à des relations de l'être éveillé. 

L'être éveillé est une activité dans l'étendu, et une activité arbi
traire. C'est ce qui distingue les mouvements d'un microcosme de 
la mobilité mécanique d'une plante et aussi des animaux et des 
hommes, tant qu'ils sont plantes, c'est-à-dirê à l'état de sommeil. 
Observez l'activité animale dans la nutrition, la génération, la défense, 
l'attaque : un côté de cette activité consiste régulièrement dans le 
toucher du macrocosme par les sens, soit qu'il s'agisse de la sensa
tion indifférenciée des êtres unicellulaires, ou de la vision d'un œil 
hautement développé. Il y a ici une claire volonté de ,éceptio11 des 
in,presliom; .nous l'appelons orientation. Mais à cela s'ajoute dès le 
début la volonté de production des impression, che:: d'autres; on veut 
les séduire, les effrayer, les chasser. Nous appelons ceci expression, 
et c'est par elle qu'est donni le langage comme activité de l'ltre éveillé 
a11imal. Depuis lors, il n'est survenu aucun principe nouveau. Les 
langues mondaines des hautes civilisations ne sont rien d'autre qu'un 
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<lt:\'cloppement extrêmement raffiné des possibilités qui sont toutes 
contenues déjà dans le fait de l'impression que les êtres 'unicellu
laires veulent exercer l'un sur l'autre. 

Mais ce fait repose sur le sentiment originel de l'angoisse. L'être 
éveillé dissèque le cosmique·en·ses éléments, il tend un espace entre 
ce qui est séparé et aliéné. Se sentir seul est la première impression 
du réveil quotidien. De là l'instinct primaire qui consiste à se serrer 
l'un contre l'autre au milieu de ce monde étranger, à s'assurer sen
siblement de la proximité d'autrui, à chercher une liaison consciente 
avec lui. Le toi libère de l'angoisse d'être seul, La déeouTJerte du toi, 
tandis qu'on l'isole comme un autre soi-même, organiquement, 
psychi?uement, du monde de l'altérité, est le grand moment dans 
l'histoire primitive de l'animal. C'est ainsi qu'il ;y a des animaux. Il 
suffit de considérer longtemps et attentivement au microscope le 
petit monde d'une goutte d'eau pour se convaincre que la décou
\·erte du toi, et par conséquent du moi, a déjà précédé ici sous la forme 
la plus sim,le imaginable. Ces petits êtres ne connaiuent eas seu
lement l'altérité, mais aussi l'autre être semblable à eux; tls n'ont 
pu que l'être éveillé, mais auasi des relations d'être éveillé, et donc 
pas seulement l'expression, mais aussi les éléments d'une langue 
d'expression. 

Rappelons-nous ici la différence des deux grands groupes de 
langues. Une langue d'expression considère autrui comme témoin 
et ne vise 9.u'à une impression sur lui; une langue de com~unica
tion le considère comme coorateur et attend de lui une réponse. Com
prendre, c'est recevoir des impressions avec son _propre sentiment 
de la signification; c'est là-dessus que repose l'effet produit par la 
plus haute des langues d'expression humaine: l'art 1• Se comprendre, 
tenir un dialogue, c'est supposer en autrui le même sentiment de 
la signification qu'en soi-même. Nous appe!ons motif l'élément d'une 
langue d'expression parlée devant témoin. La maîtrise des motifs 
est la base de toute technique de l'expression. D'autre part, on 
appelle ,;gne l'impression produite en vue de l'entente, et il forme 
l'élément de toute technique de la communication, dans le cas 
suprême donc celui de la langue verbale humaine. 

C'est à peine si l'on se représente aujourd'hui l'étendue de ces 
deux mondes linguistiques dans l'être éveillé humain. A la langue 
d'expression qui se manifeste partou't, aux temps très anciens, avec 
la pleine gravité religieuse du tabou, appartiennent : non seulement 
l'ornementi~ue lourde et sévère qui se confond, à l'origine, avec le 
concept de l art absolu et qui fait de tout objet figé le représentant 
de l'expression; mais encore le cérémonial solennel, dont les for
mules recouvrent toute la vie publique et même encore la vie domes
tique 2, et la « langue du costume II c'est-à-dire de l'habillement, 

1. J.'art est complètement formé chez les animawi:. Dans la mesure où Il est, par 
analogie, accessible à l'homme, il consiste en mouvement rythmique (dame) et en 
formation de sons (chant). Mais l'impression artistique sur les anlmawi: mfàla est 
loin d'être ainsl épuisée. 

2. Dans l'ltvanglle de Luc, 10, •• Jésus dit awi: 70 disciples qu'il envole dans 
les villes : • Et ne saluez personne en chemin. • La cérémonie du ialut en pleln air 
est si vaste que les gt!ns pressés sont forcés d'y renoncer. Cf. A. Bertholet. Kultu,. 
l!tschicl!te Israfls, 1919, p. 162, 
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du tatouage, de la parure, qui ont une si~nification unitaire. Les 
aavantl du siècle dernier se sont efforcés vamement de faire dériver 
le v@tement du sentiment de la pudeur ou de raisons d'opportunité. 
Il n'est compréhensible que comme moyen d'une langue d'expres
sion, et il l'est de la manière; la plus grandiose dans toutes les hautes 
civiliaations, m@me aujourd'hui encore. On n'a qu'à se rappeler la 
mode qui régente toute la vie et l'action publiques, l'habillement 
prescrit dans toute& les fêtes et les actes importants de la vie, les 
gradations dans l'habit de société, le costume de fiançailles, de deuil, 
l'uniforme militaire,, les insi~nes ecclésiastiques; on pensera aux 
ordres et décorations, à la mitre et à la tonsure, aux perruques et 
à la canne, aux poudres, bagues, frisures, à toutes les exhibitions et 
inhibitions volontaires, au costume des mandarins et des sénateurs, 
des odalisques et des nonnes, à la cour de Néron, de Saladin et de 
Montézuma, pour ne rien dire des détails du costume populaire et 
de la langue des fleurs, des couleurs et des pierreries. La langue de 
la religion n'a pas besoin d'être nommée, car tout ceci ·est religion. 

Les lan~es de communication, auxquelles participent toutes les 
espèces d'impressions sensibles concevables en général, ont déve
loppé peu à peu pour l'homme des hautes cultures trois signes pré
pondérants : l'image, le son et le geste, qui, dans la langue écrite 
de la civilisation occidentale, se sont condensés en une unité de 
lettre, de mot et de ponctuation. 

Au c,:ours de cette longue évolution s'accomplit en~n la libération 
de la langue du parler. Il n'y a pas dans l'histoire linguistique d'évé
nement de portée plus grande. A l'origine sans doute, tous les motifs 
et tous les signes sont nés du moment et destinés seulement pour 
un acte particulier de l'activité de l'être éveillé. Leur signification 
réelle, sentie, et donc voulue, est la même. Le signe est un mouve
ment et non un mobile. Mais dès qu'un matériel de signes fixe 
rencontre un donneur de signes vivant, cela change. Ce n'est pas 
seulement l'activité <JUi se libère de ses moyens, mais aussi le ,,,oyen 
de sa signification. L unité des deux ne cesse pas seulement d'être 
évidente, ellt devient impossible. Le sentiment de la signification 
est vivant et, comme tout ce qui se rattache au temps et au destin, 
il n'a lieu qu'une fois et ne se répète jamais. Aucun signe, si connu 
et si habituel soit-il, n'est répété jamais exactement avec la même 
signification. C'est pourquoi, à l'origine, jamais signe ne revenait 
exactemen~ sous la même forme. Le royaume des si~nes figés est 
un devenu absolu et un pur étendu, pas un organisme, mais im 

systhne, qui possède sa propre /otique causale et qui porte aussi, dans 
la combinaison dd l'être éveillé de deux vivants, 1 opposition irré
ductible qui existe entre l'espace et le temps, entre l'esprit et le sang. 

Ce matériel fixe de BÎ!fnes et de motifs avec sa prétendue signifi
cation fixe doit @tre l'obJet d'étude et d'exercice, si l'on veut parti
ciper à la communauté d'@tre éveillé à laquelle on appartient. A 
la langue libirie du parler appartient nécessairement le concept d' icole. 
Elle est complètement formée chez les animaux supérieurs, et elle 
est, dans chaque religion fermée en soi, dans chaque art, dans chaque 
société, la condition nécessaire pour être réellement un croyant, un 
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artiste ou un homme bien élevé. A partir d'ici, il n'y a plus de fron
tière rigide pour chaque communauté. On est obligé de connaître 
sa langue, c'est-à-dire ses principes de foi, sa morale, ses règles, 
pour en être membre. Le sentiment et la bonne volonté ne mènent 
pas plus au paradis dans le contrepoint que dans le catholicisme. 
La culture signifie une gradation inouïe de la profondeur et de la 
gravité de la langue formelle dans tous les domaines; elle consiste 
donc, pour chacun de ceux qui lui appartiennent, en une culture 
personnelle - religieuse, morale, sociale, artistique, - qui est une 
éducation et une discipline de la vie remplissant cette vie entière; 
c'est pourquoi dans tous les grands arts, dans les grandes églises, 
les mystères et les ordres, dans la haute société des classes distin
guées, on atteint à une maîtrise de la forme qui relève des miracles 
de l'humanité et qui finit par se briser au sommet de ses revendica
tions. Le mot désignant cette cassure dans toutes les cultures est, 
qu'il soit ou non prononcé, celui de retour à la nature. Cette maî
tri~c s'étend aussi à la langue verbale; à côté de la société distin
guée du temps des tyrans grecs et des troubadours, à côté des fugues 
de Bach et des peintures sur vases d'Exekias, il y a l'art oratoire 
d'Athènes et la conversation française qui sont tous deux une con
vention rigide, lentement élaborée, comme tous les autres arts, et 
qui supposent chacun un long exercice de tous les instants. 

Métaphysiquement, on ne saurait trop exagérer la signification 
qu'offre cette séparation d'une langue figée. L'habitude quoti
dienne de communiquer en des formes fixes, et la domination de 
l'être éveillé tout entier par ces formes qui ne sont plus senties pen
dant qu'elles sont en formation, mais qui existent purement et 
simplement et qu'il est nécessaire de comprendre au sens très propre 
du mot, aboutissent à une destitution, de plus en plus marquée, de 
la compréhension par la sensation, au sein de l'être éveillé. Un 
parler originel est senti par la compréhension; l'usage d'une langue 
requiert une sensation du moyen linguistique connu, et ensuite une 
compréhension de l'intention qui lui est cette fois attribuée. Le 
fond de toute éducation scolaire consiste d'après cela dans l'acqui
sition des comiaissances. Chaque tglise dit, en termes explicites et 
distincts, que cc n'est pas le sentiment, mais le savoir qm mène au 
salut recommandé par elle; chaque esthétisme authentique repose 
sur·Ie sûr savoir des formes que le particulier n'a pas à inventer, mais 
à apprendre. 11 L'entendement », c'est le savoir conçu comme être 
vivant. Il est ce qui est absoJument aliéné au sang, à la race, au temps; 
c'est de l'oppos1tion entre la langue figée et le sang qui coule, ou 
l'histoire en devenir, que naissent les idéals négateurs de l'absolu, de 
l'éternel, de l'universel - idéals des tglises et des écoles. 

Mais le résultat final est le caractère incomplet de toutes les lan
gues et la contradiction constante où se trouve leur emploi avec ce 
que le parler voulait ou devait. On peut dire que le mensonge est 
entré dans le monde par la.séparation entre la langue et le parler. Les 
signes sont fixes, leur signification ne l'est pas; c'est ce qui est 
d'abord senti, puis su, finalement prétendu. De tout temps l'expé
rience a été faite que l'on veut dire quelque chose et que les mots 
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fi refusent » de le dire, qu'on s'exprime mal et qu'on dit en réalité 
ce qu'on ne pense pas, qu'on parle exactement et qu'on est mal 
compris. Finalement naît l'art, si répandu chez les animaux, par 
exemple chez les chats, qu~ consiste à « employer des mots pour 
cacher ses pensées». On ne dit pas tout, on parle tout autrement, on 
s'exprime avec des formalités, pour dire peu de chose, ou avec 
enthousiasme pour ne rien dire du tout. Ou bien, on imite la languè 
d'un autre. La pigrièche (lanius collurio, imite les strophes des petits' 
oiseaux chanteurs pour les séduire. C'est là une· ruse de chasseur 
très répandue, mais elle suppose des motifs et des signes fixes, tout 
comme l'imitation des vieux styles dans l'art ou la falsification d'une 
signature. Et tous ces traits, qu'on rencontre aussi bien dans l'atti
tude et dans le jeu physionomique que dans l'écriture et la pro
nonciation, se retrouvent dans la langue de chaque religion, de 
chaque art, de chaque société. Il suffit de rappeler les concepts du 
flatteur, du dévot, de l'hérétique, le cant des Anglais, le sens sous
entendu des mots diplomate, i"ésuite, comédien, les masques et les 
habiletés que prennent dans eur commerce les gens instruits, et 
enfin la peinture actuelle où rien n'est pur et qui, dans chaque expo
sition, vous met sous les yeux sous forme expressive toutes les 
formes de mensonge généralement concevables. 

Dans une ,angue où l'on balbutie, on ne peut pas être diplomate. 
Mais dans sa maîtrise, on court le danger de faire, de la relation 
entre le moyen et la signification, un nouveau moyen. Ainsi nait l'art 
spirituel de jou" avec l'expression. Les Alexandrins et les Roman
tiques sont de ceux-là, en poésie lyrique Théocrite et Brentano, en 
musique Reger, en religion Kirkegaard. 

Langue et vérité finissent par s'exclure 1• Mais c'est précisément 
par là qu'au temps âes langues figées le type du connaisseur d'hom
mes, qui est tout race et qui sait ce qu'il doit retenir d'un être par
limt, arrive à sa pleine considération. Lire froidement dans les yeux 
des gens, reconnaître le parleur derrière la langue d'un discours 
po_P.'daire ou d'une dissertation philosophique, le cc.eur derrière la 
prière, le rang social intérieur derrière le bon ton, et tout cela du 
premier coup, immédiatement, avec l'évidence de tout ce qui est 
cosmique, voilà ce qui manque au pur homme tabou qui a au moins 
la foi en une langue. Un prêtre qui est en même temps diplomate 
ne peut pas être un pur prêtre. Un moraliste de la trempe de Kant 
n'est jamais un connaisseur d'hommes. 

Celui qui ment dans sa langue verbale se trahit dans sa langue 
de gestes, à laquelle il ne réfléchit pas. Celui qui flatte par ses gestes 
se trahit dans le ton. C'est justement parce que la langue figée sépare 
le moyen de l'intention, <JU'elle n'atteint jamais son but aux yeux 
du connaisseur. Le conna1aaeur lit entre Ica lignes et comprend un 
homme dès qu'il en· voit la démarche ou l'écriture. Plus une commu
nauté psychique est intérieure et profonde, plus elle aime à renoncer 

r. • Il y a du non-vl'al dans chaque fonne, mœe celle que l'on scat le plus •• a 
dit Gœthe. Dam la philoaophle systématique, l'intention du phl10110pl:le ne se couvre 
ni avec le■ mot, krit1 par lui, ni avec la compréhension du lecteur, ni, puisque c'est 
une peneée en slgnlflcatlons'\'.erbales, avec lui-mœe au cours de &e5 développements. 
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pour cette raison ,m signe, à l'union par l'être éveill.:. Une pure 
camaraderie se comprend sans trop de mots, la foi pure est silen
cieuse. Le plus pur symbole d'entente que la langue a encore dominé, 
c'est un vieux couple paysan assis le soir devant la ferme et s'entre
tenant en silence. Chacun d'eux sait ce que l'autre pense et sent. 
Les mots ne feraient que rompre l'harmonie. De cette compréhen
sion réciproque, il y a quelque chose qui descend jusqu'aux pro
fondeurs de l'histoire originelle de toute vie aux mouvements libres, 
bien au delà de la vie collective du monde animal supérieur. Ici, on 
atteint presque, pour quelque temps, à la libération de l'être éveillé. 

II 

De tous les signes figés, aucun n'est devenu plus riche Je consé
quences que celui qu'à l'état actuel nous appelons le << mot ll, Il 
appartient sans doute à l'histoire authentique de la langue humaine. 
Mais l'idée d'une « Ori~ine de la langue verbale », telle qu'elle est 
traitée et étudiée régulièrement, avec toutes les conséquences qui 
s'y rattachent, est aussi insensée que celle d'un point initial de la 
langue en général. Celle-ci ne possède aucun commencement ima
ginable, parce qu'elle est donnée en même temps que la nature du 
microcosme et qu'elle y est contenue; celle-là, parce qu'elle suppose 
déjà des langues de communication très complètes, dans la forme 
continuellement développée desquelles elle n'a que le rang d'un 
trait individuel qui acquiert très lentement la prépondérance. On 
trouve la même erreur dans des théories aussi opposées que celles 
de Wundt et de Jespersen 1 ; elles étudient le parler en mots, comme 
quelque chose de nouveau et d'indépendant pour soi, et aboutis
sent ainsi nécessairement à une interprétation absolument fausse. 
Mais c'eat là une bifurcation très tardive, un dernier bourgeon sur 
le tronc des langues phonétiques, et non pas du tout une jeune 
pousse. 

En réalité, une langue verbale pure est tout à fait ine:cistante. 
Pt!rsonne ne parle sans employer, outre le matériel figé des accents, 
du tact, des Jeux de physionomie, d'autres espèces de langues tout 
à fait différentes encore, qui sont beaucoup plus origirielles et qui 
se sont complètement couvertes dans l'usage avec le langage verbal 
employé. Il faut veiller avant tout à ne pas confondre le domaine 
des langues verbales actuelles, extrêmement cbmpliqué dans sa 
structure, avec une unité intérieure avant son histoire unitaire. 
Chaque langue verbale que nous connaissons a des côtés très diffé
rents, et ceux-ci ont leurs destins propres au sein de l'histoire totale. 
Il n'y a pas de sensation sensible qui fût absolument indifférente 
pour l'histoire de l'usage des mots. Il faut encore distinguer sérieu
sement entre la langue phonétique et la langue verbale; la première 
est déjà familière aux espèces ammales même très simples; la seconde 
n'offre, il est vrai, des différences de principe que dans des traits 

I, Qui fait Mrlver la langue de la poésie, de la danse et surtout de l'amour. 
{Progr,s~ in language, 189-4, p. 3,7), 
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particuliers, mais qui sont d'autant plus significatifs. En outre, dans 
chaque langue phonétique animale on peut distinguer nettement les 
motifs d'expression (cris des animaux en rut) et les signes de com
munication (cri d'avertissement); et c'est certainement aussi le cas 
dans les mots les plus anciens; mais la langue verbale est-elle née 
maintenant comme langue d'expression ou comme langue de com
munication ? füait-elle relativement indépendante de toutes les 
langues visuelles (image, geste) dans les phases très anciennes? A 
ces questions, il n'y a pas de réponse parce que nous n'avons aucune 
notion des préformes du « mot II proprement dit. La science est 
bien naïve si, de ce que nous appelons aujourd'hui langues anciennes, 
et qui ne sont que des formes imparfaites d'états linijuistiques très 
tardifs, elle prétend tirer des conclusions sur l'origine des mots. 
Le mot est dans ces langues un moyen fixé de très longue date, haute
ment développé et évident, mais c'est précisément ce qui n'est pas 
Je cas de J' « origine ». 

Le signe qui a sans doute donné la possibilité aux langues ver• 
baies ultérieures de se libérer des langues phonétiques animales en 
général, je l'appelle le nom, et j'entends par là une forme phoné
tique servant à caractériser dans le monde ambiant quelque chose 
qui est senti comme être vivant et qui est devenu numen par l'appel
lation. Sur le mode de création de ces premiers noms, toute réflexion 
est superflue. Aucune langue humaine encore accessible à nous ne 
nous en donne le moindre point d'appui. Mais c'est ce que je con
sidère comme décisif, en opposition avec la science moderne : ce 
n'est pas une variation du larynx, ou une espèce particulière de pho
nologie, ou un critère physiologique quelconque, qui sont en réalité 
des caractères de race, qui se présentent ici à nos yeux - si toute
fois des choses de ce genre étaient survenues en général, - et ce 
n'est pas non plus une gradation de la capacité expressive des moyens 
existants, par exemple le passage du mot à la phrase (Herm. Paul) 1, 
mais une profonde métamorphose de l'lme; car avec le nom naît 
un nouveau coup d'œil sur le monde. Si le parler en général est né 
de l'angoisse, d'une terreur insondable éprouvée devant les faits de 
l'être éveillé, terreur qui pousse l'un vers l'autre tous les êtres et qtii 
veut voir témoignée par des impressions la proximité d'autrui, c'est 
une gradation puissante qui apr,araît ici. Le nom a mis pour ainsi 
dire en contact avec le sens de 1 être éveillé et avec la source de l'an
goisse, Le monde n'a pas seulement une existence, on sent un mys• 
tère en lui. Par delà" toutes les fins de la langue d'expression et de 
communication, on nomme ce gui est. inigmatigue. Un animal ne 
connait point d'énigme. On ne saurait trop insister sur le caractère 
solennel et vénérable de la nomination originelle. On ne doit pas 
toujours nommer le nom, on doit le tenir caché, il renferme une 
puissance dangereuse. C'est par le nom qu'est franchie la distance 
allant de l'histoire physique journalière de l'animal à la mitaphysique 

I. !.es complexes phonétl~ucs d'ordre prollOBltlonnel sont connus all!IBl du chien. 
Si le dingo australien qui, d animal domcstfque redevint animal sauvage, a égale
meiit ~ de l'aboiement du chien au hurlement du loup, il est p_cut-Mrc permis 
d'lnterptttcr cc fait comme une transition wn des signa phonéUqucs beaucoup 
plus simples, mais cela n'a rien de commun avec les• mots•· 
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de l'homme. Cc fut le plus grand tournant Je l'histoire de l'âme 
humaine. La théorie de la connaissance place habituellement le 
langage à côté de la pensée, et cc n'est point sans raison si l'on n'envi
sage que les seules langues encore accessib1es aujourd'hui. Mais je 
crois qu'on peut aller beaucoup plus au fond des choses : c'est avec 
le nom qu'est née la religion déterminée proprement dite, au sein 
d'une terreur religieuse générale informe. Religion dans ce sens veut 
dire pe11sée religieuse. C'est la constitution nouvelle de la compré
hension créatrice libérée de la sensation. Par une tournure très signi
ficative, nous disons : « réfléchir sur quelque chose ». Par la compré
hension des objets nommés, c'est un monde supérieur qui est en 
train de se former par delà toutes les sensations, supérieur dans une 
claire symbolique et en relation avec la position de la tête, laquelle 
est perçue par l'homme comme étant le siège de ses pensées, sou
vent avec une clarté douloureuse. Ce monde prête au sentiment 
primaire de l'angoisse un but et la vision sur une délivrance. De 
cette pensée reli~ieuse originelle est restée dépendante toute la 
pensée philosophique, savante, scientifique des époques tardi\'es, 
jusque dans ses derniers fondements. 

Nous devons concevoir les premiers noms comme des éléments 
tout à fait isolés dans le matériel des signes que comportent les 
langues pho11iques e: de geste hautement développées; de la richesse 
et de la capacité expressive de ces langues, nous ne possédons plus 
aucune rep,ésentation depuis que les langues verbales ont fait 
dépendre d'elles-mêmes tous les autres moyens et n'ont continué 
la formation des premières que par égard à elles-mêmes 1• Mais une 
chose était déjà assurée lorsque commencèrent, a,·ec le nom, un 
renversement et une spiritualisation de la tcchni4ue de communica
tion: la domination de l'œil sur les autres sens. L'homme était éveillé 
dans un espace lumineux, son expérience de la profondeur était un 
rayonnement de la vision vers les sources de lumière et les résis
tances lumineuses, il sentait son moi comme un point central dans 
la lumière. L'alternative du visible et de l'invisible domine absolu
ment cette compréhension dans laquelle sont nés les premiers noms. 
Peut-être les premiers numina étaient-ils des objets du monde lumi
neux, que l'on sentait, entendait, observait dans leurs effets, mais 
qu'on ne voyait pas? Le groupe des noms a sans doute, comme tout 
ce qui fait époque dans le devenir historique, subi une transforma
tion rapide et violente. Le monde lumineux tout entier, dans lequel 
chaque objet possède les 'lualités de la situation et de la durée dans 
l'espace, a été désigné tres tôt avec toutes les tensions existantes 
entre la cause et l'effet, l'objet et la qualité, l'objet et le moi, par 
d'innombrables noms qui l'ont fixé ainsi dans la mémoire. Car ce 

r. Lrs langues de geste actnclles (Delbrück, Grundfragm der Spracl1forschunr,, 
p. 49 sq. avec renvoi au livre de Jorio sur les gestes des Napolitains) supposent toutes 
la langue verbale et dépendent complètement de son système de pensée. (Ex. celle 
que les Indiens d'Amérique ont dcveloppée pour pouvoir s'entendre de tn"bu à 
tribu malgré la grande diversité et la variabilité des langues verbales particulières, 
(Wundt, Volk11rpsychologie 11 p. 212, dit qu'on peut, au moyen de cette langue, 
cxprirn~r la phrase compliquee suivante-: « Des soldats blancs sous la ~-onduite d'un 
officier de haut rang, mais d'intelligence médiocre, ont fait prisonniers les lu<lkus 
de Mescalcro •), ou encore la mimique des acteurs. 
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que nous appelons aujourd'hui mémoire, c'est la l'apacité dl' con
server pour la compréhension ce qui u été nommé au moyen lies 
noms. Par-de11us le royaume des objets visuels compris naît un 
royaume plus spirituel de dénominations, qui partage avec lui la 
propriété logique d'être purement extensif, polairement ordonné 
et dominé par le principe de causalité. Toutes les formes verbales 
- qui naissent beaucoup plus tardivement - comme les cas, les 
pronoms, les prépositions, ont un sens causal ou local, par rapport 
aux unités nommées; les adjectifs et même les verbes sont souvent 
néa par groupes -opposés; c est souvent comme dans la langue des 
Ewea étudiée par Westermann, le même mot qui est prononcé au 
début sur le mode mineur ou majeur pour désigner par exemple 
grand et petit, lointain et proche, le pauif et l'actif. Plus tard, cc 
reste de la langue par gestes se dissout tout entier dans la forme 
verbale, comme on peut encore s'en rendre compte en grec u!lxpr,; 
et p.~xpo; et dans les sons U des noms égyptiens de la souff1 ance. 
C'est la forme de la pensée antithéti9ue qui part de doublets ver
baux opposés et fonde toute la logique anorganique, faisant de 
chaque trouvaille scientifique de vérités un mouvement en anti
thèses conceptuelles, parmi lesquelles celle qui existe, entre une 
opinion ancienne, considérée comme erreur, et une opinion nou
velle, considérée comme vérité, a toujours la prépondérance. 

Le deuxième grand tournant a lieu avec la naissance de la gram
maire. Tandis que la proposition prend la place du nom, la combi
naison de mots celle du siJne verbal, la réflexion - la pensée en 
relations verbales après <\u on a perçu quelque chose pour lequel 
il n'existe pas de désignations verbales - de\>ient déterminante par 
le caractère de l'être éveillé humain. Il est oiseux de se demander 
ai les langues de communication renfermaient déjà de réelles II pro
positions » avant l'apparition des noms purs. Il est vrai que la pro
position, au sens actuel du mot, s'est développée par ses propres 
conditions et avec ses propres époques au sein de ces langues, mais 
elle ne suppose pas moins l'existence des noms. C'est d'abord le 
tournant spirituel survenu à leur naissance, qui a rendu les propo
sitions possibles comme relations de pensée. Et il faut d'ailleurs 
admettre que dans les langues averbales très développées, sous 
l'influence de l'usage continu, les traits se sont transformés l'un 
après l'autre en formes verbales, et incorporés ainsi de plus en plus 
à un schéma achevé, forme primaire de toutes les langues d'aujour
d'hui. L'édifice intérieur de toutes les langues verbales repose donc 
sur des structures beaucoup plus anciennes, et son développement 
ultérieur ne dépend pas du vocabulaire et des destins de celui-ci. 
C'est l'inverse qui a lieu. 

Car avec la syntaxe le groupe originel des noms particuliers se 
change en un système de mots, dont le caractère n'est plus déter
miné par leur signification propre, mais par leur signification gram
maticale. Le nom se manifeste comme quelque cliose de 11ouveau, 
tout à fait pour soi. Mais les espèces de mots apparaissent comme 
des éléments de la proposition; et c'est alors qu'affluent en quantité 
innombrable les contenus de l'être éveillé qui, ainsi désignés, deman-
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dent à être représentés dans cc monde de mots, jusqu'à cc que« tout» 
M?it enfin devenu d'une manière quelconque un mot pour la réfle
xion. 

La proposition est dès lors l'élément décisif. Nous parlons en 
propositions, non en mots. La définition de l'un et de l'autre a été 
tentée des milliers de fois et jamais réussie. D'après F. N. Fink, la 
formation des mots est une activité analytique, celle des proposi
tions une activité synthétique de l'esprit, et la première précéderait 
la seconde. Il montre que la réalité sentie est très différemment 
comprise et que les mots peuvent donc être définis à des points de 
vue très différents 1. Mais d'après la définition ordinaire, la propo
sition est l'expression linguistique d'une pc,isée, selon Herm. Paul 
un symbole de liaison pour une pluralité de représentations dans 
l'âme du sujet parlant. Toutes ces définitions se contredisent. Il 
me parait tout à fait impossible de déterminer la nature de la phrase 
d'après son contenu. Le fait pur et simple est que nous nommons 
propositions, dans l'usage linguistique, les u11ités mécaniques rela
tivement très grandes; mots, les unités relativement très petites. 
La valeur des lois grammaticales ne va pas plus loin. Le parler cou
rant n'est plus un mécanisme et n'obéit pas à des lois, mais au tact. 
Il y a donc déjà un trait racial dans la manière dont on conçoit en 
propositions ce qui doit être communiqué. Les propositions de 
Tacite et de Napoléon ne sont pas les mêmes que celles de Cicéron 
et de Nietzsche. L' Anglais dinse la matière syntaxique autrement 
que I' Allèmand. Ce ne sont pas les représentations et les pensées, 
mais la pensée, la manière de vivre, le sang qui déterminent dans 
les communautés linguistiques primitives, antiques, chinoises, occi
dentales, la délimitation typique des unités propositionnelles et, 
partant, le rapport mécanique du mot à la proposition. La limite 
entre la grammaire et la syntaxe devrait être tracée à l'endroit où 
cesse la mécanique de la langue et où commence l'organique du 
parler : usage linguisti'lue, habitude, physiognomonie de ~a manière 
dont un homme s'exprime. L'autre frontière est située a l'endroit 
où la structure mécanique du mot passe dans les facteurs organi
ques de la phonologie et de la prononciation. A la prononciation 
du th anglais - trait racial du paysage - on reconnaît souvent 
encore les enfants des immigrés. Seul ce qui est intermédiaire entre 
ces deux limites, « la langue », a un système, est un moyen technique 
et est par conséquent inventé, corrigé, échangé, usé; la prononcia
tion et l'expression tiennent à la race. Nous reconnaissons une per
sonne connue sans la voir, à sa prononciation; de même aussi l'homme 
d'une race étrangère, dût-il parler un allemand parfaitement correct. 
Les grandes mutations phonétiques, comme celles du vieux haut
allemand à l'époque carolingienne et du moyen haut-allemand à 
l'époque gothique tardive, ont une frontière géographique et n'attei
gnent que le parler, non la forme intérieure de la proposition et du 
mot. 

Les mots sont, comme on l'a dit, les unités mécaniques relati-

1. Die Haupttypeii des SprachbaHs, 1910. 
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vement très petites de la proposition. Rien n'est peut-être plus 
caractéristique de la pensée d'une espèce humaine que sa manière 
d'acquérir ces unités. Pour le nègre bantou, une chose qu'il voit 
appartient d'abord à un très grand nombre de caté~ories logiques. 
Le mot qui la ·désigne se composera donc d'une racme et d'un cer
tain nombre de préfixes monosyllabiques. S'il parle d'une femme 
dans un champ, le mot employé sera par exemple : vivant-singulier
grand-vieux-féminin-dehors-/,omme; cela fait sept syllabes, mais 
qui marquent un acte de conception unique, subtil et très étranger 
pour nous. li y a des langues où te mot se confond presque avec la 
proposition. 

La substitution, opérée pas à pas, de gestes grammaticaux aux 
gestes corporels ou sonores est donc décisive pour la formation 
de la proposition, mais elle n'a jamais été achevée. Il n'y a pas de 
lan,ues verbales P,Ures. L'activité de la parole qui se manifeste, 
toujours plus subtile, dans les mots consiste à éveiller, au moyen de 
sons verbaux, des sentiments de signification qui provoquent à leur 
tour, par le son des combinaisons verbales, de nouveaux sentiments 
de relation. Nous sommes exercés, par l'école du langage appris, à 
comprendre sous cette forme abréviative et indicative aussi bien 
les objets et les relations lumineux que les objets et leJ relations logi
ques qui en sont abstraits. Les mots sont seulement nommés, non 
employés conformément à leur définition, et il faut que l'auditeur 
sente ce qu'on veut dire. Il n'y a pas d'autre parler, et c'est juste
ment pourquoi les gestes et le ton ont dans la compréhension du 
parler actuel une part bien plus grande que celle admise générale
ment. 

Le dernier grand événement de cette histoire, par lequel la forma
tion de la langue verbale est parvenue pour ainsi dire à la perfec
tion, c'est la naissance du verbe. Elle suppose déjà un très haut dee:ré 
d'abstraction, car les substantifs sont des mots qui mettent en relief, 
dans l'espace lumineux des objets sensiblement délimités -1' « Invi
sible 11 est également délimité - aussi par la réflexion; mais les 
verbes désignent des types de variation qui ne sont pas vus, 
mais abstraits de la mobilité immense du monde lumineux en 
négligeant les caractères particuliers du cas isolé; ou bien produits 
comme concepts. Une« pierre qui tombe Il est à l'origine une unité 
d'impression. Mais on y a d'abord séparé le mouvement et le mobile, 
puis on a délimité 11 tomber II comme une espèce de mouvement abs
traite de nombreuses autres et avec d'innombrables transitions -
s'enfoncer, planer, s'effondrer, glisser. - La différence n'y est pas 
u vue », mais « connue ». On peut encore sans doute, chez certains 
animaux, se représenter des signes substantivaux, mais non des 
signes verbaux. Entre Fuir et Courir, ou Voler et ttre balayé par 
le vent, la différence dépasse beaucoup trop l'objet de la vis10n 
pour pouvoir être aperçue par d'autres que par un sujet éveillé 
ayant l'habitude des mots. Elle suppose une métaphysique. Mais 
grâce à la u pensée en verbes 111 la vie aussi est devenue désormais 
accessible à la réflexion elle-même. De l'impression vivante sur l'être 
éveillé, du Devenir - que la langue de gestes imite tout naturelle-
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ment et qui reste donc intact en soi - on a séparé sans s'en rendre 
compte ce qui ne se manifeste qu'une fois, c'est-à-dire la vie même, 
et le reste a été intégré comme l'effet d'une cause (le vent souffle, il 
fait des éclaira, le paysan laboure) dans un système de signes, au 
moyen de simples désignations extensives. Il est nécessaire de des
cendre jusqu'au fond des distinctions figées de sujet et de prédicat, 
d'actif et de passif, de présent et de parfait, pour voir comment 
l'entendement maîtrise ici les sens et comment il désanime la réalité. 
Dans les substantifs, il est permis de considérer l'objet de pensée 
(représentation) comme un décalque de l'objet visuel; mais dans le 
verbe, c'est quelque chose d'anorganique qui a supplanté quelque 
chose d'organique. Le fait que nous vivons, c'est-à-dire que nous 
percevons quelque chose précisément en ce moment, devient la 
durée conçue comme une qualité du perçu; dans la pensée verbale, 
cela s'appelle : le perçu dure. Il « est ». C'est ainsi que se forment 
enfin les catégories de la pensée, graduées d'après ce qui lui est 
naturel et ce qui ne le lui est pas; ainsi apparaît le temps comme 
dimension, le Destin comme cause, le vivant comme mécanisme 
chimique ou psychique. Ainsi naît le style de la pensée mathéma
tique, juridique, dogmatique. 

Par là est donné le dualisme qui nous paraît inséparable de la 
nature de l'homme et qui n'est pourtant qu'une expression de la 
domination de son être éveillé par la langue verbale. Ce moyen de 
communication entre le moi et le toi a, grâce à sa perfection, fait 
de la compréhension animale de la sensation une pensée en mots, 
tutélaire de la sensation. Spéculer signifie communiquer avec soi
même en significations verbales. Cette activité est absolument 
impossible dans toute autre espèce de langue, et elle caractérise les 
habitudes de vie des classes d'hommes entières depuis l'achève
ment de la langue verbale. S'il est impossible de concilier la vérité 
avec la parole prononcée, parce qu'une langue figée et désanimée 
S.:est séparée du parler, cela s'applique fatalement au système de 
signes des mots. La pensée abstraite consiste dans l'usage d'un écha
faudage verbal fini, dans le schème duquel est resserrée la matière 
infinie de la vie. Les concepts tuent l'être et faussent l'être éveillé. 
Jadis, au printemps de l'histoire linguistique, lorsque la compré
hension cherchait encore à s'affirmer contre la sensation, cette 
mécanisation était sans importance pour la Yie. Aujourd'hui 
l'homme est devenu, d'être qui pensait parfois, un être pensant, 
et c'est l'idéal de tous les systèmes de pensée que de soumettre la 
vie définitivement et entièrement à la domination de l'esprit. Cch1. 
se produit dans la théorie, tandis qu'on n'admet de réalité que le 
connu et qu'on condamne le réel à n'être qu'apparence ou illusion 
des sens. Cela se produit dans la pratique, tandis qu'on condamne 
au silence la voix du sang au moyen de principes éthiques géné
raux 1• 

1. Il n'y a de tout il fait vrai que la technique, parce que les mots ne forment ici 
que la clé de la réalité d parce que les propositions varient jusqu'à ce qu'elles soient, 
non point "vraies•, mais efficaces. Une hypothèse technique ne revendique pas un 
droit .à être juste, mais utilisable. 
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Toutes deux, logique et éthique, sont des systèmes de vérités 
absolues et éternelles devant l'esprit; et toutes deux sont pour cette 
m~me raison des systèmes d'erreun devant l'histoire. Dans le 
royaume des pensées, l'œil intérieur a beau triompher sans condi
tion sur l'extérieur; dans le royaume des faits, la foi aux vérités 
éternelles est une piètre et absurde comédie dans les cerveaux de 
quelques individus. Il ne peut pas du tout exister de système de 
pensée vrai, parce qu'aucun signe ne remplace la réalité. Les pen
seurs profonds et probes sont toujours parvenus à cette conclusion 
que toute connaissance est déterminée d avance par sa propre forme 
et qu'on ne peutJ"amais atteindre ce qu'on entend par des mots, sauf 
encore une fois ans la technique, où les concepts sont des moyens 
et non des fins eh soi. Et à cet lgnorabimus correspond le juge
ment de tous les sages authentiques, selon lequel les principes abs
traits de la vie ne prennent droit de cité que comme des idiotismes, 
sous l'usage journalier desquels la vie continue son cours comme 
elle l'a toujours accompli: La race est finalement plus forte que la 
langue, et c'est pourquoi parmi tous les grands noms de penseurs, 
ceux-là seuls ont exercé une action sur la vie qui furent des person
nalités et non des systèmes instables. 

12 

D'après cela, l'histoire intérieure des langues verbales présente 
jusqu'ici trois phases. Dans la première, les premiers noms se mani
festent au sein de langues de communication très développées, mais 
averbalea, comme des grandeurs d'une compréhension spécifique 
nouvelle. Le monde s'éveille comme un mystère. La pensée reli
gieuse commence. Dans la deuxième phase, une langue de commu
nication achevée se mue peu à peu en valeurs grammaticales. Le 
geste se transforme en proposition et celle-ci change les noms en 
mots. En même temps, la proposition devient la grande école de la 
compréhension en re~ard de la sensation, et le sentiment toujours 
plus délicat des significations provoque une richesse de flexions 
débordante qui se rattachent avant tout au substantif et au verbe, 
au mot spatial et au mot temporel. C'est l'apogée de la grammaire, 
qu'on pourrait peut-ltre fixer - avec une g!ande prudence - aux 
deux millénaires précédant la culture de l'Egypte et de Babylone. 
La troisième phase est marquée par une décadence rapide de la 
flexion, et donc par la substitution de la syntaxe à la grammaire. 
La spiritualisation de l'être éYeillé humain est si avancée qù'il n'a 
plus besoin de matérialiser ses mots par des flexions et qu'au lieu 
d'une forêt vierge de formes verbales il peut s'exprimer sûrement et 
librement par des allusions à peine marquées dans l'usage linguis
tique le plus sobre (particules, place des mots, rythme). Au contact 
du parler en mots, la compréhension arrive à dominer l'être éveillé; 
il est aujourd'hui en train de se libérer de la contrainte du mécanisme 
linguistique sensible, en faveur d'une pure mécanique de l'esprit. 
Ce ne sont pas les sens, mais les esprits qui entrent en contact. 
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C'est dans cette troisième phase de l'histoire linguistique se dérou
lant en soi dans l'image cosmique biologique 1, et appartenant donc 
à l'l,omme comme type, qu'intervient l'histoire des hautes c-ultures 
donnant au destin des langues verbales un tournant subit, grâce 
à une « langue du lointain » tout à fait nouvelle (l'écriture) et grice 
à la puissance de son intériorité. 

La langue écrite égyptienne était déjà vers 3000 en voie de désa
grégation grammaticale rapide; le sumérien aussi dans ce que l'eme
sal (langue des femmes) appelle langue littéraire. Le chinois écrit, 
qui forme depuis très longtemps une langue à part, opposée à toutes 
les langues courantes du monde chinois, est, dès les plus anciens 
textes connus, si entièrement dépourvu de flexion qu'on n'a pu 
que très récemment constater qu'il avait réellement eu un jour une 
flexion. Le système indoeuropéen ne nous est connu qu'en pleine 
décadence. Des cas de l'ancien vêdique - vers 1500 - il ne s'est 
conservé dans les langues antiques, un millénaire pms tard, que des 
débris. Depuis Alexandre le Grand, la déclinaison a pt!rdu le duel, 
la conjugaison le passif tout entier dans la langue hellénisti~ue cou
rante. Les langues occidentales ont varié dans la même direction, 
bien qu'elles soient de provenance la plus diverse possible, les 
langues germaniques résultant de rapports primitifs, les langues 
r •manes de rapports hautement civilisés : les cas, sauf un, ont disparu 
des langues romanes, et l'an~lais n'en a plus depuis la Réforme. 
L'allemand éourant a définitivement perdu le génitif au début du 
x1xe siècle, et il est en train de renoncer au datif. Seul celui qui 
essaiera de traduire « à reculons » un morceau de prose difficile et 
significatif, par exemple de Tacite ou de Mommsen, écrit dans une 
langue très ancienne riche en flexions, - tout notre travail de tra
duction n'est que la transcription d'états linguistiques plus anciens 
en états plus récents - seul celui-là acquerra la preuve que la tech
nique des signes s'est réfugiée, entre temps, dans une technique de 
la pensée qui n'a pour ainsi dire besoin de signes abrégés, mais 
saturés de signification, que pour des allusions exclusivement com
prises par un initié de la communauté linguistique considérée. 
C'est la raison pourquoi un Européen d'Occident reste absolument 
exclu de la compréhension des livres saints des Chinois, mais aussi 
de la compréhension de toute autre langue de culture, du Àr;yo; et 
de l'&:pz-,\ gi:ccs, de l'atman et du braman sanscrits, lesquels concer
n-::nt une conception cosmique dans laquelle il faut avoir grandi pour 
en comprendre les signes. 

C'est justement dans ses chapitres les plus importants que 
l'histoire extérieure de la langue est à peu près entièrement perdue 
pour nous. Son printemps est profondément enfoui dans l'âge 
primitif, et il faut encore faire remarquer que nous devons nous 
représenter ici I' «humanité» sous forme de troupes isolées et toutes 
mmuscuies qui se perdent dans le vaste espace. Une métamor
phose de l'âme se manifeste quand le contact réciproque est devenu 
la règle et finalement l'évidence, mais c'est justement pour cette 

I. Cf. p. II sq. 
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raison qu'il n'y a pas de doute que ce contact est d'abord cherché, 
puis réglé ou défendu au moyen de la langue; et ce n'est que par 
l'impression de la terre remplie d'hommes que l'être éveillé indi
viduel devient plus tendu, plus spirituel, plus prudent et qu'il élève 
et discipline la langue verbale, de telle aorte que la naissance de Ja 
grammaire est peut-être en liaison avec le caractère racial du grand 
nombre. 

Depuis lors, aucun système grammatical ne s'est plus manifesté, 
il n'y a plus que des espèces nouvelles détachées du tronc exis
tant. Sur ces langues proprement primaires, leur structure et leur 
accent, nous ne savons rien. Aussi loin que nous pouvons regarder 
dans le passé, nous voyons des systèmes lingnistiques complète
ment achevés, employés par chacun comme des choses tout à fait 
naturelles et appris par chaque enfant. Qu'il ait pu jamais en être 
autrement, qu'un jour peut-être un profond frisson ait accompagné 
l'audition de ces langues étranges et mystérieuses - comme ce fut 
et c'est encore le cas de l'écriture à l époque historique, - cela 
nous paraît indigne de foi. Et pourtant nous devrions compter avec 
la possibilité que les langues verbales ont été un jour un privilège 
de classe dans un monde de modes de communication averbale, 
un bien secret jalousement gardé. Qu'il existe un tel penchant, 
c'est ce 9.ue montrent des milliers d'exemples : le français comme 
langue diplomatique, le latin comme langue savante, le sanscrit 
comme langue cléricale. C'est l'orgueil des milieux raciaux que 
de converser entre eux sans être compris des autres. Une langue 
pour tous est vulgaire. « Avoir droit de parler à quelqu'un » est un 
privilège ou une insolence. L'usage de la langue écrite chez les gens 
mstruits et leur dédain du dialecte sont encore des témoignages de 
l'orgueil bourgeois authentique. Seulement nous vivons dans une 
civilisation où les enfants apprennent l'écriture avec la même évi
dence que la marche. Dans toutes les cultures antérieures, c'était 
un art rare et non accessible à chacun. Je suis convaincu qu'il n'en 
fut pas autrement un jour de la langue verbale. 

Le temps de l'histoire linguistique est extraordinairement rapide. 
Un siècle y si~nifie déjà beaucoup. Je rappellerai cette langue de 
gestes des Indiens de l'Amérique du Nord, qui devint nécessaire 
parce que le changement rapide des dialectes excluait une autre 
entente entre les tribus. On comparera aussi l'inscription récen:iment, 
découverte du forum (vers $00) avec le latin de Plaute (vers 200) et 
celui-ci avec la langue de Cicéron. Si on admet que les plus anciens 
textes vêdiques ont fixé l'état de la langue vers 1200 avant Jésus
Christ, l'état de cette langue vers 2000 peut déjà avoir été si entiè
rement différent qu'aucun savant indo-européen avec sa méthode 
déductive ne le pourra soupçonner même de très loin. Mais l'allegro 
devient lento au moment où l'écriture, langue de la durée, inter
vient pour fixer et paralyser les systèmes à des âges très différents. 
C'est précisément ce qui rend cette évolution si opaque : nous ne 
possédons que des fragments de langues écrites. Du monde linguis
tique d'Égypte et de Babylone, il y a encore des originaux datanr 
de 30001 mais les plus anciens fragments indo-européens sont des 
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copies, dont l'état linguistique est beaucoup plus jeune que leur 
contenu. 

Tout cela a déterminé les destins de la grammaire et du voca
bulaire de manière très diverse. La première se rattache à l'esi1rit, 
le second aux objets et aux lieux. Une variation intérieure naturelle 
ne se fonde que sur des systèmes grammaticaux. Ce sont, au con
traire, les fondements psychologiques de l'usage verbal qui montrent 
que, malgré les variations da la prononciation, la structure phoné
tique intérieure et mécanique reste d'autant plus solide, car sur 
elle repose la nature de la nomination. Les grandes f amilks linguis
tiques sont de simples familles grammaticales. Les mots y sont en 
quelque sorte déracinés et passent d'une famille à l'autre. C'est 
une erreur fondamentale des linguistes, des indogermanistes en 
tête, que de traiter la grammaire et le vocabulaire comme une unité. 
Le vocabulaire semi-antique de la chimie, le vocabulaire diploma
tique français, le vocabulaire anglais des courses ont uniformément 
acquis droit de cité dans toutes les langues modernes. Si on veut 
parler ici de mots étrangers, il faudra y ranger aussi la plus grande 
partie des ,, racines » des langues anciennes. Tous les noms se rat
tachent aux choses qu'ils désignent et partagent leur histoire. En 
grec, les noms de métaux sont d'origine étrangère, les mots comme 
-;aijpo;, x~-;1Jn, otYo;, sont sémitiques. Dans les textes hittites 
de Boghazkoï 1 on trouve des noms de nombres indous, et ce dans 
des expressions techniques qui y sont parvenus avec l'élevage du 
cheval. Des termes administratifs latins ont pénétré en foule dans 
l'Est grec 2, des termes allemands depuis Pierre le Grand en Russie, 
des termes arabes dans la mathématique, la chimie et l'astronomie 
d'Occident. Les Normands, Germains eux-mêmes, ont inondé 
l'anglais de mots français. Dans le régime bancaire du domaine 
linguistique germanique, c'est un fourmillement d'expressions ita
liennes, et, à un degré plus élevé encore, des expressions doivent 
avoir émigré en masse d'une langue dans une autre avec l'agricul
ture, l'élevage du bétail, les métaux, les armes, et en général avec 
chaque métier, avec le commerce d'échange et toutes les relations 
juridiques des tribus, tout comme le matériel de noms géographi
ques passe toujours en possession de la langue qui précisément 
est dominan\e, si bien que les noms grecs de lieux sont en grande 
partie cariens, les noms allemands en grande partie celtiques. On 
peut dire sans exagération : plus un mot indo-européen est répandu, 
plus il est de date récente et plus probable son origine étrangère. 
Ce sont précisément les noms les plus archaïques qui sont la pro
priété rigoureusement gardée. Le latin et le grec n'ont en commun 
que des noms tout à fait récents. Ou bien les mots téléphone, gaz, 
automobile appartiennent-ils au matériel linguistique du peuple 
« primaire »? En admettant que les ,, mots primaires » ariens vien
nent pour trois quarts de l'égyptien et du babylonien du troisième 
millénaire, nous n'en percevrions plus rien dans le sanscrit après 

I. Paul Jensen, Sit:u11gc11 J,·, P,,cuss. Ale:ad.:mit, 1919, p. 367 sq. 
2. I,. Hahn, Rom m1d Romauismus im cricch, riimiscllm Osten, 1906. 
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un siècle d'évolution sans écriture, car les innombrables mots latins 
d'emprunt sont devenus depuis très lon~temps méconnaissables en 
allemand. Le suffixe - ette dans Hennette est étrusque - com
bien de suffixes • ariens purs • ou 1e sémitiques purs li peuvent encore 
être étrangers et seulement impossibles à déterminer comme tels ? 
Comment expliquer la ressemblance frappante de beaucoup de 
mots dans les langues australiennes et indo-européennes ? 

te système indo-européen est certainement le plus jeune et, par
tant, le plus spirituel. Les lanfues dérivées de lui régissent aujour
d'hui la terre, mais exiatait-i déjà en 2000 comme construction 
grammaticale particulière en général? On sait qu'on admet aujour
d'hui comme probable une forme unique sel"Y8nt de point de départ 
aux langues ariennes, sémitiques et hamitiques. Les plus anciens 
fragments écrits de l'indou fixent peut-être l'état linguistique de 
1200, les plus anciens fragments grecs l'état linguistique de 
700. Mais des noms de personnes et de divinités apparaissent, en 
même temps que le cheval, déjà beaucoup plus tôt en Syrie et en 
Palestine 1, et èeux qui les ont donnés apparaissent sans doute 
d'abord comme des mercenaires, puis comme des dirigeants 2• 

Qu'on se nppelle l'effet produit jadis par les armes à feu espa
gnoles sur les Mexicain,. Cea Wikinga continentaux, ces premiers 
chevaliers - hommes qui ont grandi avec le cheval et dont la lé~ende 
du Centaure reflète encore l'impression de frayeur qu'ils inspi
raient - se seraient-ils fixés·. vers 1600 en aventuriers parcourant 
toutes les plaines du Nord, et auraient-il■ apporté avec eux la langue 
et le monde divin des chevaliers indous ? En même temps que l'idéal 
de clasae et le genre de vie de la race arienne? Après ce qu'on vient 
de dire ci-deasus de la race, cela expliquerait, sans aucune « migra
tion li d'un • peuple primaire •• l'idéal de race des territoires parlant 
arien. Les chevaliers des Croisades n'ont pas fondé différemment 
leurs ttats en Orient, d'ailleurs exactement au même endroit que, 
2500 ans plus tôt, les héros portant le nom de Mitanni. 

Ou bien ce système n'était-il vers 3000 qu'un dialecte insigni
fiant d'une langue perdue? La famille des langues romanes régnait 
sur toutes les mers vers 1600 après Jésus-Christ. En 400 avant 
Jésus-Christ, la« langue primaire» du Tibre possédait un domaine 
de cinquante lieues carrées. Il est certain que l'image géographique 
des familles Jrammaticales vers 4000 était encore très bigarrée. Le 
groupe sémit1co-hamitico-arien - s'il a jamais formé une unité -
avait sans doute alors à peine une grande importance. Nous ren
controns chemin faisant les débris de vieilles familles linguistiques 
qui appartinrent certainement un jour à des systèmes très répandus : 
étrusque, basque, sumérien, ligurien, vieilles langues d'Asie-Mineure 
sont de ce nombre. Dans les archives de Bo~hazkoï, on a constaté 
jusqu'à ce jour huit langues nouvelles qui étaient en usa~e vers l'an 
1000 avant Jésus-Christ. ttant donné le temps de variation d'alors, 
l'arien peut avoir formé vers l'an 2000 une unité avec des langues 
dont nous serions aujourd'hui incapables de le distinguer. 

r, Ed. Meyer, Ges&hi&hu dis Alterlmns, I, 2• édit. § 455, 465. 
2. Voir cliap. suivant. · 
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L'écriture tst une espèce de langue toute nouvelle et signifie 
un changement complet des relations de l'être éveillé humain, 
tandis qu'elle le délivre de la contrainte du présent. Les langues 
d'images désicnant des objets sont beaucoup plus anciennes, proba
blement plus anciennes que tous les mots; mais l'image ici ne désigne 
plus immédiatement un objet visuel, mais d'abord un mot, quelque 
c~ose qui est déjà abstrait de la sensation. Premier et unique exemple, 
d'une langue qui nécessite comme existante une pensée achevée, 
mais qui ne l'apporte pas avec elle. 

L'écriture suppose donc une grammaire complètement déve
loppée, car l'activité qui consiste à lire et écrire est infiniment plus 
abstraite que celle du parler et de l'audition. Lire, c'est poursuivre 
unt image écrite en ayant le sentiment de la signification dts sons
flerbaux qrti y appartiennent. L'écriture contient des signes pour 
désiiner d'autres signes et non des objets. Il faut que le sens gram
matical soit complété par une compréhension momentanée. 

Le mot appartient à l'homme en général, l'écriture exclusive
ment à l'homme de culture. Elle est, par opposition à la lan~ue ver
bale, conditionnée par tous les destins politiques et religieux de 
l'histoire cosmique non seulement en partie, mais de part en part. 
Toutes les écritures naissent dans des cultures particulières et comp
tent au nombre de leurs symboles les plus profonds. Mais nous 
manquons totalement encort> d'une histoire complète de l'écriture, 
et une psychologie des formes et de Jeurs métamorphoses n'a même 
pas été tentée. L'écriture est le grand symbole du lointain, c'est-à-dire 
non seulement de la lar~eur, mais aussi et surtout de la durée, de 
l'avenir, de la volonté d éternité. Parler et entendre ne se font que 
dans la proximité et le présent, mais par l'écriture on parle à des 
hommes qu'on n'a jamais vus, ou qui ne sont pas encore nés, et la 
voix d'un homme est entendue encore des siècles après sa mort. 
L'écriture est une des premières marques de la vocation historique. 
Mais c'est justement pourquoi rien n'est plus caractérisâque d'une 
cmture que son attitude intérieure envers l'écriture. Si nous savons 
si peu de l'in,do-européen, c'est parce que les deux plus anciennes 
cultures ou les hommes se sont servis de cc système, l'indoue et 
l'antique, par suite de leur yocation a historique, n'ont ni créé une 
écriture propre, ni même accueilli les écritures étrangères annt leur 
période tardive. En effet, l'art tout entier de la prose antique est 
créé immédiatement pour l'oreille. On lisait comme si l'on parlait; 
nous lisons tous " comme un livre ,,, en comparaison, et ne sommes 
pour cette raison, à cause de l'éternelle oscillation entre l'image 
graphique et le son ùu mot, jamais parvenus à un style complet ùe 
la prose au sens attique. Au contraire, clans la culture arabe chaque 
religion a développé son écriture propre, qu'elle a même conservée 
en changeant de langue : la durée des livres et des doctrines sacrés 
est inséparable de l'écriture comme symbole de la durée. Les plus 
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anciens témoignages de l'écriture littérale existent dans les espèces 
d'écritures sud-arabiques, sans doute séparées d'après les sectes 
minéennes et sabéennes et remontant peut-être jusqu'au xe siècle 
avant Jésus-Christ. Les Juifs, Mandéens et Manichéens de Baby
lonie parlaient l'araméen oriental, mais avaient tous leur propre 
écriture. Depuis l'époque abbasside, t'arabe devient prépondé
rant, mais Chrétiens et Juifs continuent à l'écrire de leur propre 
écriture. L'Islam a partout répandu l'écriture arabe parmi ses fidèles, 
qu'ils parlassent sémite, mongol, arien ou nègre 1. L'habitude d'écrire 
fait naître partout la différence inévitable entre la langue écrite et 
la langue courante. La langue écrite applique la symbolique de la 
durée à son propre état grammatical, qui ne cède que lentement et 
de mauvais gré aux transformations de la langue courante, laquelle 
représente donc toujours un état plus récent. Il n'y a pas une x'Jw·,, 
hellénique, mais deux 2, et l'immense distance qui sépare le latin 
écrit du latin vivant à l'époque impériale est suffisamment attestée 
par la structure des premières langues romanes. Plus une civilisa
tion est vieille, plus marquée la différence allant jusqu'à cette dis
tance 9ui sépare aujourd'hui le chinois écrit du Kuanchua parlé par 
les Chmois instruits du Nord. Ce ne sont plus deux dialectes, mais 
deux langues entièrement étrangères l'une à l'autre. 

Mais on y voit déjà exprimé ce fait que l'écriture est au plus haut 
degré une affaire de classe et un très ancien privilège du clergé. 
La paysannerie est sans histoire et donc sans écriture. Mais il y a aussi 
une antiphathie prononcée de la race contre l'écriture. Cela me 
paraît avoir une suprême importance pour la graphologie : plus 
!'écrivain a de race, plus souverainement il traite la structure orne
mentale des signes d'écriture et y substitue des ima~es linéaires 
toutes personnelles. L'homme tabou seul conserve en écrivant un 
certain respect pour les formes propres des signes et cherche à les 
répéter toujours involontairement. C'est la différence entre l'homme 
d'action qui fait l'histoire et le savant qui ne fait que la dessiner et 
l' « éterniser ». L'écriture est dans toutes les cultures en la posses
sion du clergé, parmi lequel comptent aussi les poètes et les savants. 
La noblesse méprise l'écriture. Elle fait écrire. Cette activité avait 
de tout temps quelque chose de spirituel et de clérical. Les vérités 
ne deviennent tout à fait atemporelles que par l'écriture, non par 
la parole. C'est encore l'antithèse du château et de la cathédrale : 
qu'est-ce qui doit durer ici - l'acte ou la vérité? Le documrnt garde 
des faits, l'écriture sainte g-arde des vérités. Ce que sont d'un côté 
la chronique et l'archive, le manuel et la bibliothèque le sont de 
l'autre. C'est pourquoi, outre l'édifice du culte, il y a encore quel
que chose qui n'est pas décoré d'ornements, mais qui est l'ornement, 
c'est k Livr,. L'histoire de l'art de toutes les époques printanières 
devrait mettre en tête l'écriture, et l'écriture cursive plus encore 
que l'écriture monumentale. Ce qui est gothique, i:t cc qui est 

1. Ll<lzbarski, Sift1111{!1'II d. JJ,·rl . . ·1 kad,•mù·, 1()16, f>. 1u8. I>oc11111t•nlali1111 lrt·~ 
riche dans M. Micscs, /Ji,· (;e,ç,:fae d~r 8rl,rijtg,•schi,:1,t(, 1919. 

2. P. Krclo1Chnu:r, iu (i(rckc: .\'urdt'II, Einh:itunq in die Alkrtumswis,-l'n~dmfl, 
1, p. S5I, 
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magique se reconnaît ici dans toute sa pureté. Aucun ornement ne 
possède l'intériorité d'une forme littérale ou d'une page d'écriture. 
L'arabesque n'apparaît nulle part aussi parfaite que dans les maximes 
coraniques sur les murs de la mosquée. Et le grand art des initiales, 
l'architecture de la forme pagiuale, la plastique des reliures! Un 
Coran en lettres soufiques agit à chaque page comme une tapisserie 
murale. Un tvangile gothique est comme une petite cathédrale. Il 
est caractéristique que l'art antique ait touché et enjolivé tous les 
objets - à la seule exception de l'écriture et du manuscrit. Il y a là 
une haine de la durée, le mépris d'une technique qui est malgré tout 
plus qu'une technique. Il n'y a ni en Grèce ni dans l'Inde un art de 
l'inscription monumentale comme en :F;gypte, et personne ne semble 
avoir pensé au fait qu'une feuille portant le manuscrit de Platon 
était une relique, et qu'on aurait pu conserver par exemple sur 
1 'Acropole un précieux exemplaire des drames de Sophocle. 

Tandis que la ville s'élève au-dessus de la campagne, que labour
geoisie s'ajoute à la noblesse et au clergé et que l'esprit citadin prend 
le pouvoir, l'écriture, d'annonciatrice de la gloire des nobles et des 
vérités éternelles, passe au rang d'instrument du commerce des 
affaires et de la science. La culture indoue et la culture antique 
n'avaient pas admis ce premier rôle, elles autorisèrent l'importa
tion étrangère du second; et c'est comme instrument vulgaire, de 
tous les jours, que l'écriture littérale s'imposa lentement. En même 
temps, et avec la même signification que cet événement, se présen
tent en Chine l'introduction des signes phonétiques vers 800 avant 
Jésus-Christ, et ·surtout en Occident, l'invention de l'imprimerie 
au xve siècle : le symbole de la durée et du lointain est renforcé jus
qu'à l'extrême par le grand nombre. Enfin les civilisations ont 
accompli le dernier pas, afin de donner à l'écriture une forme oppor
tune. Comme on l'a dit, l'invention de l'écriture littérale dans la civi
lisation égyptienne vers 2000 était une pure innovation technique; 
dans le même sens, Li Si, chancelier d' Auguste chinois, a intro
duit en 227 l'écriture unitaire chinoise, et enfin parmi nous, ce que 
peu de gens ont reconnu dans sa véritable signification, est née une 
nouvelle espèce d'écriture. Que l'écriture littérale égyptienne n'est 
nullement quelque chose d'ultime et d'achevé, c'est ce que prouve 
l'invention de la sténographie, qui est l'égale de l'alphabet et qui 
n'est pas seulement une écriture abrégée, mais la domination de 
l'écriture littérale par un principe de communication nouveau, 
extrêmement abstrait. Il est bien possible que les formes écrites 
de cette espèce supplantent complètement les lettres alphabétiques 
dans les siècles prochains. 

Peut-on oser écrire dès aujourd'hui une morphologie des langues 
de culture? Ce qui est certain, c'est que la science jusqu'à ce jour n'a 
même pas encore découvert ce problème. Les langues de culture 
sont les langues de l'homme historique. Leur destin ne s'accomplit 
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pas dans des espaces de temps biologiques, il suit le développement 
organique de courants vitaux strictement mesurés. Les langues de 
a,lture ,ont dei langues histoTiques. Cela veut dire d'abord qu'il n'y 
a paa un événement historique, pas une institution politiqt1e, qui 
ne soient déterminés en même temps aussi par l'esprit de la langue 
qui y est employée, et qui n'aient agi à leur tour sur l'esprit et la 
forme de cette langue. La construction de la phrase latine est aussi 
une conséquence des batailles romaines qui revendiquèrent toute 
la pensée du peuple pour l'administration des vaincus; la prose 
allemande, avec son manque de normes fixes, porte encore aujour
d'hui la trace des guerres de Trente ans, et l'ancienne dogmatique 
chrétienne aurait eu une forme différente, si les plus anciennes écri
tures n'étaient pas toutes en grec, mais en syrien comme celle des 
Mandéens. Mais cela veut dire en outre que l'histoire cosmique est 
régie par l'existence de l'écriture comme d'un moyen d'entente pTo
prement J,iston'que, à un degré dont les savants ont à peine encore 
pris conscience. L'füat au sens supérieur â pour base le commerce 
de l'écriture; le style de toute politique est déterminé absolument 
par la signification donnée chaque fois aux documents, aux· archives, 
aux signatures, à la publicité dans la pensée politico-historique d'un 
peuple. La lutte pour le droit est une lutte pour ou contre le droit 
écrit; les constitutions remplacent la puissance matérielle par la 
rédaction des paragraphes et élèvent ces pages d'écriture au rang 
d'armes. La langue et le présent, l'écriture et la durée sont connexes, 
mais l'entente orale et l'e:tpérience pratique, l'écriture et la pensée 
théorique ne le sont pas moins. On peut ramener à cette antithèse 
la plus grande partie de l'histoire politique intérieure de toutes les 
périodes tardives. Les faits perpétuellement changeants contre
disent l'écriture, les TJbiti, la font progre11er - c'est l'antithèse his
torique cosmique des deux partis, existant sous une forme quel
conque, dans les grandes crises de toutes les cultures. L'un vit dans 
la réalité, l'autre lui oppose une écriture; toutes les grandes révolu~ 
tions supposent une littérature. 

Le groupe des langues de culture occidentales se manifeste au 
xe siècle. Les corps linguistiques existants, c'est-à-dire les dialectes 
germaniques et romans, y compris le latin ecclésiastique, se déve
loppent, d'un esprit unitaire, en langues écrites. Il doit y avoir, dans 
le développement de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, du fran
çais, de l'espagnol, depuis900 jusqu'à 1900, un trait commun,comme 
dans l'histoire des lan~ues helléniques et italiques, y compris 
!'étrusque, depuis 1100 Jusqu'à l'époque impériale. Mais qu'est-ce 
qui est résumé ici, indépendamment du domaine d'exP.ansion des 
familles linguistiques et des races, par les seules frontih-es giopa
phiques de la a,lture ? Quelles modifications sont communes aux 
langues hellénistiques et au latin d'après 300, dans la prononcia
tion, l'emploi des mots, la métrique, la grammaire, la stylistique? 
Lesquelles sont communes à l'allemand et à l'italien à partir de 
l'an 1000, mais pas à l'italien et au roumain ? Des questions de ce 
genre n'ont jamais été examin,es avec méthode. 

Chaque culture, à son réveil, trou,·c des langues rustiques, langues 
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de la campagne acitadine qui marchent << éternellement », prenant 
à peine une part aux événements de la ~rande histoire, toujours 
comme dialectes non écrits, à travers périodes tardives et civilisa
tions, et qui subissent des transformations lentes et insoupçonnées. 
Là-dessus s'édifie maintenant la langue des deux ordres primaires 
comme le premier phénomène d'une relation de l'être éveillé, qui 
a la culture, qui est la culture. Ici, dans ce milieu de nobles et de 
clercs, les langues deviennent langues de culture, le parler appartenant 
au cl,âteau, la langue à la cathédrale: c'est ainsi qu'au seuil de l'évolu
tion le végétal se sépare de l'tanimal, le destin du côté vivant de celui 
du côté mort, celui du côté organique de celui du côté mécanique 
de l'entente. Car le côté totémique affirme, le côté tabou nie le sang 
et le temps. Là se trouvent partout de très bonne heure les langues 
de culture figée dont la sainteté est garantie par leur invariabilité, 
systèmes atemporels depuis très longtemps défunts, ou aliénés à la 
vie et artificiellement paralysés, pourvus d'un vocabulaire stricte
ment conservé et fixe qui est la condition nécessaire à la rédaction 
de vérités éternelles. Ainsi se sont figés le vêdique ancien comme 
langue religieuse et le sanscrit comme langue savante. L'é~ptien 
de l'Ancien Empire fut toujours retenu comme langue cléricale, si 
bien que dans le Nouvel Empire les formules sacrées d'Sgypte 
étaient aussi peu comprises que le Carmen Saliare et le chant des 
Arvals au temps d' Auguste 1• Dans la préhistoire de la culture arabe, 
le babylonien, l'hébreu et l'avestique sont morts simultanément 
comme langues courantes - probablement au ne siècle avant Jésus
Christ, - mais c'est justement pourquoi ils furent opposés, dans les 
écritures saintes des Chaldéens, des Juifs et des Perses, à l'araméen 
et au pehlvi. C'est la même signification qu'avait pour l'Sglise le latin 
gothique, pour la science baroque le latin des humanistes, en Russie 
le slave ecclésiastique et, sans doute aussi, à Babylone le snmérien. 

Par opposition, la pratique du parler avait élu domicile dans les 
châteaux et les palais. C'est ici 9u'ont été formées les langues vivantes 
de culture. Parler est une habitude, une discipline de la langue, le 
bon ton dans la phonologie et la tournure, le tact délicat dans le 
choix des mots et le mode d'expression. Tout cela est caractéris
tique de la race, cela ne s'apprend pas dans les cellules des couvents 
et les ateliers de savants, mais dans la société polie et au contact d'un 
modèle'vivant. C'est dans les milieux nobJes et comme caractère de 
leur ordre qu'ont été formés la langue d'Homère 2, ainsi que le vieux 
français des Croisades et le moyen haut-allemand des Staufen, tous 
issus d'habitudes rustiques. Si on admet que les grands poètes épi
ques, les scaldes et les troubadours, en ont été les créateurs, il ne 
faudra pas oublier que ces créateurs ont été élevés aussi linguisti
quement pour cette tâche d'abord, à l'école de l'ordre dans lequel 
ils se mouvaient. Cc grand fait par lequel la culture devient majeure 
est l'œuvre d'une race, non celle d'un atelier. 

r. C'est ce qui me fait croire aussi que l'ètrusque a joué, très tard encore, un rôle 
important dans les collèges des prétrts romains. 

z. Aussi faut-Il bien se rendre compte que les chants, fixés par écrit pendant la 
période coloniale seulement, ne peuvent se présenter que dans une langue litt(·rnlrc·, 
,·t 11011 duns la langue conrtol:ic cunrantc on ils étaient d'ahord réclt~s. 
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La culture linguistique cléricale part de l'examen des concepts 
et des conclusions. Elle s'efforce de porter à l'extrême la capacité 
des mots et des formes propositionnelles : ainsi se manifeste une 
différence sans cesse croissante. entre l'usage linguistique scolas
tique et courtois, rationnel et social, et il y a, par delà toutes les fron
tières des familles linguiatiqu~a, quelque chose de commun dans le 
mode d'expreBSion de Plotin et de Thomas d'Aquin, dans Je Vêda 
et la Mischna. Ici est le point de départ de toute langue savante mûre 
qui en Occident, qu'elle a'appelJe allemand, anglais ou français, 
n'a pas dépouillé aujourd'hui encore les dernières traces de sa pro
venance du latin scolastique, et par conséquent aussi l'origine de 
toute méthodique des expressions techniques et des formes proposi
tionnelles de la conclusion. Cette antithèse entre les modes d'entente 
du grand monde et de la science se continue jus~u'au cœur de la 
période tardive. Le centre de gravité du domaine lm~uistique fran
çais se situe résolument du côté de la race1 c'est-à-dire du parler à 
la cour de Versailles et dans les salons parisiens. C'est ici que s'est 
transplanté l'esprit précieux des romana d'Arthur, et qu'il s'est élevé 
à la convenation régissant l'Occident tout entier, à l'art classique 
du parler. Pour fa philosophit' grecque, les plus grands embarras 
qu'elle a rencontrés proviennent .;:1,ai de ce que l'ionico-attique avait 
été entièrement constitué dans )es cours des tyrans et les symposies. 
Plus tard, il fut presque impossible de parler du syllogisme dans la 
langue d' Alcibiade. D'autre part, la prose allemande qui ne trouva 
en général aucun centre de haute formation, à l'époque décisi\·e du 
baroque, oscille aujourd'hui encore, dans sa stylistique, entre les 
tournures française!' et les tournures latines - tournures courtoises 
et tournures savantes, - suivant qu'elle vise à l'élégance ou à 
l'exactitude de l'expression; et c'est grAce aussi à leur provenance 
linguistique, de la chaire ou de l'école sa\·ante, et à leur séjour, 
comme éducateun dans les .:hiteaux ou les petites cours, que nos 
classiques ont sana doute réussi à se constituer un style personnel 
que l'on peut imiter; mais non à créer une prose spécifiquement 
allemande, obligatoire pour tous. 

A ces langues de classe, la ville a apporté la troisième et dernière 
langue, celle de la bourgeoisie, la langue écrite proprement dite, 
rationnelle, opportune, prose au sens le plus strict du mot. Elle 
oscille lé~èrement entre le mode social distingué et le mode savant 
d'expression, attentive aux tournures toujours nouvelles et aux 
termes à .la mode d'une part, s'accrochant d'autre part avec entête
ment aux concepts existants. Mais en son fond essentiel, elle est de 
nature économique. Elle se sent absolument comme un signe de 
classe, en face de l'éternel parler ahistorique du ,c peuple », dont se 
servirent Luther et d'autres au ~rand mécontentement de leurs 
contemporains délicats. Avec la victoire définitive de la ville, ces 
langues citadines absorbèrent aussi celles de la société aristocra
tique et de la science. Dans les hautes sphères de la population 
cosmopolite citadine, il se développe une xr.,w•;, uniforme, intelli
gente, pratique, antipathique aux dialectes et à la poésie, caracté
ristique de la symbolique de toute civilisation, sorte de mécanique 
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précise, froide et pourvue d'un geste réduit au minimum. Ces der
nières langues sans feu ni lieu peuvent être apprises par chaque 
marchand et chaque portefaix, tels le grec de Carthage et d'Oxus, 
le chinois de Java, l'anglais de Shanghaï et pour les comprendre, 
le (( parler » n'a aucune importance. Voulez-vous savoir quel est 
leur véritable créateur? Ce n'est pas l'esprit d'une race ou d'une 
religion, mais simplement celui de l'économie. 

Ill. - PEUPLES PRIMITIFS, PEUPLES DE CUL TURE, 
PEUPLES DE FELLAHS. 

Nous pouvons enfin maintenant, avec la plus extrême prudence, 
serrer de plus près le concept de u peuple » et apporter de l'ordre 
dans ce chaos de formes ethniques, que la recherche historique 
moderne n'a fait qu'accroître. Il n'y a pas de mot qu'on ait employé 
aussi fréquemment, et en même temps aussi complètement sous
trait à la critique, pas un non plus qui n'ait un besoin aussi pres
sant de la critique la plus aiguë. Même les historiens très avisés, 
après s'être efforcés jusqu'à un certain point d'y apporter théori
quement quelque clarté, continuent, dans la suite de leurs recherches, 
à jeter dans le même moule les concepts de peuples, de races, 
de communautés linguistiques. Trouvent-ils un nom de peuple, ils 
en font aussitôt une expression linguistique; découvrent-ils une 
inscription de trois mots, ils croient avoir trouvé un complexus 
racial. Quelques << racines » offrent-elles une certaine correspon
dance, ils aperçoivent dans le lointain un peuple primitif et une 
patrie prim1ti\·e qui surgissent. Le nationalisme moderne n'a fait 
qu'accroître encore ce u mode de penser en unités ethniques ». 

Mais les Hellènes, les Doriens et les Spartiates sont-ils un peuple? 
Les Celtes, les Gaulois et les Sénones ? Si les Romains étaient un 
peuple, que furent donc les Latins? Et quelle unité entend-on quand 
on parle des ttrusques parmi les peuplades d'Italie aux environs 
de 400? N'est-on pas allé jusqu'à faire dépendre leur« nationalité» 
de la structure de leur langue, comme d'ailleurs celle des Basques 
et des Thraces ? Et quel concept ethnique supposent les termes 
d'Américain, de Suisse, de Juif, de Boer? Est-ce le sang, la langue, 
la croyance, le gouvernement, le paysage - qui détermine· toutes 
ces notions de peuple? En général, la parenté lin4uistique et san
guine n'est constatée que par voie scientifique. L individu n'en a 
aucune conscience. Un Indo-européen n'est rien d'autre qu'un con
cept de savant et de philologue. La tentative d'une fusion des Grecs 
et des Perses par Alexandre le Grand a complètement échoué, 
tandis que c'est précisément aujourd'hui que nous sentons le poids 
de la communauté anglo-allemande. Peuple est au contraire un 
complexus dont on a conscience. Considérez donc l'usage linguis
tique ordinaire. Chacun désigne avec enthousiasme, comme étant 
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son M peuple 111, la communauté qui lui est intérieurement la plus 
proche - et il appartient à beaucoue d'entre elles-. Il tend ensuite 
à appliquer ce concept particulier, issu d'un événement personnel, 
aux associations les plus hétérogènes, Pour César les Arvernes 
étaient une civitas, pour nous les Chinois sont une II nation ». Aussi 
n'étaient-ce point les Grecs, mais les Athéniens qui furent un peuple, 
et seuls quelques-uns d'entre eux, comme Isocrate, se sont sentis 
<les Hellènes avant tout. C'est pourquoi aussi de deux frères, l'un 
peut s'appeler Suisse et l'autre, avec la même raison, Allemand. 
Cc: ne sont pas là des concepts savants, mais des faits historiques. 
Le peuple est une association d'hommes qui se sentent comme un 
tout. Ce sentiment vient-il à s'éteindre, le nom 'et chaque famille 
particulière peuvent subsister, mais le peuple a cessé d'exister. 
Les Spartiates se sentaient dans ce sens comme un peuple, les 
M Doriens » peut-être vers 1100, mais assurément pas en 400. Les 
Croisés étaient devenus un peuple authentique par le serment de 
Clermont, les Mormones par leur bannissement du Missouri en 
1839 1, les Mamertins, mercenaires d'Agathoclès, par la nécessité 
de se conquérir un refuge. Le principe générateur de peuple a-t-il 
été différent chez les Jacobins et chez les Hycsos? Combien de 
peuples ont pu naître de l'escorte d'un chef ou d'une bande de 
fuyards? Une telle association eeut changer de race, comme les 
Osmaniens apparus en Asie-Mineure sous le nom de Mongols; 
elle peut changer de langue comme les Normands de Sicile, de nom 
comme les Achéens ou les Danaens. Il existe un peuple comme tel, 
tant que dure le sentiment de communauté. 

Du destin des peuples, il nous faut distinguer celui de leurs noms. 
Ils sont souvent le seul document qui nous en reste; mais pouvons
nous inférer en quelque manière d'un nom à l'histoire, à la des
cendance, à la langue, ou même seulement à l'identité de ses repré
sentants? Encore une erreur des savants d'avoir simplifié le rapport 
entre les deux, non en théorie, mais en pratique, comme par exemple 
dans les noms de personnes actuels. A-t-on la moindre idée du 
nombre des possibilités ici présentes ? Le fait de donner un nom a 
déjà une importance infinie dans les anciennes associations. GrAce au 
nom, un groupe humain prend conscience de sa différenciation 
avec une sorte de grandeur sacrée, mais ici les noms de cultes peu
vent être juxtaposés aux noms de guerriers, d'autres s'être trouvé 
dans le pays ou hérités, le nom généalogique eeut être échangé 
contre celui d'un héros comme les Osmaniens, et ri peut naître enfin 
dans toutes les frontières des noms étrangers en nombre illimité, 
qûi ne sont connus et familiers peut-~tre qu'à une partie des asso
ciés ethniques. Si de tels noms 1,uls nous sont parvenus, on peut 
dire presque que chaque inférence sur leurs représentants aboutit 
n6cessairement l une erreur. Les noms, sana doute sacrés, des 
Fnncs, des Alamana et des Suons, ont remplacé une grande quan-

1. Sentiment Il rtpandu que la oumera des 1tf8Ddea 'Pille& ee dllent peuple et 
oduent alnel la bour~llle avec ~uelle Ill ne R 11e11tent aucun lien dè commu• 
■auti; mall la bouraeotale de 1789 n avait _pu ap dilla-emmcnt. 

J. Ed. lleJff, u,,,,,,.,., .....i Giullicltu ur M°""°""'• 1912, p. u8 IQ, 
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tité dos noms donnés au temps de la bataille de Varua. Si nou11 
ne le 1avion1 pu, nous aerions convaincus depuis longtemps qu'il 
y avait eu là un refoulement ou une destruction de races plus 
anciennes par de nouveaux en\"ahisseurs. Les noms de Romains 
et de Quintes, de Spartiates et de Lacédémoniens, de Carthagi
nois et de Puniques existaient côte à côte - il y avait là une possi
bilité d'admettre deux peuples. Nous ne saurons jamais dans quelle 
relation s'étaient trouvés entre eux les noms de Pélasges, d'Achéens 
et de Danaens, et sur quels faits se base cette relation. Si nous 
n'avions que ces mots, il y a longtemps que les savants auraient fait de 
chacun un peuple -avec sa langue et sa race particulière. -N'a-t-on 
pas voulu inférer du nom de paysage, Doris, à la marche de l'inva
sion dorienne? Combien de fois un peuple peut-il avoir demandé 
son nom à un paysage et l'avoir adopté? Le cas se voit dans le nom 
des Prussiens d'aujourd'hui, mais aussi dans celui des Perses, des 
Juifs et des Turcs, inversement en Bourgogne et en Normandie. 
Le nom d'Hellènes naquit vers 650, on ne saurait donc y rattacher 
une migration de la population. La Lorraine reçut le nom d'un 
prince tout à fait insi~nifiant, et d'ailleurs par suite du partage d'une 
succession et non d une immigration de peuple. Les Allemands 
s'appelaient, à Paris, en 1814 des Allemands, en 1870 des Prussiens, 
en 1914 des Boches; en d'autres temps, on aurait découvert der
rière ces noms trois peuples différents. Les Européens d'Occident 
s'appellent en Orient des Francs, les Juifs des Espagnols, - cela 
provient de circonstances historiques; mais qu'aurait conclu un 
philologue de ces noms seuls ? 

Impossible d'apercevoir les résultats auxquels aboutiraient les 
savants en l'an 3000, s'ils continuaient à travailler avec les méthodes 
actuelles, en se servant de noms, de fragments linguisti9.ues et des 
concepts de patrie primitive et de migration. Les chevaliers teuto
niques du xme siècle avaient chassé les Prussiens païens; en 18jo 
ce peuple en migration apparaît tout à coup de\"ant Paris. Les 
Romains pressés par les Goths ont émigré du Tibre sur le bas 
Danube; ou bien une partie d'entre eux serait-elle parvenue jus
qu'en Pologne où on parlait latin à la Diète? Charlemagne a battu 
les Saxons sur le Wesér, ceux-ci émigrèrent alors dans la région de 
Dresde, tandis que les Hanovriens - originaires de la Tamise où 
ils avaient leur établissement primitif, selon le nom dynastique -
s'emparèrent du pays. Au lieu d'histoire des peuples, les historiens 
ont écrit celle des noms; mais les noms ont leurs destins propres et, 
pal! plus que ceux-ci, les langues avec leurs migrations, transfor
mations, victoires et défaites n'apportent la moindre \'reuve à 
l'existence des peuples auxquels elles apP.artiennent. Ceci est une 
erreur fondamentale, surtout de la philologie indo-européenne. 
S'il y a migration des noms de Palatinat et de Calabre à l'époque 
historique, si l'hébreu s'est transporté de Palestine à Varsovie, le 
persan du Tigre dana l'Inde, que peut-on déduire ensuite de l'his
toire du nom des ttrusques et de l'inscription r.rétendue « trrsé
nienne » de Lemnos ? Ou bien les Français ont-i s form6 jamais un 
peuple primitif avec les nègres de Haïti, comme le prouve leur 
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langue commune ? Dans la région comprise entre Budapest et 
Constantinople, on parle aujourd'hui deux langues mongoles, une 
sémitique, deux antiques et trois slaves et ces communautés linguis
tiques ont toutes le sentiment de former des reuples 1• Si on voulait 
bAtir là-dessus une histoire des migrations, i en résulterait un pro
duit étrange de méthodes erronées. Le dorien est le nom d'un dia
lecte, nous n'en savons r:ien de plus. Sans doute, il s'est vite répandu 
quel~ues dialectes de ce groupe, mais cela ne prouve 2 absolument 
pas l expansion, ni même l'existence, d'une espèce humaine cor
respondante. 

16 

Ici, nous sommes en face du concept favori de la pen1ée histo
rique moderne. Dès qu'un historien de nos jours rencontre un peuple 
qui a fait quelque chose, il se croit pour amsi dire dans l'~bhgataon 
de répondre à cette question:,, d'où vient-il?, C'est une convenance 
pour un peuple d'être venu de quelque fart et d'avoir une patrie 
première. C'est presque l'injurier que d admettre qu'il se trouve 
aussi, dans ses pénates, à l'endroit où il est. La migration est un 
motif légendaire favori de l'humanité primitive, mais son applica
tion à la recherche savante n'a que trop dégénéré en une manie. Les 
Chinois ont-ils immigré en Chine.ou les tgyptiens en tgypte? Cette 
question ne se pose pas, on se contente de demander : quand et 
d'où? On aimerait mieux faire venir les Sémites de Scandinavie 
et les Ariens de Chanaan que d'abandonner le concept de. patrie 
primitive. 

Or le fait d'une forte mobilité de toutes les populations anciennes 
est hors de doute. Le problème libyen cache un secret de cette sorte. 
Les Libyens ou leurs ancêtres parlaiont hamitique, mais ils étaient 
corporellement, comme le montrent déjà les vieux reliefs d':€gypte, 
de haute taille, blonds avec des r,eux bleus, et ils proviennent donc 
sans aucun doute du Nord de 1 Europe 8• En Asie-Mineure, il y a 
au moins trois couches migratoires certaines depuis 1300, elles sont 
peut-être en relation avec les incursions des nordiques « peuples 
de la mer II en :€gypte, et des faits semblables sont attestés dans le 
monde mexicain. Mais nous ne savons rien de la nature de ces 
mouvements; des migrations qu'aime à se représenter l'historien 
moderne, d'après lequel des peuplades fermées parcourraient les 

1. En Maœdolne, les Serbes, les Bulga•es et les Grecs ont fondé au x1x• siècle 
des écoles chrétiennes, pour la population qui était hostile aux Turcs. Quand par 
hasard ou eul!Clgnait le serbe dans un village, la génération suivante se composait 
déjà de Serbes fanatiques. I,a pulSianœ actuelle des • nations • est donc tout sim
plement une conllé9uenœ de la polltlq11e scolaire précédente. 

:z. Sur le scepticljme de Beloch relaUf à la prétendue migration dorienne, cf. sa 
Gri4&11. w"lli&Jitc, IÏJ2, chap. VIII. 

3. Cf. C. Mehlls, i, Be,be,frllge u,chill ta, Anth,opo/01:ic, 39, p. 249 sq.) qui 
donne aull&i des renseignements sur la parenté de la céranùque dans l'Allemagne 
du Nord et la Mauritanie, et m~me de beaucoup de noms de rivières et de monta
lP.1es· I.e• audennea con1trucUon1 de pyramides de l'Ouest africain s'apparentent 
etroitement, d'une ~ avec les tombès nordiques des Huns, d'autre part avec 
ks tombes royales de l'Ancien Empire ~gyptien. (Voir aull!II quelques clichés dans : 
J,. Frobenius, De, lclei11ll/rilla11isçlie Grabba11, 1916). 
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pays comme de grands corps massifs-, se refouleraient et combat
traient l'une l'autre pour s'établir enfin quelque part, il ne peut 
assurément pas être question. Ce n'est pas le déplacement en lui
mêmc, c'est la représentation qu'on s'en fait qui a gâché nos vues 
sur la nature des peuples. Les peuples, au sens moderne, n'émi
grent pas, et cc qut émigrait un jour a besoin d'une appellation très 
prudente et ne supporte pas partout la même. Le motif éternelle
ment répété de ces invasions est egalement creux et digne du x1xe 
siècle : la nécessité matérielle. La faim eût amené à de tout autres 
tt:ntatives et n'a certainement pas été la raison suprême qui fit sortir 
les hommes de race de leur nid - bien qu'elle soit, naturellement, 
le motif le plus fréquemment invoqué lorsque ces bandes migra
trices se heurtaient tout à coup à une entrave militaire. Dans ces 
hommes frustres et rudes, c'est sans aucun doute le besoin micro
cosmique originel de se mouvoir dans le vaste espace, qui s'est éleYé 
du plus profond de leur âme comme besoin d'aventure, comme 
témérité, comme trait de destin, comme penchant à la puissance 
et au butin, comme une nostalgie lumineuse de l'action, nostalgie 
du carnage joyeux et de la mort héroïque que nous ne sommes plus 
capables de nous représenter; som·ent ce devait être une discorde 
patriotique et la fuite devant la vengeance du plus fort, mais tou
JOUra quel9ue chose de viril et de vigoureux. Et cela était conta
gieux. :F.:ta1t lâche quiconque se reposait dans ses champs. Ou 
bien les croisades, les explorations de Cortez et de Pizarro et, de 
nos jours encore, les aventures des trappeurs dans le Far West amé
ricain sont-elles dues à la nécessité de vivre? Dans l'histoire, quand 
une petite bande victorieuse fait irruption dans une vaste région, la 
règle générale est qu'elle y est portée par la voix du sang, le désir 
nostalgique d'un grand destin, l'héroïsme des hommes de race 
authentique. 

Mais il faut avoir aussi une image de la situation dans les pays 
traversés. Ces traits ont changé constamment et ce changement 
ne dépendait pas de l'esprit des migrants, mais de plus en plus de 
la nature de la population sédentaire, qui était finalement bien 
supérieure en nombre. Il est clair que, dans lès espaces presque inha
bités, une simple capitulation du plus faible est possible et régu
lière. 

Dans les états de densité postérieure néa1,1moins1 il s'agit d'un 
déracinement du plus faible qui est obliçé de se défendre ou de con
quérir un nouveau pays. On se presse déjà dans l'espace. II n'y a pas 
de tribu qui puisse vivre sans une perpétuelle surveillance de 
toutes parts et sans une méfiante préparation à la résistance. La 
dure nécessité de la guerre discipline les hommes. Les peuples 
marchent vers une grandeur intérieure, au contact des peuples et à 
l'encontre des peuples. L'arme devient arme contre des hommes et 
non contre des animaux. Enfin arrive la forme migratoire dont il peut 
seulement être question à l'époque historique : des troupes de pas
sage se meuvent dans une région entièrement habitée, dont la 
population reste sédentaire et conservée comme une partie inté
grante de ce qu'on a conquis; les vainqueurs sont en minorité numé-
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riqut: et 11e voient en face dt: situations tout à fait nouvelles. Lca 
peuples à forme intérieure plus forte ae superposent à des popula
tions beaucoup plus nombreuses, mais informes, et la transforma
tion ultérieure des peuples, des langues, des race• dépend de détail• 
très compliqués. Depuis les recherches décisives de Bcloch 1 et de· 
Delbrück 1, nous savon1 que tous les peuples migrateurs - étaient 
peuples dans ce sens les Perses de Cyrus, les Mamertins et les Croi
sés, aussi bien que les Ostrogoths et Ica II peuples de la mer I des 
inscriptions égyptiennes - étaient très pt:u nombreux par rapport 
aux habitants sédentaires; quelques milliers de guerriers vigou
reux et supérieurs aux indigènes par leur seule résolution d'être 
et non de souffrir un destin. Ils ne s'emparent pas du pays habi
table, mais du pays habité : le rapport' des deux populations devient 
ainsi un problème de classes, la migration une expédition mili
taire et la sédentarité une action politique. Et c'est ici, où le succès 
d'une petite troupe guerrière avec les effets qu'il comporte : exten
sion des noms et de la langue dc:a vainqueurs, apparait à distance 
historique trop facilement comme une « migration de peuples •, 
c'est ici qu'il faut r~roser encore la question: 11 qu'est-ce donc qui 
peut émigrer D ? 

Est-ce lt nom d'un paysage ou d'une association - ce peut être 
aussi celui d'un héros que sa suite porte, - tandis qu'il se répand, 
s'éteint là et est adopté ici par une population toute différente, ou 
qu'il lui est donné; tandis qu'il passe du paysage aux hommes et 
marche avec eux, ou inversement? Est-ce la langue des vainqueurs 
ou des vaincus - ou encore une troisième, adoptée par eux deux 
pour se faire comprendre ? Est-ce la suite d'un chtf qui subjugue 
des pays entiers et se multiplie par les femmes volées ? Ou une 
troupe fortuite d'aventuriers de provenance très diverse? Ou une 
peuplade avec femmes et enfants, comme ces Philistins qui, tout à 
fait à la manière germanique, passèrent en 2gypte vers 1200 avant 
Jésus-Christ sur leurs petits quadriges à bœufs en longeant les 
côtes de Phénicie 3 ? Cela nous oblige à poser encore cette autre 
question : Est-il permis d'inférer du destin des langues et des noms 
à celui des peuples et des races? Une seule réponse est posaible 
un NON catégorique. 

Parmi les« peuples de la mer» qui ne cessèrent d'attaquer 1'2gypte 
au xm• siècle, apparaissent les noms des Danaens et des AcMena, 
mais chez Homère tous deux sont des appellations presque mythi
ques; on relève ensuite le nom de Lukka, qui fut plus tard rattaché 
à la Lycie, mais dont les habitants se nomment Tramiles; enfin 
les noms des ttrusques, des Sardes et des Sicules, mais il n'en résulte 
pas que ces Turscha parlaient !'étrusque postérieur, rien qui con
cerne leurs rapports corporels avec les habitants d'Italie portant 
le même nom; et même si ces deux résultats étaient assurés, rien 
n'autoriserait à parler d' 11 un seul et même j,fllple •· En supposant 

I, Di• Bnt1l"6,1m,: dlf' 1rr1clli"II rli1'1isi:lun W•II, 1886. 
2. G11i:hidù der K,i,,:sllwnst, 1900. 
l· Ramas III qui let • battu• a reproduit leur cort~,e 1ur ,e, relief• de Medlnet 

Jlabou. (W. X. Mülltt ,A,,,,. w E11,0,,a, p. 366). 
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que l'inscription de Lemnos soit étrusque et que l'étruaque soit 
indo-européen, les conséquences qui en résulteraient auraient 
quelque valeur pour l'histoire linguistique, mais absolument 
aucune pour l'histoire raciale. Rome est une ville étrusque. Cela 
n'est-il pas indifférent pour l'âme du peuple romain? Les Romains 
aont-ils indo-européens parce qu'ils parlaient par hasard un dia
lecte latin? Les ethnographes connaissent une race alpestre et une 
race méditerranéenne, au sud et au nord desquelles ils trouvent 
une parenté corporelle frappante entre les Libyens et les Germains 
du nord; mais les philologues savent -que les Basques sont par leur 
langue le fragment d'une population u pré-indo-européenne » -
ibérique. Les deux opinions s'excluent. Les fondateurs de Mycène 
et de Tiryns étaient-ils des « Hellènes » ? On pourrait demander 
tout aussi bien si les Ostrogoths étaient des Allemands. J'avoue 
que de telles questions me sont inintelligibles. 

Pour moi, le« peuple» est une unité de l'ôme. Tous les grands évé
nements de l'histoire n'ont pas été proprement l'œuvre des peuples, 
mais ils ont d'abord produit ces peupli!s. Toute action modifie l'âme 
de l'acteur. On peut s'être groupé d'abord autour d'un nom célèbre, 
mais l'existence d'un peuple, au lieu d'une foule, qui entend réson
ner ce nom est la conséquence et non la condition des grands évé
nements. C'est d'abord par leurs destins de migrants que les Goths 
et les Osmaniens sont devenus ce qu'ils furent plus tard. « Les 
Américains » ne sont pas des immigrants d'Europe; le nom du géo
graphe florentin, Amerigo Vespucci, désigne aujourd'hui d'abord 
un continent, mais en outre un peuple authentique qui doit son 
caractère spécifique au bouleversement psychique de 1775 et sur
tout à la guerre de Sécession de 1861-1865. 

Le mot peuple n'a pas d'autre contenu. Ni l'unité de langue ni 
celle de la descendance physique ne sont décisives. Ce qui dis
tingue un peuple d'une population, ce qui l'en dégage et l'y fait 
dissoudre ensuite, c'est toujours l'événement intérieur du li nous ,,. 
Plus ce sentiment est profond, pins vigoureuse la force vitale de 
l'association. Il y a des formes de peuples énergiques, languissants, 
volages, imperturbables. Ils peuvent changer de langue, de race, 
de nom, de pays; tant que leur âme persiste, ils s'adaptent intérieu
rement aux hommes de toutes les provenances imaginables et ils 
les transforrr.ent. Le nom rom~in désigne un peuple à l'époque 
d'Hannibal, à celle de Trajan il ne désigne plus encore qu'une 
population. 

Que si l'on associe toutefois, avec beaucoup de raison, les notions 
de peuples et de races, on ·n'entend point par là ce concept, aujour
d'hui courant, de race de Ja période darwinienne. N'allez donc pas 
croire que jamais peuple restât uni par la simple unité de descen
dance corporelle, ni qu'il ait pu conserver cette forme même à 
travers dix générations seulement. On ne saurait trop répéter que 
cette origine physiologique n'existe que pour la science, jamais 
pour la conscience du peuple, et qu'aucun peuple ne s'est jamais 
enthousiasmé pour cet idéal du « sang pur ». L expression u avoir 
de la race » ne désigne rien de matériel, mais quelque chose de cos-
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mique et de dirigé, une harmonie sentie du destin, une marche et 
une allure égales dans l'être historique. D'une disharmonie de ce 
tact entièrement métaphyBique nait la haine raciale qui n'est pas 
moins forte entre Français et Allemands qu'entre Allemands et 
Juifs, et de cette même pulsation naît, d'autre part, l'amour réel 
entre l'homme et la femme, qui est parent de la haine. Celui qui 
n'a pas de race ne connait pas cet amour dangereux. Si une partie 
de la masae humaine qui se sert aujourd'hui de langues indo-euro
péennes est très près d'un certain idéal de race, il faut y voir une 
mdication de la force métaphysique de cet idéal agissant discipli
nairement, mais non l'existence d'un « peuple primitif » dans le 
goût de nos savants. Il est en effet de la plus haut~ importance que 
cet idéal n'ait jamais d'empreinte sur la population totale, mais de 
préférence sur son élément guerrier et surtout sur la noblesse 
authentique, donc parmi les hommes qui vivent tout entiers dans 
un monde de faits, sous la contrainte du devenir historique, hom
mes de destin qui veulent et qui osent, bien que l'accession dans 
l'ordre des seigneurs, précisément dans l'ancien temps, ne donnât 
aucune peine à un étranger de race ayant un ran~ extérieur et inté
rieur, et que le, femmes fussent choisies d'apres leur « race II et 
certainement pas d'après leur descendance. Immédiatement après, 
comme on peut encore l'observer âe nos jours, ceux dont les traits 
raciaux portent la plus faible empreinte 1 sont les vraies natures de 
prêtres et de savants, bien qu'ils aient peut-être avec les autres Ja 
plus étroite parenté consanguine. Une forte mentalité éduque et 
mûrit le corps comme une œuvre d'art. Les Romains forment, au 
milieu de la confusion des tribus italiques et même de la plus diverse 
o!igi~e, un~ race ayant l'uni~é la plus s~ricte, 9ui n'est ni étru~que, 
m latme, m en général « antique 11, mais spécifiquement romame 2• 
S'il existe un lieu où l'on puisse voir de ses yeux la force d'une 
peuple donné, c'est dans les bustes romains de la dernière période 
républicaine. 

Je cite encore comme exemple les Perses. Exemple le plus vigou
reux des erreurs, nécessairement entrainées par les représenta
tion11 savantes des notions de peuple, de langue et de race. Là est 
aussi la raison dernière et peut-être décisive, qui a empêché de 
connaitre jusqu'aujourd'hui ''organisme de la culture arabe. Le 
persan est une langue arienne, donc 11 les Perses II sont « un peuple 
mdo-européen 11, Donc l'histoire et la religion perses sont un thème 
de la philologie 11 iranienne ,,. 

Premièrement : Le persan est-il une langue de même ordre que 
l'indou, issu d'une langue primitive commune, ou bien seulement 
un dialecte indou? Sept cents ans d'histoire linguistique orale, donc 
très rapide, séparent l'ancien vêdique des textes indous et les ins
criptions dariennes de Behistoun. La distanée n'est pas plus grande 

1. C'est pourquoi 111 ont ia,·euté l'expression de nolJlcsse spirituelle, qui est un 
110D·!leDS. 

1. BI.en que œ soit précl&émcnt à Rome que les affranchis, c'est-à-dire en rqle 
gm~e des hommes de sal tout à fait étranger reçoivent le droit de dté et ~ue 
le œnseur Claudl111 admit d à en 310 dans le Senat les fils d'andena ac:lavea. I.'un 
d'euz, Plavl111, était m61Ue evenu alora un édile curule. 
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entre le latin de Tacite et le français du serment de Strasbourg en 
842. Or nous connaissons au milieu du deuxième millénaire -
donc sous la chevalerie vêdique - par les lettres d' Amarna et les 
archives de Boghaz-Ko de nombreux noms << ariens II de personnes 
et de dieux, en Syrie et en Palestine. Ed. Meyer 1 fait cependant 
remarquer que ces noms sont indous et non persans, et la même 
remarque vaut pour les noms de nombres récemment découverts. 
Il n'est point question de Perses, et moins encore de << peuple » au 
sens où l'entendent nos historiens. C'étaient des héros indous qui 
chevauchaient vers l'Ouest et qui ont représenté une puissance 
avec leurs armes précieuses, leurs chevaux de selle et leur besoin 
d'action, partout dans le monde babylonien agonisant. 

Depuis 600 apparaît, au milieu de ce monde, le petit paysage 
de Persis avec une population politiquement unie de paysans bar
bares. Hérodote raconte que trois seolement de ces tribus étaient 
de nationalité proprement persane. La langue de ces chevaliers 
s'est-elle conservée dans ces montagnes et << Perse n est-il un nom 
de pays qui a passé à un nom de peuple ? Les Mèdes qui leur res
semblaient beaucoup portaient aussi le nom d'un pays dont la classe 
supérieure guerrière a appris, par de grands succès politiques, à 
se sentir comme unité. Dans les archives a:,syriennes de Sargon et 
de ses successeurs (700) on trouve, à côté des noms géographiques 
non ariens, de nombreux noms << ariens » de personnes, générale
ment d'hommes dirigeants; mais Tiglat Pileser IV (745-727) 
nomme ce peuple : des hommes « aux cheveux noirs 2 ». Le << peuple 
perse» de Cyrus et de Darius n'a pu se constituer q_u'à partir de là, 
avec des hommes d'origine diverse, mais d'une vigoureuse unité 
de sentiment. Mais lorsque, deux siècles plus tard, les Macédo
niens en eurent dissous la domination, << les Perses » continuèrent
ils encore leur existence générale sous cette forme ? Y avait-il en 900, 
en Italie, un véritable peuple lombard? Il est certain que l'exten
sion lointaine de la langue officielle persane et la répartition des 
quelques milliers de jeunes gens de Persis sur l'immense sphère 
des obligations militaires et administratives avaient, depuis long
temps, dissous le peuple et lui avaient substitué comme représen
tant du nom perse une classe supérieure se sentant politiquement 
comme unité, et dont les aïeux de Persis ne pouvaient être qu'en 
très petit nombre. Oui, il n'y a même pas un pays qu'on puisse 
nommer théâtre de l'histoire perse. Ce qui arrive de Darius à 
Alexandre se passe tantôt au Nord de la Mésopotamie, donc chez 
une population parlant araméen, tantôt dans le vieux Sinéar, en 
tout cas pas en Persis où les somptueux édifices commencés P.ar 
Xerxès ne furent même pas achevés. Les Parthes étaient une tribu 
mongole qui avait adopté un dialecte persan et essayait d'incarner 
en elle, au milieu de cette population, le sentimeilt national 
perse. 

Il faut encore mentionner ici, à côté de la langue et de la race 

r. Zeilschr. f. vergl. Sp_rachforschung, 42, p. 26 : Les plusandens témoignages 
datés de la langue Iranienne. 

:a. Ed. Meyer, 1". cil., p. 1 sq. 
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perses, également le problème de la religion perse 1• La science l'a 
traitée comme de juste en connexion avec les deux autres, et donc 
toujours en relation avec l'Inde. Mais la religion de ces Wikin~s 
continentaux n'était pas apparentée à la religion vêdique, mata 
id~ntique avec elle, comme le prouvent le dualisme des divinités 
Matra-Varuna et lndra-Nasatya, dans les textes de Boghaz-Koï. 
Et au sein de cette religion conservée dans le monde babylonien 
apparaît maintenant Zoroastre, réformateur sorti du bas peuple. 
On sait qu'il n'était pas Perse. Ce qu'il a créé - j'espère le montrer 
encore - est une transposition de la religion vêdique dans les formes 
de la pensée cosmique aramienne, où se prépare déjà lehtement 1a 
religiosité magique. Les daevas, dieux de la vieille foi indpue, devien
nent les démons de la foi sémitique, les djin des Arabes, Jahvé et 
Belzebut ont des rapports qui ne diffèrent en rien de ceux d'Ahura 
Mazda et d' Ahriman dans cette religion de paysans absolument 
araméenne, issue par conséquent d'un sentiment cosmique dualiste. 
Ed. Meyer I a très bien décrit la différence entre les conceptions 
du monde indoue et u iranienne •• mais il n'a pas vu l'origine de 
cette différence, parce qu'il est parti d'une hl.pothèse fausse. 
Zoroastre est un compagnon des prophites d'lsrai, qui ont trans
formé également et en même temps la foi du peuple mosaïque et 
chananéen. Il est caractéristique que l'eschatologie tout entière 
soit un bien commun de la religion persane et juive, et que les textes 
de l'Avesta au temps des Parthes fussent écrits originairement en 
araméen et seulement ensuite traduits en pehlevi 3• 

Mais dès le temps des Parthes s'était accompli, chez les Perses 
comme chez les Juifs, ce profond chan,ement antérieur qui déter
mine le concept de nation, non plus d après l'appartenance à une 
tribu, mais d'après la juste religiosité. Un Juif qui passait à la reli
gion de Mazda était par là même devenu Perse; un Perse qui devenait 
Chrétien appartenait au II peuple II nestorien. La population très 
dense du Nord de la Mésopotamie - pays maternel de la culture 
arabe - est une nation en partie juive, en partie perse, dans un 
sens qui n'a rien à faire avec la race et fort peu avec la langue. 
« L'incrédule II était, déjà au temps où naquit Jésus, celui qui n'était 
ni Perse ni Juif. 

Cette nation nouvelk, c'est le « peuple perse • de l'Empire sassa
nide. C'est pourquoi le pehlevi et l'hébreu cessent en même temps 
et que l'araméen devient la langue maternelle des deux commu
nautés. Si on veut employer les termes d' Ariens et de Sémites, on 
dira que les Perses étaient ariens, mais pas • peuple • au temps des 
lettres d' Amarna; peuple, mais sans race au temps de Darius; 
communauté religieuse, mais de descendance sémitique à l'époque 
des Sassanides. Il n'existe ni un peuple primitif pene qui se serait 
différencié d'un rameau arien, ni une histoire universelle perse; 
et l'on ne peut même pas donner pour ces trois histoires particu-

1. Cf. ~ur ce gui 1ult, chap. III de cr livre. 
:a. G,si:11. 4. A lùrl111111, 1. f .590 eg. 
3. Andreu et Wackemapl, N,,elwi,cliJffl de, Go#lfJf, G,11Ult:II. tl. Will#lt#"4/tn, 

191 J, p. r aq. 
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lieres, qui coïncident simplement par certains rapporta linguisti
ques, un théatre géographique unitaire. 

La base d'une morphologie des peuples est ainsi enfin trouvée. 
Dès qu'on en connaît l'essence, on découvre aussi un ordre inté
rieur dans le cours ethnologique de l'histoire. Les peuples ne sont 
pas des unités linguistiques, politiques ou zoologiques, mais des 
unités psychiques. Mais c'est précisément en prenant ce sentiment 
pour base que je distinguerai maintenant des peuples antérieurs, 
actuels et postérieurs à une ci,lt11re. Un fait qui a toujours été pro
fondément senti est que les peuples de culture ont une plus grande 
netteté que les autre~. J'appelle leurs prédécesseurs des peuples 
primitifs. Cc sont ces associations fugaces et hétérogènes qu1 se 
forment et se dissolvent sans règle connaissable dans la dynamique 
des choses, qui finissent par pressentir une culture non encore née, 
comme aux temps préhomériques, préchrétiens, germaniques et 
qui, condensées en couches entières d'un type de plus en plus 
distinct, réunissent la population en groupes, tandis que leur 
substance humaine varie à peine. C'est par une succession de cou
ches de cette sorte qu'on passe des Cimbres et des Teutons aux 
Marcomans et aux Goths pour arriver aux Francs, aux Lombards 
et aux Saxons. Sont peuples primitifs les Juifs et les Perses de la 
période des Séleucides, les « peuples de la mer li de la période mycé
nienne, les « clans li égyptiens au temps de Ménès. Les successeurs 
de la culture sont les peuples de fellahs, dont les t:gyptiens de l'époque 
romaine sont l'exemple le plu's célèbre. 

Au X8 siècle, l'âme fausticnne s'éveille tout à coup et se manifeste 
en d'innombrables formes. Parmi ces formes apparaît, à côté de 
l'ornement et de l'architecture, une forme ethnique nettement 
marquée. Des formes ethniques de l'empire carolingien : Saxons, 
Souabes, Francs, Wisigoths, Lombards, sont nés tout à co•p les 
Allemands, les Français, les Espagnols, les Italiens. Tous les histo
riens ont jusqu'à ce jour, consciemment ou inconsciemment, con
sidéré ces peuples de culture comme quelque chose de primaire 
aya~t une existence en soi, et ils ont traité la culture elle-même 
comme étant le produit de ces peuples. Les lndous, les Grecs, les 
Romains, les Germains ont passé pour des unités créatrices abso
lues de l'histoire. La culture grecque fut l'œuvre des Hellènes, il 
fallait donc que ceux-ci aient existé comme tels beaucoup plus 
avant, par conséquent qu'ils aient immigré. Toute autre représen
tation du créateur et de la création paraissait impensable. 

Ce que je considère comme une découverte décisive, c'est que 
des faits qui précèdent il résulte une conséquence inverse. Il faut 
affirmer avec la plus grande énergie que les grandes cultures sont 
quelque chose de tout à fait originel, et qui a émer~é des profon
deurs les plus insondables de la mentalité. Au contraire, les peuples 
enchaînés à une culture sont, par leur forme intérieure, par leur 



I.E DÉCLIN DE L 1 OCCIDENT 

manifestation tout entière, non les auteurs, mais les œuvrcs de cette 
culture. Ces formes dans lesquelles le groupe humain reçoit, comme 
une matière, sa consistance et sa structure, ont un style et une 
histoire du style, tout comme les genres artistiques et les modes de 
la pensée. Le peuple d'Athènes n'est pas moins que le temple 
dorique, l'Anglais pas moins que la physique moderne: un symbole. 
Il y a des peuples de style apollinien, magique. « L,s Arabes» n'ont 
pa, créé la culture arabe. Au contraire, la culture magique, qui 
commenc;e au temps du Christ, a produit comme dernière ,grande 
création ethnique le peuple arabe qui représente, comme le juif 
et le perse, une communauté de foi, celle de l'Islam; l'histoire uni
verselle est l'histoire des grandes cultures. Et les peuples ne sont 
que les formes symboliques dans lesquelles l'homme qui s'y trouve 
remplit son destin. 

Dans chacune de ces cultures, la mexicaine comme la chinoise, 
l'indoue comme l'égyptienne, il y a, que nous puissions le savoir 
ou non, un g,oup, de grands p,upl,s d'un seul et même style, qui naît 
à l'entrée du printemps et qui, formant des états et représentant 
l'histoire, mène aussi dans le cours entier de l'évolution sa propre 
forme vers un but. Ces peuples différent extrêmement l'un de 
l'autre. Il semble impossible d'imaginer une opposition plus forte 
qu'entre Athéniens et Spartiates, Allemands et Français, Tsin et 
Tau; et toute l'histoire militaire sait que la haine nationale est le 
moyen le plus noble d'introduire des décisions historiques; mais 
dès qu'on a affaire à un peuple étranger à la culture, il s'élève partout 
un invincible sentiment de parenté psychique, et le concept de 
Barbare désignant l'homme qui n'appartient pa, intérieurement à 
une culture est aussi rigoureusement connu des peuples des clans 
égyptiens et du monde politique chinois que de l'antiquité. L'éner~ie 
de la forme est si puissante qu'elle s'empare des peuples voisins 
et y dépose une seconde empreinte - tels furent les Carthaginois, 
peuple de style demi-antique dans l'histoire romaine, tels les Russes, 
peuple de style demi-occidental dans notre histoire depuis la grande 
Catherine jusqu'à la chute de l'empire pétrinique. 

Les peuples dans le style d'une culture s'appellent nations, et 
ce mot les distingue déjà des peuples d'avant et d'après la culture. 
Ce n'est pas seulement un vigoureux sentiment du « nous » qui 
unit intérieurement ces grandes associations, les plus significa
tives entre toutes. La nation r,postJ-sur Unt! idée. Ces courants d'une 
existence collective ont avec le destin, le temps et l'histoire, un 
rapport très profond qui diffère dans chaque cas particulier et qui 
détermine aussi la relation ethnique de race, de langue, de pays, 
d'ttat, de religion, Le style de l'histoire chinoise se distingue de 
celui de l'antique, comme l'Ame des vieux Chinois et des peuples 
antiques. 

Quant à la vie des peuples primitifs et des peuples de fellahs, elle 
est cette montée et cette descente géologique si souvent nommée, 
un devenir chaotique où il se passe beaucoup de choses sans but 
et sans durée précise et où, en un sens profond, il finit par ne plus 
rien se passer. Les peuples historiques, ceux dont l'existence est 
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l'ltistuirt: 1111i·vcrsclle, sont les nations seulement. Il faut bien com
prendre cc que parler veut dire. Les Ostrogoths ont subi un grand 
destin, et ils n'avaient pourtant - intérieurement - pas d'histoire. 
Leurs batailles et leurs établissements n'avaient pas de nécessité 
et étaient, pour cette raison, épisodiques. Leur fin est dépourvue 
de si~nification. Ceux qui vivaient en 1500 à Mycène et à Tiryns 
n'étaient pas e11core une nation, dans la Crète minyenne ils ne 
l'étaient déjà plus. Tibère fut le dernier souverain qui essaya de 
continuer historiquement une nation romaine, de la sauver pour 
l'histoire; Marc Aurèle n'a plus défendu qu'une population romaine 
pour laquelle il y avait sans doute des incidents encore, mais plus 
d'histoire. Le nombre de générations à travers lesquelles a vécu le 
peuple mède, achéen ou hunique, les formes d'association où vécu
rent les générations qui les ont précédés ou suivis, sont impossi
bles à déterminer et ne dépendent d'aucune règle. Mais la durée de 
la vie d'une nation est déterminée, de même que le cours et le tact 
où s'effectue son histoire. Le nombre des générations depuis le 
début de la dynastie Dschou jusqu'au gouvernement de Schi 
Hoang Ti, depuis les événements que suppose la légende de Troie 
jusqu'à Auguste, depuis l'époque thinite jusqu'à la dix-huitième 
dynastie égyptienne, est à peu près la même. La période tardive 
des cultures, de Solon à Alexandre, de Luther à Napoléon, embrasse 
environ dix générations, pas plus. C'est dans de tels délais que 
s'accomplissent les destins des peuples de culture authentiques, 
et donc en général ceux de l'histoire universelle. Les Romains, les 
Arabes, les Prussiens sont des nations tardives. Combien de géné
rations les Fa biens et les J uniens avaient-ils vécues déjà comme 
Romains au temps de la bataille de Cannes ? 

Mais les nations sont aussi les veritables peuples constructeurs des 
villes. Elles sont nées avec les châteaux forts, elles grandissent avec 
les villes pour atteindre le sommet de leur conscience cosmique et 
de leur vocation, elles s'éteignent dans les villes cosmopolites. 
Chaque image citadine ayant du caractère a aussi un caractère 
national. Le village entièrement racial ne le possède pas encore, la 
ville cosmopolite ne l'a déjà plus. Ce trait essentiel qui plonge dans 
une certaine nuance toute la vie publique d'une nation, et qui 
dépose son empreinte sur la moindre expression nationale ne sera 
jamais conçu avec assez de force, d'indépendance et de singularité. 
S'il existe entre les âmes de deux cultures une cloison étanche qui 
ne permettra jamais à l'homme d'Occident de comprendre entière
ment l'Indou ou le Chinois, cette cloison existe aussi, et même au 
plus haut degré, entre nations mûres. Les nations ne se compren
nent pas mieux que les individus. Chacune ne comprend de l'autre 
que l'image qu'elle s'en est forgée, et fort peu de connaisseurs pénè
trent plus profondément. Vis-à-vis des :e;gyptiens, il a fallu que tous 
les peuples antiques se sentissent apparentés et unis; entre eux ils 
ne se sont jamais compris. Y a-t-il opposition plus tranchée qu'entre 
l'esprit athénien et l'esprit spartiate? Ce n'est pas de Bacon, Des
cartes et Leibniz, que date la pensée philosophique des Allemands, 
des Français et des Anglais, elle existait déjà dans la scolastique, et, 
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mime d1111s la physique et la chimie mockrnes, les méthodes scien
tifiques, le choix et les modalités des expériences et des hypothèacs, 
leur relation réciproque et leur signification pour le progrè:, et le but 
de la recherche diffèrent sensiblement dans chaque nation. La piété 
allemande et la piété française, la morale anglaise et la morale espa
gnole, les coutumes anglaises et ks coutumes allemandes sont ai 
loin l'une de l'autre que le tréfonds de toute nation étrangère reste, 
pour l'homme moyen, et donc pour l'opinion publique de sa nation, 
une perpétuelle énigme et la source d'erreurs constantes et lourdes 
de conséquences. Dans la période impériale de Rome, on commence 
à se comprendre partout, mais c'est pourquoi justement il n'y avait 
plus rien qui se pût comprendre dans les villes antiques. Avec la 
possibilité de se comprendre, cette humanité-là avait cessé de vivre 
en nation, elle a cessé aimi d'être historiq1te. 

C'est justement à cause de la profondeur de ces événements 
qu'il est impossible qu'un peuple entier soit igalement un peuple 
de culture, une nation. Chez les peuples primitifs, chaque homme 
en particulier avait un égal sentiment de dépendance ethnique. 
Mais l'éveil d'une nation à la conscience d'elle-même s'accomplit 
sans exception par degrés, et donc surtout dans ui:ie classe parti
culière, dont l'âme est la plus forte et qui maîtrise les autres par sa 
puissante vitalité. CJ,aque nation est représentée devant l'histoire 
par une ,,,i11orité. Au début de la période véronale, c'est d'abord 
la noblesse qui est ici Ja primevère où se conserve le caractère national 
de grand style, inconscient, mais d'autant plus fortement senti 
dans son tact cosmique. Le « nous », c'est la chevalerie, aussi bien 
dans la féodalité égyptienne de 2700 que dans celle des Indous et 
des Chinois en 1200. Les héros d'Homère sont « les » Danaens. 
Les barons normands sont l'Angleterre. Le duc de Saint-Simon qui 
avait encore un peu du vieux sang des Francs avait coutume de 
dire que « la France entière était rassemblée dans l'antichambre », 
et il y eut un temps où Rome et le Sénat n'étaient littéralement 
pas autre chose. Avec les villes, la bourgeoisie devient représen
tante de la nation et, parallèlement à la spiritualité croissante, elle 
représente la co11science nationale qu'elle a reçue de la noblesse et 
qu'elle mène à son aboutissement. Ce sont toujours et sans cesse 
des milieux individuels, gradués à l'infini, qui vivent, sentent, agis-
11ent et savent mourir au 110,n du peuple, mais ces milieux s'agran
dissent. C'est au xvm8 siècle qu'est né le co,icept occidental de nation 
qui prétendit et/selon les circonstances, revendiqua énergiquement 
d'être représentée par tout le monde sans exception. En réalité, 
les émigrants étaient, comme on sait, aussi convaincus que les Jaco
bins d'ltre le peuple, les représe11tants de la nation française. Un 
peuple de culture se confondant avec « tous » n'existe pas. C'est 
seulement parmi les peuples primitifs et les peuples fellahs, c'est 
seulement dans une existence ethnique sans profondeur ni rang 
historique, que cela est possible. Tant qu'un peuple est nation, tant 
qu'il remplit le destin d'une nation, il y a en lui une minorité qui 
rcpr~ente et accomplit son histoire au nom de tous. 
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Les nations antiques sont, conformément à l'Ame statique eucli
dienne de leur culture, les unités corporelles les plus petites qu'on 
puisse imaginer. Ce ne sont pas les Hellènes ou les Ioniens qui sont 
des nations, mais le demos de chaque ville particulière, association 
d'hommes mûrs qui est limitée 1 juridiquement, et donc nationale
mmt, en haut par le' type du héros, en bas par celui de l'esclave. 
Le synoïcisme, cc phénomène ancièn énigmatique, consistant pour 
les habitants d'une localité à renoncer à leurs villages et à se réunir 
en une ville, est le moment où la nation antique parvenue à la 
conscience d'elle-même se constitue comme telle. On peut suivre 
encore les pro,rès de cette forme nationale depuis les temps homc
riques 1 jusqu à l'époque de la grande colonisation. Elle corres
pond absolument au symbole primaire antique : chaque peuple 
était un corps visible qu'on pouvait embrasser d'un coup d'œil, un 
:rwp.œ qui nie franchement le concept d'espace géographique. 

Qu'importe pour l'histoire de l'antiquité que les 1l:trusques d'Italie 
soient identiques, physiquement ou linguistiquement, avec les 
porteurs du même nom chez les « peuples de la mer », ou bien qu'il 
y ait un rapport quelconque entre les populations pélasgiques ou 
danaennes d'avant Homère et celles qui portèrent plus tard les noms 
de Dorîens ou d'Hellènes? S'il a existé peut-être, vers 1100, un 
peuple dorien et étrusque primitif, il n'a jamais existé une nation 
dorienne ou étrusque. Il n'y eut, en Toscane comme en Péloponèse, 
que des cités-füats, des points nationaux qui, à l'époque de la colo
nisation, pouvaient se multiplier, mais non s'élargir par des établisse
ments coloniaux. Les guerres étrusques des Romains ont toujours 
été faites contre une ou plusieurs cités, et ni les Perses ni les Car
thaginois n'ont trouvé devant eux d'autre espèce de « nation •· 
L'expression : "les Grecs et les Romains», dont nous nous servons 
encore depuis le xvme siècle, est complètement fausse. Un« peuple• 
grec, au sens que nous lui donnons ici, est un malentendu; les Grecs 
n4 ont jamais connu ce mot. Le nom d'Hellènes qui surgit vers 650 
ne désigne pas un peuple, mais la totalité des hommes de culture 
antique, la somme des nations 3 par opposition à la barbarie; et les 
Romains urbains authentiques, n'ont pas pu u concevoir • leur 
empire autrement que sous la forme d'innombrables points natio
naux, civitates, ou ils ont donc absorbé aussi juridiquement tous les 
peuples primitifs de leur imperium. Quand s'éteignit cette forme de 
sentiment national, l'histoire de l'antiquité était également terminée. 

1. I,'esclave n'appartient pas à la nation. I.'lncorporatlon des non-citoyen• dan& 
l'armée d'une cité, Inévitable en temps de détresse, a toujours été pour cette ralson 
'-'Onsidérée comme l'ébranlement de la pensée nationale. 

2. L'Iliade trahit déjà cette tendance à &e 1entlr comme peuple dan• le petit et 
le minuscule, 

3. Pensez donc que ni Platon ni Aristote ne pouvaient fe repré1enter le peuple 
id~al, autrement que dans la forme de la polis. Mais 11 est naturel aussi que lea pen
!leun du xVJn• sl~cle vissent, dans les • Anciens • des nation■ à la Shaftabury et • 
la Monteaquleu; nov, aurfona !leulement dd v91r un peu plua loin qu'ewc. 
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Une des tâches les plus ardues de l'histoire de demain consistera 
à suivre, dans les pays de la Méditerranée orientale, comment de 
génération en génération les nations de l'antiquité tardive s'étei
gnirent insensiblement, tandis que le sentiment national magique 
acquérait de plus en plus de puissance. 

Une nation de style magiq.ue est la communauté confessionnelle, 
l'association de tous ceux qui connaissent la voie du salut et qui sont 
unis intérieurement par l'idjma de cette croyance. On appartient 
à une nation antique par la possession du droit de citoyen, à une 
magique par un acte sacramentel, chez les Juifs par la circoncision, 
chez les Mandéens et les Chrétiens par une espèce tTès précise de 
bapt~me. Le citoyen d'une ville étrangère est pour un peuple antique 
ce qu'est l'incroyant pour un peuple magique. Avec lui, pas de com
munication ni d'union par mariage, et cet exclusivisme national va 
si loin qu'en Palestine il s'est développé, côte à côte, un dialecte 
judéo-araméen et un autre christiano-araméen 1• Si une nation 
fauatienne n'est pas nécessairement liée par une confession, mais 
bien par une certaine religiosité; si une nation antique ne possède 
pas en général de rapports exclusifs avec des cultes particuliers, 
la nation ,nagique se co,,/ond absolument avec la notion d'église. La 
nation antique est liée intérieurement à une ville, l'occidentale à 
un territoire, l'arabe ne connaît ni patrie ni langue maternelle. 
L'expression unique de son sentiment cosmique est simplement 
l'écnture et chaque « nation », dès sa naissance, en développe une 
qui lui est propre. C'est justement pour cette raison que le senti
ment national magique, au sens plein de ce mot, est si intérieur et 
si solide qu'il produit sur nous, hommes faustiens qui y déplorons 
l'absence de patrie, un effet entièrement énigmatique et peu rassu
rant. Cette cohésion muette et évidente, que voient encore aujour
d'hui chez les Juifs, par exemple, leurs hôtes occidentaux, a pénétré 
dans le droit romain « classi~ue » (qui est une œuvre d'Araméens) 
sous le nom de personne juridique 2 qui ne veut pas dire autre chose 
que communauté magique. La diaspora était une personne juri
dique avant la lettre. 

Les peuples primitifs, antérieurs à cette évolution, étaient en 
majorité des communautés tribales comprenant notamment, depuis 
le début du premier millénaire avant Jésus-Christ : les Minéens 
sud-arabiques, dont le nom disparaît vers 100 avant Jésus-Christ; 
les Chaldéens, également apparus vers 1000 comme groupe tribal 
dt! langue araméenne, qui régnèrent de 625 à 639 sur le monde baby
lonien; les Israélites d'avant l'exil 3 et les Perses de Cyrus. Et cette 
forme est si fortement sentie de la population que les communautés 
sacerdotales qui se développèrent partout depuis Alexandre con
servent les noms de tribus éteintes ou fictives. Chez les Juifs et les 
Sabéens sud-arabiques, ils s'arpellent des Lévites, chez les Mèdes 
et les Perses, des mages - d après une tribu médique éteinte, -

1. N. Finck, Die Sf>_rachslllmme des Erdkrcises, 1915, p. 29. 
2. Sam doute ven la fin du 11• slkle apràl J. C. 
3. Groupe ll&llS coDBistancc de tribus édomitcs qui formaient alors, avec les Moa• 

bites, les Amaladtes1 les lsma&tcs et d'autres, une population relati,vement homo• 
g~ne de J.aniue hêoralque. 
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chez les partisans de la religion néo-babylonienne, des chaldéens, 
également d'après un groupe tribal disparu. Mais ici comme dans 
toutes les autres cultures, l'énergie du sentiment de la commu
nauté nationale a fini par triompher complètement de l'ancienne 
organisation de ces peuples primitifs. De même qu'il y avait, sans 
nul doute dans le populus Romanus, des parties ethniques de des
cendance très diverse, et que la nation française absorba les Francs 
saliens tout comme les indigènes romans et vieux celtiques, de même 
la nation magique ne connaît plus la descendance comme carac
tère distinctif. Elle a mis longtemps à la vaincre, et la tribu joue 
encore un grand rôle chez les Juifs au temps des Macchabées et 
chez les premiers successeurs de Mahomet; mais chez les peuples 
entièrement mûrs de cette culture, comme les Juifs talmudiques, 
elle ne signifie plus rien. Qui appartient à la croyance appartient 
à la nation, il serait sacrilège d'admettre même un autre critère. Le 
prince d' Adiabène 1 passa au Judaïsme avec tout son peuple, aux 
premiers temps du christianisme. Ils furent incorporés ainsi dans 
la nation juive. Il en est de même de la noblesse d'Arménie, et aussi 
des tribus caucasiennes qui ont dû être judaïsées en grand nombre, 
ainsi que des Bédouins d'Arabie jusqu'à !'.extrême Sud, et même 
des tribus africaines jusqu'au lac Tchad. Nous en avons encore un 
témoignage dans les Juifs noirs d'Abyssinie, les Falaschas. Le sen
timent de l'unité nationale n'est pas, manifestement, ébranlé même 
par de telles différences raciales. On assure que les Juifs entre eux 
peuvent encore aujourd'hui distinguer du premier coup d'œil des 
races entièrement différentes et que, dans les ghettos de l'Europe 
orientale, on reconnaît nettement « les tribus » au sens de l'Ancien 
Testament. Mais cela n'est r.oint une différence de nation. Selon 
von Erckert 2, le type juif d Europe occidentale est très générale
ment répandu parmi les peuples non juifs du Caucase; selon Weis
senberg 3, il est à peu près inexistant parmi les Juifs. à tête longue 
du Sud de l'Arabie. Les têtes sabéennes représentées sur les tom
beaux du Sud de l'Arabie montrent un type d'homme qu'on dirait 
presque romain ou germanique, et dont proviennent, au moins 
depuis la naissance du Christ, les Juifs convertis par les mission
naires. 

Mais cette absorption de peuples primitifs organisés en tribus 
par les nations magiques des Perses, des Juifs, des Mandéens, des 
Chrétiens et d'autres, a dû s'être accomplie d'une manière tout à 
fait générale et sur une vaste échelle. J'ai déjà fait remarquer ce 
fait décisif que, longtemps avant le début de notre ère, les Perses 
formaient simplement une communauté·religieuse, et il est certain 
que leur nombre a infiniment augmenté par des passages à la reli
gion mazdéenne. La religion babylonienne avait alors disparu -
ses partisans sont donc devenus en partie c1 juifs », en partie « perses », 
- mais il y a une religion astrale issue d'elle, nouvelle par sa nature 
intérieure et voisine de la juive et de la persane : celle qui porte le 

1. Au sud de Wansce. La capitale est Arbela, ancienne patrie de la d~esse Ischtar. 
2. Archili. fü, Antliropologie, vol. 19. 
3. Zeitsch,ift fa, Ethnolo,:ie, 1919. 
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nom des Chaldéens et dont les fidèles forment une nation authen
tique de langue araméenne. C'est de cette population araméenne 
de nationalité chaldéo-judéo-persane que sont sortis le Talmud 
babylonien, la gnose et la religion de Mani, aussi bien qu'à l'époq_ue 
islamique, après qu'elle eut paBBé presque entièrement à la natio
nalité arabe, le soufisme et la Schia. 

Vue d'Edesse, la population du monde antique apparaît désor
mais, elle aussi, comme une nation de style magique : « les Grecs» 
de langue orientale sont la totalité de tous les hommes qui sont 
attachés aux cultes syncrétistes et réunis par .l'idjma de la religiosité 
bas-antique. On n'aperçoit plus les cités-natiolls hellénistiques, 
mais seulement une communauté de croyants, les cc prieurs de 
mystères», qui sous les nomsd'Helios, Jupiter, Mithra, 8eài û4La-to;, 
adorent une sorte de Iahvé ou d'Allah. Hellénisme désigne, dans 
l'Orient tout entier, un solide concept religieux qui correspond 
absolument à la réalité d'alors. Le sentiment de la polis est à peu 
près éteint et une nation magique n'a besoin d'aucune patrie, 
d'aucune unité de descendance. L'hellénisme de l'empire séleu
cide, qui cherchait des prosélytes au Turkestan et sur l'Indus, était 
déjà par sa forme intérieure apparenté au parsisme et au judaïsme 
de la diaspora. L' Araméen Porphyre, élève de Plotin, a essayé plus 
tard d'organiser cet hellénisme sacerdotalement, à l'instar des 
é~lises chrétiennes et persanes, et l'empereur Julien l'éleva au rang 
d ~glise d'ttat. L'acte ainsi accompli n'était pas seulement reli
gieux, mais avant tout national. Si un Juif sacrifiait à Sol ou à 
Apollon, il était devenu Grec. Ainsi Ammonios Sakkas (t 242), 
maître de Plotin et probablement d'Origène, passa u des Chrétiens 
aux Grecs », et il en est de même de Porphyre qui, comme le juriste 
romain Ulpien 1, était un phénicien de Tyr appelé d'abord Mal
kous 1• Dans ce cas, les juristes et les fonctionnaires prennent des 
noms latins, les philosophes des noms grecs. Cela suffit aujour
d'hui aux historiens et aux théologiens, hypnotisés par la méthode 
philologique, pour les traiter de Romains et de Grecs au sens des 
antiques cités-nations. Mais combien d' Alexandrins ne peuvent 
avoir été Grecs qu'au sens magique? Plotin et Diophante n'étaient
ils pas peut-être des Juifs ou des Chaldéens de naissance? 

Mais les Chrétiens aussi se sentaient dès le début comme une 
nation de style magique, et les autres « Grecs 11 (les « païens 11) et 
les Juifs ne les concevaient pas non plus autrement. Ceux-ci consi
déraient d'une manière tout à fait logique leur détachement du 
judaïsme comme un acte de haute trahison, et ceux-là considé
raient leur propre prosélytisme dans les villes antiques comme 
une conquête. Mais les Chrétiens appelaient -.« s8Yfl les fidèles 
des autres tglises. Lorsque les monophysites et les nestoriens se 
séparèrent des orthodoxes, c'étaient de nouvelles nations qui nais
saient en même temps que ces églises. Depuis 1450, les Nestoriens 
sont gouvernés par le mar,chamoun qui est en même temps prince 

1. Digeste, 50, 15. 
2. Gel'fken, De, Awsgang d. griech. ,o,niscl1tt1 Heitlffltu,11s, 1920, p. 57. 
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et patriarche du peuple et qui prend à l'égard du sultan exacte
ment la même position que possédait jadis le resch juif Galouta dans 
l'empire perse. Cette conscience nationale issue d'un sentiment 
cosmique tout à fait précis, dont l'existence est par conséquent 
évidente, ne saurait être passée sous silence si l'on veut comprendre 
les persécutions chrétiennes postérieures. L'ttat magique est lié 
indiuolublement au concept de l'orthodoxie. Khalifat, nation, 
tglise forment une unité intérieure. Adiabène passa au judaïsme 
comme Etat, Osroène dès 200 de l'hellénisme au christianisme, 
l'Arménie au vie siècle de l'église grecque à l'église monophysite. 
L'expression dégagée par chacune de ces conversions est que l'ttat 
s'identifie avec la communauté des orthodoxes considérée comme 
personne juridique. Quand des Chrétiens vivent dans l'ttat isla
mique, des Nestoriens dans l'füat perse, des Juifs dans l'ttat 
byzantin, en tant qu'incroyants ils n'appartiennent pas à cet.ttat 
et sont donc abandonnés à leur propre juridiction. Quand leur 
nombre ou leur mission menacent la subsistance de l'identité entre 
l'ttat et l'tglise orthodoxe, leur persécution devient un devoir 
national. C'est eourquoi dans l'empire perse, on persécuta d'abord 
les orthodoxes (les « Grecs ») et ensuite les Nestoriens. Dioclétien 
9ui avait, comme khalife - dominw et deus - lié le culte païen avec 
1 imperium, et qui se sentait absolument comme le maître de ces 
croyanta, ne pouvait pas non plus se soustraire au devoir d'opprimer 
la seconde :8glise. Constantin changea la « vraie » église et donc aussi 
la nationaliti de l'empire byzantin. A dater de ce jour, le nom de 
Grec passe lentement et insensiblement à la nation chrétienne, à 
celle que reconnaissait l'empereur, maître des croyants, et qu'il 
faisait représenter aux grands conciles. D'où l'incertitude qui plane 
sur l'image historique de l'empire byzantin, organisé vers 290 
comme imperium antique, alors qu'il avait été depuis ses débuts 
un ttat national magique qui changea ensuite (depuis 321) immé
diatement la nation sans en changer le nom. Sous le nom de Grecs, 
c'est d'abord le paganisme, comme nation qui a combattu les Chré
tiens, puis c'est le christianisme, comme nation qui a combattu 
l'islam. En se défendant contre celui-ci, contre la nation « arabe », 
la nationalité s'est•dégagée de plus en plus nettement, et c'est ainsi 
que les Grecs d'aujourd'hui sont une forme de culture magique 
développée d'abord par l'église chrétienne, puis par la langue 
sacrée de cette église, e•fin par le nom de cette église. L'islam a 
apporté de la patrie de Mahomet le nom d'Arabes comme une 
appellation de son unité nationale. C'est une erreur d'identifier 
ces « Arabes » avec les tribus bédouines du désert. La nouvelle 
nation, avec son Ame énergique et passionnée a été créée par le 
consensus de la foi nouvelle. Elle n'est pas plus que les nations chré
tienne, juive et persane, une unité de race liée par une patrie; elle 
n'a donc pas non plus cc émi~ré », mais a reçu au contraire sa formi
dable expansion de l'hospitalité que trouvèrent dans ses rangs 
la plupart des anciennes nations magiques. A la fin du premier 
millénaire, toutes ces nations passent à la forme de peuples de fellahs, 
et c'est sous cette forme qu'ont vécu, depuis, les peuples chrétiens 
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de la péninsule balkani~uc sous la domination turque, les Parsis de 
l'Inde et lea Juifs de I Europe occidentale. 

Les nations faustiennes apparaissent avec des traits de plus en 
plus précis depuis Othon le Grand et absorbent très t6t les peuples 
primitifs de la période carolingienne 1• Vera l'an mille, les hommes 
d'importance se sentaient déjà comme Allemands, Italiens, Espa
gnols ou Français, tandis que leurs aïeux, séparés d'eux par six 
générations à peine, ne s'étaient point sentis dans le fond de leur 
Ame comme Francs, Lombards ou Wisigoths. 

La forme ethnique de cette culture suppose, comme l'architec
ture gothique et le calcul infinitésimal, une teAdance vers l'infini, 
au sens spatial et temporel du mot. Le sentiment national comprend 
d'abord un horizon géographique qui, pour un temps aussi reculé, 
et pour les moyens de communication dont il disposait, doit être 
appelé inoui et sans é~al dans aucune autre culture. La patrie consi
tlér11 cmmn, un lointain ~atial, comme un territoire dont les parti
culiers ont à peine jamais aperçu les frontières et pour la protec
tion duquel ils sont cependant prêts à mourir, cette patrie ne pourra 
jamais être comprise dans sa profondeur symbolique et sa majesté 
par des hommes de culture étrangère. La nation magique ne possède 
en Jénéral pas de patrie terrestre comme telle; celle de la nation 
antique n'est qu'un point sur lequel on se presse l'un sur l'autre. 
Qu'il y eût réellement, dès l'époque gothique, quelque chose où 
les hommes de la vallée del' Adige et des châteaux lithuaniens des 
ordres chevaleresques se sentaient comme les membres d'une seul, 
association, voilà qui est tout à fait impossible à imaginer dans 
l'ancienne Chine et en tgypte, et qui est en opposition la plus 
tranchée avec Rome ou Athènes, où tous les membres du Demos 
étaient pour ainsi dire sous la surveillance constante l'un de l'autre. 

Le pathos du lointain est encore plus fort au sens t,mporel. Il a 
fait précéder l'idée de patrie, co11siquence de l'existence nationale, 
d'une autre idée qui traduit d'abord ces nations fausticnnea en 
général : l'idée dynastup11. Les peuples aont des peuples histori
ques, dea communautés qui se sentent liées non par le lieu ou le 
consmnu, mais par l'histoire; et comme symbole représentant le 
destin commun apparait ensuite la maison régnante visible. Pour 
l'tvptien et le Chinois, le symbole dynastique avait une signifi
cation tout autre. Ici dynastie signifie temps, dans la mesure où il 
agit et où il veut. Cc que l'on avait été ou voulait être, on l'apercevait 
dans l'existence d'une maison particulière. Ce sens de la dynastie 
était si profondément senti que l'indignité d'un régent ne pouvait 
pas ébranler le sentiment dynastique, il s'agissait de l'idée et non 
de la personne. Et à causé de cette idée, il arriva que des milliers 
de personnes convaincues affrontaient la mort pour une querelle 

J. Je suis convaincu que les nations chinoises qui sont nhs en grand nombre 
dan, 1e territoire du moyen Hoongho à l'époque de Dschou, ainsi que les clau 
é01>tlen1 de l'Ancien Empire, dont chacun avait BB capitale et BBrellglon particu
lltm et qui ae falaaient encore à l'époque romaine des guerres rellldeuse■ formelles 
dlrl1~ par l'un contre l'autre, étalent flot apparent& par leur lorme intérieure 
auz peuplell de l'Occident qu'à œuz de 1 antiquité et de la culture arabe. Et pour
tant ces question■ n'ont mime pu attln: encore l'attention de nos historiens. 
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gén6alogique. L'histoire antique pour l'œil antique était une chaîne 
de hasarda qui mènent d'un moment à l'autre; l'histoire magique 
pour l'homme magi9ue était la réalisation progreuive d'un plan 
cosmique voulu par Dieu et qui se déroulait, au contact des peuples 
et par eux, entre la création et la destruction; l'histoire fauatienne 
à noe reux est un grand vouloir unique d'une logique consciente, 
dans I accomplissement duquel les nations sont dir1~ées et repré
sentées par leun souverains. C'est un trait de race qua ne s'explique 
pas. On l'a senti et c'est grlce à cc sentiment que la fidélité féodale 
du gothique, la loyauté du baroque et le sentiment national du 
x1x• siècle, dont le caractère non dynastique n'est qu'apparent, se 
ramènent à la fidélité des soldats germaniques de l'époque des inva
sions. Il ne faut pas se méprendre sur la profondeur et le rang de ces 
sentiments, lorsqu'on critique la série innombrable des serments 
violés par les vaaaaux et les peuples, ainsi que le perpétuel spectacle 
de la platitude courtisane et de la servilité vulgaire. Tous les grands 
symboles sont mentatlx et ne peuvent être compris que dans leurs 
formes suprêmes. La vie privée d'un pape n'a aucune relation avec 
l'idée de la papauté. N'est-ce pas la chute d'Henri le Lion qui, à 
une époque de formation nationale, témoi$ne de la vigueur avec 
laquelle un souverain d'importance sentait mcarné en lui le destin 
de « son » peuple 1 Il représente ce peuple devant l'histoire et lui 
doit éventuellement le sacrifice de son honneur. 

Toutes les nations occidentales sont d'origine dynastique. L'Ame 
des peuples primitifs carolingiens se reflétait encore dans l'archi
tecture romane et vieux gothique. Il n'y a pas un gothique français 
et un gothique allemand, mais un gothique franc-salien, franc
rhénan, souabe, et de même un roman visigothique - unissant le 
Midi de la France et le Nord de l'Espagne, - lombard et saxon. 
Mais sur ce roman et ce gothique s'étend déjà la minorité des 
hommes de race qui sentent dans leur appartenance à une nation 
une grande mission historique. C'est d'eux que viennent les Croi
sades, dans lesquelles il y a réellement une chevalerie allemande 
et une chevalerie française. Un caractère des peuples faustiens est 
d'être conscients de la dilection de leur histoire. Mais cette direc
tion est liée à la succession dynastique. L'idéal de race a une nature 
absolument glnialogique, - à ce point de vue, le darwinisme avec 
ses théories de l'hérédité et de la descendance est presque une cari
cature de la héraldique gothique, - et l'univers-hastoire, dans 
l'image duquel vit chacun en particulier, ne renferme pu seulement 
la glnialogie de, famille, pa,tieulih-11, surtout des familles régnantes, 
mais aussi celle des peuples comme forme fondamentale de cette 
histoire. Il faut regarder de très près pour s'apercevoir que le prip
cipe généalogique faustien avec ses concepts éminemment histo
riques de la pairie et de la pureté du sang est aussi étranger à l'tgypte 
et à la Chine qu'à la noblesse romaine et à l'empire byzantin. Au 
contraire, sans cette idée on ne pourrait concevoir ni notre paysan
nerie, ni le patriciat des villes. Le concept ,avant de peuple, que 
j'avais analysé ci-dessus, dérive essentiellement du sentiment généa
logique de l'époque gothique. L'idée d'un arbre généalogique des 
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peuples a eu pour conséquence l'orgueil des Italiens d'être les héri
tien des Romains et celui des Allemands de se réclamer de leurs 
aieux germaniques, et cela est quelque chose de tout à fait diffé
rent de la croyance antique à l'origine atemporelle des héros et des 
dieux. Depuis que, en 1789, la langue maternelle se fut ajoutée au 
principe dynastique, cette idée a finalement transformé, en une 
généalogie de la « race arienne » très profondément sentie, le peuple 
primitif indo-européen qui n'était à l'origine qu'une.pure imagina
tion de savant; et dans cette transformation, le mot race est propre
ment devenu un synonyme de destin. 
Mai■ les « races » d'Occident n'ont pas créé les grandes nations, 

ella m ri,ultmt. Toutes furent encore inexistantes à l'époque caro
lingienne. C'est l'idéal de classe de la chevalerie qui, agissant en 
sena diven en Allemagne, en Angleterre, en France et en Espaine, 
a provoq_ué et fait triompher ce que les nations particulières d au
jourd'hui vivent et sentent sous le nom de race. C'est là-dessus que 
reposen,, comme on l'a dit, les concepts historiques (et donc entiè
rement étrangers à l'antiquité) de la pureté du sang et de la pairie. 
Comme le sang de la fami11e régnante incarne le destin, l'existence 
de toute la nation, le système politique baroque a pris une struc
ture purement généalogique et la plupart des grandes crises, la 
forme des guerres de succession. Même la catastrophe napoléo
nienne qui a donné pour un siècle au monde sa structure poli
tique s'accomplit de telle sorte qu'un aventurier a osé supplanter 
par son sang celui des anciennes dynasties, et que cette offensive 
contre un symbole a donné à la défensive la consécration historique. 
Car toua ces peuples étaient le résultat des destins dynastiques. 
L'exi■tence d'un peuple portuJais, et donc aussi d'un Etat portu
gais, au Brésil résulte du manage du comte Henri de Bourgogne 
en 1095. L'existence des Suisses et des Hollandais résulte d'une 
insurrection contre la maison des Habsbourgs. L'existence d'une 
Lorraine, comme nom de pays et non comme nom de peuple, 
résulte de ce que Lothaire II était mort sans enfant. 

C'est l'idée d'empire qui a fondu en nation allemande une foule 
de p~uples primitif■ de la J;>ériode carolingienne.. Allemagne et 
Empire sont des concepts inséparables. Le déclin des Staufen 
ai~nifie le remplacement d'une grande dynastie par une poignée 
d autres petites et très petites; il a brisé, dès le début du baroque, 
la nation allemande de style gothique, juste au moment où, dans les 
villes dirigeantes - Paris, Madrid, Londres, Vienne - la conscience 
nationale s'était élevée d'un degré plus haut. Si la guerre de Trente 
ans, par exemple, n'a pas détruit_ l'Allemagne, mais au contraire 
confirmé et révélé sa chute, depuis longtemps consommée, par le 
fait même qu'elle a existé sous cette forme déseseérée, c'est parce 
que la chute des Hohenataufen devait avoir sa dernière conséquence. 
Il n'y a peut-être pas de preuve plus forte pour montrer que les 
nations faustiennes sont des unités dynastiques. Mais les Saliens 
et les Staufen ont créé encore, avec )es Romans, les Lombsrds et 
les Normands, au moins idéellement, la nation italienne qui ne 
pouvait que par delà l'Empire se rattacher à l'époque romaine. 



VILLES ET PEUPLES 

Si la violence étrangère a provoqué ici, comme ailleurs, la résis
tance de la bourgeoisie qui divisa les deux premiers ordres et attira 
la noblesse vers l'Empire, l'église vers les villes; si dans cette lutte 
entre Gibelins et Guelfes la noble11e a tôt perdu son importance, 
tandis que la papauté s'est élevée à la suprématie politique grlce 
aux villes antidynastiques; si enfin il ne resta qu'un mélange de 
minuscules États pillards dont la u politique Renaissante II se com
porta envers l'esprit politique de haute volée du gothique impérial, 
avec la même hostilité témoignée jadis par Milan à la volonté de 
Barberousse : il n'en est pas moins vrai que l'idéal de l'una ltalia, 
auquel Dante a sacrifié la paix de sa vie, est une pure création dynas
tique des grands empereurs Allemands. Avec l'horizon historique 
du patriciat des villes, la Renaissance a détourné de tout son pou
voir la nation de l'accomplissement de cette idée, et elle a pendant 
toute la période baroque rabaissé la pays au rang d'objet de la poli
tique dynastique étrangère. Le sentiment gothique n a été réveillé 
qu'en 1800 par le romantisme, d'ailleurs avec une force ayant tout 
le poids d'une puissance politique. 

Le peuple français a été unifié par ses rois qui ont fusionné les 
Francs et les Wisigoths. C'est en 1214 à Bouvines 9.u'il apprit pour 
la première à se sentir un et uni; et plus symbolique encore est 
l'œuvre de la maison de Habsbourg qui, d'une population liée par 
aucune langue, aucune race, aucune tradition, fit naître la nation 
autrichienne qui a donné ses preuves - les premières et les der
nières - en protégeant Marie-Thérèse et en luttant contre Napo
léon. L'histoire politique de la période baroque est essentiellement 
celle des maisons de Bourbon et de Habsbourg. Le succès qui échut 
aux Wettiner, au lieu des Guelfes, explique pourquoi « la Saxe » 
est située en 800 sur les bords du Weser, aujourd'hui sur ceux de 
la Saale. Des événements dynastiques et enfin l'action de Napo
léon expliquent pourguoi la moitié de la Bavière prit part à l'histoire 
d'Autriche et que l'l!tat bavarois se compose en grande partie <te 
Francs et de Souabes. 

La dernière nation d'Occident est la Prusse, œuvre des Hohen
zollern, comme les Romains furent l'œuvre dernière du sentiment 
antique de la polis, et les Arabes celle d'un consensus religieux. C'est 
à Fehrbellin que la jeune nation s'est légitimée et à Rosbach qu'elle 
a vaincu pour l'Allemagne. Avec son infaillible coup d'œil sur les 
époques historiques, c'est Gœthe qui a dit alors du drame de Lessing 
sur « Minna de Ba:nhelm » : elle est la première poésie allemande 
d'un contenu spécifiquement national. Un autre témoignage très 
profond de la certitude dynastique des nations occidentales, c'est 
que l'Allemagne retrouve maintenant d'un seul coup sa langue 
poétique. La chute de l'Empire des Staufen avait mis fin aussi à la 
littérature allemande de style gothique. Les œuvres clairsemées 
des siècles suivants, période d'apog~e de toutes les littératures 
nationales à l'Ouest de l'Allemagne, ne méritent point ce nom. Avec 
la victoire de Frédéric II commence une poésie nouvelle : de Lessing 
à Hebbel, c'est-à-dire de Rosbach à Sedan. La tentative faite alors 
de renouer le fil perdu, en se rattachant consciemment d'abord aux 
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Français, puis à Shakespeare, à la chanaon populaire, enfin, par Ica 
romantiquea, à la po6aie médiévale, a au moins provoqué l'appari
tion ainguliùe d'une histoire de l'art compoaée presque en entier 
de fragmenta g6niaux, 11ans avoir jamais atteint un but réel. 

A la fin du xvi11• siècle s'accomplit ce remarquable tournant 
spirituel par lequel la conscience nationale cherche à s'émanciper 
du principe dynutique. Ç'avait été déjà le eu, apparemment, aupa
ravant en Angleterre; beaucoup penseront à la Magna Charta de 
u15; d'autres ne ae diaaimulcront pu que c'eat précisément cette 
reconnaiaaance de la nation par son représentant qui a donné au 
sentiment dynastique un caractère de profondeur évidente et de 
raffinement, dont les nations du continent restèrent très éloignées. 
Si l' Anglais moderne est l'homme le plua conservateur de la terre, 
sana le paraitre, et ai par co1'aéqucnt aa politique résout tant de 
problèmes néceaaaires, par le tact national et le silence au lieu de 
palabres, ai elle a donc eu jusqu'ici le plue de succès, la raison en est 
dans ce que /A sentimnat dynastique s'est hnandpi tôt de l'cxpresaion 
du pouvoir monarchique. 

Au contraire, la Révolution française ne signifie dans ce sens qu'un 
succès du ratibnaliame. Elle a moine libéré la nation que le concept 
de nation. Les races occidentales ont la dynastie dans le sang, c'est 
pourquoi elle contrarie l'esprit. Car une dynastie représente l'his
toire, elle est l'histoire incarnée d'un paya, tandis que l'esprit cet 
intemporel et ahistorique. Toutes Ica idées de révolutions sont 
• éternelles • et • vraies ». Les dr9its universels de l'homme, la 
liberté et l'égalité, sont de la littérature et de l'abstraction, mais pas 
dea faite. Tout cela peut s'appeler républicain; ce qui est sûr, c'est 
que c'était encore une minorité qui a essayé d'introduire au nom 
de toua le nouvel idéal dans le monde des faits. Cette minorité devint 
une puiaaance; mais aux dépens de l'idéal. Elle n'a en effet rem
placé que le dévouement sentimental : par le patriotisme pel'lluuif 
du uxe siècle; par un nationalisme civilisé, qui n'est posaible que 
dans notre culture et qui est inconsciemment dynastique, même en 
France et encore aujourd'hui; par le ·concept de patrie comme unité 
dynastique ac manifestant, d'abord dana le soulèvement de l'Espagne 
et de la Pruue contre Napoléon, puis dans les guerres d'indépen
dance dy1UUtique de l'Allemagne et de l'Italie. C'est l'antithèst! de 
la race et du langage, du sang et de l'esprit, qui explique l'antithèse 
moderne entre la généalogie et l'idéal, également apécifique à l'Occi
dent, de la langue maternelle; il y avait dans les deux pays des 
enthoµsiaatca qui croyaient po\lvo1r remplacer le pouvoir unifica
teur de l'idée d'empereur et de mi par la combinaiaon de la Répu
blique et de la po&1e. Il y avait là un peu de • retour - de l'histoire 
- à la nature. 1 Aux guerres de succession on substitue des guerres 
Jînguiatiques, où une nation cherche à imposer, aux frapents d'une 
autre, aa langue et, par conséquent, sa nationalité. Mais qui ne voit 
que le concept rationaliste de nation comme unité linguistique, tout 
en faisant abstraction du sentiment dynastique, n'est pas plus 
capable de Je remplacer qu'un Grec heJlénistique de supprimer la 
conscience de. la poli,, ou un Juif moderne d'abolir intérieurement 
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l'idjma national. La 11 langue maternelle II est déjà un produit de 
l'h11toire dynutique. Sana le, Capétiens il n'y aurait pu de langue 
françaiae, mai, un dialecte romano-franc dans le Nord et un pro
vençal dana le Midi; la langue littéraire de l'Italie est un mérite des 
empereurs allemands, surtout de Frédéric II. Les nations modernes 
sont d'abord les populations de viei!Jes régions dynastiques. Tou
tefois, le second concept de nation, nation considérée comme unité 
de langue écrite, a détruit la nation autrichienne au cours du 
x1x8 siècle et créé peut-être la nation américaine. Depuis, il existe 
dans tous les pays deux partis représentant la nation en sens con
traires: comme unité dynastico-historique et comme unité spiri
tuelle -1;>arti de la race et parti de la langue; - mais ces considéra
tions anticipent déjà sur les problèmes politiques qui seront traités au 
chapitre IV. 

19 

Dans le pays non urbain, c'était la noblesse qui représentait 
d'abord la nation au sens supérieur. La paysannerie, ahistorique 
et « éternelle » était peuple, avant la naissance de la culture; elle 
reste peuple primitif par maints traits essentiels et survit à la forme 
nationale. « La nation • -est, comme tous les grands symboles de la 
culture, une propriété intérieure de quelques hommes peu nom
breux. On naît à la nation comme à l'art et à la philosophie. Là aussi 
il y a quelque chose correspondant à la différence entre créateur, 
connaisseur et profane, soit qu'il s'agisse de la polis antique, ou du 
consensus juif, ou d'un peuple d'Occident. Quand une nation se lève 
d'enthousiasme pour combattre pour son honneur et sa liberté, 
c'est toujours une minorité qui << enthousiasme » la foule au sens 
propre du mot. Le peuple s'éveille, cette exr,ression est plus qu'une 
métaphore. Cc n'est que maintenant que 1 être éveillé du Tout se 
manifeste réellement. Tous ces particuliers qui, hier encore, mon
traient dans leur démarche un sentiment collectif qui s'étendait 
simplement à la famille, à la profession, peut-être au lieu de nais
sance, sont aujourd'hui subitement et avant tout des hommes de 
leur peuple. Leur sentiment et leur pensée, leur moi,· et donc le 
" Il• qui est en eux, s'est transformé jusqu'au fond : il est devenu 
histori'l,u· Alors, le paysan ahistorique même devient membre de 
sa nation, et une période commence pour lui, dans laquelle il vit 
l'histoire et ne se contente pas de la voir passer. 

C'est dans les villes cosmopo_lites que naît, à côté d'une mino
rité qui a une histoire et qui vit la nation intérieurement, qui la 
sent représentée chez elle et qui veut la diri~er, une seconde mino
rité, celle des hommes intemporels, ah1storiques, littérateurs, 
hommes des raisons et des causes, non du destin, et qui, intérieu
rement étrangers au aang et à l'existence, tout à fait êtres éveillés 
pensants, ne découvrent plus au concept de nation aucun contenu 
cc raisonnable ». Ils ne lui appartiennent plus réellement, car les 
peuples de culture sont des formes de courants existentiels, tandis 
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que le cosmopolitisme est une simple combinaison des ,, intelli
gences • éveillées. Il renferme de la haine contre le destin, avant 
tout contre l'hiRtoire comme expression du destin. Tout ce qui est 
national est racial à tel point qu'il ne trouve aucune langue pour 
l'exprimer et qu'il reste, dans toutes les exigences de la pensée, 
gauche et malheureux jusqu'à la fatalité. Le connopolitinne est litti
ratflre et le restera, très fort dans l'argumentation et t.rès faible dans 
Ja défense de cette argumentation, non au moyen de nouveaux 
arguments, mai, au moyen du sang. 

Mais c'est justement pourquoi cette minorité, spirituellement 
bien supérieure, lutte avec des arme3 spirituelles, et elle en a le droit, 
pwsque les villes mondiales sont pur esprit déracinées, et déjà en 
soi propriété civilisée commune. Les cosmopolites-nés et les enthou
siastes de la paix universelle et de la réconciliation des peuples -
dans la Chine des empereurs en lutte, dans l'Inde bouddhiste, dans 
l'hellénisme et aujourd'hui - sont les maitres spirituels des peuples 
de fellahs. PANl!M ET CIRCENSES - n'est qu'une seconde formule du 
pacifisme. Un élément antinational a toujours existé dans l'histoire 
de toutes les cultures, soit que nous en ayons connaissance ou non. 
La pensée pure qui se propose elle-même pour but fut toujours 
étrangère à la vie, et donc hostile à l'histoire, non guerrière, sans 
race. Qu'on se souvienne de l'humanisme et du classicisme, des 
sophistes d'Athènes, de Bouddha et de Laotsé, pour ne rien dire 
des gr1111ds défenseurs des conce1_>tions sacerdotales et philosophi
que• du monde, et de leur mépris passionné pour toute ambition 
nationale. Si différents que soient ces cas, ils se ressemblent en ce 
que, dans tous, le sentiment coamique de la race, le sens des réalités 
politiques et donc nationales - RIGHT OR WRONG, MY COUNTRY 1 -, 
la résolution d'être le sujet et non l'objet de l'évolution historique 
- car il n'y a pas de tierce-possibilité -, bref la volonté de puis
sance, sont dominés par une tendance dont les auteurs sont trè1 
souvent des hommes sans instincts originels, m.&is d'autant plus 
rouillés par la logique et ne se trouvant à l'aise que dans le monde 
des vérités, des idéals et des utopies, hommes livresques qui croient 
pouvoir remplacer la réalité par la logique, le pouvoir des faits par 
une justice abstraite, le destm par la raison. Cela commence chez 
les hommes de l'éternelle angoisse qui fuient la réalité et se retirent 
dans les couvents, dans les bibliothèques et communautés spiri
tuelles, pour déclarer l'indifférence de l'histoire universelle; et 
cela finit dans chaque culture par les apôtres de la paix universelle. 
Chaque peuple produit des anomalies de ce genre - con1idérées 
historiquement -. Leurs têtes forment déjà des groupes physio
nomi9ue1 à part. Elles prennent un haut rang dans u l'histoire de 
l'e1pr1t •• une longue série de noms célèbres est de ce nombre; du 
point de vue de l'histoire réelle, elles sont de peu de valeur. 

Le destin d'une nation parmi les événements de son monde dépend 
de la mesure où la race réussit à rendre ce phénomène hiatoraque
ment inefficace. Peut-être pourra-t-on montrer aujourd'hui encore 
gue, dana le monde politique chinois, l'empire de Tsin en 250 avant 
Jéaua-Chriat avait remporté la victoire finale parce que sa. nation 
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seule s'était libérée des influences taoïstes. En tout cas, le peuple 
romain a triomphé du reste de l'antiquité parce qu'il a su détruire 
les instincts des fellahs hellénistiques pour maintenir sa politique. 

Une nation est une humanité mise en forme vivante. Le résultat 
régulier des théories de réformateurs universels est une masse 
informe et donc ahistorique. Tous les réformateurs universels et 
citoyens du monde représentent des idéals de fellahs, soit qu'ils le 
sachent ou non. Leur succès sigmfie que la nation est détrdnée dans le 
cadre de l'histoire, non en faveur de la paix perpétuelle, mais en faveur 
des autres. La paix universelle est chaque fois une décision unila
térale. La PAX ROMANA n'a eu, pour les empereurs militaires posté
rieurs et pour les rois militaires germaniques, que cette seule si~ni
fication : faire d'une population informe, de centaines de millions 
d'habitants, l'objet de la volonté de puissance de quelques petites 
bandes de guerriers. Cette paix a coûté aux pacifiques des sacri
fices qui éclipsent ceux de la bataille de Cannes. Les mondes baby
loniens, chinois, indous et égyptiens passèrent d'une main con
quérante à l'autre et payèrent la lutte de leur propre sang. Ce fut leur 
- paix. Lorsque les Mongols conquirent la Mésopotamie en 1401, 
ils érigèrent un monument de triomphe avec les crânes de cent 
mille habitants de Bagdad qui ne s'étaient pas défendus. Sans doute 
la mort des nations élève par-dessus l'histoire un monde de fellahs 
spirituels, définitivement civilisés, « éternels n. Dans le domaine des 
faits, ceux-ci retournent à un état naturel qui oscille entre une longue 
souffrance et une rage passagère, sans que tous les ruisseaux de 
sang versé - qu'aucune paix ne tarira jamais - n'y puissent chan~er 
quelque chose. Un jour ils avaient saigné pour eux-mêmes, mam
tenant il faut qu'ils saignent pour les autres et, trop souvent même, 
pour leur seule conservation - telle est la différence. Un chef à 
poi~ne disposant de dix mille aventuriers peut gouverner à sa fan
taisie. Supposé que le monde entier soit un imperium unique, ces 
conquérants y trouveraient simplement le théâtre le plus vaste 
possible pour leurs actes héroïques. 

La mort est meilleure que l'esclavage, disent les vieux paysans 
frisons. Renversez cet aphorisme et vous aurez la formule de toutes 
les civilisations tardives, dont chacune a dû savoir par expérience 
ce qu'il en coûte. 





III 

PROBLÈMES DE LA CUL TURE ARABE. 

1. - LES PSEUDOMORPHOSES HISTORIQUES. 

1 

Dans une couche de roche sont renfermés les cristaux d'un 
minéral. Il s'y forme des fentes et des fissures; l'eau suinte et lave 
peu à peu les cristaux, dont clic ne lai88c plus subsister que la forme 
creuse. Plus tard surviennent des phénomènes volcaniques qui font 
sauter la montagne, des masses en fusion traversent les strates de 
roche, s'y figent et s'y cristallisent également. Mais elles ne peuvent 
le faire sous leur prof re forme, elles sont obligées de remplir les 
formes existantes, et i en résulte des formes fauHées, cristaux dont 
la structure intérieure contredit l'édifice extérieur, espèce rocheuse 
qui apparaît sous une forme étrangère. C'est ce que les minéra
logistes app~llent pseudomorphose. 

J'appelle pseudomorphose historique les cas dans lesquels une 
vieille culture étrangère couvre te sol, avec une telle puiHance qu'elle 
empêche une jeune culture de respirer et que celle-ci n'arrive pas, 
dans son propre domaine, non seulement à développer ses formes 
d'expression pures, mais encore à l'épanouissement complet de la 
conscience d'elle-même. Tout ce qui s'élève des profondeurs d'une 
mentalité printanière se déverse dans les formes creuses de la vie 
étrangère; des sentiments juvéniles se figent dans des œuvres vieil
lottes et, au lieu de l'élan en hauteur de la force végétative indé
pendante, seule la sève de la haine nourrit des branches gigantesques 
contre la force lointaine. 

Tel est le cas de la culture arabe. Sa préhistoire est tout entière 
dans le domaine de la très vieille civilisation babylonienne, qui était 
depuis deux millénaires la proie de conquérants alternatifs. Sa 
<< période mérovingienne II est marquée par la dictature du minus
cule groupe ethnique perse 1, peuple primitif comme les Ostro
goths, dont la domination bicentenaire à peine discutée suppose 

I. ~1 comptait moins d'un centl~me de la population totale de l'Empire. 
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une immense lassitude de ce monde de fellahs. Mais depuis 300 

avant Jésus-Christ s'opère un grand réveil parmi les jeunes peuples 
de ce monde de langue araméenne, situé entre le Sinaï et le Zagros 1• 

Une relation nouvelle de l'homme à Dieu, sentiment cosmique 
entièrement nouveau, remplit, comme au temps de la guerre de 
Troie et des empereurs saxons, toutes les rclig1ona existantes, soit 
qu'elles portent les noms d'Ahura Mazda, de Baal ou de Jahvé; elle 
incite partout à une frande création, mais à ce môment même, et 
de manière telle qu'i est permis de penser à une connexion inté
rieure - car la puissance perse reposait sur des conditions psychi
ques qui justement alors s'évanouissaient -, à ce même moment 
apparurent les Macédoniens, nouvelle bande d'aventuriers comme 
toua les p~ddenta, quand on les considère de Babylone; et une 
légère couche de civilisation antique se répandit sur le paya jusque 
dans l'Inde et le Turkestan. Il est vrai que les royaumes des Diado
ques auraiènt pu devenir insensiblement des Etats d'esprit pré
arabiq.ue; le royaume des Séleucides qui couvrait justement le 
domaine linguistique araméen l'était déjà vers 200. Mais depuis la 
bataille de·Pydna, il fut peu à peu intégré, dans sa partie occiden
tale, à l'lmperium antique et donc soumis à la puissante action d'un 
esprit dont le centre de gravité était situé au loin. C'est ici que se 
prépare la paeudomorphose. 

Géographiquement et historiquement, la culture magique est 
la plue centrale dans le groupe des hautes cultures, la aeule qui 
touche presque à toutes les autres dana l'espace et le temps. Auui 
la construction de l'édifice hiatorique de notre image cosmique sur 
cette culture dépend-elle de cette condition : connaître la forme 
intérieure que la forme extérieure a fauaaée. Or, c'est précisément 
cette connaissance qui a manqué jusqu'à ce jour, en raison des 
préjugés philologiques et théologiques, et plus encore du morcelle
ment de la science spécialiste moderne. Depuis longtemps, par son 
objet, aa méthode, sa conception, la science occidentale est divisée 
en une foule de spécialités dont la séparation insensée a 
empêché même de discerner les grands problêmes. S'il existe quelque 
domaine où la « spécialisation » est devenue une fatalité, c'est dans 
les problèmes du monde arabe. Les historiens proprement dits 
bornaient leur curiosité au domaine de la philologie clusique, mais 
leur horizon ac terminait, à l'Est, aux frontières linguistiques anti
ques. En conséquence, ils n'ont pu aperçu du tout la profonde unité 
de développement, en deçà et au delà de cette limite 9ui n'a jamais 
existé psychiquement. Le résultat fut la perspective, dite Antiquité
Moyen Age-Temps modernes, qui est limitée et schématisée par 
l'ruag• linçrmtiq,u grico-latin. Axum, Saba et auaai l'empire aaaaa
nide n'étaient pas acceuibles au connaisseur des langues anciennes, 
qui s'en tenait aux« textes», et c'est pourquoi ils n'ont guère d'exis
tence dans son histoire. Les historiens de la littérature, également 

1. Il faut remarquer que le pays d'origine de la culture. babylonienne, le vieux 
Sln91', n'a d'lmP!)rtance d'aucuue 10rte dan& le& ~tnements poattrleurs. Pour la 
culture arabe, aeüle la rtgion sltute au nord, non au sud de Babylone, entre en consl
dtratlon. 
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philologues, confondaient !'.esprit de la langue avec celui des œuvres. 
Ce qui était écrit en grec, ou seulement conservé en territoire ara
méen, fut incorporé par eux à une littérature " grecque tardive », 
dont ils postulèrent ensuite la période propre. Les textes écrits en 
d'autres langues ne tombaient pas dans leur spécialité et furent 
en conséquence attribués en bloc artificiellement à d'autres his
toires de la littérature. Mais c'est là précisément qu'on trouve la 
preuve la plus forte en faveur de la thèse de la disparité nécessaire 
entre l'histoire d'une littérature et la langue où elle est écrite 1• Il y 
avait ici un groupe fermé de littératures nationales mâgiques, d'un 
esprit unitaire, mais écrites dans plusieurs langues, parmi lesquelles 
les langues antiques. Car une nation de style magique n'a pas de 
langue maternelle. Il y a une littérature nationale talmudique, mani
chéenne, nestorienne, islamique et même néopythagoricienne, 
mais pas une hellénique et une hébraïque. 

La science religieuse a divisé ce domaine en spécialités indivi
duelles d'après les confessions europio-occidentale1, et la théologie 
chrétienne à son tour a été et est encore déterminée à l'Est par la 
" frontière philologique ». Le parsisme tomba aux mains de la phi
lologie iranienne. Sous prétexte que les textes avestiques n'avaient 
pas été conçus, mais propagés dans un dialecte arien, l'indologie a 
considéré ce grave ·problème comme une question secondaire et l'a 
laissé ainsi échapper complètement au regard de la théologie chré
tienne. Enfin pour l'hist01re du judaïsme talmudique, la philologie 
hébraïque constituant une seule spécialité avec les recherches sur 
l'ancien Testament, on n'a déterminé aucune autre spécialité, et le 
Talmud a été, en conséquence, dans toutes les grandes histoires 
religieuses que je connais, où on traite de toutes les religions négriotes 
primitives - parce qu'il existe une spécialité ethnologique - et 
de-toutes les sectes indoues, le Talmud, dis-je, a été complètement 
oublié. Préface savante du plus grand problème posé à la science 
historique d'aujourd'hui. 

2 

Le monde romain de l'époque impériale a sans doute pressenti 
la situation. Les écrivains postérieurs ne font que gémir sur la dépo
pulation et le vide spirituel de l'Afrique, de l'Espag~e, de la Gaule, 
et surtout des régions raciales antiques : l'Italie et la Grèce. Sont 
régulièrement exceptées de cette vision de désespoir les provinces 
appartenant au monde magique. La Syrie avait une population par
ticulièrement dense et florissait admirablement, comme la Méso
potamie des Parthes, par le sang et par l'âme. La prépondérance du 
Jeune Orient était sensible à chacun et devait finir aussi par arriver à 
l'expression politique. Les guerres révolutionnaires entre Marius 
et Sylla, César et Pompée, Antoine et Octave, sont de ce point de 
vue un fragment d'histoire de premier plan, derrière lequel apparaît 

1. Thèse qui a auS&I son importance dans les littératures d'Occident : celle de~ 
Allemands est écrite en partie en latin, celle des Anglais en partie en français. 
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de plus en plus claire la volonté de l'Orient qui cherche à s'éman
ciper de l'Occident en voie de devenir ahistorique : monde éveillé 
qui se libère d'un monde de fellahs. Le transfert de la capitale à 
Byzance était un grand symbole. Dioclétien avait choisi Nicomédia, 
César avait pensé à Alexandrie ou à Ilion, il eût été en tout cas plus 
exact de penser à Antioche. Mais cet acte s'accomplit trois siècles 
trop tard: c'étaient les siècles décisifs de la première époque magique. 

La pseudomorphose commence à Actium - ici c'est Antoine 'J"Î 
aurait dû vainere. Ce qui y était en jeu n'était pas la lutte définitive 
entre le romanisme et l'hellénisme, cette bataille était dé)à gagnée à 
Cannes et à Zama, par Hannibal dont la destinée tragique fut de 
combattre en réalité non pour son pays, mais pour l'hellénisme. A 
Actium, la culture arabe à naître rencontrait la civilisation grison
nante antique. Il s'agiuait de l'esprit apollinien ou de l'esprit 
magique, des dieux ou de Dieu, du principat ou du khalifat. La 
victoire d'Antoine eût délivré l'Ame magique, sa défaite couvrit le 
paysage du linceul rigide de l'époque impériale. L'iuue aurait 
pu ressembler à la bataille de Poitiers et de Tours en 73:z, si les 
Arabes y avaient vaincu et transformé le « Frankistan » en khalifat 
du Nord-Est. La langue, la religion, la société arabes seraient deve
nues une couche indigène dominante, des villes gigantesques comme 
Grenade et Kairouan eussent été bâties sur la Loire et le Rhin, le 
sentiment gothique eût été obligé de s'exprimer dans les formes, dès 
longtemps figées de la mosquée et de l'arabesque, et au lieu de la 
mysti<Jue allemande, nous aurions une espèce de soufisme. Si tout 
cela s est réalisé en Arabie, c'est parce que la population syrio
persane n'a pas produit un Charles Martel qui aurait combattu 
avec Mithridate, Brutus et Cassius ou Antoine, et, par delà ces 
chefs, avec Rome. 

Une autre pseudomorphose est celle qui s'accomplit aujour
d'hui sous nos yeux dans la Russie pétrinienne. La légende héroïque 
russe des chants byliniens atteint son apogée dans le cycle des 
légendes Kiewoises du prince Wladimir (en 1000) et de sa table 
ronde, et dans le héros populaire Ilja de Murom 1• La différence 
tout à fait incommensurable entre l'Ame russe et l'àme fausticnne 
est déjà donnée dans celle qui existe entre ces chants et leurs « con
temporains », les légendes d' Artur, d'Ermanaric et des Nibelungen, 
sous la forme qu'elles ont prise, dans le Hildbrandslied et le Wal
tharilied. La période mérovingienne russe commence à l'écroule
ment de la domination tartare par Ivan III en 1480 et se continue 
par les derniers Ruriks et les premiers Romanoffs jusqu'à Pierre le 
Grand (1689-1725). Elle correspond exactement à la période allant 
de Clovis (481-5u) à la bataille de Testri (687), par laquelle les 
Carolin~iens acquirent réellement le pouvoir. Je conseille à chacun 
de lire I histoire franque de Grégoire de Tours (jusqu'à 591) et d'y 
comparer les chapitres correspondants chez le patriarcal Karamsi, 
surtout ceux qui traitent d'lvan le Terrible, Boris Godounov et 
Schuiski. Il n'y a pas de plus grande similitude. A cette période 

i:. Wolner, U11lerrnch11ntt11 tlber die Vollcsepi/11 der Grossrussen, 1879. 
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moscovite des grands Bojares et des patriarche,, où un parti vieux 
ru88e était en lutte constante contre les amis de la culture occiden
tale, succède, avec la fondation de Pétersbourg en 1703, la pseu
domorphose qui obligea l'àme primitive russe à rentrer dans les 
formes étrangères d'abord du baroque, puis du siècle des lumières, 
enfin du x1x8 siècle. Pierre le Grand est devenu la fatalité du rus
sisme. Imaginez son cc contemporain » Charlemagnc- réalisant avec 
méthode et de toute son énergie ce que Charles Martel venait 
d'empêcher par sa victoire : la domination de l'esprit mauritanu
byzantin. Il y avait possibilité de traiter le monde russe à la manière 
carolingienne ou à la manière séleucide, c'est-à-dire des vieux Russes 
ou des u Occidentaux », et les Romanoffs se sont décidés pour cette 
dernière. Les Séleucides voulaient voir autour d'eux des Hellènes 
et non des Arabes. 

Le czarisme primitif de Moscou est la seule forme qui soit encore 
aujourd'hui conforme au russisme, mais il a été faussé à Péters
bourg qui l'a transformé en forme dynastique d'Occident. Le mou
vement vers le Sud sacté, vers Byzance et Jérusalem, profondément 
ancré dans les âmes orthodoxes, fut transformé en une diplomatie 
mondaine ayant le regard sur l'Ouest. A l'incendie de Moscou, acte 
svmbolique grandiose d'un peuple primitif, où parle une haine 
macchabéenne contre tout ce qui est étranger et hétérodoxe, succè
dent l'entrée d'Alexandre à Paris, la Sainte Alliance et la place dans 
le concert des grandes puissances occidentales. Une mentalité 
ethnique, destinée à vivre encore sans histoire pendant des géné
rations, a été poussée par force dans une histoire artificielle et fausse, 
dont l'esprit ne pouvait même pas être compris par le russisme pri
mitif. On y importa des arts et des sciences tardifs, les cc lumières », 
l'éthique sociale, le matérialisme grand-citadin, bien qu'en cette 
période préhistorique la religion soit la seule langue où l'on pouvait 
encore s entendre et entendre le monde; une éruption de villes de 
style étranger s'y manifeste comme la gale sur le paysan ori~inaire 
de la campagne rurale. Elles étaient fausses, contre nature et invrai
semblables, jusque dans leur enceinte intérieure. u Pétersbourg 
est lit ville la plus abstraite et la plus artificielle », remarque Dos
toïewski. Tout pétersbourgeois qu'il était, il avait le pressentiment 
qu'elle allait disparaître un matin avec les brouillards marécageux, 
Ainsi gisaient aussi, incroyables spectres, les orgueilleuses cités 
hellénistiques couvrant partout la campagne des paysans ara
méens. Telles les a vues Jésus dans sa Galilée. Tel a dû être le sen
timent de saint Pierre, lorsqu'il aperçut la Rome impériale. 

Depuis lors, dans tout ce qui est né autour de Pétersbourg, le 
russisme authentique a senti du poison et du mensonge. Une haine 
vraiment apocalyptique se dresse dès lors contre l'Europe. Et 
cc Europe » signifiait tout ce qui n'était pas russe, même Rome et 
Athènes, tout comme pour les hommes magiques le vieux Baby
lone et l'f:gypte étaien~ antiques, paï~~s, diab~li_ques. Aksak~w écrit 
en 1863 à Dostoïewsk1 : cc La prem1ere cond1t1on pour délivrer le 
sentiment ethnique russe, c'est de haïr Pétersbourg de tout son cœur 
et de toute son âme. » Moscou est la ville sainte, Pétersbourg celle 
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de Satan; dans une légende populaire très répandue, Pierre le Grand 
apRaraît comme l'Antichrist. C'est exactement le même langage 
qu'on rencontre dans tous les Apocalypses de la pseudomorphose 
araméenne, depuis le livre de Daniel et d'Henoch, au temps des 
Macchabées, jusqu'à l'Apocalypse de Jean, à Baruch et au IV8 

Esdras, après la destruction dë Jérusalem: contre Antiochus, l'An
tichrist; contre Rome, a courtisane de Babylone; contre les villes 
d'Occident avec leur esprit et leur pompe; contre la culture antique 
tout entière. Tout ce qui y naît est faux et souillé : cette société 
corrompue, ses arts raffinbi. le11 classes sociales, l'ttat étran~er 
avec sa diplomatie, sa jurisprudence, son administration civtli
sées. Il n'y a pas de plus grande opposition qu'entre le nihilisme 
russe et occidental, judéo-chrétien et bas-antique : l'un est haine 
de l'étranger qui empoisonne la culture encore à naître dans le 
sein du paysage, l'autre est dégoût de sa propre culture dont l'apo
gée finit par être fastidieux. Le sentiment très profondément reli
gieux du cosmos, l'illumination soudaine, le frisson d'angoisse 
devant l'être éveillé à venir, le rêve et les aspirations métaphysi
ques sont au commencement, la clarté spirituelle allant jusqu'à la 
douleur et à la fin de l'histoire. Dans ces deux pseudomorphoses, 
ils sont mélangés. c< Tous spéculent aujourd'hui dans les rues et les 
places publiques sur la foi », dit un jour Dostoiewski. Cela pouvait 
être dit aussi de Jérusalem et d'Edesse. Ces jeunes Pusses d'avant
guerre, sales, pâles, émus, accroupis dans les coi:.:1s et toujours 
occupés de métaphysique, regardant tout avec les yeux du cropnt, 
même quand la conversation roulait apparemment sur le droit de 
vote, la chimie ou les femmes savantes - ce sont les Juifs et les 
vieux Chrétiens des grandes villes hellénistiquea, ceux que le 
Romain considérait avec tant d'ironie, de dégoût et de crainte 
secrète. Il n'y avait dans la Russie czariste aucune bourgeoisie, pas 
même des classes authentiques, mais seulement des paysans et des 
« seigneurs », comme dans le royaume des Francs. La « société » 
était un monde pour soi, produit d'une littérature occidentale, 
quelque chose d'étranger et de coupable. Il n'y avait point de vil.es 
russes. Moscou était un palais - le Kremlin --, autour duque• 
s'étendait un marché gigantesque. La ville apparente, qui pénètre 
dans ce marché et s'y assoit, et toutes les autres villes qui couvrent 
le sol de Ja Bonne Mère Russie, ne sont là qu'à cause de la cour, de 
l'administration et des marchands; mais ce qui vit en elles, c'est : 
au sommet, une littérature incarnée, « l'intelligence » avec ses pro
blè~es et ses conAits livresques; au pied, un peuple de paysans 
déracinés avec tout le deuil, l'angoisse et la misère partagés par 
Dostoïewski, avec la nostalgie constante de la plaine immense et 
la haine amère du monde pétrifié grisonnant, où I' Antichrist les 
avait attirés. Moscou n'avait point d'âme à elle. La société était 
d'esprit occidental, le bas-peuple traînait avec lui l'âme de la cam
pagne. Entre ces deux mondes il n'y avait pas d'entente, pas d'inter
médiaire, pas de pardon. Voulez-vous comprendre les deux grands 
avocats et les victimes de cette pseudomorphose? Dites que Dos
toïewski était un paysan, Tolstoï un homme de la société grand-
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citadine. L'u? !1'ajamais pu s'affr~nchir ~ntérieu~e~1ent _du pays~ge, 
l'autre, en 'dep1t de ses efforts desespéres, ne la Jamais trouve. 

Tolstoï est la Russie passée, Dostoitwski la Ruure future. Tolstoï 
est Jié de toute son Ame à l'Occident. Il est le grand avocat du pétri
nisme, même quand i, le nie. Sa négation est toujours une négation 
occidentale. La guillotine aussi était fille légitime de Versailles. Sa 
haine ruissante accuse l'Europe dont lui-même ne peut se déli
vrer. I la hait en soi, il se hait. Il devient ainsi le père du bolche
visme. Toute l'impuissance de cet esprit et de 11 sa » révolution de 
1917 parle dans ces scènes posthumes : ,, La lumière luit dans les 
ténèbres ». Cette haine est inconnue de Dostoïewski. Il a embrassé 
tout l'essentiel avec un amour également passionné. « J'ai deux 
patries : la Russie et l'Europe ». Pour lui, tout cela n'avait déjà plus 
aucune réalité : ni le pétrinismc ni la révolution. De son avenir, 
comme d'un lointain immense, son coup d'œil les dépasse. Son 
âme est apocalyptique, nostalgique, désespérée, mais sûre de cet 
avenir. 11 Je vais partir en Europe», dit Ivan Karamasoff à son frère 
Alioscha, 11 je sais qu'elle n'est qu'un cimetière, mais je sais aussi 
que c'est un cimetière très cher, le plus cher de tous. De chers morts 
y sont enterrés, chaque pierre de leur ~ombe parle d'une vie passée 
si ardente, d'une foi si passionnée dans les actes qu'ils ont accomplis, 
dans leur vérité propre, dans leur propre lutte et leur propre con
naissance, que mor, <JUi le sais d'avance, je me prosternerai à terre 
pour embrasser ces pierres et pleurer sur elles. » Tolstoï est de part 
en P.art une grande intelligence, « éclairé II et « sociable ». Tout ce 
qu'il voit autour de lui prend la forme tardive, cosmopolite et occi
dentale d'un problème. Dostoïewski ne sait pas du tout ce ~ui est 
un problème. Celui-là est un événement au sein de la civilisation 
européenne. Il occupe le milieu entre Pierre le Grand et le bolche
visme. La terre russe n'a été aperçue d'aucun d'eux. Ce qu'ils com
battent triomphera, en effet, à nouveau par la forme où ils le com
battent. Ce n'est pas une apocalypse, mais une opposition spiri
tuelle. Sa haine de la propnété est d'ordre économique, sa haine 
de la société ne sort pas de l'éthique sociale, sa haine de l'État est 
une théorie politique. De là sa forte influence sur l'Occident. Il 
appartient en quelque manière à la lignée de Marx, d'lbsen et de 
Zola. Sea œuvrea ne sont pas des évangiles, mais de la littérature 
spirituelle tardive. Doatoïewski n'appartient à personne, sinon à 
la lignée des apôtres du christianisme primitif. Ses ,, démons » 
sont accusés de conservatisme par l'intelligence russe. Mais Dos
toïewski ne voit pas du tout ces conflits. Pour lui n'existe aucune 
différence entre la conservation et la révolution : toutes deux sont 
occidentales. Une Ame de cette trempe est indifférente à tout ce qui 
est social. Les choses de ce monde lui semblent si insignifiantes 
qu'il n'attache aucune valeur à leur amélioration. Aucune religion 
authentique ne veut réformer le monde des faits. Dostoïewski, 
comme tous les Russes primitifs, ne le remarque pas du tout; ils 
vivent dans un autre monde, dans un monde métaphysique situé 
au delà du premier. Qu'est-ce que le tourment d'une Ame peut 
avoir affaire avec le communisme? Une religion parvenue aux 
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problèmes sociaux a déjà cessé d'être une religion. Mais Doa
toïewaki vit déjà dans la réalité d'·.me création religieuse immi
nente et immédiate. Son Alioacha échappe à l'intelligence de toute 
critique littéraire, même russe; son Christ, qu'il n'a pas ceaaé de 
vouloir écrire, serait devenu un évangile authentique, comme ceux 
du premier christianisme, qui sont toua en dehors de toutes Ica 
formes littéraires antiques ou judaïque•; mais Tolstoï est un maitre 
du roman occidental - aucun autre n'atteindra, même de loin; son 
Anna Karénine, - tout comme il est lui-même, dans sa blouse de 
paysan, un homme de la société. 

Le commencement et la fin se rencontrent ici toua le& deux. 
Doatoïewaki est un saint, Tolstoï n'est qu'un révolutionnaire. C'est 
de lui seul, successeur authentique de .Pierre, que sort le bolche
visme : il n'est pas le contraire, mais la conséquence dernière du 
pétriniame, l'avilissement extrême du métaphysique par le social, 
donc une simple forme nouvelle de paeudomorphose. Si la fonda
tion de Péterabourg a été le premier acte de I' Antichriat, l'auto
destruction de la société formée par Péterabourg en est le second : 
tel doit être le sentiment intérieur de la paysannerie. Car les Bol
cheviques ne sont pas le peuple, ni même une partie du peuple. 
Ils sont la couche la pluR profonde de la « société », étrangers, occi
dentaux comme elle, mais non reconnus par elle et par conséquent 
remplis de la haine de l'inférieur. Tout cela est de la grande ville 
civilisée : politique sociale, progrès, intelligence, toute la littéra
ture russe, d'flbord roman1:ique, puis économique, qui s'enthou
siasme pour la liberté et les réformes. Car toua ses II lecteurs II appar
tiennent à la « société ». Le vrai Ruaae est un disciple de Doa
toïewaki, bien qu'il ne le lise pas, bien que et parce qu'il ne sait 
même pas lire. Il est lui-même un fragment. de Dostoïewski. Si les 
Bolcheviques qui voient dans le Christ un, camarade, un ai~ple 
révolutionnaire social, n'avaient pas l'esprit si étroit, ils auraient 
reconnu en Dostoïewski leur véritable ennemi. Ce qui a donné son 
poids à cette révolution n'est pas la haine de l'intelligence. C'est 
le peuple qui, sans haine, par le seul instinct curatif de la maladie 
détruisit le monde occidental par son rebut pour le lui envoyer 
ensuite; c'est le peuple rural qui aspire à sa propre forme vivante, 
à sa propre religion, à sa propre histoire future. Le christianisme 
de Tolstoï était un malentendu. 11 parlait du Christ et songeait à 
Marx. Au christianisme de Doatoïewaki appartient le prochain 
millénaire. 

3 

En dehors de la pseudomorphoae, et avec d'autant plus de force 
que la puissance de l'esprit antique se restreint dans le pays, se 
manifestent toutes les formes d'une chevalerie authentique : sco
lastique, mystique, féodalité, poésie courtoise, enthousiasme des 
Croisés - tout cela avait existé aux premiers siècles de la culture 
arabe, il faut seulement savoir le trouver. Nominalement, même 
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après Septime Sévt:re, il y avait encore des légions, mais qui res
semblaient dans l'Orient à l'armée d'un duc; les fonctionnaires sont 
nommés, mais en réalité c'est un comte qui les a en fief; tandis qu'à 
l'ouest le titre de César échoit à des capitaines, l'Orient se trans
forme en 'un premier khalifat qui a, avec l'État féodal du gothique 
mûr, la plus étonnante ressemblance. Dans le royaume sassanide, au 
Hauran, dans le sud de l'Arabie, une chevalerie authentique com
mence. Un roi de Saba, Schamir Juharisch, se perpétue, comme 
Roland et le roi Arthur, par ses exploits héroïques chantés dans la 
légende arabe qui lui fait faire des expéditions à travers la Perse 
jusqu'en Chine 1• L'empire de Maan, au premier millénaire pré
chrétien subsistait à côté de celui des Israélite,, et ses restes peu
vent être comparés avec Mycène et Tiryns; on en peut suivre les 
traces jusqu'au cœur de l'Afrique 2• Mais ce qui est florissant main
tenant dans tout le Sud arabique et même aux massifs abyssins, 
c'est la période féodale 3• A Axum, dans la première période chré
tienne, on assiste à la naissance de puissants châteaux et des tombes 
royales avec les plus grands monolithes du monde '· Derrière les 
rois vient une noblesse féodale de comtes (Kail) et de gouver
neurs (Kabir), vassaux d'une fidélité souvent douteuse, dont les 
grands domames resserrent de plus •en plus la puissance dynastique 
des rois. Les interminables guerres judéo-chrétiennes entre le Sud 
de l'Arabie et le royaume d'Axum 6 ont un caractère chevaleresque 
et se résolvent souvent en querelles particulières, épousées de leurs 
chAteaux par des barons. A Saba règnent les Hamdanites - plus 
tard devenus Chrétiens. Derrière eux se place le royaume chrétien 
d'Axum, allié de Rome, qui s'étend vers 300 du Nil blanc à la côte 
des Somalis et au golfe persique, et qui défait les Himjarites juifs 11 

en 525. C'est ici qu'eut lieu en 5f2, à Marib, le congrès des princes, 
où Byzance et la Perse envoyerent des ambassadeurs. On voit 
aujourd'hui encore, gisantes sur le sol, les ruines nombreuses de 
puissants chAteaux, dont l'époque islamique a pu penser qu'ils 
avaient été bâtis de la main des anges. Le château de Gomdan était 
une forteresse de vingt étages 7• 

Dans l'empire sassanide régnait la féodalité des Dinkane, et la 
brillante cour de ces ,, empereurs saxons » de l'Orient ancien est 
devenue à tous points de vue le modèle des empereurs byzantins 

1. Schiele, Die Religion in Geschichu und Gegemvart, I, 647, 
2. Bcnt, The sacred City of tfie EthioPians (Londres, 1893). Les p. 134 sq. rela

tent les ruines de Jcha, dont les inscriptions sud-arabiques sont placées par Glaser 
entre le vn• et le v• al~cle avant J.-C. D.H. Müller, Bu,gen und Schliisser Svdara
bùns, 1879, 

3. Grimmc, Mohammed p. 26 sq. 
4. Deulsche Aksumezpedüion, 1913, vol- II. 
5. Une très viel11c route ethnique part de la Pene à travers les détroits d'Ormuz 

et de Bab el Mandcb et aboutit 11 l'Abyssinie et au Nil par le sud de l'Arabie. Elle 
cat historiquement plus imPQrtantc que la route acptcntrionalc par l'isthme de Suez. 

6. Spengler dlat1n11ue, dans tout ce chapitre, entre Jvdml11tn et l'vdisch, d'une 
~. Jlfdaismvs et 1udaisch, d'autre part. ]'al esa&)"é de rendre cc te distinction 
en français P6!' la jviv,rie et juif, et par le jiulais,,u et judaiqu,. On voudrait faire 
entendre, par les deu:a: premiers motsJ ce qui concerne les JuUs en général, par les 
dcW[ derniers, cc qui regarde les Julrs de Judée après le 'talmud. llilaia la distinc
tion n'cat pas toujours fadle à observer. (N. du T.). 

7. Grlmmf', p.43. Rf'production de la vaste ruine de Gomdan, p. 81. Reconstruc
tion dans : De11tsche Aksmne.ipedition, vol. II. 
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dcp11i~ I.Jiodéticn. Beaucoup plus tard enwrc, dans leur résidence 
de Bagdad nouvellement fondée, les Abbassides n'eurent rien de 
mieux à faire que d'imiter l'idéal sassanide d'une vie courtoise en 
grande forme. Dans les cours nord-arabiques des Ghaasanidea et 
des Lahmidea, ae développe une véritable poésie courtoise de trou
badours, et c;ies chevaliers-poètes acquirent la gloire à l'époque 
patristique " par la parole, la lance et l'épée ». Parmi eux se trou
vait ausai un Juif, Samuel, seigneur du chAteau d'Al Ablaq, qui 
pour cinq cuirasses précieuses résista à un siège célèbre du roi d'El 
Hira 1• En face de cette lyrique, celle qui floriaaait plus tard, notam
ment en Espagne depuis 800, n'est rien d'autre qu'un romantisme 
dont le rapport avec le vieil art arabe est absolument le même 
qu'entre Uhland et Eichendorff d'une part, Walther von der Vogel
weide, de l'autre. 

Ce jeune monde des premiers siècles après Jésus-Christ n'a point 
été aperçu par nos antiquaires et nos théologiens. Hypnotisés par 
l'état de Rome à la fin de la République et sous l'Empire, ils ne 
voient ici que des événements primitifs et en tout cas insigni
fiants. Mais les troQpes parthea chevauchant sans ceue contre les 
légions romaines étaient des Mazdéen• à l'enthousiume chevale
resque. Une atmosphère de croisade envelor,pait leurs armées. C'est 
ce que serait devenu le christianisme s'il n était tombé entièrement 
au pouvoir de la paeudomorphose. L'atmosphère ne manquait 
pu là non plus. Tertullien parlait de militia Christi, et le sacrement 
s'appelait serment au drapeau. Dana les persécutions de païens, qui 
eurent lieu plus tard, le Christ était le héros pour qui .on entrait en 
campagne, mais il y avait parfois, au lieu de chevaliers et de comtes 
chrétiens, des légats romains et au lieu de chlteaux et de tournois 
en deçà de la frontière romaine, seulement dea campa et des exécu
tions. Maia malgré cela, c'était une vraie croisade juive et non une 
guerre des Parthes proprement dite qui éclata en 115 aoua Trajan 
et où, pour venger la destruction de Jérusalem, on avait massacré 
toute la population infidèle - «grecque» - de Cypre, évaluée, dit::on, 
à 240.000 hommes. Niaibis a été défendu alors par les Juifs dans un 
siège très célèbre. Le belliqueux Adiabène était un ttat juif. Dans 
toutes les guerres des Parthes et des Perses contre Rome, ceux qui 
ont combattu en première ligne furent les milices chevalières et 
paysanes des Juifs de Mésopotamie. 

Mais pas même Byzance n'a pu se soustraire entièrement à l'esprit 
de la féodalité arabe qui aboutit à faire naître un véritable régime 
féodal, sous une couche de formes administratives bas-antiques, 
notamment au centre de l'Asie-Mineure. Il y avait là des familles 
puissantes de vassaux, dont 1a fidélité était peu sûre et qui avaient 
toutes l'ambition de s'emparer du trône byzantin.« D'abord enchaî
nés à la capitale, qu'ils ne pouvaient abandonner sans ,la permis
sion de l'empereur, ces nobles s'établirent plus tard dans leurs 
vastes domaines de la province et formèrent, depuis le ive aif:cle, 
comme aristocratie provinciale, une classe réelle qui finit par reven-

1. Brockelmaun, Gtsclt. d. ,irab. Lileratwr, p. 34. 
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diquer pour elle une certaine indépendance de la puissance impé
riale 1• » 

L' « armée romaine » est redevenue, en moins de deux siècles, 
d'armée moderne une armée de chevaliers. La légion romaine a 
disparu en 200 par les mesures des Sévères 2• A l'ouest, elle dégé
néra en hordes; à l'est, elle donna naissance, au ive siècle, à une 
chevalerie tardive, mais authentique. Le mot de chevalerie a déjà 
été employé par Mommsen, mais sans en avoir saisi la portée 3• Le 
jeune noble recevait une éducation très soignée, en matière de combat 
singulier, à cheval, à l'arc, à la lance. L'empereur Gallien, ami 
de Plotin et constructeur de la Porta Nigra, un des phénomènes 
les plus importants et les plus malheureux de l'époque des empe
reurs militaires, constitua en 260, avec les Germains et les Maures, 
une sorte de cavalerie dont il fit sa garde du corps. Il est caracté
ristique que les vieiiles divinités de la cité disparaissent de la reli
gion des irmées romaines et cèdent la place aux dieux germaniques 
de l'héroïsme personnel, qui arrivent en tête sous les noms de Mars 
et d'Hercule'. Les palatini de Dioclétien ne remplacent pas les 
prétoriens dissous par Septime Sevère, tandis que les comitatenses, 
la grande milice, sont divisés in n11meri, en « gonfanons ». La tac
tique est celle de toute époque primitive qui est fière de la bravoure 
personneale. L'attaque a lieu sous la forme germanique des déta
chements carrés, en « tête de sanglier». Sous Justinien, le système 
correspondant aux lansquenets de Charles-Quint est complètement 
formé, ils sont engagés par des condottieri 6 à la manière de Founds
berg et forment entre eux des compagnies. La campagne de N ars est 
décrite par Procope 8 exactement comme les grandes conquêtes 
de Wallenstein. 

Mais on voit paraître aussi, à côté, dans ces premiers siècles, une 
admirable scolastique et une mystique de style magique, qui ont 
élu domicile dans les célèbres universités de tout le territoire ara
méen : universités perses de Ctésiphon, Resain, Djondisabour, uni
versités juives de Sura, Nehardéa et Pombadita, universités des 
autres » nations » à Edesse, Nisibis, Kinnesrin. Ce sont les sièges 
principaux d'une astronomie, philosophie, chimie et médecine 
florissantes, mais vers l'Ouest ce grand phénomène est gâché par 
la pseudomorphose. Ce qui est d'origine et d'esprit magique passe, à 
Alexandrie et à Beirout, aux formes de la philosophie grecque et 
de la jurisprudence romaine; i-1 est écrit en langues antiques, con
densé en formes littéraires étran~ères depuis longtemps désuètes, 
faussé par la pensée grisonnante d une civilisation de structure toute 
différente. C'est alors, et non avec l'Islam, que commence la science 
arabe. Mais comme nos philologues ne découvraient que ce qui a 
paru à Alexandrie et Antioche dans la forme bas-antique, et qu'ils 
n'avaient pas le moindre soupçon de la richesse inépuisable de la 

r. Roth, Sozial und Ku//11,,,·sd,. d. bnuu/. Rticlu,, p. r .5, 
2. Delbrück, <ics,11. d. Kriegsk1111st; IJ, ~22 . 
. l• Gesa1"1t1elle S,ll,i/te11, IV, ,32. 
4. Von Domaszcwski, Die Re/iJ!.irm tir, rü111i,t11,·11 ll,·,·,n, Jl. ·l'I• 
5, bu"ellarii, Delbrück II, p. 5 34. . 
b. r;,,,,,, tics G"t/1.\, IV, 2/i. 



LE DÉCLIN DB L'OCCIDENT 

première période arabe et des véritables centres de sa science et de 
sa conscience, ils ont pu accréditer cette opinion absurde, que u les 
Arabes II furent les épigones spirituels de l'antiquité. En réalité, 
tout ce qui - vu d'Edease - paase pour ~tre le fruit de l'esprit 
bu-antique au delà de la frontière philologique moderne, n'est 9ue 
le reflet de l'ancienne intériorité arabe. Et nous abordons ainsi la 
pseudomorphose de la religion magique. 

4 

La religion antique vit dans une quantité innombrable de cultes 
particulin-1 qui sont, sous cette forme, naturels et évidents pour 
l'homme apollinien, complètement fermés dans leur essence propre 
pour l'homme des autres cultures. Dès que naquirent des cultes 
de cette espèce, il exista une culture antique. Dès qu'ils changèrent 
de nature, à l'époque romaine tardive, l'Ame de cette culture était 
morte. Hora du paysage antique, ces cu1tes n'ont jamais été purs et 
vivants. Le divin est toujours lié à un lin particulin, et restreint 
à ce lieu. Cela est conforme au sentiment cosmique statique et eucli
dien. La relation de l'homme à la divinité a la forme d'un culte 
également lié au lieu, et dont la signification est dans l'image de 
l'acte rituel et non dans le sens dogmatique caché, de cet acte. 
Comme la population est divisée en innombrables points natio
naux, sa religion se divise au88i en ces cultes minuscules dont chacun 
est complètement indépendant de l'autre. Ce n'est pas ln, ,,olume, 
mais seulement ln, nombre qui pouvait s'accroître. C'est la ~ule 
forme de croissance dans les cadres de la religion antique, et elle 
exclut entièrement toute espèce de miHion. Car si l'on pratique 
ces cultes, on ne leur appartient pas; il n'y a point de « paroiHe n 
antique. Et quand plus tard la pensée athénienne admit des cultes 
et des divinités plus générales, ce n'était plus de la religion, mais 
de la philosophie restreinte à des pensers particuliers et sans la 
moindre influence sur le sentiment de la nation, c'est-à-dire de la 
polis. 

En opposition très tranchée avec cette religion antique est la 
forme visible de la religion ma~ique, l'tglise, communauté des 
croyants orthodoxes, qui ne connait ni patrie ni frontière terrestre. A 
la divinité magique s'applique cette parole de Jésus : • Où deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux •· Il est évident 
que pour chaque croyant il ne peut y avoir qu'un Dieu lie vérité 
et de bonté, et que les dieux des autres sont faux et méchants 1• La 

r. Et non pas par exemple • inexi,tants •· On ue comprendrait rien au ecntl
ment cosmique magique si on donnait à l'çxpreulon • le vrai dieu • une signUlca
tlon dy11amfque faustlenue. I,'idolâtrle ~ue l'on combat suppose la pleine réalité 
des Idoles et des démon■• I,cs prophètes d Israël n'ont l)a& !IODgé à nier les Baals; et, 
de mœc .Mithra et Isis pour les premleni Chrétien■, Jehovah ppur le Chrétien lllar· 
c.ion, Jésu.<1 p!Sur les Manichéei11, étaient dcs pulS1BDœ1 dlaboliquts, mals lm réel1C11. 
• Ne pas croire en elles • est une expression dépourvue de ecn1 pour la ecnllblllté 
magique, elle ne ~ut signifier qu'une chose : ne pu s'ad,1sse, à elles. Il y a là, 
eclon l'expreùlon depuis longtemps courante, non point un monothéleme, mals un 
h~nothéwne. 
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relation tntrc cc Dieu et l'homme n'est pas dans l'expression, mais 
dans la force mystérieuse, dans la magie de certains actes symboli
ques; pour que ces actes soient efficaces, il faut en connaître exacte
ment la forme et le sens et les pratiquer en conséquence. La 
connaissance de ce sens est une propriété de l'Église - elle est 
l'Église même, considérée comme la communauté des connai~
seurs. - Et c'est ainsi que le centre de gravité de toute religion 
magique n'est pas dans le culte, mais dans une doctrine, dans la 
confession. 

Tant que dura la mentalité antique, la pseudomorphose a con
sisté à transférer toutes les églises d'Orient dans les cultes de style 
occidental. C'est le côté essentiel du syncrétisme. La religion 
persane fut introduite comme culte de Mithra, les religions chaldéo
syriennes passèrent dans les cultes des divinités astrales et des 
Baals (Jupiter Dolichenus, Sabazios, Sol invictus, Atargatis), le 
judaïsme sous forme d'un culte à Iahvé,· car les communautés 
égyptiennes de la période ptolémaïque ne pem·cnt être appelées 
d'un autre nom 1, et le premier christianisme lui aussi fut un culte 
à Jésus, comme on le voit clairement dans les épîtres de Paul et 
dans les catacombes romaines. Tous ces cultes, qui refoulèrent 
complètement ceux des dieux urbains purement antiques, depuis 
Hadrien environ, ont beau prétendre à grand bruit être une révé
lation de la seule vraie foi - Isis s'appelle deorum dearumque facies 
uniformis -, ils n'en portent pas moms tous les caractères du culte 
particulier antique : ils en augmentent le nombre à l'infini; chaque 
communauté est pour soi et est localement limitée; tous ces temples, 
catacombes, foyers de Mithra, chapelles domestiques sont des lieux 
de culte, auxquels la divinité est liée non expressément, mais par 
le sentiment; cela n'empêche pas la présence du sentiment cos
mique dans cette piété. De cultes antiques, on peut exercer le 
nombre qu'on veut; de ceux-ci on ne peut appartenir qu'à un seul. 
Là la mission est inimaginable, ici elle est évidente, et le sens des 
exercices religieux passe clairement du côté doctrinal. 

Avec l'extinction de l'âme apollinienne et la floraison de l'âme 
magique à partir du ne siècle, ce rapport est interverti. Le sort de 
la pseudomorphose subsiste, mais ce sont maintenant des cultes 
de l'Ouest qui se transfonnent en une 11011velle Église d'Orient. De la 
somme des cultes particuliers naît une communauté de ceux qui 
croient aux divinités et aux pratiques, et, à l'instar du parsisme et 
du judaïsme, se' développe un atticisme nouveau comme nation 
magique. De la forme rigoureusement fixée de l'acte particulier, 
dans les sacrifices et les mystères, résulte une espèce de dogme sur 
le sens intégral de ces actes. Ces cultes peuvent se représenter 
mutuellement, on ne les exerce pas à proprement parler, on « leur 
est attaché ». Et de la divinité locale est sortie, sans que personne se 
doutât du poids de ce changement, la divinité présente dans le 
lieu. 

Si minutieuses que soient les études sur le syncrétisme, depuis 

1. Schürer, Gescliicl1u des fiïdischm Volkts im Zliilaltu Jes11 Christi, III, p. 199· 
Wendland, Die helleiii.slisclr-romische J,ullur, p. 192. 



186 LE DÉCI.IN DE L'OCCIDENT 

quelques dizaines d'années, elles connaissent peu 1 le trait fonda
mental de son développement, lequel est d'abord la transformation 
des églises d'Orient en cultes d'Occident, puis, par une tendance 
inverse, la naissance de l'église cultuelle. Mais l'histoire religieuse 
des premiers siècles du christianisme est impossible à comprendre 
autrement. La lutte entre les fidèles du Christ et de Mithra, comme 
divinités cultuelles à Rome, prend au delà d'Antioche la forme d'une 
lutte entre l'église persane et l'église chrétienne. Mais la guerre la 
plus lourde que le christianisme ait eue à soutenir, après avoir subi 
lui-même la pseudomorphose et par consé~uent dirigé vers l'Ouest 
la face de son développement spirituel, n avait pas pour objet la 
religion réellement antique, qu'il pouvait encore à peme percevoir, 
dont les cultes publics urbains étaient morts intérieurement depuis 
longtemps et n'avaient plus aucune puissance sur les âmes, mais le 
paganisme ou atticisme, en tant que nouvelle et vigoureuse église 
née du même esprit que le christianisme lui-même. A la fin, ce 
n'était plus une, mais deux églises cultuelles qui existaient à l'Est 
de l'Imperium, et si l'une n'était composée que de communautés 
chrétiennes, les communautés de l'autre vénéraient sous mille 
noms, consciemment, un seul et même principe divin. 

On a beaucoup parlé de la tolérance antique. Peut-être est-ce 
aux limites de sa tolérance qu'on reconnaît le plus clairement la 
nature d'une religion; et de telles limites existaient aussi pour les 
anciens cultes de la cité. Que ces cultes aient existé et fussent pra
tiqués rn grand nombre, c'est leur signification proprement dite 
et qui n'avait donc besoin d'aucune tolérance en général. Mais on 
supposait que chacun d'eux avait du respect pour la forme cultuelle 
de l'autre. Quiconque n'observait pas ce- respect par la parole et 
par l'acte, comme beaucoup de philosophes et aussi de partisans 
des religions étrangères, apprit à connaître la mesure de cette tolé
rance antique. Les persécutions mutuelles des églises magiques 
supposent quelque chose de tout à fait différent; là c'est le devoir 
hénothéiste envers la vraie foi qui interdit de reconnaître la fausse. 
Les cultes antiques eussent supporté parmi eux celui de Jésus. 
L'église cultuelle était obligée de combattre l'église de Jésus. Toutes 
les grandes persécutions chrétiennes, dont les persécutions païennes 
postérieures sont des correspondantes exactes, sont nées d'elle et 
non de l'Stat ,, romain », et elles n'étaient politiques que dans la 
mesure où l'église cultuelle était en même temps nation et patrie. 
On remarquera que, sous le masque de l'adoration de l'empereur, 
se cachent âeu,i: usages religieux; dans les villes antiques d'Occident, 
Rome en tête, se développa le culte particulier du div,u, comme 
expreaaion dernière de ce sentiment euclidien qui admet le passage 
juridique, et par conséquent sacré, du soma du citoyen dans celui 
d'un Dieu; en Orient, il en résulta une confession à l'empereur 
comme sauveur et homme-Dieu, comme messie de toua les ayn
crétistes, confession qui a réuni leur église par une forme natio-

1. En com1équence le syncrétisme aJ)pareJt comme un mélange Informe de toutes 
lc.-t1 religlon11 lmaainable,. Rien de plus inexact. Sa fonnatlon va d'abord de l'Ouest 
à l'F..st, pui& de l'F.st à l'Ouest. 
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nale suprême. Le sacrifice à l'empereur est le plus distingué sacre
ment de cette église; il correspond absolument au baptême chré
tien, et l'on comprend la portée symbolique qu'avaient l'accomplis
sement et le refus de ces actes aux périodes de persécution. Toutes 
ces églises avaient leurs sacrements : repas sacrés comme les liba
tions de Haoma chez les Perses, la pâque des Juifs, la cène des 
Chrétiens, les sacrements analogues d' Attis et de Mithra; rites bap
tismaux des Mandéens, des Chrétiens, des adorateurs d'Isis et de 
Cybèle. On pourrait donc désigner les cultes particuliers, des églises 
païennes, presque comme des sectes ou des ordres, et l'on aurait 
ainsi l'explication de leurs luttes scolastiques réciproques et de leur 
prosélytisme mutuel. 

Tous les mystères purement antiques, comme ceux d'Eleusis 
et ceux qui furent créés par les Pythagoriciens vers 500 dans les 
villes sud-italiques, sont liés à un lieu et désignés par un événe
ment symboli9.ue. Dans les cadres de la pseudomorpho'se, ils sont 
affranchis du heu; ils peuvent être ·célébrés partout où sont réunis 
des initiés, et ils ont désormais pour but l'extase magique et l'ascé
tisme : les fidèles du lieu des mystères se constituent en ordre qui 
exerce ces mystères. La communauté des néopythagoriciens, 
fondée en 50 avant Jésus-Christ et étroitement apparentée aux 
Esséniens ,·uifs, n'est rien de moins qu'une école philosophique 
antique; el e est un pur ordre monacal, et d'ailleurs pas le seul qui 
anticipe sur les idéals des ermites chrétiens et des derviches isla
miques dans les cadres du syncrétisme. Cette église païenne 
possède ses ermites, ses saints, ses prophètes, ses conversions mira
culeuses, ses livres sacrés et ses révélations 1. Il s'accomplit, dans 
la signification qu'a l'image des dieux pour le culte, un tournànt 
très remarquable et encore à peine étudié. Le plus grand successeur 
de Plotin, Jamblique, a fini par esquisser' pour cette église païenne, 
vers 300, le puissant système d'une théologie orthodoxe et d'une 
hiérarchie sacerdotale dotée d'un rituel rigoureux, et son disciple 
Julien a consacré et finalement sacrifié sa vie entière à l'institu
tion de cette église pour l'éternité 2• Il voulut même fonder des 
couvents pour les médiateurs des deux sexes, ainsi qu'une péni
tence ecclésiastique. Un puissant enthousiasme allant jusqu'au 
martyre, et qui a longtemps survécu à la mort de l'empereur, sou
tient ce travail gigantesque. Il y a des inscriptions qu'il n'est ~uère 
possible de traduire que par cette formule : « Il n'y a qu'un Dieu et 
Julien est son prophète 3 ». Encore dix ans et cette église serait 
devenue un fait historique de longue durée. Enfin le christianisme 
n'a pas seulement hérité de sa puissance, mais aussi de sa forme 
et de sa matière, en maint point important. Il n'est pas tout à fait 
exact de dire que l'église romaine s'est approprié la structure de 
l'empire romain. Cette structure était déjà une église. Il y eut un 
temps 'où toutes deux se touchaient. Constantin le Grand fot l'auteur 
du concile de Nicée et en même temps pontifex maximus. Ses fils, 

I. J_. Geffcken, Der A 1,sgaug des grfrch-rümischc11 Heidentums, 1920, p. 197 sq. 
2. Geffcken, p. 131 sq. 
3. Geffcken, p. 292, note 149. 
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chrétiens zélés, l'ont élevé au rang de difJtu et lui ont dédié le culte 
prescrit., C'eat Auguatin qui a osé prononcer cet •,Phoriame témé
raire : que la religion avait existé avant l'apparition du christia
niame soua la forme antique 1• 

s 
Si l'on veut comprendre le judaïsme en général, de Cyrus à 

Titua, il faut se rappeler sana ceaae trois faits qui ne sont sana doute 
pas inconnus à la science partiale des philologue, et des théolo
giens, mais dont ils ne tiennent pas compte dans leurs considéra
tions : les Juifs sont une u nation sana territoire », un consnuru, 
dans un monde composé t:tclunfJffllfflt de nation, de mime ,,pjce. 
Jérusalem est sana doute une Mecque, un centre sacré, mais ni la 
patrie, ni k centre ,pirituel du peuple juif. Enfin les Juifs ne restent 
un phénomène isolé· qu'aussi longtemps qu'on les traite a priori 
comme tel dans l'histoire univeraélle. 

Certes, les Juifs de la Diaspora, opposés aux« Iaraélitèa » d'avant 
l'exil, comme l'a remarqué d'abord Hugo Winckler, sont un peuple 
d'une espèce toute nouvelle, mais ils ne sont pas les seuls. Le 
monde araméen commençait alors à se diviser en un très grand 
nombre de peuples semblables, dont les Perses et les Chaldéens 1, 
qui vivaient tous dans la même région et cependant rigoureusement 
isolés les uns des autres, et qui avaient peut-être dès ce moment 
introduit le mode purement arabe d'habitation dans le ghetto. 

Les premiers pré-annonciateurs de l'âme nouvelle sont les reli
gions prophétique, qui sont nées avec une intériorité grandiose, vers 
700, et se _heurtèrent aux. usages frustes du peuple et de_ ses chefs_. 
Elles auaa1 sont un phénomène général araméen. Plus Je pense a 
Amos, Isaïe, Jérémie, et ensuite à Zoroastre, plus ils m'apparais
sent proches _Parents. Ce qui semble les séparer n'est pas leur nou
velle foi, mais ce qu'ils combattent : les uns luttent contre cette 
vieille religion israélite et sauvage, qui est en réalité tout un fais
ceau I de religions caractérisées par la croyance aux pierres sacrées 
et aux arbres, par d'innombrables dieux locaux à Dan, Bethel, 
Hebron, Sichem, Beeraeba, Gilgal, par un Jahvé (ou Elohim) dont 
le nom désigne une foule de numina tout à fait hétérogènes, par tin 
culte des ancêtres et des sacrifices humains, par des danses de der
viches et une prostitution sacrée, par un mélange de traditions 
obscures sur Moïse et Abraham et par de nombreuses coutumes et 
légendes du monde babylonien tardif, qui étaient déjà figées depuis 
longtemps et réduites en formes rurales dans le Chanaan; les autres 
luttent contre cette vieille croyance vêdique, de héros et de Wikinga, 
qui était certainement aussi dégénérée et qui avait besoin d'être 

1. Res i,Psa, q_va, nunc r,ligio Cltristia11a 111mc11,Pntwr, eral a,p111l a111iqwo~ ntc d,•/tcil 
ab initio gmer,s llumani, quousque Christus vmiret fa cnm,111. V11de i•,·ra rtligio, 
qutu iam ,,at, co,pit a,PPel/Qn Cliristiana (Ret,actatio11cs, I, 13). 

2. I.e nom dee Chaldttn• dtalgne lui auaal, avant les Perses, un gT011pe raclai, 
plus tard une communaut~ n-ll1rleu11e. 

3, A. Berthokt, K11lt11,gcscl1ic'11e Jsratls, 1919, p. 253 S<J. 
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rappelée à la réalité par la louange incessante du bœuf sacré et de 
son élevage. Zarathustra a vécu vers 600, souvent dans la misère, 
persécuté et méconnu, et est mort 1 vieux dans une guerre contre 
les infidèles, contemporain du malheureux Jérémie qui était haï 
de son peuple à cause de ses prophéties, incarcéré par son roi, traîné 
en tgypte par la Diaspora après la catastrophe et massacré dans ce 
pays. Je crois donc que cette grande époque a produit aussi une 
troisième religion prophétique. 

Il est permis de supposer que la religion " chaldéenne » avec sa 
perspicacité astronomique, et son intériorité qui surprend tous 
ceux qui la considèrent, est née aussi à cette époque, et grâce à des 
personnalités créatrices de la trempe d'un Isaïe, des débris de la 
vieille religion babylonienne 2• En 10001 les Chaldéens étaient, 
comme les Israélites, un groupe racial de langue araméenne au 
Sud du Sinéar. Aujourd'hui encore la langue maternelle de Jésus 
est souvent appelée chaldéenne. Au temps des Séleucides, ce nom 
désigne une communauté religieuse très répandue, et en particu
lier les prêtres de cette communauté. La religion chaldéenne est 
une religion astrale, ce que n'a pas été la religion babylonienne -
avant Hammourabi. Elle représente la plus profonde des interpré
tations existantes de l'espace cosmique magique, de la grotte cos
mique avec le Kismet qui y règne, et c'est pourquoi elle est restée 
la base de la spéculation islamique et judaïque jui1que dans ses états 
les plus tardifs. C'est d'elle, et non de la culture babylonienne, que 
s'est formée 3, depuis le vue siècle, une astronomie comme science 
exacte - c'est-à-dire comme technique d'observation sacerdotale 
d'une étonnante perspicacité. 

Elle a remplacé la semaine lunaire babylonienne par la semaine 
planétaire. La figure la plus populaire de l'ancienne religion avait 
été Ischtar,· déesse de la vie et de la fécondité. Maintenant elle est 
une planète; Tammuz, dieu de la végétation qui meurt et qui renaît 
au printemps, devient une étoile fixe. C'est le sentiment hénothéiste 
qui enfin s'annonce. Pour le grand Nabuchodonosor, Mardouk 
est le seul et vrai dieu de la pitié, et Nabou, l'ancien dieu de Bor
sippa, est son fils et le messager envoyé aux hommes. Les rois 
chaldéens ont gouverné le monde pendant un siècle (625-539), 
mais ils furent aussi les annonciateurs de la religion nouvelle. Eux
mêmes avaient porté des tuiles pour la construction des temples. 
De Nabuchodonosor, contemporain de Jérémie, il nous reste encore 

1. D'après \\'. Jackson, Soroaster, 1901. 
2. Comme la religion talmudique, la chaldéenne est la créature de l'histoire des 

religions. !,es historiens accordent toute leur attention à la relhrion de la culture 
babylonienne, dont la chaldéenne serait le reftet. Mals cette méthode d'apprècla
tlon exclut d'avance toute compréhension du problème. Les documents sont és>ar
plllès, sans distinction princlplelle, dans tous les livres sur la relli:ion assyr_io-baby
lonlenne (H. Zlmmem, Die Keilinschriften und das alte Testament fi; Gunkel, Sr.ht>p
/ung und Chios; M. Jastrow; C. Bezold, etc ... ); ou bien Ils sont sup~s ronnus, 
comme par exemple chez Dousset, Hauptprobleme der Gnosis 1907. 

3. Que la science chald~nne soit quelque <'hase de tout à fait nouveau, en regard 
des tentative~ babyloniennes, c'est cc que montrent clairement les études de Bezold : 
Asl,onomie, Himmelsscltau und A.stralleh,e bei den Babyloniern, 19rr, p. 17 sq. Les 
résultats de cette science ont été d~veloppés par des savants antiques Isolés, d'apr~ 
leur méthode, c'est-à-dire sous forme d'une mathématique appllqu!e Ol\ ne s'exprime 
aucun sentlmt-nt du lointain. 
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la prière à Mardouk lor11 de son intronisation. Par sa profondeur 
et ■a pureté, elle se place à côté des meilleurs fragments de la poésie 
des prophètes israélites. Les psaumes chaldéens, également appa
rentés de près aux psaumes juifs, par leur rythme et leur composi
tion interne, connaissent le péché dont l'homme n'a pas conscience, 
et la souffrance qui peut être détournée par la pénitence et la con
fession devant le Dieu irrité. C'est la même confiance en la pitié 
divine qui a trouvé aussi, dans les inscriptions du temple de Baal 1 

à Palmyre, une expression vraiment chrétienne. 
Le fond de la doctrine prophétique est déjà magique : il existe 

un 1eul vrai Dieu comme prmciee du bien, soit qu'on l'appelle 
Iahvé, Ahura-Madza ou Mardouk-Baal; les autres divinités sont 
impuissantes ou mauvaises. A ce Dieu se rattache l'espérance mes
sianique qui est très nette chez Isaïe, mais qui perce partout avec 
une nécessité intérieure dans les siècles suivants. C'est la pensée 
maJique fondamentale; elle renferme l'hypothèse d'une lutte his
torique universelle, entre le Bien et le Mal, avec la puissance du 
Mal sur la période moyenne et la victoire finale du Bien au jour du 
jugement dernier. Cette moralisation de l'histoire universelle est 
commune aux Perses, aux Chaldéens et aux Juifs. Mais avec elle, 
la notion de peuple territorial commence aussi à disparaître, et la 
naissance de nations magiques sans patrie ni frontière se prépare. 
La notion de peuple élu apparaît 1, mais il est évident que les 
hommes de race vigoureuse, les grandes maisons en tête, repous
sent intérieurement ces idées par trop spirituelles et fassent remar
quer aux prophètes la vieille et vigoureuse croyance de la race. 
D'aprb les recherches de Cumont, la religion des Perses était poly
théiste et ignorait le sacrement du Haoma, elle n'était donc pas tout 
à fait celle de Zoroastre. La même remarque s'applique à la plupart 
des rois d'Israël et, selon toute probabilité, au dernier roi chaldéen, 
Naboned, qui pouvait être renversé par Cyrus avec l'aide de son 
propre peuple, précisément à cause de sa négation de la religion de 
Mardouk. La circoncision et la fête - chaldéenne - du Sabbat, con
sidérées comme sacrements juifs, sont d'abord des conquêtes de l'exil. 

Mais l'exil à Babylone avait néanmoins créé entre les Juifs et 
les Perses une différence énorme, non dans les dernières vérités 
de l'être éveillé pieux, mais dans touts les faits de la vie réelle et 
donc aussi dans les sentiments très profonds qu'on avait sur cette 
vie. C'étaient le& croyants de Jahvé qui eurent le droit de retourner 
chez eux, et c'étaient les fidèles d' Ahura-Madza qui les y autori
snent. De deux petits groupes raciaux qui, deux siècles aupara
vant, avaient peut-être le même nombre d'hommes susceptibles 
de porter les armes, l'un s'est emp_aré du monde et, tandis que 
Darius traversait le Danube au Nord, sa puissance s'étendait au 
Sud au delà de l'Arabie orientale jusqu'à l'île de Sokotra sur la côte 

1. J. Hehn, Hymt1en 11. Gebetc an Marduk, 1905. 
:z. I,cs Chaldéens et les Perses n'avalent pas besoin de se la prouver, Ils a'\"alent 

vaincu le monde p.- leur Dieu, mals les Juifs étaiel\t obligés de se cramponner à 
leur littérature, qui fut dés lors transformée ,n preuve théorique pa.r défaut d'une 
preuve effective. Ce patrimoine spêdfique doit son origine, en demlére analyse, au 
mépris de sol-n1éme sans cesse menaçant: 
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des Somalis 1; l'autre groupe était tout entier un objet insignifiant 
de la politique étrangère. 

C'est ce ~ui a fait de l'une de ces religions une religion de sei
gneurs, de 1 autre une religion d'esclaves. Lisez Jérémie et ensuite 
la grande in,cription de Darius à Behistoun - quel admirable 
or~ueil du roi sur son Dieu vainqueur I Et quel désespoir dans les 
raisons qui servent aux prophètes juifs à sauver l'image de leur Qieu 1 
Ici, dans l'exil, où les victoires perses ouvrent à tous les Juifs les 
yeux sur la doctrine zoroastrique, le prophétisme purement juif 
d' Amos, d'Osée, d'lsaïe, de Jérémie, se transforme en prophétisme 
apccalyptique du second Isaïe, d'Ezéchiel, de Zacharie. Toutes les 
visions nouvelles sur l'homme-Dieu, Satan, les archanges, les sept 
cieux, le purgatoire, sont des conceptions persanes du sentiment cos-
1t,ique commun. Dans /saie, 41, nous voyons Cyrus lui-même fêté 
comme le Messie. Le grand auteur du second Isaïe a-t-il reçu son 
inspiration d'un disciple de Zoroastre? Se peut-il que les Perses 
eux-mêmes aient senti la parenté interne des deux doctrines et 
renvoyé pour cette raison les Juifs dans leur pays? Il est certain 
que tous deux ont partagé les représentations populaires sur la 
nature dernière des choses, et ~u'ils ont senti et exprimé la même 
haine contre les infidèles de l ancienne religion babylonienne et 
de la religion antique, contre toutes les religions étrangères en général, 
mais pas l'un contre l'autre. 

Mais il faut considérer aussi ce « retour » de Babylone, en par
tant de Babylone même. C'était la grande foule raciale qui était en 
réalité tout à fait étrangère à cette idée, qui ne l'admettait que 
comme idée, comme rêve; foule composée sans doute de paysans 
et d'artisans actifs, avec une noblesse rurale en voie de formation 
qui demeurait tranquille dans ses propriétés et sous un prince propre, 
le resch Galuta 2 résidant à Nehardea. Ceux qui retournèrent dans 
leur patrie étaient en petit nombre, minorité de zélateurs têtus. Ils 
étaient 40.000 avec femmes et enfants. Ils ne pouvaient avoir repré
senté le dixième, pas même le vingtième de la population totale. 
Celui qui confond 3 le destin de ces colonisateurs avec le_judaïsme 
en général sera incapable de pénétrer plus avant dans la significa
tion plus profonde des événements postérieurs. La petite colonie 
Juive menait une vie spirituelle à part, respectée mais nullement par
tagée par. l'ensemble de la nation. A l'Est fiorissait la littérature apo
calyptique, magnifique héritière de la littérature prophétique. Ici 
avait élu domicile une poésie populaire authentique dont nous 
avon~ conservé un chef-d'œuvre, le livre de Job, d'esprit tout isla
mique et nullement judaïque', tandis qu'à travers toutes les litté-

r. Glaser. Die A bessi11ier in Arabim und Afrika, 1895, p. 124. Glaser est convaincu 
qu'on trouvera là des inscriptions cunéiformes très importantes, en abyssin, pehlevi 
et persan. 

2. Ce« roi de la dispersion •était un personnage distingué et politiquement puis
sant dans le royaume perse, et Il n'a disparu qu'avec l'introduction de l'Islam. 

3. Confusion commune aux théologies chrétienne et judalque. Elles ne se dis
tinguent l'une de l'autre que par l'interprétation qu'elles font subir à la littérature 
israéllte, orientée plus tard en Judée dans la direction du judaisme; l'une la rattache 
aux Évangiles, l'autre au Talmud. 
,,4• ~~is un savant pharisien l'a~·ait déformé plus tard. en y lnséra11t les chapitres 
.)- à ,J/• 
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ratures du monde « arabe » se sont répandus, comme motifs, une 
quantité d'autres contes et légendes, dont Judith, Tobie, Achikar. 
En Judée on ne connaiuait 9.ue la loi; l'esprit talmudique apparait 
d'abord chez Ezéchiel 1 et s'incarne depuis 450 dans les docteurs 
(softrim), avec Esdras en tête. De 300 à :zoo après Jésus-Christ, les 
Tanaim ont expliqué ici la Thora et donc développé la Mischna. 
Ni l'apparition de Jéaus ni la destruction du temple n'ont inter
rompu cette spéculation abstraite. Jérusalem devint la Mecque des 
orthodoxes de stricte observance; comme le Coran fut reconnu un 
Code 1, auquel ■'intégra peu à peu toute une histoire ancienne avec 
des motifs chaldéo-persans, mais sou, forme pharisaïque. Mais 
dan, ce milieu, il n'y avait point de place pour un art mondain, 
pour la poésie et la science. Toute la acience utronomique, médicale 
et juridique, du Talmud est excluaivement d'origine méaopota
mique •. C'est là probablement que commença, dès avant l'exil, la 
formation de ces sectes chaldéennes, persanes, judaïques, progres
sant depuis les débuta de la culture magique jusqu'à la fondation 
des grandes religions, et atteignant son sommet dans la doctrine 
de Mani. « La Loi et les prophètes» - c'est à peu près la diffi
rmee mtre la Judie et la Mésopotamie. Dans la théologie persane 
postérieure, et dans toutes les autres théologies magiques, les deux 
directions étaient réunies, elles ne sont loealemmt séparées qu'ici. 
Les décisions de Jérusalem étaient reconnues partout, mais il s'agit 
de savoir dans quelle mesure elles étaient obéies. Lâ Galilée était 
déjà suspecte aux Pharisiens; en Babylonie, nul rabbin n'avait le 
droit d'être sacré. On attribue au grand Gamaliel, maître de Paul, 
la gloire d'avoir imposé ses ordonnances aux Juifs« même à l'étran
ger». La vie indépendante qu'on menait en tgypte est démontrée 
par les documents récemment découverts à Eléphantine et à As
souan• En 1701 Onias demande au roi l'autorisation d'élever un 
temple« selon les mesures de celui de Jérusalem», et il justifie cette 
demande par l'éternelle discorde que provoquent, dans les commu
nautés, les temeles multiples existant en violation de la loi. 

Il est nécessaire de faire encore une autre remarque. Le judaïsme 
s'est accru, comme le parsisme, depuis la période de l'exil, et il a 
augmenté à l'infini ses minuscules associations tribales par 1~ con
version et les changements de confession. C'est la seule forme de 
eonqulte dont dispose une nation sa111 territoire, et 'l'!i est done nat11-
relk et éfJidente pour les religions magiques. Au Nord, le judaïsme 
dépassa de bonne heure l'ttat juif d' Adiabène et s'avança jusqu'au 
Caucase, au Sud, probablement le long du ~olfe persique, vers 
Saba; à l'Ouest il décida du sort d'Alexandrie, de Cyrène et de 
Cypre. L'administration de l'tgypte et la politique du royaume des 
Parthes étaient en grande partie entre les mains des Juifs. 

1. Chap. 40 eq. 
~- SI l'hy119th5e d'un prophétl8ll1e chaldéen, à côté de celui d'lsale et de Zor01111tre 

e1t exacte, c'est à cette religion astrale, i'""'• étroil11,11nl 4pp4r,nU, d conumpo
rAiM et non à la religion babylonienne, que la Genéle doit ees assertlona remar
quablement profondes sur la Cr«!ation COBIÏlique, tout comme elle doit à la ttllglou 
pene aes visions sur la fin du monde. 

3. S. Funk, Du Enlsùb,ig dis Talmuds, 1919, p. 106. 
4. E. Sachau, Aramitisclll Papy,os ""' Oslralla aus Elefantine, 1911. 
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11/ais ce mouvement part uniquement de lii Mésoputiimie. Il est 
d'esprit apocalyptique et non talmudique. A Jérusalem, la loi trouve 
sans cesse de nouvelles restrictions contre les infidèles. Il ne suffit 
pas de renoncer aux conversions. On n'a même pas le droit d'avoir 
un païen pour ancêtre. Un Pharisien se permet de crier au roi 
Hyrkan, généralement estimé (135-106), qu'il doit déposer la fonc
tion 1iacerdotale parce que sa mère s'était trouvée un jour sous le 
pouvoir des infidèles 1• C'est la même étroitesse qui apparaît dans 
la première communauté chrétienne de Judée, pour s'opposer aux 
missions païennes. En Orient, nul n'aurait eu même l'idée de tracer 
ici une limite; elle est contradictoire avec la notion de nation 
magique tout entière. Mais il en résulte la supériorité spirituelle du 
lointain Orie11t. Le sanhédrin de Jérusalem avait beau avoir une 
autorité religieuse incontestée, politiquement et donc historique
ment, le resch Galuta avait une puissance toute différente. C'est ce 
qu'oublient la théologie chrétienne comme la théologie juive. Nul 
n'a, autant que je sache, considéré ce fait important, que les 
persécutions d' Antiochus Epiphane ne visaient pas en général « le 
judaïsmé », mais la Judée, et cela mène à une connaissance d'une 
portée bien plus grande encore. 

La destruction de Jérusalem n'a frappé qu'une très petite partie 
de la nation, politiquement et spirituellement de beaucoup la moins 
importante. Il n'est pas vrai que le peuple juif ait vécu depuis lors 
,, dans la dispersion ». Il vivait depuis des :iiècles, et non le seul, 
mais avec le peuple perse et d'autres encore, sous une forme qui 
n'était liée à aucun pays. Et on ne comprend pas non plus l'impres
sion de cette ~uerre sur le judaïsme proprement dit qui était, de 
la Judée, considéré et traité comme un accessoire. On a senti, dans 
le tréfonds de l'âme 2, la victoire des païens et la chute du sanctuaire, 
et on s'en est très durement vengé dans la croisade de 115, mais 
cela ne concernait que l'idéal juif et non l'idéal judaïque. Le ,c sio
nisme » d'alors, comme le sionisme antérieur sous Cyrus et celui 
d'aujourd'hui, n'était pris au sérieux que par une minorité très 
restreinte et spirituellement bornée. Si on avait réellement senti 
la défaite comme une " perte de la patrie », comme nous aimons à 
nous la représenter avec notre mentalité occidentale, la reconquête 
en eût été possible cent fois depuis Marc Aurèle. Mais elle était 
contradictoire avec le sentiment national magique. La forme idéale 
de la nation était la" synagogue », pur consensus, comme l'ancienne 
« église visible » des catholiques et comme l'Islam, Et cette forme 
n'a été d'abord réalisée entièrement que précisément par la destruc
tion de la Judée et de l'esprit tribal qui s'y rapporte. 

La guerre de Vespasien, dirigée seulement contre la Judée, était 
un affranchissement du judaïsme. Car elle a d'abord fait dispa
raître, chez la population de ce territoire lilliputien, la prétention à 
être la nation proprement dite et l'identification de sa pauvre spi
ritualité avec la vie psychique de l'ensemble. La spéculation savante, 

I. Josèph~. Â ntiq11itù I ], IO. 
o. Comme l'Éi:lise catholique i, peu près scnlirnit aujmml'hui la ,k,trndiuu Ùll 

Vatic~n. 
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acolaatique et myatique des univerait& d'Orient, rentra dans ses 
droita. Le grand juriate Kama, à pe!ol près contemporain d'Ulpicn 
et de Papinien, a codifi6 le premier Code ci,·il à l'Univeniti de 
Nehardea. En aecond lieu, la guerre de Vespuien sauva cette reli
gion dea dangers de la paeudomorphose auxquels succomba le 
ch'riatianï,me contemporam. Il avait exist6, depuis 200 avant 
J&us-Christ, une littérature juive demi-hellénistique. L'Ecclé• 
siute de Salomon (Koheleth) renferme des accents pyrrhoniens. 
La Sagcaac de Salomon, le deuxième livre des Macchabées, Théo
doae, l'épître d' Ariateas et d'autres suivent; il y a des fragments 
comme les sentences de Ménandre, où il est en général impoasible 
de dire s'ila étaient frecs ou juifs. Il y avait, en 160, de grands 
pritres qui combattaient la religion juive par esprit hellénistique, 
et plu& tard des rois, comme Hyrkan et Hérode, qui agissaient de 
mime par des moyens politiques. Ce danger prit fin aussitôt et 
définitivement avec l'année 70. 

Il existait au temps de Jésus à Jérusalem trois tendances qu'on 
peut conaidérer comme ginhalnnent aramimnes : celles des Phari
aiens, dea Sadducéens et des Esséens. Malgré l'inconsistance des 
concepts et des noms, et la grande divergence des opinions des 
savants chrétiens et juifs, on peut dire néanmoins ceci : 

La premi~re tendance se manifeste avec la plus grande pureté 
dans le Judaïsme, la deuxième dans le chaldéisme, la troisième dans 
l'hellénisme 1• Eaaéenne est la naiaaance du culte monastique de 
Mithra, à l'Est de l'Asie Mineure; pharisien, le système de Por
phyre dans l'égliae cultuelle. Les Sadducéens, bien qu'ils forment à 
Jérusalem mime un petit cercle de gens distingués - Josèphe les 
compare aux épicuriens - sont en général araméens, par leurs 
accents apocalyptiques et eschatologiques, par leur ressemblance 
spirituelle avec Dostoïewski en cette période printanière. Ils sont 
aux pharisiens ce que la mystique est à la scolastique, Jean à Paul, 
le Bundeheach au Vendidad des Perses. L'apocalypse est popu
laire et, en beaucoup de ses traits, la propriété psych1que commune 
de tout le monde araméen. Le pharisaïsme talmudique et avestiquc 
eat exclusif et tend à séparer le plus rudement poasible toutea k~ 
autrea religiona. Ce qui lui importe le plua n'est paa la foi ni les 
viaions, naais le rite rigoureux qu'il faut apprendre et retenir, si 
bien que, selon lui, le profane par méconnaissance de la loi ne peut 
nullement etre un homme pieux. 

Les Eaaéens apparaiuent à Jérusalem comme un ordre monacal 
semblable aux Néopythagoriciens. Ils pouédaient des livres secrets 2 ; 

au aens large, ila sont les représentants de la pseudomorphose e-t 
c'est pourquoi ils disparaisaent complètement du judaïame avec 
l'année 70, tandia que la littérature chrétienne deYint alon une eure 
littérature grecque, précisément parce que la juiverie hellémsée, 

1. Dana Schiele, Di, Rllligio" '" Guclic1", untl G11111-,t, III, 812, œa dc:ux der
Ilien ont del noms lnvenea, mail œla ne change: rien au phéiomène en quc:$tion. 

2. BOUMetJ R1lifio,s Il. Jw.., p. 532. Baruch, IV. - F.adra1, original de l'.-\po
calypee de ean. 
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~ui était le plus à l'Ouest, abandonnait le judaïsme reculant vers 
1 Est et s'absorbait peu à peu dans le christianisme. 

Mais l'apocalypse aussi, cette forme d'expreaaion de l'homme non 
urbain et anti-urbain, disparaît bient6t des cadres de la synagogue, 
après avoir subi encore une fois, sous l'impression de la catastrophe, 
une étonnante floraison. Lorsqu'il fut avéré que la doctrine de Jésus 
n'allait pas devenir une réforme du judaïsme, mais une religion nou
velle, et que l'an 100 vit introduire la formule quotidienne de malé
diction contre les Judéo-Chrétiens, l'apocalypse passa, pour le petit 
laps de temps qui lui restait encore à vivre, dans la religion nouvelle. 

6 

L'élément incomparable, par lequel le jeune christianisme s'élève 
au-dessus de toutes les religions de cette riche période véronale, c'est 
la figure de Jésus. Il n'y a dans toutes les grandes œuvrea de ces 
années rien qui puisse lui être comparé. Toua ceux qui lisaient alors 
l'histoire de sa Passion, et qui entendaient comme elle venait de se 
passer tout récemment: son dernier voyage à Jérusalem, la dernière 
cène effrayante, l'heure du désespoir à Gethsemanné t:t la mort sur 
la croix, tous ceux-là devaient sentir le vide et la superficialité de 
toutes les légendes et aventures sacrées de Mithra, d' Attis et d'Osiris. 

Ici point de philosophie. Sea aphorismes, dont beaucoup res
taient encore mot pour mot dans la mémoire de ses compagnons à 
un At{e avancé, sont ceux d'un enfant au milieu d'un monde étrange!", 
tardif et malade. Point de considérations sociales, de problèmes, de 
spéculations. Comme une île paisible et bénie, la vie de ces pêcheurs 
et de ces artisans repose, sur le lac de Génézareth, au miheu de la 
période du grand Tibère, loin de toute l'histoire universelle, sana 
aucun soupçon des chil'anes de la réalité, tandis que brillent alen
tour les cités hellénistiques avec leurs temples et leurs théltres, la 
fine société occidenta,e et les plaisirs bruyants de la populace, les 
cohortes romaines et la philosophie grecque. Quand ses amis et 
compal{nona étaient devenus vieux et que le frère du condamné 
présidait le cercle de Jérusalem, avec les paroles et les récits circu
lant partout dans les petites communautés, on brossa une image 
biographique d'une intériorité ai poignante qu'elle provoqua une 
forme de composition propre, sana exemple dans la culture antique 
ni dans la culture arabe : l'tvangile. Le christianisme est la seule 
religion de l'histoire universelle, où un destin humain du présent 
immédiat a été transformé -en symbole et en point central de toute 
la création. 

Une agitation inouïe, comme celle que connut le monde germa
nique vers l'an 1000, ébranlait alors le eaysage araméen tout entier. 
L'Ame magi9ue s'éveillait. Ce qui était comme un pressentiment 
dans les religions prophétiques, ce qui se manifesta au temps 
d'Alexandre en traits métaphysiques, tout cela s'accomplissait main
tenant. Et cet acc9mplissement réveillait, dans une vigueur innom
mable le sentiment primaire de l'angoisse. Il est dans l'ordre des 
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mystères derniers de l'humanité, et en général de la vie libre de 
ses mouvementa, que la naissance du moi et l'angoisse cosmique 
soient une seule et même chose. Le fait que devant un microcosme 
s'ouvre un macrocosme, immense, tout-puissant, gouffre de l'être 
et du mouvement, é.tranger et ruisselant de lumière, oblige à rentrer 
en soi le ,e.etit moi timide et solitaire. Une angoisse devant son propre 
être éveillé, comme celle qui envahit parfois les enfants, voilà ce 
qu'aucun homme mûr ne peut apprendre une seconde fois aux 
heures les plus sombres de sa vie. Cette angoisse de la mort s'étendit 
aussi à l'aube de la culture nouvelle. Dana cette aube de la conscience 
cosmique magique qui était hésitante, incertaine, sceptique sur 
elle-même, tomba un coup d'œil nouveau sur la fin prochaine du 
monde. C'est la pensée première, _par la~uelle chaque culture, 
jusqu'à ce jour, est arrivée à la conscience delle-même. Un friSBon 
de révélations, de mystères, de visions dernières dans le fondement 
suprême des choses a envahi toutes les Ames profondes. On pensait 
ne vivre encore que dans les images apocalyptiques. La réalité se 
changeait en apparence. On se racontait avec mystère des visions 
étranges et effrayantes, qu'on avait récolées au hasard, lues dans des 
livres obscurs et confus, et comprises aussitôt avec une certitude 
intérieure immédiate. D'une communauté à l'autre, de village en 
village, voyageaient des écrits dont il est impossible de dire s'ils 
appartiennent à une religion particulière 1• Ils ont une nuance 
persane, chaldéenne, juive, mais ont reçu tout ce qui circulait alors 
dana les Ames. Les livres canoniques sont nationaux, les apoca
lypses, internationaux au sens littéral du terme. Ils existent sans que 
personne semble les avoir écrits. Leur contenu est vague et s'exprime 
aujourd'hui de telle manière, demain de telle autre différente. Mais 
en même temps, ils ne sont rien de moins que de la « poésie 2 ». Ils 
ressemblent à ces effrayantes statues sur le portail des cathédrales 
romanes de la France, qui ne sont pas non plus de « l'art », mais de 
l'angoisse pétrifiée. Chacun connaissait ces anges et ces démons, 
ces ascensions et ces descentes aux enfers, d'êtres divins, l'homme 
ori~nel ou le second Adam, le messager de Dieu, le Sauveur des 
derniers jours, l'homme-Dieu, la ville éternelle et le jugement 
dernier 3• Dans les villes étrangères et aux sièges du haut clergé 
strictement perse ou juif, on pouvait constater rationnellement les 

1. Tels sont, par exemple, le Naassenerbuch dont parle P. Wendland (llellm. 
rom. KvUvr, p. 177 sq.), la • liturgie de Mithra • (éditée par Dietrich), te Poiman
dret1 herméuque ( édité par Reltzenstein), les odes de Salomon, les Actes des apôtres 
de Thomu el Petrus, la Plstis Sophia, etc ... qui supposent une littérature encore 
plua andenne entre 100 av. et 200 ap. J. C. 

2. Comme le ,Ive tl'tm lomme ,itlicvle, de Dostolew&kl. 
3. Noua pouvons aujourd'hui jeter un coup d'œil décisif sur ce monde des repré

eentaüoM mulques primitives, grlcc à la découverte des manuscrits de Turion, 
qui ae trouvent li BerIID depufa 1903. Ils é<:'artent enfin, de notre ldence et 1urtout 
de nos jurements, la fausse pttpondérance de la mati~re occldentalo-helll!nisti!lue 
qui est encore accrue par Ica dl!couverte1 de pRpvrua égyptiens, et modlft~t Dinai 
toutes letl opinions reçues jusqu'à présent. Malntrnanl, l'Orient authentique et 
presque Intact a flnl par prendre sa vÏLleur dana toua letl apocalYJ>Se•, h~e•, lltnr
iiles, livres d'l!cliftcatlon, des Perses, des Mandttns, drs Marilchéeils et de sectes 
rnnombrablet. Ce n'est qu'alnsl qu'on placera rl!ellemmt le ehrlstlanlsme prlmlüf 
daDI le mllieu auquel Il doit IOD orlldnr intl!rieure. Cf. H. I,1lders, Sü114ngen de, 
Berline, Akademie, 1914, et R. Reffzensteln. Das i,aniscls11 E~llis11ngsmysu,ium, 
19:11). 
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doctrines dis:inctives et se les disputer; ici chez le peuple, il n'y 
avait guère de religion particulière, mai• une religiosité générale, 
magique, qui remplissait toutes les Ames et qui se fixait aux visions 
et aux images de chaque origine concevable. Le jugement dernier 
était tout près. On l'attendait. On savait qu' « il » allait apparaître 
maintenant, lui dont toutes les révélations ont parlé. Les prophètes 
se sont levés. On se réunissitit en communautés et en cercles tou
jours nouveaux, convaincu d'avoir désormais mieux connu la reli
gion innée, ou d'avoir découvert la vraie. Dans cette tension des 
plus inouïes, croissant d'année en année, tout près de la naissance 
de Jésus, à côté des sectes et des communautés sans nombre, est 
née aussi la religion mandéenne du salut, dont le fondateur ou 
l'origine nous est inconnu. Il semble qu'en dépit de sa haine pour 
le judaïsme de Jérusalem; et de sa préférence précisément pour les 
conceptions persanes de l'idée de salut, elle était très proche de la 
foi populaire des Juifs syriens. Les fragments de sa littérature mer
veilleuse apparaissent maintenant l'un après l'autre. C'est partout 
« lui », le fils de l'homme, le sauveur descendu aux enfers, qui doit 
être sauvé lui-même, qui est le but de l'espoir. Dans le livre de Jean, 
le Père parle, dressé et debout, dans la maison de la perfection, 
baignée de lumière, au fils qui lui est né : Mon fils, sois mon mes
sager - va dans le royaume des ténèbres, où ne brille aucun rayon 
de lumière; - le fils se lève en disant: Père de grandeur, quel péché 
ai-je commis pour être envoyé dans l'empire des ombres? Et enfin : 
Je suis monté sans péché, rien n'a manqué en moi1. 

Tous les traits des grandes religions prophétiques, et le trésor 
tout entier des formes et des visions les plus profondes qui se sont 
réunies depuis dans l'apocalypse, sont ici la base commune. De la 
pensée et du sentiment antiques, pas un souffle n'a pénétré dans ce 
monde souterrain magique. Les débuts de la religion nouvelle sont 
sans doute éteints pour toujours. Mais une figure l),istorique man
déenne apparaît avec une clarté saisissante, tragique'dans sa volonté 
et son déclin comme Jésus lui-même : c'est Jean-Baptiste 1• A 
peine juif encore et rempli d'une puissante haine - qui corres
pond exactement à celle des vieux Russes contre Pétersbourg -
contre l'esprit de Jérusalem, il prêche la fin du monde et l'approche 
de Barnascha, le fils de l'homme, qui n'est plus le Messie 11ational 
promis aux Juifs, mais le porteur de l'incendie cosmique 3• Jésus alla 

1. Litzbarski, Das Johannesbuch der Mandaer, chap. 66. -W. Bousset, Haupt
Probleme der Gnosis, 1907; Reitzenstein, Das mandiiische Buch des Herm der Grosse 
(1919), apocalypse contemporain des plus ancens évani;tlles. Sur les textes du Messie, 
de la descente aux enfers et les chant.s funèbres, voir Lltzbarskl, Ma,ulilisclte Litur
gien (1920) et le Livre des morts chez Reitzenstl.'in, Das iran. Erlomngsmysterium, 
surtout les p. 43 sq. 

2. Cf. Reltzenstein p. 124 et la littérature qui y est indiquée. 
3. Dans le Nouveau Testament, qui reçut sa rédaction dl:linltive tout à fait 

dans l'esprit de la pensée antique d'Occident, la religion mandéenne et IIC8 sectes 
des fidMes de Jean-Baptiste ne sont plus compris; tout ce qui vient d'Orient apparait 
d'ailleurs ici généralement noyé. Mals Il y a en outre une hostilité sensible entre la 
communauté johannique alors très répandue et les premiers chrétiens (Actes des 
apôtres, chap. 18-19. Cf. Dibelius1 Die urchristliche Uberlie/e'l'U~f vonJoluinnes dm, 
t't:tu/er). Les Mandl:ens ont nié pius tard le christianisme aussi brutalement que le 
judaïsme; Jésus était pour eux un faux Messie; dans leur apocalypse du• Seigneur 
de grandeur », ils continuent à annoncer l'apparition d'Enoch. 
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chez lui et devint un de ses diaciple11 1• Il avait trente ana quand il se 
■entit éveillé. -La pensée apocalyptique, et en particulier mandéenne, 
remplit désormais sa conscience. entiere. L'autre monde ~ui l'envi
ronne, celui de la réalité historique, n'était pour lui qu apparent, 
étranger et insignifiant. Sa grande certitude est qu' • il • va main
tenant arriver et mettre un terme à cette réalité irréelle, c'est pour 
cette certitude qu'il se fit annonciateur comme son maître Jean. 
Aujourd'hui encore, les plus anciens évangiles admis dans le Nou
veau Testament reftetent cette période, où il avait conscience de 
n'être rien d'autre qu'un prophète 1. 

Mais il y a un moment dans sa vie où le pressentiment, puis la 
haute certitude tombent sur lui: Tu l'es toi-même. C'était un secret 
qu'il s'avoua d'abord à peine à lui-meme, puis à ses amis et compa
gnons les plus proches, qui partaJèrent désormais avec lui l'heu
reuse nouvelle en toute tranquillité, jusqu'au jour où ils osèrent 
enfin publier la vérité devant tout le monde par le voyage fatal à 
Jérusalem. Si quelque chose garantit la farfaite pureté et sincérité 
de aea pensées, c'est le doute avec lequel i se demandait s'il ne serait 
peut etre pu l'objet d'une illusion, doute qui n'a jamais cessé de 
l'empoigner, que ses apôtres ont raconté plus tard avec une entière 
franchise. Il vient dans son pays. Le village entier va à sa rencontre. 
On reconnaît l'ancien charpentier qui a abandonné son métier, et 
on a'en indigne. Sa famille, sa mere, se& nombreux freres et sœurs 
ont honte de lui et veulent le retenir. Alors, sentant se diriger sur 
lui toua les regards connus, il est confus et la force magique l'aban
donne (Marc, 6 ). A Gethaemanné, des doutes se mêlent à sa mis
aion I au milieu de l'horrible angoisse de l'avenir, et on l'a entendu 
encore sur la croix s'écrier avec douleur 'JUC Dieu l'avait abandonné. 

Même dans ces heures aupremes, d vivait entièrement dans 
l'image de aon univers apocalyptique. 11 n'en a jamais vu d'autre en 
réalité autour de lui. Ce que les Romains qui le gardaient considé
raient comme la réalité était pour lui un objet d'étonnement ébahi, 
un f'ant6me pouvant se dissoudre à l'improviste. Il a,iait l'lme can
dide et pure du paysage acitadin. La vie des villes, l'esprit, au sens 
citadin, lui étaient complètement étrangers. A-t-il vu réellement la 
}6ruulem semi-antique où il est entré comme fila de l'homme, et 
en a-t-il compris la nature historique ? Ce que ces derniers jours ont 
de aaisiasant, ce choc des faits et des vérités, cette rencontre de deux 
mondes qui ne se comprendront jamais l'un l'atitre : c'est qu'il 
ne avait pas du tout ce qui lui arrivait. 

Ainsi parcourait-il le pays dans la plénitude de l'annonciation, 
mais ce pays était la Palestine. Il était né dans l'lmperium antique 

1~;:~ lteitzenatein (Das Buch vo111 Hurn de, G,üsst, fi. 65), Il a Hi: condamn~ 
à J comme dlldple de Jean. D'aprèa IJtzbarakl fMan4. Liùraliw, 1920, 
X"I) et Zlmmem (Z11ùcllr. 4. D. Mo,1nil. G1s1lliu:hall, 1920, p. -429) l'e:q,retillon 
J&ul de Nuaretla ou le Nuufen, rappc;,rt~ plua tard à Nazattlh par 1a commu
nau~ ~th. 2,23 avec une dtatlon bnproptt), exprime l'appartauuice 
à UD Oldre . 

•• Paresempte».Jc, 6 et 8, 271q. Il n'existe pas d'autre religion dont nous ayo111 
œlllel'ft, eur • palode de nallMDCe, del frqmenta de rapports auui ainctrement -~-3. Cf. Kan: r,35 eq., 06 Il R ~ve 1a nuit et cherche un, place solitaire pour prier 
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et vivait sous les yeux du judaïsme de Jérusalem, et dès que son 
Ame, consciente de sa vision et du sentiment de sa mission, regar
dait autour de lui, elle se heurtait à la réalité de l'État romain et du 
pharisaïsme. Contre cet idéal figé et étroit, son dégoût, partal{é par 
tous les mandéens et sans doute aussi par tous les paysans juifs du 
lointain Orient, est le caractère premier et constant de tous ses 
discours. Il a horreur de ce chaos de formules rationnelles qu'on 
présente comme la seule voie du salut. Néanmoins, c'était seule
ment une autre espèce de piété qui contestait le droit à sa convic
tion avec une logique de rabbin. 

Ici la loi seule se dressait contre les prophètes. Mais quand Jésus 
fut conduit devant Pilate, c'est le monde des faits et celui des fJérités 
qui s' affrontèrmt sans intermédiaire ni conciliation, avec une clarté 
terrifiante et un poids symbolique sans exemple dans la scène de 
toute l'histoire universelle. La scission, qui est à la base de tout être 
vivant et libre depuis ses origines, par le fait même qu'il existe, 
qu'il est être et être éveillé, a pris ici la forme de tragédie humaine, 
la plus haute qu'il soit en général possible d'imaginer. La célèbre 
question du procurateur romain : Qu'est-ce que la Vérité? - la 
seule parole du Nouveau Testament qui ait de la race - renferme 
toute la signification de l'histoire, validité exclusive du fait, rang de 
l'état social de la guerre, du sang, toute-puissance du succès, et 
org•1eil d'une grande fortune. A quoi le sentiment muet, et non la 
bouche de Jésus, a répondu par cette autre question décisive de 
toute religion : Ou' est-ce que la réalité? Pour Pilate, cette réalité 
était tout; pour lui, rien. Impossible à la religiosité authentique de 
répondre différemment à l'histoire et à ses puissances, elle ne peut 
pas juger autrement la vie active et, si elle le fait quand même, elle 
cesse d'être religion et tombe elle-même au pouvoir de l'esprit 
historique. 

Mon royaume n'est pas de ce monde - c'est la dernière parole 
susceptible d'aucune interprétation, et à laquelle chacun doit 
mesurer la direction que lui ont assignée la naissance et la nature. 
L'être servi par l'être éveillé ou l'être éveillé soumettant l'être, le 
tact ou la tension, le sang ou l'esprit, l'histoire ou la nature, la poli
tique ou la religion ne connaissent que l'alternative, aucune con
ciliation sincère. Un homme d'État peut être profondément reli
gieux, un homme pieux peut mourir pour sa patrie, - mais il faut 
qu'ils sachent tous deux de quel côté ils se trouvent réellement. 
Le politicien-né méprise, au milieu de son domaine des faits, les 
considérations ascétiques de l'idéologue et du moraliste - il a 
raison. Pour le croyant, toute l'ambition et tous les succès du monde 
historique sont des péchés et sans valeur éternelle - lui aussi a 
raison. Un souverain voulant corriger la religion, en l'orientant vers 
des buts politiques pra•iques, est un fou. Un moraliste prêchant la 
vérité, la justice, la paix, la réconciliation dans le monde réel, est 
également un fou. Aucune religion n'a jamais chan~é le monde, et 
aucun fait n'a jamais pu réfuter la religion. Il n'existe aucun pont 
entre le temps dirigé et l'éternité atemporelle, entre la marche de 
l'histoire et l'existence d'un ordre cosmique divin, dans la structure 
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duquel la « soumission » est le mot qui traduit le cas extrême de la 
causalité. Telle est la signification dernière de ce moment qui a vu 
,'affronter Pilate et Jésus. Dans l'un, le monde historique, le Romain 
a fait crucifier le Galiléen - c'était son destin. Dans l'autre, Rome 
tomba dans la damnation, et la croix devint la garantie du rachat. 
C'était la « Volonté de Dieu 1 ». 

Religion est métaphysique, rien d'autre: CREDO QUIA ABSURDUM. Et 
la métaphysique exl'liquée, démontrée ou prétendue démontrée, 
est simple philosophie ou érudition. Je parle ici de la métaphysique 
vécue, Impensable identifié à la certitude, Surnaturel identifié à 
l'événement. Vie dans un monde irréel, mais vrai. Jésus n'a pas vécu 
un moment autrement. Il ne fut point prêcheur de morale. Voir 
dans l'éthique le but de la religion, c'est la méconnaître. Cela sent 
Je x1x8 siècle, l' « époque des lumières » le philistinisme humaniste. 
Attribuer à Jésus des intentions sociales est un blasphème. Ses 
aphorismes moraux d'occasion, si toutefois ils sont bien de lui, ser
vent simplement à l'édification. Ils ne renferment aucune nouvelle 
doctrine. Sa doctrine était uniquement l'annonciation des choses 
dernières qui le remplissaient constamment de leurs images : 
imminence de l'âge nouveau, arrivée du Messie céleste, jugement 
dernier, un nouveau Ciel et une nouvelle Terre 2• Il n'a Jamais eu 
d'autre conception religieuse, et aucune époque vraiment inté
rieure ne possède en général cette autre conception. La relifion est 
de Jart en part métaphysique, ultériorité, être éveilJé au sein d'un 
univers où fe témoi~nage des sens ne découvre que le plan antérieur; 
la religion, c'est la vie dans et avec le supra-sensible, et là où manque 
la force de cet être éveillé, la force même d'y croire, là aussi la reli
gion est à sa fin. Mon royaume n'est pas de ce monde - quiconque 
a mesuré le poids entier de cette certitude pourra seul comprendre 
les plus profonds aphorismes de Jésus. Ce sont seulement les épo
ques tardives, citadines, incapables de telles visions, qui ont appliqué 
au monde de la vie extérieure le reste de religiosité, et remplacé la 
religion par des sentiments et des tendances humains, la méta
physique par le sermon moral et l'éthique sociale. Chez Jésus, 
on trouve juste le contraire. << Donnez à César ce qui est à 
César 11 - c'est-à-dire soumettez-vous aux puissances du monde des 
faits, patientez, souffrez et ne me demandez pas si elles sont << justes ». 
Il n'y a que le salut de l'âme qui importe. « Voyez le lys des 
champs 11 - c'est-à-dire ne vous souciez pas de la richesse ou de la 
pauvreté. Elles enchaînent toutes deux l'âme aux soucis de cc 

1. I,a méthode de ce livre est historique. :Elle admet donc comme fait ln méthode 
op~. Au contraire, la méthode religieuse se reconnntt nécessairement pour vra,e 
et considère donc les autres comme fausses. Impossible de sortir de ce dilemn1e. 

2. C'est ~urquol Marc, 13, l!18u d'un document plus ancien, est peut-être l'exemple 
le plus pur, des conversations joumatières de Jésus.Paul en cite une autre (I. Thes''· 
4, 15-17) qui manque dans les ~vanglles. De ce nombre sont aussi les renselgnemPnts 
lnappuclablea, négligés P-81" les savants- qui se laissent dominer par le ton dea évan
ldlea - et qui nou110nt fournis par Paplasqul apu rassembler encore, ven 140, uue 
loule de tradition• orales. I.e peu qui reste dt 110J1 œuvre suffit largement fOur mon
trer le contenu apocalyptique des conversations journalières de Jésus. C est Marc-
13, et non le c aennon sur la montagne• qui donne le ton réel de conversation. Mais 
quand la doctrine de Jésus s'était transformée en doctrine su,- Jésus, ce ton pa!lllll 
aulllli de ses conversuflons al\ rapport sur son apparition. En ce point seulement, 
l'image des évangiles est nC:.-ct,!181\lrement fau~..e. 
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monde. « Il faut servir Dieu ou Mammon » - Mammon signifie ici 
la réalité e,itière. Il est superficiel et lâche de vouloir faire sortir de 
ces aphorismes la grandeur. Entre l'effort pour s'enrichir et l'effort 
pour la commodité sociale de « tous », Jésus n'eût senti en général 
aucune différence. Le fait qu'il a tremblé devant la richesse et que 
la communauté primitive de J ér:usalem, qui était un ordre strict 
et non un club socialiste, a condamné la propriété, ce fait implique 
l'opposition la plus grande que l'on puisse concevoir en général 
contre toute « opinion sociale ,, : ce n'est pas parce que la situation 
extérieure est tout, mais parce qu'elle n'est rien, ce n'est pas par 
amour exclusif, mais par dédain absolu des plaisirs d'ici-bas, que 
de telles convictions voient le jour. Mais il faut certes qu'il y ait 
quelque chose contre quoi tout bonheur terrestre sombre dans le 
néant. C'est encore la différence entre Tolstoï et Dostoïewski. 
Tolstoï, citadin et occidental, n'a vu en Jésus qu'un moraliste social 
et, comme tout l'Occident civilisé qui ne peut que distribuer, non 
renoncer, il a réduit le christianisme primitif au rang d'un mouve
ment social révolutionnaire, et d'ailleurs par défaut de force méta
physique. Dostoïewski qui était pauvre, mais en de certaines heure::: 
presque un saint, n'a jamais pensé aux réformes sociales; - qu'au
rait gagné l'âme à un abolissement de la propriété? 

7 

Parmi les amis et les disciples qu'avait intérieurement anéantis 
la terrible issue du voyage à Jérusalem, il se répandit au bout de 
quelques jours la nouvelle de sa résurrection et de son apparition. 
Les hommes des générations postérieures ne pourront jamais re\'ine 
ce que signifia ce phénomène, pour de telles Ames et pour un td 
moment. Par là se trouvait remplie l'attente de tous les apocalypses 
de cette période magique véronale : au terme de l' Aion actuel, c'est 
l'ascension du Rédempteur rédimé, du second Adam, du Saos
hyant, Enoch, Barnasha, ou ~uels que soient le nom qu'on « lui » 
donne et la représentation qu on se fait de • lui », dans Je royaume 
lumineux du Père. L'avenir annoncé, nouvel Age du « royaume de 
Dieu », était ainsi devenu l'actualité immédiate. On se trouvait au 
point décisif de l'histoire du salut. Cette certitude a transformé 
complètement l'horizon de ce petit milieu. « Sa » doctrine, telle 
qu'elle découlait de sa nature douce et noble, sentiment intérieur 
des rapports entre l'homme et Dieu, et sens du temps en général, 
qui a'exirimait entièrement dans le mot Amour : cètte doctrine 
puaa à l arrière-plan et céda la place à une doctrine sur lui. Le maître 
de cette dernière prit, sous le nom « du ressuscité •, dans le cadre 
apocalyetique même, une figure nouvelle, d'ailleurs prépondérante 
et définitive. Mais l'image de l'avenir s'est transformée de la aorte 
en image du souvenir. Chose tout à fait décisive et inouïe, dans le 
monde entier de la pensée magi9ue, que l'avènement dans le grand 
cercle historique, de cette réalité vécue en soi I Les Juifs, dont 
le jeune Paul, et les Mandéens, dont Ica disciples de Jean-Baptiste, 
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l'ont wmbattu avec passion. Pour eux, c'était un faux Messie, dont 
les plus anciens textes perses avaient déjà parlé un jour 1. Pour 
eux, 11 il » n'était pas encore venu; pour la petite communauté il 
était déjà précisément passé. Ils l'ont vu, ils ont vécu avec lui. Il 
faut se mettre entièrement dans cet état de conscience pour com
prendre sa supériorité inouïe à une telle époque. Fragment d'un 
présent sensible au lieu d'un regard incertain dans le lointain, cer
titude libératrice au lieu de l'attente anxieuse. Destin de l'homme 
qu'on a partagé au lieu d'une légende. C'était réellement une u bonne 
nouvelle » qu'on annonçait. 

Mais à qui? Dès les premiers jours se posa le problème qui décida 
du destin entier de la nouvelle révélation. Jésus et ses amis étaient 
Juifs de naissance, mais ils n'appartenaient pas au territoire judaïque. 
Ici à Jérusalem, on attendait le Messie des anciens livres sacrés, 
qui devait venir pour le seul peuple juif, entendu au sens d'une 
communauté tribale d'alors. Mais tout le reste du pays araméen 
attendait le rédempteur du monde, le sauveur et fils de l'homme de 
toua les livres apocalyptiques, fussent-ils écrits en hébreu, persan, 
chaldéen ou mandéen i, Dans un ces, la mort et la résurrection de 
Jéaua n'étaient qu'un événement local; dans l'autre, elles signi
fiaient un tournant coamique. Car tandia que partout ailleura, lea 
Juif■ étaient devenus une nation magique sans patrie et sans unité 
de descendance, à Jérusalem on se cramponnait à la conception 
raciale tribale. Il ne s'agissait pas de « mission juive » ou de « mission 
païenne • : le dualisme était bien plus profond. Le mot mission a ici 
deux sens tout différents. Au sens judaïque, il n'avait pas besoin 
de prosélytisme r,roprement dit; au contraire, le prosélytisme était 
contradictoire à I idée de mission. Les concepts de race et de mission 
■'excluent réciproquement. Les hommes du peuple élu, et en par
ticulier les clercs, avaient simplement à se convaincre que la pro
meaae était maintenant un fait accompli. Mais dans le second cas, 
l'idée de nation magique reposant sur un consensus impliquait 
qu'avec la résurrection la vérité complète et définitive et, gràce 
au eonsmnu sur elle, par conséguent aussi le fondement de la waie 
nation, étaient des données qu'il fallait désormais étendre jusqu'à 
leur faire absorber toutes les données plus anciennes idéellement 
imparfaites. • Un berger et un troupeau » - c'était la formule de 
la nouvelle nation cosmique. La nation du Rédempteur était iden
tique à l'humanité. Quand on embrasse d'un coup d'œil la pré
hiatoire de cette culture, on trouve que la controverse des conciles 
apostoliques était dé)à résolue en fait 500 ans auparavant 1 : les 
Juifs postérieurs à 1 exil, exception faite du seul cercle fermé de 
Judée, avaient fait comme les Perses, les Chaldéens et tous les autres, 
dan■ la plus large meaure, du prosélytisme parmi les incroyants, 

1. n~us ~ ne l'~orait pu : Katth. a4, 5 et u. 
a. Ce mot Kellle (Clïriatu■) e■t vieil h~b~u, lei mota Seigneur ("i!e•o~, dlvu1) 

et Sauveur (o.,nfc, A■tleploa) ~talent d'orfame ~ne orientale. Dana Je■ 
cadre■ de la paeudomorphoae, Chriltus devient l• """' Sauveur /# litre de Jé■111; 
mail Sebmeur et Sauveur ~talent d~Jà devenu■ ~lablement lee titres du 1.·11lte 
lm~llellalletlaue: c'e1t.là que~ tout le de■tln <lu chrletlanl11me d'Oc.:d· 
dent. (a. Rritseu\dn, Da, ,ran. E,ltss.-Mysl. p. 132, note). 

3. Acte11 de1 apôlfl'II, rs: Gal. 2. 
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depuis le Turkestan jusqu'au Centre de l'Afrique, sans égard à la 
patrie et à la race. A ce sujet, aucune controverse. Cette commu
nauté n'avait nullement conscience qu'il pouvait en être autre
ment. Elle était, en effet, elle-même le résultat d'une existence 
nationale comistant en étendue. Les viéux textes juifs étaient un 
trésor jalousement gardé, et les rabbins s'en réservaient la juste 
interprétation, l'Halacha. La littérature apocalyptique en était 
l'extrême opposé : écrite pour éveiller toutes les Ames sans excep
tion, elle était à la disposition de tous les interprétateurs indivi
duellement. 

La conception que s'en faisaient ses plus anciens amis nous est 
attestée dans le fait qu'ils s'ét;ablissaient à Jérusalem, comme com
m1,1nauté définitive, et qu'ils votaient dans le temple. Pour ces gens 
simples, dont ses frères, qui l'avaient d'abord complètement renié, 
et sa mère, qui croyait désormais au fils crucifié 1, la puiuance de 
la tradition judaïque était encore plus forte que l'esprit apocalyp
tique. Leur intention de convaincre les Juifs échoua, ma1,ré la 
conversion initiale des Pharisiens eux-mêmes; ils restèrent une des 
nombreuses sectes juives dont le résultat, la cr confeuion de Pierre • 
pourra peut-être s'exprimer en disant qu'ils étaient eux-mêmes 'les 
vrais, tandis que le sanhédrin, c'étaient lea faux représentants de 
la juiverie 1• 

Le dernier destin de ce milieu 3 est tombé dans l'oubli, sous 
l'influence que la nouvt>lle doctrine apocalyptique a provoquée 
très tôt dans le monde entier du sentiment et de la pensée magiques. 
Parmi les disciples postérieurs de Jésus, beaucoup avaient en réalité 
des sentiments purement magiques et étaient complètement affran
chis de l'esprit pharisaïque. Ils ont résolu en silence, longtemps 
avant Paul, le problème de la mission. Ils ne pouvaient pas du tout 
vivre sans prophétiser et ils ont rassemblé partout, du Tigre au 
Tibre, de petits cercles où la figure de Jésus se fondait dans toutes 
les conceptions imaginables, avec la masse des visions et des doc
trines déjà existantes'. Il en résulta ici un second dualisme q,ui est 
également contenu dans les mots de mission païenne et juive, et 
qui acquit bien plus d'importance que cette controverse antérieu
rement résolue entre la Judée et le monde : Jésus avait vécu en 
Galilée. La doctrine sur Jésus devait-elle se diriger ven l'Ouest 
ou vers l'Est? Comme culte de Jésus, ou comme ordre rédempteur? 
En contact très étroit avec l'église perse ou avec l'église syncré
tiste, qui étaient alors toutes deux en voie de formation ? 

r. Actes d<•s apiltres, I, 14; cf. llRrc 6. 
::. Matthieu défend ce point de vue coutre l,uc. C'est le seul évangile où 11e trouve 

le mot ecclesla, et Il)'. déalgne les vrais .Tui/s, ~r opposition à la mlUIIC qui ne veut 
pas entl'ndre l'appel i:\e Jésus. Il n'y a p1us m!salou la que dans Illllle. Coinm1U1&uté 
signifie id ordre juif intérieur. (Les prëscrlptions 18, 15-20 sont tout à faft lncom
patibll'B avec une extension g~nérale). 

3. 11 se divisa y,1u1 tard lui-même en sectl'B, dont lee Eblonltee et 1H Elu.ltea, 
(avec un étrange 1 vre sacré, l'Elxal. Cf. BoUSBet, HtJUf,_lf>roblmu tin Gnosis, p. 1,4). 

4. DBDI les Actes dl'B apôtres l't dans toutl'B ln éJ!ltree de Paul, cee ll'Ctee IOllt 
attaquées; 11 n'e::dsta guè(e de religion ou de phllolopllle ba •-antique et araméemle 
qui n'ait aévelop~ d'elle-m~ une sorte de lècte de Jffl!B. I. 'histoire de la Pullœ 
risquait œrtalnement de devenir non plu• le nQ>·au d'une nouVl'lle fol, mail une 
partie Intégrante de tontes ll's religions déjà e:ùatantes. 
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Cette question a été résolue par Paul, première grande peraon
nalit6 du nouveau mouvement, et qui avait non seulement le aena 
des vérités, mais auaai celui des faits. Comme jeune rabbin de 
l'Ouest et disciple d'un des plus célèbres Tanaim, il avait poursuivi 
les Chrétiens comme une secte intérieure juive. Après un de ces 
réveils qui étaient alon fréquenta, il ae tourna ven Ica petites com
munautés cultuelles de l'Ouest et en fit une église de sa trempe. A 
partir de ce moment, l'église du culte faien et celle du culte chré
tien ae aont développées avec un éga rythme et une interaction 
réciproque très étroite, jusqu'à Jamblique et à Athanase (toua deux 
vers 330). En regard de ce grand but, il avait un mépris à peine 
diaaimulé pour la communauté de Jésus à Jérusalem. Rien de plus 
minutieux, dans le Nouveau Testament, que le début de son épître 
aux Galathcs : il a entrepris son activité par la force du poignet et 
avec l'érudition et la science qui. lui plaisaient. Enfin, après qua
torze ans, il va à Jérusalem pour arracher aux anciens compagnons 
de Jésus, grlce à sa supériorité spirituelle, à son succès et à aon 
indépendance à leur égard, l'aveu que son œuvre personnelle ren
ferme la vraie doctrine. Pierre et les aiena, étrangers à tout ce qui est 
positif, n'ont pas vu la portée de ctt entretien : à partir de là, la 
communauté primitive devenait superflue. 

Paul était rabbin d'esprit et apocalyptique de sentiment. Il recon
naiaaait le judaïsme, mais comme préhistoire. En conséquence, il y 
avait désormais deux religions magiques avec le même livre sacré, 
l'Ancien Testament. Ma:is ce livre comprenait une double Halacha; 
la première dans le sens du Talmud, développée par les Tanaïm 
de Jérusalem depuis 300 avant Jésus-Christ, la seconde fondée 
par Paul et achevée par les Pèrea de l'tgliae dans le aens des évan
giles. Quant à l'immense richesse apocalyptique avec ses promeaaea 1 

meaaianiquea alors en vogue, il la condensa dana la ctrtitutle du salut, 
tel qu'il lui est apparu d lui s,ul, sana intermédiaire, sur la route de 
Damas : c. Jénu est le Sauv,u_r et Paul est son prophite »; tout le con
tenu de sa révélation est là. Il n'y a pas de plus grande ressemblance 
avec Mahomet. Ils ne diffèrent ni par l'espèce de réveil, ni par la 
conscience prophétique d'eux-mêmes, ni par les conséquences 
qu'ils en tirent pour le droit exclusif et la vérité absolue de leur 
interprétation propre. 

C'est avec Paul qu'apparaît le citadin et, avec lui, l' 11 intelligence » 
dans les cadres de cc milieu. Les autres, même connaissant Antioche 
et Jérusalem, n'ont en effet jamais_ saisi la nature de telles villes. Leur 
vie était liée au sol, rurale, tout entière Ame et sentiment. Ici appa
raissait un esprit capable de se mesurer avec les grandes villes de 
style antique, qui ne pouvait vivre que dans les villes, qui n'avait 
ni sens ni respect pour la campagne rurale. Avec Philon il eût pu 

r. Il lei a connues exactem,mt. Mainte intuition trts int~rieure, de lui, resterait 
inconcevable 1an1 lea impreulou du meuianisme ~l'lall et mand~n, par ex. dans : 
:R.omaiu 7, 22-24;_1 Coryntblen11_5, 26; Ephes1 5, 6 aq. avec une citation d'origine 
~ : :R.dtzeutem, Du w11. ErUJs-Mysl. p. o et 133 aq. - Mals cela ne ~ve 
rien en faveur d'une famlllariU de Paul avec.la litll,Atu,, persico-mand~e. Ces 
h!ltolrel ~ent alon J'Ûl8DdUCI, comme autrefoil chez nous les ligeudes et contea 
populairea. On le■ entendait 111CODter ~tant enfant elles Halent le •oui-dire• quo
tidien, On ne ■avait pas du tout combien profon~ment on les subiualt. 
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s'entendre, avec Pierre non. Il a vu le premier un problème dans 
l'expérience de la résurrection, et la sereine vision des ap6tres 
ruraux se transformait dans sa tête en une controverse de principes 
spirituels. Quelle différence, en effet - entre les débattements du 
Christ à Gethsemanné et l'heure de Paul à Damas: enfant et homme, 
angoiue psychique et décision spirituelle, soumission à la mort 
et résolution de changer de pani I Il avait vu dans la nouvelle secte 
juive, d'abord un danJer pour la doctrine pharisaïque de Jérusalem; 
tout à coup, il comprit que les Nazaréens « avaient raison» - mot 
inconcevable dans la bouche de Jésus; maintenant il défend leur 
cause contre le ~udaïsme et il lui donne donc le rang d'une grandeur 
spirituelle, tandis qu'elle avait été jusque-là la connaissance d'un 
événement. D'une grandeur spirituelle - n'est-ce pu rapprocher 
tout à fait inconsciemment ce qu'on défend des autres granites puis
sances spirituelles qui existaient alors : les villes d'Occident? Dans 
la pure ambiance apocalyptique il n'y avait pas d' « esprit ». Les 
anciens compagnons ne pouvaient pas du tout le com.P.rendre. Il 
leur a fallu le regarder avec angoisse et tristesse, quand 11 était des
cendu leur parler. Leur image vivante de Jésus - que Paul n'a en 
effet jamais vu - pllissait à la lumiere tranchante des concepts et 
des propositions. Des lors, du souvenir sacré, on tira un systeme 
d'école. Mais Paul avait un sens tout à fait exact de la vraie patrie 
de ses pensées. Il a diri~é toutes ses missions vers l'Ouest et n'a eu 
en général aucune con8ldération pour l'Est. Il n'a jamais abandonné 
k territoire del' Etat anti'l"e. Pourquoi est-il allé à Rome, à Corinthe, 
non à Edesse et à Ctésiphon ? Et pourquoi toujours dans les villes 
et jamais de village en village ? 

Paul seul a été cause de ce développement des choses. En face de 
son énergie prati9ue, les sentiments de tous les autres ne venaient 
pu en considération. Ainsi fut résolue la tendance citadine et occi
dentale de la jeune église. Les derniers païens furent nommés plus 
tard pagani, ou gens de la campagne. Un danger inouï était immi
nent, 'lui ne fut écarté que par la jeunesse et la force élémentaire 
du christianisme en devenir; les villes cosmopolites antiques éten
dirent sur lui leurs bras de fellahs et y laisserent des traces tres nettes. 
Que nous sommes loin de la nature de Jésus qui avait vécu dans 
l'union la plus complète avec la campagne et ses paysans I Il n'avait 
point remarqué la pseudomorphose au milieu de laquelle il était né, 
et il n'en ponait pas non plus le moindre trait dans son Ame. Et 
maintenant, une génération d'homme plus tard, alors que sa mère 
était peut-être encore en vie, ce q11i était né de sa mort était déjà 
devenu un centre pour la volonté créatrice de la pseudomorphose. 
Les villes antiques furent bientôt l'unique théâtre du développe
ment cultuel et dogmatique. Vers l'Est, la communauté ne s'éten
dait que furtivement, comme pour ne pas être remarquée 1• Vers 
l'an 100, il y avait déjà des Chrétiens au delà du Tigre, mais leur 

1. La prernitte millllion en Orient est à peine encore l!tudiée et difficile encore à 
constater en dl!tall. Voir: Sachau, C.\roni~ IIOfJ Arb,la 1915, et: Dt, ÂMSbreitvng 
des C,\ristmtvms in Asim, dans Abhandl. d. preuss. Akad. d. Wisa. 1919; Harnack, 
Missfon 11. Avsbreitun,: des Christentvms, II, p. 117 sq. 
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présence et toutes Jeun convictions restèrent à peu près inexis
tantes Fur la marche ultérieure de l'tglise. 

De I entourage très proche de Paul est née désormais auaai la 
seconde création ~ui a déterminé eaaentiellemcnt la forme de la 
nouvelle église. L .existence des évangiles, tant la personnalité et 
l'histoire de Jésus exigeaient une forme poétique, est duc à l'action 
d'un farticulier : celle de Marc 1• Ce que Paul et Marc avaient 
trouv avant eux, c'était une tradition fixe des communautés, 
1' • Evangelium », suite de récits auriculaires passant de bouche en 
bouche, appuyés par des schèmes informes et insignifiants, en lan
gues araméenne et grecque, mais nullement composés. Qu'il en 
sortirait un jour dc11 livres importants, c'était certain; mais s'ils 
étaient sortis de l'esprit du milieu où avait f,'icu Jésus, et en général 
de l'esprit oriental, ils eussent été naturellement un recueil cano
nique de ses aphorismes, complété dans les conciles, systématisé 
et muni d'un commentaire, et, en outre, augmenté d'un apoca
lypse de Jésus avec la parousie pour centre. Les conditions requises 
pour cela étaient complè:tc:mc:nt anéanties par l'évangile de Marc, 
gui était écrit vers 65, en même temps que les dernières épitres de: 
Paul et, comme elles, en grec. L'auteur, qui ne soupçonnait pas du 
tout l'importance de son opuscule, était devenu ainsi une des per
sonnalités les plus importantes non seulement du Christianisme, 
mais de la culture arabe en général. Tous les essais pl us anciens dis
parurent. Seuls suhsistèrcnt, comme sources sur la vie de Jésus, les 
livres à forme d'évangile. C'était si évident ~ue, désormais, le mot 
oc Evangelium II désigne une forme au lieu d un contenu littéraire. 
Le livre a pour origine: le d6;ir des milieux littéraires pauliniens qui 
n'avaient jamais entendu parler de Jésus par un de ses compagnons, 
c'est une image apocalypti(Jfle de la TJie, fJUe du lointain; l'expérience: 
est remplacée par la narration, si simple et si franche qu'on ne 
remarque pas la tendance apocalyptique 1• Mais elle.en forme néan
moins la base. Ce ne sont P.as les paroles de Jésus, mais la doctrine 
sur Jésus, llUi est la matière dans la conception paulinienne. Le 
premier livre chrétien résulte de l'œuvre de Paul, mais cette œuvrc: 
c:lle-mêmc n'est bientôt plus concevable sans le livre et ses sucr.(•s
seurs. 

Car il est n~ maintenant quelque chose que Paul, fer\'ent sco
lastique, n'avait jamais voulu, mais qu'il avait fait iné,·itablemcnt 
par la direction de son activité : Nglise cultu,lle de la nation chri
tienne. Tandis que la communauté ayncrétiste, dans la mesure où 
elle arrivait à prendre conscience d'elle-même, fusionnait les innom
brables cultes de la cité antique avec les cultes magiques nouveaux 
et donnait à ce mécanisme, par un culte suprême, une forme héno-

1. I.es dispute&, beaucoup trqp scolastiques, de noa savanl'I sur un premier :Marc, 
une 10urce, une source des Doute, etc ... oublient ce qu'il y a de nouveau et de prln
clplel. Marc 1st le f>r,mi,r • lit..,., ■ d11 Claristianis,11,, il a un plan et forme uue unité. 
Un livre semblable n'e&t jamais rt:sultot naturel d'une évolution, mals œuvre d'un 
homme en particulier, et 11 ~lgnllle justement Id un tournant historique. 

a. Man: eat proprement l':tvanglle. Après lui commencent lea ~turcs de partis : 
Luc et Jrlatthieu; Te ton narratif Jll&Ne à celui de la légende et finit, par delà l'épitre 
am: Hébreu: et l'itv&Jll(lle de Jean, dana le ton du roman, comme 011 le volt dan• 
11.'A épitres de Pierre et de Jac:quea 
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théiste, le culte de Jésus, des plus vieilles communautés de l'Ouest, 
fut analysé et enrichi jusqu'à faire naître une masse de cultes cons
titués de maniere tout à fait analogue 1• Autour de la naiSBance de 
Jésus, dont les disciples n'avaient rien su, se forma une histoire de 
son enfance. Chez Marc, on ne la voit pas encore. Il est vrai que dans 
le vieil apocalypse perse, le Saoshyant, sauveur des derniers jours, 
devait naître d'une vierge; mais le mythe nouveau de l'Ouest avait 
une tout autre signification et des conséquences immenses. Car il 
s'éleva maintenant, dans le domaine de la pseudomorphose, à côté 
de Jésus comme fils, et bien au delà de lui, la figure de la mère de 
Dieu, également destin humain, d'une puissance si prenante qu'il 
dépassa tous ces milliers de vierges et de mères du syncrétisme, Isis, 
Tanit, Cybèle, Demeter et tous les mystères de la naissance et de la 
souffrance, et qu'il finit par les absorber. D'après Irénée, elle est 
l'.E:ve d'une nouvelle humanité. Origène défend son éternelle vir
ginité. C'est elle qui sauve proprement le monde en enfantant le 
Dieu sauveur. La Theotokos Marie, qui enfanta Dieu, fut la grande 
contrariété des Chrétiens au delà de la frontière antique, et les 
dogmes nés de cette représentation donnèrent finalement, aux Mono
physites et aux Nestoriens, l'occasion de se détacher pour rétablir 
la pure reli~ion de Jésus. Mais quand la culture faustienne s'éveilla 
et eut besoin d'un grand symbole pour fixer sensiblement son sen
timent primaire du temps infini, de l'histoire et de la succession des 
générations, elle plaça, au centre du christianisme germano-catho
Jique du gothique, la mater dolorosa au lieu du Sauveur en souff,·ance, 
et, pendant des siècles d'intériorité florissante, cette figure fémi
n•ne a été la quintessence propre du sentiment cosmique faustien 
et le but de toute poésie, de tout art et de toute piété. Aujourd'hui 
encore, dans le culte et les prières de l'tglise catholique, et surtout 
dans le sentiment des croyants, Jésus prend la seconde plaçe après 
la Madone 1• 

A côté du culte de Marie naquirent les cultes innombrables des 
saints, dont le nombre dépassa certainement celui des divinités 
locales antiques, et, quand Jiéglise païenne finit par s'éteindre, 
l'église chrétienne pouvait absorber tout le fonds de cultes locaux 
sous forme de l'adoration des saints. 

Mais Paul et Marc ont encore pris une autre décision, dont on ne 
saurait trop exagérer la portée. C'était une conséquence de sa 
mission, d'avoir fait de la langue grecque la langue de l'tglise et 
de ses livres sacrés, le premier évangile en tête, ce qui n'était même 
pas probable à l'origine. Une littérature grecque sacrée - pensez 
à ce que tout cela implique! L'tglisc de Jésus fut séparée artifi
ciellement de son origme psychique et liée à une origine étrangère 
savante. Le contact avec la mentalité ethnique du paysage maternel 
araméen s'est perdu. A partir de là, les deux églises cultuelles avaient 

1. Si on emploie le mot catholique au sens très ancien (qu'il a dans Ignatius ad 
Smym. 8), ou il désl~e la communauté totale comme somm# des communautés 
culturelles, les de"" ~-Uses sont • catholiques •· A l'Est, ce mot n'a aucun sens. 
L'église nestorienne n est pas plua une somme que l'église zoroaatrique, mals une 
unité mairiaue. 

2, Ed.Yeyer, Urspnmg und A11/611ge des Christentums, 1921, p. '17 aq. 
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la même l;inguc, la même tradition scientifique, les mêmes biblio
thèques des mêmes écoles. Les littératures araméennes beaucoup 
plus anciennes, d'Orient, qui étaient proprement magiques, écrites 
et pensées dans la langue de Jésus et de ses compagnons, perdaient 
ainsi leur collaboration à la vie de l'tglise. On ne pouvait pas les 
lire, on ne les suivait plus, on finit par les oublier. Les textes sacrés 
de la religion perse et juive avaient beau être écrits en avestique et 
en hébreu, la langue de leurs auteurs et interprétateurs, celle de 
toutes les apocalypses d'où ont germé la dGctrine de Jésus et la 
doctrine sur Jésus, et enfin celle des savants de toutes les univer
sités de Mésopotamie, n'en étaient paa moins des langues ara
méennes. Tout cela fut désormais perdu de vue, et la place fut prise 
par Platon et Aristote qui furent mal compris par les scolastiques des 
deux églises cultuelles, dans leur travail commun et dans un même 
sens. 

Celui qui a fait le dernier pas dans cette direction, c'est l'homme 
égal à Paul en capacités d'organisation, supérieur à lui en force 
plasti~ue spirituelle, mais qui était loin d'avoir le même sens des 
possib1lités et des réalités, et qui a donc échoué dans ses grandioses 
mtentions: Marcion 1• Il ne voyait dans l'œuvre de Paul, avec toutes 
ses conséquences, qu'un fondement pour créer la véritable religion 
du Sauveur. Il sentait le non-sens caché dans les querelles des 
Chrétiens et des Juifs qui se combattaient sans ménagements, tout 
en se disant prorriétaires de la même tcriture sainte, notamment 
du canon juif. I nous semble aujourd'hui incompréhensible qu'il 
en fût ainsi réellemertt pendant un siècle. Songez à la signification 
qu'avait le texte sacré pour chaque espèce de religiosité inaJique. 
Il y vit proprement la « conjuration contre la vérité II et un immi
nent danger, selon la doctrine voulue de Jésus et non encore réalisée 
selon ses intentions. Paul prophète a déclaré l'ancien Testament 
accompli et achevé, Marcion fondateur de religion le déclare vaincu 
et aboli. Il veut supprimer les derniers restes de judaïsme. Il n'a 
combattu, sa vie durant, que les Juifs. Comme chaque authentique 
fondateur de religion et chaque époque créatrice en religion, comme 
Zoroastre et les prophètes d'Israël, comme les Grecs d'Homère et 
les Germains convertis au Christianisme, il a transformé les anciens 
dieux en puissances du mal 11• Jéhovah, comme Dieu créateur, est 
le principe,« juste >> et pa, conséquent mauvais 8; Jésus incarnant le 
Dieu Sauveur, dans cette création, est le principe ,, étranger » et 
donc bon. Le sentiment fondamental ma_gique, et particulière
ment perse, est tout à fait reconnaissable. Marcion était originaire 
de Sinope, ancienne capitale du royaume mithridate dont la reli
Jion est déjà déaignée par le nom de ses rois. C'est ici qu'est né 
Jadis le culte de Mithra. 

1. Entre 85-155 environ. Voir aujourd'hui Harnack, Marcion : Das E11at111li1ct11 
t•11tn fr,md.111 GO#, 1~a 1. 

a. Harnack, loc. c,I., p. 136 sq. H. Bonwetlch, G,und,iss d. Doc-111sclii'1de, 
1919, p. 45 sq. 

3. Une dea id~es les plus profondes de toute l'histoire religieuse, et qui restera 
toujours inlnteWgl.ble au croyant moyen, c'est l'identité mardoniste entre le• juste • 
et le mal,et 10n op~tiondans ce sens entre la loi de l'Ancien Testament et 1 évan
gile du Nouveau Testament. 
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Mais un autre livre sacré appartient à cette nouvelle doctrine : 
« La loi et les prophètes », canoniq~e jusqu'alors pour toute la chré
tienté, était la Bible du Dieu des Juifs, qui avait justement reçu du 
sanhédrin de Jabna sa forme définitive. Les Chrétiens avaient donc 
en mains un livre diabolique. Marcion lui opposait la Bible du Dieu 
Sauveur, qui est d'ailleurs compo,sée de même manière avec des écrits 
circulant jusqu'alors dans les communautés comme de simples livres 
d'édification sana valeur canonique reconnue 1 : à la place de la Thorà, 
il substituait le - seul et wai - 8vangile qu'il avait tiré des évan
giles particuliers, tous gàtés et faussés selon lui; à la place des prihè
tes d'Israël, il substituait les épîtres de Paul, prophète unique de ësus. 

Marcion devint par là le véritable créateur du Nouveau esta
ment. Mais c'est pourquoi il faut nommer maintenant la figure de 
cet inconnu énigmatique qui lui. est étroitement apparenté, celui 
qui avait écrit peu auparavant l'évangile « selon saint Jean ». Il 
n'avait voulu, ce faisant, ni augmenter ni remplacer les évangiles 
proprement dits, mais il a créé, en pleine conscience, à la différence 
de Marc, quelque chose de tout à fait nouveau, le premier « livre 
saint » de la littérature chrétienne, le Coran de la nouvelle reli
gion 2• Ce livre prouve qu'on sentait déjà dans cette religion quelque 
chose d'achevé et de durable. L'idée de la fin du monde dont tout 
Jésus était rempli, et que partageaient encore Paul et Marc passe à 
l'arrière-plan chez « Jean » et Marcion. L'apocalypse est fini et la 
mystique commence, Sa matière n'est pas la doctrine de Jésus, ni 
la doctrine paulinienne sur Jésus, mais l'énigme de l'Univers, de 
la crypte cosmique. D'évangile il n'est point question; ce n'est pas 
la figure du Sauveur, mais le erincipe du Log_os, qui est le sens et 
le centre de l'histoire. L'histoire de l'enfant Jésus est de nouveau 
rejetée, un Dieu ne naît pas, il existe et marche sous forme humaine 
sur la terre. Et ce Dieu est une trinité : Dieu, l'Esprit de Dieu, la 
Parole de Dieu. Ce livre saint du plus ancien Christianisme contient, 
pour la première fois, le problème de la substance magique, qui a 
dominé exclusivement le siècle suivant et fini par aboutir à la divi
sion de cette religion, en trois 8glises; et P8glise qui a été le plus près 
de résoudre ce problème, fut celle reconnue pour vraie par l'Orient 
nestorien, ce qui est déjà une grande indication. Malgré, ou à cause 
du mot grec Logos, l'évangile johannique est le plus« orimtal » des 
évangiles, et U faut ajouter que Jésus n'y apparaît point comme le 
messager de la derniere et entière révélation. Il est le second mes
sager. Il m viendra encore un autre (14, 16-26; 15, 26). Telle est 
l'étonnante doctrine qu'annonce Jésus même, et qui est le caractère 
décisif de ce mystérieux livre. Ici se trahit tout à coup la foi de 
l'Orient magique. Si le Logos ne va pas, le Paraclet 3 ne pourra pas 

r. Vera 150. Cf. Harnack, loc. cit., p. 3z sq. 
2. Sur les concepts de Coran et de Logos, voir plus loin. Id comme dans Marc, 

ce qui Importe n'est pas de savoir quelles en furent les sources, mais comment pou
vait naitre l'ld~ toute nouvelle d'un semblable livre qui anticipe sur le plan mar-

~~~:•:iiu!~!:~tVrlf::{ ê! ~:!t~!ef-fs~~~u~!t:~ra~o~aft'1ei!~Kf~~ 
Jqdlo-chrttiens et est loin aussl de la ·penlltt paulinienne - occidentale - dont 
nous Ignorons le!I origines et les modalltée. 

3. Vohu mano, l'esprit de la Vérité, sous ta forme de Saoehyant. 
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venir (16,7), mais entre les deux il y a le dernier Aion, l'empire 
d'Ahriman (14,30). L't~Iiae obéissante à l'eaprit paulinien a com
battu longtemps Nvan~de johannique et ne l'a reconnu qu'après 
en avoir voilé, par une mterprétation paulinienne, la doctrine usez 
vague qui la heurtait. La situation réelle de cette doctrine 00111 est 
enseignée par le mouvement montaniste reposant sur une tradition 
oral'e qui (vers 16o en Asie-Mineure) annonçait en Montanus l'appa
rition du Paraclet et la fin du monde. Les Montanistes eurent un 
succès inouï. A Carthage, ils avaient converti Tertullien depuis 2.07. 
En 2.45, Mani qui connaiaaait très bien lea coùrants du Christia
nisme orientaJl, a rejeté dans sa grande œuvre religieuse le Jésus 
paulinien humain, comme démon, et reconnu le Logos johannique 
comme vrai Jésus, mais il s'est •~pelé lui-rnime Paraclet de Jean. A 
Carthage, Augustin devint Man~chéen et ce n'eat pu en vain que 
les deux mouvements ont fini par fusionner avec celui de Marcion. 

Si noua revenons à Marcion lui-meme, noua trouvons qu'il a mis, 
en pratique l'idée de« Jean• et créé une Bible chrétienne. Et main
tenant, presque vieillard, quand les communautés d'Extreme
Orient s'écartèrent I de lui avec horreur, il allait fonder I une J.>ropre 
tglise du Sauveur, de la plus magistrale structure. Elle était une 
puiuance, de 150 à 190, et ce n'est qu'au siècle suivant que l'lgliae 
plus ancienne réuuit à rabaiaaer les Marcionitea au rang de secte, 
bien qu'ils eu11ent conservé très tard encore, en Orient jusqu'au 
Turkestan, une importance considérable et qu'ils euuent finalement 
fusionné • avec les Manichéens, ce qui est encore caractéristique de 
leur sentiment fondamental. 

Toutefois, cet acte grandiose où le plein atntiment de sa supé
riorité lui avait fait sous-estimer la puissance conservatrice· de la 
tradition, n'a pas été stérile. Comme son prédécesseur Paul et son 
successeur Athanase, il a sauvé le Christianisme, à un moment ou 
il menaçait de se dissoudre, et la grandeur de ses idées ne subit 
assurément aucun préjudice ai la concentration chrétienne s'est 
op_érée non par elles, mais contre elles. La vieille tgliae catholique, 
c est-à-dire l'Eglise de la pseudomo,phose, ne doit son grand déve
loppement, qui commença en 190, qu'à sa résistance contre l'église 
de Marcion dont elle hérita de l'organisation entière. Mais elle a 
en outre remplacé la Bible de Marcion par une autre, d'une diepo
sition tout à fait identique : les évangiles et les épîtres apostoliques 
qu'elle a réunis ensuite en unité, par la Loi et les prophètes. Et elle 
a enfin, après avoir décidé de la conception du judaïsme par l'union 
des deux Testaments, combattu aussi la troi11ième œuvre de Marcion, 
sa doctrine du salut, en entreprenant la constitution d'une théologie 
propre, ayant pour base sa position des problèmes. 

Mais cette évolution s'accomplissait exclusivement sur le sol 
antique et ainsi l'tglise érigée contre Marcion, et contre sa néga-

1. Il colUl81-lt auul, comme • Jean •• Bardela:aes et le systœe des actes de 
Tbom.u, 

2. Hamac:k, p. :a•. I.a rupt1Ue avec les qlllea ez!atantes eut lieu en r•• à Rome. 
3. Harnack, f.· r81 IIQ• 
4. Ila avaieù , comme toutff lai religl,ona ma,iques, UDe kritun propre qui ,•est 

rapprochtt IIIIDI ceue de l'krlture 11111Dlcbttnne. 



PROBLÈMES DE LA CULTURE ARABE 2II 

tion du judaïsme, était pour les Juifs du Talmud, ayant maintenant 
tout leur centre de gravité spirituel en Mésopotamie et aux univer
sités mésopotamiennes, un simple fragment du paganisme hellé
nistique. La destruction de Jérusalem était un événement-limite 
qui ne pouvait être surmonté, dans le monde des faits, par aucune 
puissance spirituelle. L'être éveillé, la religion et la langue sont 
beaucoup trop apparentés intérieurement pour que la séparation 
complète entre un domaine linguistique grec, de la pseudomor
phose, et un domaine araméen, du paysage proprement arabe, n'ait 
pas créé, depuis l'an 70, deux régions particulières de développe
ment de la religion magique. Aux confins occidentaux de la jeune 
culture, l'Église de culte païen, l'Église de Jésus que Paul y avait 
transférée et la juiverie de langue grecque de la trempe de Philon 
étaient, linguistiquement et littérairement, si enchevêtrées l'une 
dans l'autre que cette dernière tomba au pouvoir du christianisme 
dès le 1er siècle, et que celui-ci forgea avec les Grecs une première 
philosophie commune. Mais dans la i::égion linguistique araméenne, 
de l'Oronte au Tigre, les Juifs et les Perses qui créèrent maintenant, 
tous deux, dans le Talmud et !'Avesta, une théologie et une sco
lastique rigoureuses, étaient en interaction étroite et les deux théo
logies ont exercé depuis le IV8 siècle la plus forte influence sur k 
christianisme de langue ara.méenne, opposé à la pseudomo,phose, 
jusqu'à ce que celui-ci s'en sépara sous la forme d'Église nesto
rienne. 

Dans cet Orient, la différence innée à tout être éveillé humain, 
entre !'intellection intuitive et l'intellection linguistique entre 
l'œil et la lettre, par conséquent - se développa en méthodes 
mystiques et scolastiques purement arabes. La certitude apoca
lyptique, la ffnose au sens du premier siècle, celle que Jésus voulait 
conférer 1, 1 intuition et le sentiment prophétiques sont ceux des 
prophètes d'Israël, des Gathas, du soufisme, et on les reconnaît 
encore chez Spinoza, chez le Messie polonais Baalschem 2 et chez 
Mirza Ali Mohamed, fondateur enthousiaste de la secte des Babistes 
(exécuté à Téhéran en 1850). L'autre certitude, la pa,adosis, est la 
méthode proprement talmudique de l'explication littérale, 
celle dont Paul est maître absolu 3 et qui caractérise toutes 
les œuvres postérieures avestiques, ainsi que la dialectique 
nestorienne ' et toute la théologie islamique. 

De l'autre côté, la pseudomorphose est un domaine unitaire com
plet, tant pour la confiance magique du croyant (pistis) que pour la 
conscience intérieure du métaphysicien (gnosis) 6• La foi magique 
de forme occidentale a été formulée, pour les Chrétiens, par Irénée 

1. Matthieu 11, 25 sq. et, en outre : Ed. Meyer, Ursp. u. A nf. d. Christ, p. 286 sq., 
où est d~te la gnose ancienne et orientale, par con~éqnent sous sa forme pure. 

2. Voir plus loin. 
3. Exemple frappant dans : Galathes 4, 24-26. 
4. I.oofs, Nesloriana, 1905 p. 165 sq. 
5, Le meilleur exposé, sur le développement de la masse d'idées communes aux 

deux églises, se trouve chez Windelbandl Geschichle de, Philosophie, 190.?J p. 177 
sq. Il y a un exposé de l'histoire dogmat que de l'église chrétienne dans ttamack, 
D$,.g"'mgesclii.chte 1914; une histoire exactement t"orrespondante des • dogmes de 
l'..,,gllse ~enne • est donnée - Inconsciemment - dans : Der Ausgang des g,i.ech.
r/)111. Hridcntu,,,s, par Gcffckcn (1920). 
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et surtout Tertullien. Le credo quia absurdum, de ce dernier, est la 
quintessence de cette certitude religieuse. Nous en trouvons le 
pendant païen dans les Enncade.s de Plotin et en particulier dans Je 
livre de Porphyre intitulé : « Du retour de l'âme à Dieu 1 •· Mais 
les grands scolastiques de l'église païenne admettent aussi le Père 
(nus), le Fils et 1'1hre intermédiaire, tout comme Philon avait déjà 
vu dans le Logos, le fils-aîné et le second Dieu. La doctrine de 
l'extase, des anges et des démons, des deux substances psychiques, 
leur est familière à tous, et Plotin comme Origène, tous deux dis
ciple& d'un même maître, montrent que la scolastique de la pseu
domorphose consiste à développ,er, au moyen des textes de Platon 
et d'Aristote, par un système d intellection opposé, les concepts et 
les idées magiques. 

Le concept qua est proprement ù noyau de toute la pensée tù la 
pseudomorphose est le Logos 1, symbole fidèle de celle-ci dans l'appli
cation et dans le développement. D'influence de la pensée - antique 
- « grecque n, il ne saurait être question; il n'y avait personne alors, 
dans la disposition spirituelle de qui la notion du Logos d'Héra
c,ite et de la Stoa eût pu trouver une place, même de trèa loin. Maia 
la ~randeur magique dont il a'agissait, et qui joue un rôle, ausai 
déc11if dana les représentations persanes et chaldéennes de l'Esprit 
ou de la Parole de Dieu que àans la doctrine juive du Ruach et du 
Memra, n'est pas davantage arrivée à son pur développement dans 
ces théologies établies l'une à côté de l'autre à Alexandrie. Par la 
doctrine du Logos, une formule antique, passant par Philon et 
l'évangile de Jean, dont l'influence ineffaçable sur l'Occident 
s'exerce dans un domaine scolastique, est devenue non seulement 
un élément de la mystique chrétienne, mais finalement un 
dogme 8• C'était inévitable. Ce dogme des deux tsliaes correa
pond absolument, comme côté scientifique, au côté religieux expoaé, 
d'une part, dans les cultes syncrétiates, de l'autre, dana les cultes 
de Marie et des saints. Contre toua deux, dogme et culte, le aenti
ment oriental a réa~i depuis le ive siècle. 

Mais pour l'œil, 1 histoire de ces idées et de ces concepts se répète 
dans l'histoire de l'architecture magique'· La forme fondamentale 
de la pseudomorphose est la basilique; elle était déjà connue avant les 
Chrétiens, par les Juifs d'Occident et les sectes hellénistique& des 
Chaldéens. Comme le Logos de l'évangile johannique est un concept 
magique élémentaire sous forme antique, la basilique est un espace 
ma~que dont les murs intérieurs ressemblent aux plans extérieurs 
antiques d'un corps de temple, un édifice du culte intériorisé. La 
forme architecturale du pur Orient est la coupole, la mosquie, qui 
était construite sans doute avant les plus anciennes églises chré
tiennes, dans li;s temples des Perses et des Chaldéens, les synago
gues de Mésopotamie et peut-être les temples de Saba. Les tenta
tives de conciliation entre l'Ouest et l'Est, lors des conciles de la 

1. Geffcken, p. 69. 
~. Voir le cliap. suivant . 
. 1. Harnack, Do,:nu,-,:nchicl1lt, p. 165. 
4. Voir tome I, chap. III. 
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période byzantine, sont symbolisées par la forme mixte de la bui
liquc à coupole. Car dans ce fragment d'architecture religieuse 
s'exprime aussi le changement survenu avec Athanase et Cons
tantin, les derniers grands sauveurs du Christianisme. L'un créa 
le solide dogme occidental et les moines, dans les mains desquels se 
glissa peu à peu la doctrine -rigide des universités; l'autre fonda 
l'ttat de la nlltion chrétienne, auquel le nom grec finit par être 
appliqué : la basilique à coupole est le symbole architectonique de 
ce. développement. 

II. - L'AME MAGIQUE. 

8 

Le monde, tel qu'il se développe devant la conscience éveillée 
de l'homme magique, possède un certain caractère extensif qu'on 
pourrait qualifier de cryptologique, si difficile qu'il soit pour l'homme 
occidental de découvrir, dans sa provision lexicographique, un mot 
pouvant servir à exprimer le sens de I' «espace» magique, au moins 
par allusion. Car « espace » a, dans la sensibilité des deux cultures, 
deux significations tout à fait différentes. Le monde comme crypte 
diffère aussi bien du monde comme lointain, avec son élan pas
sionné en profondeur, que du monde antique comme somme 
d'objets corporels. Le système copernicien, où la terre est égarée, 
doit paraître à la pensée arabe dément et frivole. L'église occiden
tale avait parfaitement raison de s'opposer à une représentation 
~ui était inconciliable avec le sentiment cosmique de Jésus. Et 
l astronomie cryptologique des Chaldéens, que les Perses, les Juifs, 
les hommes de la pseudomorphose et de l'Islam trouvaient parfai
tement naturelle et convaincante, ne fut accessible aux quelques 
Greçs authentiques, qui en prirent connaissance, qu'après qu'ils 
eurent donné une interprétation différente à son fondement spa
tial. La tension, identique à l'être éveillé, entre le macrocosme et 
le microcosme aboutit dans l'image cosmique de chaque culture à 
de nouvelles antithèses d'une signification symbolique. Chaque 
sensation ou intellection, chaque croyance ou science, est régie par 
une antithèse originelle qui, tout en la transformant en activités 
individuelles, en fait néanmoins l'expression de la totalité 1. Dans 
l'antiquité nous connaissons l'antithèse de la matière et ~e la forme, 
en Occident celle de la force et de la masse dominant chaque être 
éveillé, mais la tension se perd là dans le minuscule et le particu
lier, elle se décharge ici en traits d'action. Dans la crypte cosmique, 
elle subsiste en planant sur le mouvement oscillatoire d'une lutte 
indécise et s'élève ainsi à ce dualisme primaire - « sémitique » -
remplissant le monde magique de ses mille formes, qui sont pour
tant toujours les mêmes. La lumière brille dans la crypte et se 

1. Suivaut une expression de L. Frobenius, PaiJrnma, 1920, p. gl. 
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défend contre les ténèbres (Jean I, s). Toutes deux sont substances 
magiques. En haut et en bas, le ciel et la terre se muent en puis
sances substantielles qui se combattent. Mais ces oppositions de 
la sensibilité la plus originelle se mélangent avec celles de l'intellec
tion spéculative et discursive: le bien et le mal, Dieu et Satan. Pour 
l'auteur de l'évangile johannique, comme pour le musulman strict, 
la mort n'est pas la fin de la vie, mais une réalité substantielle, une 
force coordonnée, et toutes deux se disputent la possession de 
l'homme. 

Plus importante encore que tout cela, apparaît l'a11tithès, de 
l'esprit et de l'4me., - en hébreu ruach et nephesch, en perse ahu et 
un,an, en mandéen monuhmed et gya11, en grec pncuma et psyche -
manifestée d'abord dans le sentiment fondamental des religions 
prophétiques, traversant ensuite tous les apocalypses, formant et 
dirigeant enfin toutes les conceptions du monde de )a culture 
éveillée : chez Philon, Paul et Plotin, chez les Gnostiques et les Man
déens, chez Augustin et dans !'Avesta, dans l'Islam et la Cabbale. 
Ruach signifie primitivement Je vent, nephesch la respiration 1• Le 
nephesch est tou_jours apparenté en quelque manière au corps et à 
Ja terre, à l'inférieur, au mal, aux ténèbres. Sa tendance est de 
« rqonter •· Le ruach est du ressort de Dieu, d'en haut, de la lumière. 
En descendant sur l'homme, il provoque chez lui l'héroïsme 
(Samson), la colère sacrée (f:lie), l'illummation du juge pronon
çant une sentence (Salomon) 1 et toutes les espèces de divination 
et d'extase. Il se déverse 3 sur l'homme. Depuis Isaïe 11,2, Je Messie 
est l'incarnation du ruach. D'après Philon et la théologie islamique, 
les hommes se divisent dès la naissance en psychiques et pneuma
tiques (les ,, élus » est une expression authentique de Ja crypte cos
mique et du Kinnet). Tous les fila de Jacques sont des pneumati-
9ues. Pour Paul, (1, Cor. 15) le sens de la résurrection est dans 
J antithèse du corps psychique et du corps pneumatique, qui est, 
chez lui comme chez Philon et dans l'apocalypse de Baruch, syno
nyme' de l'antithèse entre le ciel et la terre, la lumière et l'obscu
rité. Le Sauveur est pour lui le pneuma céleste 11• Dans l'évangile 
de Jean, il se confond comme Logos avec la lumière; chez les 
néoplatoniciens, il apparaît comme nw ou Unité totale, conformé
ment à l'usage linguistique antique, par opposition à physis •. Paul 
et Philon ont identifié, selon la logique « antique », c'est-à-dire de 
l'Ouest, l'esprit et la chair-a,·ec le Dien et Je mal; Augustin, qui était 

1. Mœc le& pierres mortuaires sur les lombes l'uives, sab~ennes et islamiques. 
s'appellent neplieach. I~lles sont indiscutablement es symboles de I' • ascension •• 
A elle& appartlenent les Immenses stèles des maisons d'Axum entre le 1oret lem• s. 
apr~ J.C.~ celles par conRquent de la grande époque des J)feml~ religions magi
ques. La atèle géante, depuis tri!s longtemps abattue, est le hloc de pierre le plns 
grand ~e counai:11e t.'11 Kffl~ral l'histoire de l'art, plus grand que tous les obé:IM
ques d'Egypte. (Dn,tsclie lf11t11111-E:rpeditio11, vol. 2, p. 28 IQ,) 

2. C'est la bue de toute la sp(:c:ulatlon et de la pratique juridique·~ 111aglquc·~. 
3. Isale 3:a, 15; IV Esdras 14, 39; actes z. 
4. :Reltzenstelu, Das ''""· 'E,Uissmgsmysterium, p. 108. 
·5. Bo1111et, Kyrios Cliristos, p. 142. 
6. Windelband Gesc1'idte 4. Pliilosop_hie, 1900, p. 189 liQi Wi11dclb1111d-Dnnhüff<'r, 

G,scli. tl. 11,uil,. Phil. 1912, p. 328; Ceffcken, Der .4116/:41111 d. g,iech.-10111. Hâdm
tu,ns, 1920, p. 51:_sq. 
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Manichéen 1, oppose à tous deux comme mal naturel, conformé
ment à la logique persico-orientale, Dieu comme seul bien, et il 
fonde là-dessus sa théorie de la Jrâce qui s'est développée aussi, 
sous une même forme, tout à fait indépendante de lui, dans l'Islam. 

Mais les âmes dans la profondeur sont quelque chose d'isolé, le 
pneuma est un et partout le même. L'homme possède une âme, 
mais à l'esprit de la lumière et du bien il ne fait que participer; le 
divin descend en lui d'en haut, il unit ainsi tous les particuliers d'ici
bas avec l'Unique d'en haut. Ce sentiment élémentaire, qui domine 
la foi et l'opinion entières de tous les hommes magiques, est quelque 
chose de tout à fait unique qui distingue de toutes les autres non 
seulement leur conception du monde, mais aussi toute espèce de reli
giosité magique dans son essence la plus intime. Cette culture était, 
comme nous l'avons montré, tout à fait la culture centrale au sens 
propre du mot. Elle aurait pu emprunter leurs formes et leurs pen
sées à la plupart des autres cultures; le fait qu'elle s'en est abstenue, 
qu'elle est restée à ce degré maîtresse desa propre forme intérieure 
malgré les sollicitations et les offres du dehors, suffit à prouver la 
profondeur infranchissable de la différence. Des trésors de la reli
gion babylonienne et égyptienne, c'est à peine si elle a autllrisé 
l'introduction de quelgues noms; la culture antique et indoue, ou 
plutôt leur héritage civilisé : hellénisme et bouddhisme, en ont 
obscurci l'expression jusqu'à la pseudomorphose, mais ils n'en ont 
même pas touché l'essence. Toutes Jes religions de la culture magique, 
depuis les œuvres d'lsaïe et de Zoroastre jusqu'à l'Islam, forment 
une parfaite unité intérieure de sentiment cosmique, et pas plus 
que la religion avestique ne nous montre un seul trait brahmanique, 
ou le christianisme primitif une seule trace de sentiment antique, 
mais seulement des noms, des images et des formes extérieures, le 
christianisme germano-catholique d'Occident n'a pu prendre, lui 
aussi, aucun souffle du sentiment cosmique de cette religion de 
Jésus, lorsqu'il en hérita de tout le bagage des propositions et des 
rites existants. 

Tandis que l'homme faustien est mz moi, une puissance réduite à 
elle-même, qui décide en dernier ressort de l'infini; tandis que 
l'homme apollinien, comme soma parmi d'autres, est debout isolé 
au milieu d'eux; l'homme magique n'est, avec son existence spi
rituelle, qu'ûne partie d'un nous pnei,mati<J.U_e qui descend d'en 
haut sur tous les participants et qui reste identique à lui-même. 
Comme corps et âme, il s'appartient à lui seul; mais il demeure en 
lui guelque chose d'autre, d'étranger et de supérieur, et c'est pour
qu01 il ne se sent, avec toutes ses convictions et ses connaissances, 
que comme membre d'un consensus qui exclut l'erreur en tant 
qu'émanation du divin, mais qui exclut aussi toute possibilité au 
moi de poser des valeurs. Sa \"érité diffère de la nôtre. Toutes nos 
méthodes de connaissance reposant sur un jugement particulier 
propre sont pour lui aberration et a\"euglement, et leurs résultats 
scientifiques sont une œuvre du mal qui a égaré l'esprit et l'a trompé 

z. Jodl, Gesd1. tf. li//1ik I. p. 5~. 
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sur sa nature et sur ses destinées. Voici la dernière énigme, tout à 
fait insoluble pour nous, de la pensée ma~ique dans son univers 
cryptologique : ]'impossibilité d'un moi qm pense, qui croit et qui 
sait, est la condition de toutes les représentations fondamentales 
de toutes ces religions. Tandis ~ue l'homme antique affronte ses 
dieux comme un corps devant d autres, tandis que le moi volon
tariste faustien sent agir partout dans le vaste monde le moi tout
puissant de la divinité, également faustienne et volontariste, la 
divinité magique est cette énigmatique et vague force d'en haut, qui 
se fâche à sa guise ou distribue la grâce, descend dans l'obscurité 
ou élève l'âme à la lumière. Même la pensée à une volonté propre 
est un non-sens, car« Volonté» et" Pensée» sont déjà dans l'homme 
des effets de la divinité sur lui. De ce sentiment primaire inébranlable, 
dont toutes les conversions, spéculations, illuminations ne peuvent 
modifier que l'expression, non l'espèce, a jailli avec nécessité l'idée 
du médiateur divm, de Celui qui transforme cette situation de tour
ment en félicité. Idée qui résume toutes les religions magiques et 
les sépare de celle de toutes les autres cultures. 

L'idée du Logos au sens très large est, dans le plan de la pensée 
magique, le pendant exact de l'impression magique de la lumière 
dans ]a crypte d'où il est tiré. EUe signifie que l'esprit de la divi
nité, sa 11 parole » comme représentante de la lumière et messagère 
du bien, se détache de cette divinité inaccessible et entre en rela
tion avec l'être humain pour l'élever, le remplir, le sauver. Cette 
différenciation de trois substances, 4ui ne contredit pas leur unité 
d'existence dans la pensée religieuse, a été déjà connue des reli
gions prophétiques. L'âme d'Ahma Mazda ruisselante de lumière 
est la Parole (Jascht 13, 31), et son esprit saint (sftnta mainyu) 
s'entretient, dans un des plus anciens Gathas, avec 1 esprit du mal 
(angra mainyu, Jasna 45,2). La même représentation est à la base 
de toute la vieille littérature juive. Telle l'idée s'est développée chez 
les Chaldéens dans la distinction entre Dieu et sa parole et dans 
l'opposition entre Mardouk et Nabou; pour paraître ensuite avec 
force dans tous les apocalypses araméens, telle elle est toujours restée, 
éveillée et créatrice, et a passé, par Philon et Jean, Marcion et Marie, 
dans les doctrines talmudiques, puis de là dans les livres cabba
listiques de Jezirah et Sohar, dans les conciles et la littérature patris
tique, dans l'Avesta postérieure et enfin dans l'Islam, ou Mahomet 
est devenu peu à peu le Logos et s'est confondu 1, sous la forme 
mystique actuelle du Mahomet vivant de la religion pot>ulaire, avec 
la figure du Christ. Cette représentation est si évidente pour 
l'homme magique qu'elle a brisé même la conception strictement 
monothéiste de l'Islam où, à côté d'Allah comme Parole de Dieu 
(Kalimah) apparaissent l'esprit saint (ruh) et la 11 lumière de Maho
met». 

Car pour la religion populaire, la première lumière sortie de la 
création du monde est celle de Mahomet, créée sous la forme d'un 

1. l\l. Horten, Die relii;. r.edankenwell des Vvlkcs im 1i~uligc11 Islam, 1917, p. 381 
,,;. L'idée dn Logos a éte transférée, par les Schlites, su, Ali. 
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paon 1, « en perle blanche » enveloppée de voiles. Mais le paon est 
déjà ,chez les Mandéens, le messager de Dieu et l'âme primitive 2; 

sur les vieux sarcophages chrétiens, il est le symbole de l'immor
talité. La perle distributrice de lumière, qui éclaire la sombre maison 
du corps, est l'esprit entré dans les hommes, conçu comme subs
tance chez les Mandéens aussi bien que dans l'histoire des apôtres 
de Thomas 3• Les Jezidis' adoraient le Logos sous la forme du 
paon et de la lumière, ils ont conservé après les Druses, sous sa 
forme la plus pure, la vieille conception persane de la trinité subs
tantielle. 

Ainsi l'idée du Logos se réduit toujours à l'impression de lumière 
d'où l'avait abstrait l'intellection magique. Le monde de l'homme 
magique baig11e dans une atmosphère de co11tes 6• Le diable et les mau
vais esprits menacent l'homme, les anges et les fées le protègent. Il 
y a des amulettes et des talismans, des pays, des maisons et des êtres 
mystérieux, des signes graphiques cachés, le sceau de Salomon 
et la pierre philosophale. Et sur tous ruisselle la lumière crypto
logique qui est toujours menacée d'être engloutie par une nuit 
spectrale. Que celui qui trouve bizarre cette richesse d'images 
réfléchisse et songe que Jésus y vivait et que ses doctrines ne se 
comprennent que par là. Les apocalypses ne sont qu'une vision 
spectrale, élevée à une violence tragique extrême. Des le livre de 
Henoch, on voit apparaître le palais de cristal habité par Dieu, les 
montagnes de pierres précieuses et la prison des étoiles déchues. 
Fabuleux sont le monde des représentations émouvantes tout 
entières, des Mandéens, et plus tard celui des Gnostiques et des 
Manichéens, le système d'Origène et les images du Bundehesch 
persan; et quand fut révolue l'époque des grandes visions, ces repré
sentations passèrent dans la poésie des légendes pieuses et dans 
d'innombrables romans religieux, parmi lesquels nous connais
sons les évangiles chrétiens sur l'enfant Jésus, les actes de Thomas 
et ceux de Pseudo-Clément dirigés contre Paul. Il y a une histoire 
des trente deniers de Juda frappés par Abraham et un conte de la 
<c grotte d'argent » dans laquelle reposent, profondément enfouies 
sous la colline du Golgotha, le trésor du paradis et les os d'Adam 6• 

La poésie de Dante n'était que de la poésie, mais ici tout est réalité, 
monde réel unique dans lequel on vivait constamment. Une telle 
impression est infiniment loin des hommes vivant avec et dans 
l'image cosmique dynamique, et elle est inaccessible à eux. Si on 
veut savoir à peu près combien la vie intérieure de Jésus nous est 
étrangère à tous - savoir douloureux pour le Chrétien occidental 

1. ,volff, M!fhamm,·dauischc Eschatologie 1, 2 sq. 
2. Évangile Johan. des Mandéens, chap. 75. 
3. Usener, Vo,trii.ge "· A.u/satze, p. 217. 
4. Les • fidèles du diable • en Arménie : M. Horten, D.,. """" Orimt, 1918, 1\-Iars. 

J,e nom de • fidèles du dlablt! • vient de ce qu'ils ne reconnaissaient pas Satan comme 
un étre vivant et de ce que, par conséquent, ils falsai,mt sortir, du Logus mtëme, Je 
principe du Mal, au moyen de représentations très compliquées. Ce problème a 
occupé aussi les Juifs influencés par les très vieilles doctrint!s persanes; 011 remar
quera la différence entre II Sam. 24,1 et I Chron. 21,1. 

S, M. Horten, /oc. cit., p. XXI. Ce livre est la meilleure introduction à lu religion 
rl-ellement existante, de l'Islam, et très cliffért•nte de la doctrine offidcllc. 

6. Bawnstark, Die c/.,istlichen Lite,atu,en des Orients, I, p. 64. 
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qui voudrait bien rattacher aussi sa piété à Lui - et combien elle 
ne peut être revécue proprement que par un musulman pieux, on 
n'a qu'à ac plonger dans ces traita fabuleux d'une image cosmique 
qui était aussi la sienne. Ce n'est qu'alors qu'on saura combien peu 
de chose le christianisme faustien a pris à la richesse de l'Sglise de 
la pseudomorphose, à savoir : rien de son sentiment cosmique, peu 
de sa forme intérieure et beaucot1p de concepts et de figures. 

9 

Au problème du lieu succède celui du temps de l'âme magique. 
Encore une fois, nous n'avons affaire ni à l'attachement apollinien à 
un présent ponctiforme, ni surtout à l'élan progressif faustien vers 
un but infiniment lointain. Ici l'être a un tact tout autre et il en 
résulte, pour l'être éveillé, un autre sens du temps comme anti
nomie de l'espace magique. Ce que l'homme de cette culture, depuis 
le plus misérable des esclaves et des portefaix jusgu'aux pro
phètes et aux Khalifes, sent au-dessus de lui, sous le nom de Ki1Pnet, 
ce n'est pas la fuite illimitée des' temps, qui ne laisse jamais revenir 
le moment perdu, mais un début et une fin de « ces jours » qui sont 
donnés irrévocablement et entre lesquels l'être humain, depuis les 
premières origines, prend une place déterminée. Ce n'est pas seu
lement l'espace cosmique, mais aussi le temps cosmique, qui sont 
cryptologiques, et il en résulte cette certitude intérieure purement 
magique : que tout a « un temps », depuis la descente du Sauveur, 
dont l'heure était écrite dans les textes anciens, jusqu'aux moin
dres actes de chaque jour, où la hAte faustiennc apparaît inintelli
gible et insensée. Tel est aussi le fondement de l'ancienne astro
logie magique et en particulier chaldéenne. Elle aussi suppose que 
tout est écrit dans les étoiles et que la marche scientifiquement 
calculée des planètes permet des conclusions sur la marche des 
choses terrestres 1• L'oracle antique répondait à la question parti
culière qui pouvait effrayer l'homme apollinien : forme des choses à 
venir et manière dont elles viendront. La question cryptologiquc 
est celle du : quand est-ce ? Les apocalypses tout entiers, la vie 
psychique de Jésus, son angoisse à Gethsemanné et le grand mou
vement issu de sa mort sont inintelligibles, si on ne saisit pas cette 
question ori~inelle de l'être magique et ses conditions. Les progrès 
de l'astrologie, vers l'Ouest, où elle supplanta peu à peu l'oracle, 
ne sont pas un signe trompeur de la disparition de l'âme antique. 
Nul ne trahit l'état intermédiaire plus clairement que Tacite dont 
la confuse conception du monde domine tout à fait sa conception 
de l'histoire : Tacite introduit d'abord, comme Romain authen
tique, la puissance des vieilles divinités de la cité; ensuite, et comme 

,. I,'obS<'rvatlon babylonienne du ciel n'a pas dMlngué clairement entre les ~ll:
ments astronomiques et atmosphl!riques et a ~ar ex. trait~, comme • ténêbrcs ,, 
l'ohscurciS11Cmcnt de la lune par les uuagts. L'tt"agc du ciel ne servait chaque fols 
q11'ù op1n,ycr ln dlviMtlon, comme d'autre part le foie des animaux sacrifiés. :Mnls 
les Chaldi!ens voulurent cnlculer d'avance le mouvement réel des ~ollea. Ici rnr 
wn~uent, l'nstrologlc supJIOIIC une astronomie authentique. 
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citadin cosmopolite intelligent, il désigne précisément cette croyance 
à l'action des dieux comme une superstition; enfin comme stoïcien 
- et la Stoa était alors une constitution spirituelle ma~'f'!.e - il 
parle des sept plan.êtes qui régissent le sort des mortels. C est ainsi 
qu'aux siècles suivants, le temps de destin lui-même, c'est-à-dire 
le temps cryptologique, considéré comme une substance limitée des 
deux côtés et par conséquent accessible à l'œil intérieur, fut placé 
par la mystique persane, sous le nom de ZNJan, au-dessus de la 
lumière de la divinité, où il dirige le combat cosmique entre le Bien 
et le Mal. Le zrvanisme a été religion d'ttat en Perse de 438 à 454. 

De la foi, en l'écriture, dans les astres dépend aussi en dernière 
analyse le fait que la culture arabe est devenue celle des ères, c'est-à
dire des chronologies commençant par un événement qui a été 
particulièrement senti comme un acte du Destin. La première et 
la plus importante fut l'ère araméenne générale qui débuta, vers 
300, avec l'accroissement de la tension apocalyptique, sous le nom 
d' « ère séleucide». Plusieurs ères l'ont suivie, parmi lesquelles l'ère 
sabéenne vers 115 avant J.-C., dont le point de départ nous est 
inconnu; l'ère dioclétienne; l'ère juive de la Création, qui fut intro
duite par le sanhédim en 346 après J.-C. 1; l'ère persane commen
çant à l'avènement du dernier Saasanide, en 632, et l'hégire qui a 
aboli le premier, en Syrie et en Mésopotamie, l'ère Séleucide. Toutes 
les ères nées hors de c~ territoire sont de simples imitations, comme 
par exemple la chronologie varroriienne ab U,be condita, celle des 
Marcionites commençant à la rupture de leur maître avec l'tglise, 
en 144, et aussi celle des Chrétiens commençant à la naissance de 
Jésus (introduite peu après ~oo). 

L'histoire universelle est l'image du monde vivant où l'homme 
se voit introduit par sa naissance, ses aïeux et sa postérité, comme 
un fil dans un tissu, et qu'il cherche à saisir en partant de son senti
ment cosmique. L'image historique de l'homme antique se con
centre autour du pur présent. Elle renferme un être et pas de 
devenir propre; son arrière-plan, qui la limite et l'achève, est le 
mythe atemporel, rationalisé en Age d'or. Bien que cet être soit une 
confusion inextricable d'apogées et de décadences, de succès et 
d'échecs, un hasard aveugle, une éternelle modification, il reste 
néanmoins toujours le même dans tous ces changements, sans'direc
tion, sans but, sans « temps ». Le sentiment cryptologique requiert 
une histoire perceptible, avec un commencement et une fin cos
miques qui sont aussi le commencement et la fin de l'humanité, les 
actes d'une divinité à puissance magique; et entre les deux il place, 
emprisonnée dans les limites de la crypte et pour une durée pré
déterminée, la lutte de la lumière contre les ténèbres, des anges et 
de Jazatas contre Ahriman, Satan, Iblis, lutte dans laquelle l'homme 
est impliqué avec son esprit et son âme. La crypte présente peut 
être démolie par Dieu et remplacée par une nouvelle création. Les 
représentations persico-chaldéennes et les apocalypses permettent 

r. 13. Cohn, Dl" Anfangsepoche des jüd. ICo.lcnders, in : ftilru,ig~n prtl4ssisc/ur 
A llade"'i• 1914. D'uuc éclipse totale de soleil on tira alors, naturellement grâce ù 
t'a1tronomle chaldéennc, la date du prt'mlcr jour de la Cre11tlon. 
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de jeter un coup d'œil sur une série d'aions semblablea, et Jésus, 
comme tout son temps, attendait la fin de l'Aion existant 1• De là 
résulte un regard historique sur le temps donné, tel qu'on le trouve 
encore tout à fait naturel chez le musulman d'aujourd'hui. a. La con
ception cosmique du peuple se divise naturellement en troia grandes 
parties: la création, l'évolution et la fin du monde. Pour le musulman 
d'un si profond sentiment moral, ce qu'il y a d'essentiel dans l'évo
lution du monde c'est l'histoire du salut et la voie de la vie morale, 
résumés dans le mot « Vie humaine ». Celle-ci aboutit à la fin du 
monde qui renferme la sanction de l'histoire morale de l'humanité »1• 

Mais l'être humain magique tire du sentiment de ce temps et de 
la vue de cet espace une piété tout à fait unique qui peut égale
ment être appelée cryptologique, soumission involontaire qui ne 
connaît généralement pas de moi spirituel et qui sent, dans le nous 
spirituel entré dans le corps animé, un pur reflet de la lumière 
divine. Le mot arabe qui traduit ce sentiment est u Islam », soumis
sion; mais u Islam II était aussi le mode de sentir constant de Jésus 
et de toute autre personnalité religieuse de génie manifestée dans 
cette culture. La piété antique est tout autre 8, et celle de Sainte 
Thérèse, de Luther ou de Pascal ne serait plus rien, si on voulait 
l'abstraire du moi qui veut s'affirmer contre l'infini divin, se pros
terner devant lui ou s'éteindre en lui. Le sacrement faustien ori
ginel de la pénitence suppose une volonté forte et libre qui se domine 
elle-même. Mais « Islam » est franchement l'impossibilité d'un moi, 
comme puissance libre en face du divin. Chaque tentative pour 
affirmer son intention propre, ou même simplement son avis contre 
l'action de Dieu, est« masiJa », c'est-à-dire non une mauvaise volonté, 
mais la preuve que les puissances des ténèbres et du mal ont pris 
possession de l'homme et refoulé le divin en lui. L'être éveillé 
magique est le simple théâtre d'un combat entre les deux puis
sances, et non par exemple une puissance en soi. Dans cette espèce 
de phénomène cosmique il n'y a pas.non plus de causes et d'effets 
séparés et surtout pas de nexus causal - dynamique - régissant 
l'univers, par conséquent aussi aucun lien nécessaire entre le péché 
et le chltiment, aucun droit à la récompense, aucune cc justice » de 
l'ancien Israël. La piété authentique de cette culture dédai~ne tout 
cela, comme bien plus bas qu'elle. Les lois naturelles n'ont rien d'un 
donné immuable que Dieu ne peut suspendre que par miracle, 
mais sont pour ainsi dire l'état habituel de l'action souveraine de 
Dieu et sans nécessité intérieure - logique et faustienne -. Il n'y 
a, dans la crypte cosmique tout entière, qu'une seule cause qui soit 
immédiatement à la base de tous les effets visibles : la divinité elle
même, qui n'a plus de raisons à donner de ses actes. La réflexion 
même sur ces raisons est un péché. 

De ce sentiment fondamental résulte l'idée purement magique 

x. I.e temps total perse compreud 12.000 ans. Pour les Parsis d'aujourd'hui, 
l'année 1920 est la u.550•. 

2. M. Horten1 Diereligsiise Gedankenwelt des Volkes im hei.tigen Islam, p. XXVI 
3. Il y a une J&Cune dans nos recherches, en ce sens que nous possédons une séric 

d'ouvragee eur la religion antique et en particulier sur ses dieux d ses cultes, mai~ 
pas un seul sur la religiosité antique et son histoire. 
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<le la grâce. Elle est au fond de tous les sacrements de cette culture, 
avant tout du sacrement primaire magique du baptême, et elle 
forme l'antithèse la plus intérieure avec la pénitence au sens faus
tien. La pénitence suppose la volonté d'un moi, la ~râce ne la con
naît pas du tout. C'était un grand mérite d'Augustin d'avoir déve
loppé avec une logique implacable cette idée entièrement isla
mique - logique si serrée que l'âme faustienne a essayé par toutes 
les voies, depuis Pelagius, de tourner cette certitude frisant, pour 
clic, l'autodestruction et qui a trouvé chaque fois, dans une pro
fonde et intime incompréhension des propositions augustiniennes, 
l'expression de sa propre conscience de Dieu. En réalité, Augustin 
est le dernier grand penseur de l'ancienne scolastique arabe, et rien 
de moins qu'un esprit occidental 1• Il n'a pas été seulement Mani
chéen momentané, mais il en a gardé aussi les traits essentiels comme 
Chrétien; nous trouvons ses plus proches parents parmi les théolo
giens persans de l'avesta récente, avec leur doctrine du trésor ~ra
cieux des saints et du péché absolu. Pour lui, la grâce est l'inspira
tion d'une substance divine dans la substance humaine, elle aussi 
pneuma substantiel 2• La divinité reflète, l'homme reçoit la subs
tance, mais il ne l'acquiert pas. Chez Augustin, comme encore chez 
Spinoza 8, le concept de force est absent et le problème de la liberté 
concerne chez tous deux non le moi et sa volonté, mais la partie du 
pneuma général descendu dans l'homme et ses rapports avec le 
reste. L'être éveillé magique est le théâtre d'une lutte entre les deux 
substances cosmiques de la lumière et des ténèbres. Les anciens 
penseurs faustiens, comme Duns Scotus et Occam, voient dans 
l'être éveillé dynamique même une lutte entre les deux forces du moi: 
sa volonté et son entendement'· Et ainsi la position du problème 

I. • Il est en vérité le terme et l'accomplissement de l'antiquité chrétienne, son 
ckrnier et son rlus grand penseur, son praticien spirituel et son tribun du peuple. 
C'est de là qu'I faut partir pour le comprendre. Ce qu'ont fait de lui les temps pos
térieurs est un autre problème. Son esprit proprement synthétique qui réunit la 
culture antique, l'autorité ecclésiastique et épiscopale, la mystique la plus profonde, 
ne pouvait nullement étre continué par eux, puisqu'ils étaient entourés par d'autres 
circonstances et qu'ils avaient en vue d'autres devoirs pratiques.• (Ernst Troeltsch, 
Augi,.çtin, die christl. Antike und das Mittelalter, 1915, p. 7)- S!1, puissance, comme 
ausei -cell~ de Tertullien, vient de ce que ses livres n'étaient pas traduits en latin, 
mais p_ensés dans cette langue sacrée de l'Église occidentale. Ce qui les exclut tous 
cieux du domaine de la pensée araméenne. Cf. ce qui précède, § 7. 

2. lnspiratio bonae voluntatis (De corr. el grat. 3). • Bonne volonté• et 1omauvaise 
volonté • sont dans leur entier dualisme deux substances opposées. Aù contraire, 
pour Pelagius, vouloir est une activité sans qualité morale. C'est seulement ce qu'on 
,·eut qui prend d'abord la propriété d'être bon ou mauvais, et la grâce de Dieu con
siste en la possi,bdi,tas utr,wsque Pani,s, liberté de vouloir ceci ou cela. Grégoire 1er 
a donné de la doctrine augustinienne une lnt~rétatlon faustienne, en enseignant 
que Dieu a réprouvé certains hommes parce qu il savait d'avance qu'ils étaient de 
mauvaise volonté. 

3. Chez Spinoza on trouve tous les éléments de la métaphysique magique, malgré 
toùs les efforts faits par lui pour substituer, au monde èie représentations arabo
julves de &es maitres espagnols, surtout de Morse Malmonides, les reprélelltations 
occidentales de l'ancien barllque. Pour lui, l'esprit humain individuel 11'est pas un 
mol, mais seuleme11t un mode d'un des attributs de Dieu, la cogitatio ( - p11euma). 
Il proteste contre des représentations, telle que • Volonté de Dieu •· Son Dieu est 
pure substance, et au lieu de notre caueallté dywunique dans l'univers, il déçouvre 
seulement la lollique de la cogitatio divine. Tout cela se rencontre alllli chez Por
phyre, dans le Talmud, dans l'Islam, et est auul étranger que poulble à dea pen
seurs occidentaux, comme I.eibnJz et Gœthe. (Wlndell:iilnd, .A.llg. Gesell. d. Phil., 
i11 Kultur ,t. Gege11u•art, 1, V, p. 484). 

4. • Bien • est donc ici une appréciation de la valeur et non une substance. 
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d'Augustin change insensiblement en cette autre qu'il n'aurait lui
m&ne jamais conçue : Vouloir et penser sont-ila des forcea libres 
ou non ? Qu'on r~lve la question comme on voudra, une chose est 
certaine : c'eat que le moi individuel doit diriger ,t non subir ce 
combat. La grlce faustienne concerne le succès du vouloir, non 
l'espèce de substance. • Dieu, dit la confeBBion de Westminster de 
1646, a donné l'ordre, selon le conseil impénétrable de sa propre 
volonté par laquelle il octroie ou refuse sa pitié à qui il veut, de 
pauer outre le reste de l'humanité. » L'autre conception, selon 
laquelle l'idée de la grlce exclut toute volonté propre et toute cause, 
à la seule exception de celle-ci: qu'on commet un péché même en 
demandant pourquoi un homme souffre : cette conception est 
ex(lrimée dans un des poèmes les plus forts de l'histoire universelle, 
qw est né au milieu de ,a préculture arabe et n'a pas son pareil en 
grandeur intérieure dans cette culture tout entière: le livre de Job 1• 
Ce sont les amis de Job qui cherchent à trouver le péché commis, 
car le sens ultime de toute souffrance dans cette crypte cosmique 
est inacœasible à eux - comme à la plueart des hommes de cette 
et de chaque autre culture, et donc au881 aux liseurs et aux juges 
actuels de ce livre - par manque de profondeur métaphysique. Seul 
le héros lui-même lutte. pour la perfection, pour le pur Islam, et il 
devient ainsi la seule figure tragique p088ible que le mode magique 
de sentir peut placer à c6té du Faust 1• 

10 

Il y a pour l'être éveiJlé de chaque culture deux voies de connais
sance pouibles, suivant que la sensation intuitiv~ _pénètre l'intelli
gence diacursive ou inversement. L'intuition magique est appelée 
par Spinoza amDT inulketualù, par les soufistes contemporains de 
l'Asie centrale ma/aw (extinction en Dieu). Elle peut s'élever jusqu'à 
l'extase magique qui a été départie plus d'une fois à Plotin et une 
fois à son Bève, Porphyre, dans sa vieillesse. L'autre voie, la dia
lecti9ue rabbinique, apparaît chez Spinoza comme tnét/aotù géo
tnétn(JI" et chez les philosophes tardifs arabo-juifs en général comme 
Kalaam. Mais les deux méthodes reposent sur le fait qu'il n'y a pas 
un moi individuel magique, mais un pneuma unique exiatant à la 
fois chez tous les élus, et qui est en même temps la Vérité. On ne 
saurait trop insister sur ce fait que le concept fondamental qui en 
résulte, celui de l'idjma, est plus qu'un concept, qu'il peut devenir 
une expérience d'une force émouvante, et que toute communauté 
de style magique repose sur lui, ce qui la distingue ainsi de celle de 
toutes les autres cultures. 11 La communauté mystique de l'Islam 
s'étend de l'en-deçà à l'au-delà; elle dépasse la tombe en embras-

1. Sa ~ de ualaance corrapond à la ~ carolinslenne. Elt-11 ~ vrai
ment dais l'oc:ddent carollqlen un poàne d'un aemblable rang? Noua n'en •VODI 
den. llall la pol!IJbW~ noua eat ~par del œuvrea comme Ja V61uapa, lluapWi, 
H~ et la _phl19_1oplde de DIIDI Scot111. 

:a. 011 l'a llpaJe depuis 1oDateJDp1, par ex. B1rlloùl, Kt1Ut,r11sehielll1 lar1111$, 
p. 14:z. 
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sant les musulmans morts des générations antérieures, et même les 
justes des générations pré-islami9ues. Le Musulman sent qu'il 
forme atJec eux tous une unité. Ils l'aident et il peut, lui aussi, accroitre 
encore leur félicité en y ajoutant ses propres mérites 1 ». C'est tout 
à fait le même phénomène qui a été désigné, aussi bien par les 
Chrétiens que par les syncrétistes de la pseudomorphose, sous les 
noms de polis et civitas, mots qui désignaient jadis une somme de 
corps et maintenant un consensus des participants. La plus célèbre 
est la civitas Dei d'Auçustin, qui n'est ni un État antique ni une 
église occidentale, mais exactement comme la communauté de 
Mithra, l'Islam, le manichéisme et le parsisme, une totalité des 
croyants, des bienheureux et ·des anges. Comme la communauté 
repose sur le consensus, elle est infaillible dans les affaires spiri
tuelles. " Mon peuple ne pourra jamais être unanime dans une 
erreur», a dit Mahomet, et c'est exactement la même chose qui est 
supposée dans l'État de Dieu chez Augustin. Il n'est ni ne peut être 
question chez lui d'un moi papal infaillible, ou d'une autre instance 
'luelconque, pour déterminer les vérités dogmatiques : cela anéan
tirait. complètement la notion magique du consensus. C'est là une 
vérité générale dans cette culture et qui ne concerne pas que le 
dogme, mais aussi le droit et la politique en général : la commu
nauté islamique c!mbrasse, comme celle de Porphyre et d'Augustin, 
la crypte cosmique tout entière, l'en-deçà et l'au-delà, les orthodoxes 
comme les anges et les esprits, et l'État ne forme dans cette com
munauté qu'une unité plus petite du cdté visible, dont l'activité est 
donc réglée par l'ensemble. Une séparation de la politique et de la 
religion est par conséquent théoriquement impossible et dépourvue 
de sens dans le monde magique, tandis que la lutte entre l'Église 
et l'État est, même quant à l'idée théorique, nécessaire et illimitée 
dans la culture occidentale. Droit laïque et droit canon sont abso
lument la même chose dans la culture magique. A côté de l'empe
reur de Byzance il y a le patriarche, à côté du Schah de Perse le 
Zarathoustrotema, à côté du Resch Galuta juif le Gaon, à côté du 
Khalife arabe le Schikh el Islam, à la fois chefs et serviteurs. Pas 
la moindre parenté avec le rapport gothique de l'empereur et du 
pape, et l'antiquité non plus n'en avait pas la moindre idée. C'est 
dans la création de Dioclétien que s'est réalisée, pour la première 
fois, cette introduction magique de l'füat dans la communauté des 
croyants et Constantin l'a complètement exécutée. Nous avons déjà 
montré que l'État, l'Église et la Nation forment une unité spiri
tuelle, qui est précisément la partie du consensus orthodoxe rendue 
visible dans l'humanité vivante. Il y avait donc pour les empe
reurs un devoir évident, en tant que chefs des orthodoxes, - c'est-à
dire de la partie de la communauté magique que Dieu leur a 
confiée, - de diriger les conciles pour provoquer le consmsus des 
appelés. 

1. Horten, loc. cit., p. XII. 
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Maie en dehors du co,umsus, il y a encore une autre Vérité révélée, 
la « parole de Dieu », entendue dans un sens tout à fait précis, 
purement magique, également éloigné de la pensée antique et de 
l'occidentale, et devenue pour cette raison la source d'innombra
bles malentendus. Le Livre sacré où elle est devenue visible, où 
elle a été emprisonnée au moyen d'une écriture sainte, est la matière 
de toute religion magique 1• Dans cette représentation se compé
nètrent trois concepts magiques dont chacun offre pour noua les 
plus ~randes difficultés parce que leur caractère à la fois séparé et 
unitaire reste inaccessible à notre sens religieux, malgré les illu
sions incessantes qu'on voudrait s'en faire : Ditu, l' Esprit de Ditu, 
la Parole de Ditu. L'indication que donne le prologue de l'tvan
gile johannique : « Au commencement était le Verbe et le Verbe 
était en Dieu et Dieu était le Verbe », a été exprimée longtemps 
auparavant, comme quelque chose de tout à fait naturel dans les 
représentations persanes du Spmta Mainyu - esprit saint diffé
rent d'Ahura Mazda et pourtant un avec lui, par opposition à 
l'esprit du mal (Angra Nfainyu) - et dans celles du Vohu Mano 2, 

ainsi que dans les notions juives et chaldéennes correspondantes; 
et elle constitue le point central de toutes les controverses des ive 
et ve siècles sur la substance du Christ. Mais aussi la « Vérité II est 
une substance I pour la pensée magique, et le mensonge ou l'erreur 
en est une seconde. C'est le même dualisme ontologique que dans 
la lutte de la lumière et des ténèbres, de la vie et de la mort, du bien 
et du mal. Comme substance, la Vérité est tantôt identique avec 
Dieu, tantôt avec l'Esprit de Dieu, tantôt avec la Parole. Ce n'est 
qu'ainsi qu'on peut comprendre des aphorismes de signification 
tout à fait substantielle, comme : « Je suis la Vérité et la Vie», ou 
bien : « Ma parole est la Vérité ». C'est aussi la seule manière de 
concevoir avec quels yeux l'homme religieux de cette culture con
sidérait le Livre sacré : il y trouvait la Vérité invisible passée à l'état 
ontologique visible, tout comme dans ce passage de Jean 1,14 : La 
Parole devint chair et vécut parmi nous. Selon le Jasna, !'Avesta 
serait descendue du Ciel, et le Talmud dit que Moïse a reçu la 
Thora de Dieu livre par livre. Une révélation magique est un phé
nomène mystique où le Verbe éternel et incréé de la divinité - où 
la Divinité comme V erhe - entre dans l'homme afin de recevoir 
par lui la forme « révélée » visible des sons, et surtout des lettres. 

x. Il est à peine besoin de mentionner que, dans toutes les religions de l'Ocddent 
germanique, la Bible se trouve dans un rapport tout à fait différent de la fol, notam
ment dai11 un rapport strictement histoïfque de document, peu Importe qu'on la 
considi:re ou non comme lnsplrtt et, partant, comme Indépendante de toute critique 
des te1:te1, Il y a un rapport analogue entre la pensée chinoise et ses livres canoni
ques. 

2. Identifié par Mani avec le Lofas johannique. Cf. aussi Jascht, 13, 31, où l'àme 
usplendisllante d'Ahura Mazda es la Parole. 

,. C'est alnsl que l'Évangile johannique emploie partout aletkeia pour Vérité, 
et ia cosmologie persane ,l,-11g (Mensonge) pour Ahriman: Ahriman apparatt souvent 
comme le serviteur du drM;:. 
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Ko,an signifie <c lecture ». Mahomet a aperçu dans une vision céleste 
des rouleaux de papier cachés qu'il pouvait déchiffrer 1 « au nom 
du Seign1mr » - tout en ne sachant pas lire. - C'est là une forme 
de révélation, qui est la règle dans cette culture et pas même l'excep
tion dans les autres 1, mais elle n'a mûri que depuis Cyrus. Les vieux 
prophètes d'Israël, et certainement aussi Zoroastre, voient et enten
dent dans l'extase des choses qu'ils répandent plus tard. Le code 
deutéronomique « a été trouvé dans le temple » en 261, c'est-à-dire 
qu'il faut le considérer comme la sagesse des aïeux. Le premier 
exemple de cc Koran », d'ailleurs très conscient, est le livre d'Ezé
chiel, reçu et« absorbé » (chap. 3) par son auteur dans une vision 
intellectuelle. On y exprime, dans la forme la plus grossière ima
ginable, ce qui sera plus tard le fondement de la notion et de la 
forme de toute la littérature apocalyptique. Mais peu à peu une 
telle forme substantielle de conception devint une des conditions 
de chaque livre canonique. L'idée des tables législatives reçues par 
Moïse sur le Sinaï a pour origine la période postérieure à l'exil. 
Plus tard, cette origine a été admise pour toute la Thora, par exemple 
depuis l'époque macchabéenne pour la plupart des écrits del' Ancien 
Testament. Depuis le concile de Jabna (en 90 après Jésus-Christ), 
toute l'œuvre passe pour être une « inspiration » au sens littéraL 
Mais la même évolution s'est produite entièrement dans la religion 
perse jusqu'à la canonisation de l'Avesta au 1118 siècle, et le même 
concept d'inspiration apparaît dans la seconde vision d'Hermas, 
dans les apocalypses, dans les Écritures chaldéennes, gnostiques 
et mandéennes, et il est enfin la base tout à fait naturelle des repré
sentations des Néopythagoriciens et des Néoplatoniciens qui gar
dent le silence sur les œuvres de leurs maîtres. Canon est l'expres
sion technique qui désigne l'ensemble des écritures réputées inspi
rées par une religion. Sont devenus canoniques, depuis 200 après 
Jésus-Christ la collection hermétique et le corpus des oracles chal
déens, ce dernier étant le livre sacré des Néoplatoniciens, le seul 
que laissa subsister le cc père de l'église» Proclus, "après le Timée de 
Platon. 

La jeune religion de Jésus a reconnu à l'origine, comme Jésus 
lui-même, la canonicité des écritures juives. Les premiers évan~iles 
ne prétendent nullement être « la Parole» de Dieu sous forme visible. 
L'évangile de Jean est la première Ecriture Chrétienne manifestant 
expressément une intention koranique, et c'est de son auteur inconnu 
que date en général l'idée de la possibilité et de la nécessité d'un 
Koran chrétien. La question difficile, de savoir si la nouvelle reli
gion doit rompre avec celle qui croyait en Jésus, s'exprime avec une 
nécessité intérieure dans la question de savoir si on a encore le droit 
de reconnaître les Écritures juives comme des incarnations de la 

r. Surate, 96, cf. 80, II et 85, 21, où on dit dans une autre vision : • Ceci est un 
Koran magnifique sur une tablette cachée». La meilleure interprétation de tout ceci 
se trouve chez Ed. Meyer, Geschichte der Mormonen, p. 70 sq. 

2. !,'homme antique acquérait à l'état de crise nerveuse extrême la force d'an
noncer inconsciemment l'avenir. Mais aucune de ces visions n'est littéraire. Les 
livr"s sybillins antiques qui n'ont rien de commun avec les livres chrétiens posté
rieur~ du même nom ne veulent être rien d'autre qu'une collection d'oracles. 
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Vérité unique; cette question a été niée implicitement par« Jean », 
explicitement par Marcion, mais admise illogiquement par les Pères 
de l'tglise. 

De cette conception métaphysique de la nature du Livre sacré 
résulte la complète identité, entièrement étrangère à notre mode de 
penser, entre les expreaaions : « Dieu parle • et ,, l'tcriture dit ». 
Elle rappelle maint trait légendaire des Mille et une Nuits, où Dieu 
même est emr,risonné dans ces lettres et ces .mots <f Ui peuvent être 
décelés, par I élu, et transformés par force en révélation de la Vérité. 
L'interprétation est, comme l'inar.iration, un phénomène ayant un 
aena mystique caché (Marc, 1, 22 • D'où la vénération avec laquelle 
on conserve ces livres précieux, leur décoration, tout à fait non 
antique, avec to~a les moyens du jeune art magique, et l'invention 
d'écritures toujours nouvelles ayant seules, aux yeux de ceux qui 
s'en servent, la force d'enfermer en elles la Vérité descendue du ciel. 

Mais un tel Koran est par nature d'une justeaae absolue, et donc 
immuable et susceptible d'aucune amélioration. C'est pourquoi s'est 
développ~e l'habitude des interpolations cachées, afin de faire cadrer 
les textes avec les convictions de l'heure. Les Digestes de Justi
nien sont un chef-d'œuvre de.cette méthode. Mais outre toutes les 
écritures bibliques, c'est indubitablement aussi le cas des Gathas 
de l'Avesta et même des œuvres alors courantes de Platon, d'Aris
tote et des autres autorités de la théologie païenne. Plus impor
tante encore est l'hypothèse, admise par toutes les religions magi
~uea, d'une Révélation secrète ou d'une signification secrète de 
1 tcriture qui n'est pas attestée par des documents, mais conservée 
par la mémoire des élus et transplantée oralement. D'après la con
ception juive, Moïse aurait reçu sur le Sinaï, outre la loi écrite, 
également une Thora orale 1eCTète dont l'écriture était interdite 1• 
• Dieu a prévu, dit le Talmud, qu'un jour le temps viendra où les 
païens s'empareront de la Thora et diront à Israël : Nous aussi 
sommes fila de Dieu. Alors le Seigneur dira : seul qui connaît mes 
secrets est mon fila. Et quels sont les secrets de Dieu ? La doctrine 
orale 2 •· Le Talmud, dans sa forme çénéralement accessible, ne 
renferme donc qu'une partie de la matière religieuse, et il en était 
de même des textes du christianisme primitif. On a souvent fait 
remarquer 8 9ue Marc ne parle de la tentation et de la résurrection 
que par allua1ona, et 9ue Jean ne fait que des allusions à la doctrine 
du Paraclet et négh~e complètement l'institution de la Cène. 
L'initié savait de quoi il s'agissait et le profane n'avait pas besoin 
de le savoir. Plus tard, il y avait une véritable « discipline d'arcane » 
qui imposait aux Chrétiens le silence sur le baptême, le pater noater, 
Ja Cène et autres pratiques, devant des hétérodoxes. Chez les Chal
déens, Néopythagoriciens, Cyniques, Gnostiques, et surtout chez 
les sectes juives et islamiques, cet ésotérisme a pris de telles pro
portions que leurs doctrines nous sont restées en grande partie 

1. IV, Esdras, 14;S. Funk,Die Entst,lmng des Talmuds, p. 17; Hirsch, Komtnent. 
111 F..Yod, 31, 2. 

2. Funk, lac. cil., p. 86. 
3. Dans ce RDII, Ed, Meyer, Ursfmmg und At1fltng des Chri.vt. p. 95. 
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inconnues. Sur la Parole dont on n'a conservé que l'esprit, il y avait 
un consensus du silence, précisément parce qu'on était sûr du 11 savoir» 
de ses membres. Nous sommes portés à parler, précisément de 
l'être suprême, avec insistance et clarté et nous courons ainsi le 
risque de nous méprendre sur les doctrines magiques, parce que 
nous confondons ce qui est exprimé et ce qui existe, Je sens du mot 
profane et sa signjfication propre. Le christianisme gothique n'avait 
pas de doctrine ésotérique et c'est pourquoi il avait une double 
méfiance dans le Talmud, où il n'a vu avec raison que le côté anté
rieur de la doctrine juive. 

Mais est purement magique aussi la cabbale qui dc:couvre un 
sens secret dans les nombres, la forme des lettres, les points et les 
lignes, et qui est nécessairement aussi ancienne que la Parole en 
général, descendue du Ciel comme substance. La doctrine ésoté
rique de la Création du monde, tirée des vingt-deux lettres de 
l'alphabet hébraïqqe, et celle du char royal dans la vision d'Ezé
chiel peuvent déjà être attestées à l'époque macchabéenne. Leur 
proche parente est l'interprétation allégorique des textes. Tous les 
traités de la Mischna, tous les Pères de l'tglise, tous les f hilosophes 
d'Alexandrie en sont pleins; à Alexandrie on a étudié d après cette 
méthode le mythe antique tout entier et même Platon, et on les a 
comparés avec les prophètes juifs - Moïse s'appelle alors Musaios. 

La seule méthode strictement scientifique, autorisée par un Koran 
immuable pour l'étude du développement historique des opinions, 
est le commentaire. La « parole » d'une autorité ne pouvant être 
corri~ée théoriquement, elle ne peut être qu'interprétée autrement. 
Jamais Alexandrie n'aurait dit que Platon se trompait, mais on 
I' « interprétait ». Cela a lieu dans les formes strictement savantes 
de la Halacha, dont la forme littéraire est celle d'un commentaire 
ré~issant complètement toutes les littératures religieuses, philoso
phiques et scientifiques de cette culture. A l'instiiation des gnosti
ques, les Pères de l'tglise ont transformé en Bible les commen
taires littéraires; l' Avesta fit naître aussitôt le commentaire pehlé
vique du Zend, le canon juif celui du Midrasche; mais les juristes 
« romains » vers 200 et les philosophes 11 bas-antiques », c'est-à-dire 
les scolastiques de l'église du culte en devenir suivirent aussi la 
même voie - l'apocalypse que cette église interprétait sans cesse 
depuis Posidonios est le Timée de Platon. La Mischna est un grand 
commentaire unique de la Thora. Mais quand les plus anciens 
commentateurs étaient devenus des autorités eux-mêmes, et donc 
leurs livres des Korans, on écrivit des commentaires de commen
taires, comme le dernier platonicien Simplikios en Occident, en 
Orient les Amoréens qui ajoutèrent la Gamara à la Mischna, et à 
Byzance les écrivains qui ont cousu en Digestes les constitutions 
impériales. 

Cette méthode qui veut ramener fictivement chaque aphorisme 
à une inspiration immédiate antérieure a trouvé sa forme la plus 
aiguë dans la théologie talmudique et islamique. Une Halacha ou 
un hadith nouveaux ne sont valables que dans la mesure où on peut 
les ramener, par une chaîne ininterrompue de témoignages, à Moïse 
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ou à Mahomet 1• La formule solennelle de cette causalité à Jéru
salem était la suivante : « Je le jure sur ma tête I C'est ainsi que je 
l'ai appris de mes maitres 2 ». Dani le Zend, il est de règle de men
tionner la chaine des témoins, et Irénée a justifié ainsi sa théologie 
en diaani qu'e11e remonte, par Polycarpe, à la communauté primi
tive. Dana la vieille littérature chrétienne, cette forme halachi9t1e 
apparait ai évidente qu'elle n'a même pas été remarquée comme 
telle. Elle apparait, abstraction faite de l'appel conatant à la loi et 
aux prophètes, dans les titre, des quatre évangiles(« selon Marc 11) 
qui aont obligé& de nommer un témoin en tête pour être l'autorité 
dea paroles du maître l'llpportéea par eux 1• Ainsi la chaîne est établie 
jusqu'à la Vérité incarnée dans Jésus, et l'on ne saurait trop exagérer 
le réalisme de cette combinaison intellectuelle dans l'image cosmique 
d'un Augustin ou d'un Jérôme. Or c'est là-dessus que repose aussi 
l'habitude, Jénéralement répandue depuis Alexandre, de munir 
lea livres religieux et philosophiques de noms, comme ceux d'Hé
noch, de Salomon, d'Esdraa, d'Hermès, de Pythagore, réputés 
comme les garants et les sources de la vérité divine, comme étant 
par conséquent ceux où un jour u la Parole s'était incarnée». Nous 
possédons encore un grand nombre d'apocalypses avec Je nom de 
Baruch, qui était identifié autrefois avec Zoroastre, et c'est à peine 
si nous noua faisons une idée du nombre de livres qui circulaient 
aoua Ica noms d'Ariatote et de ·Pythagore. La « théologie d'Aris
tote • était un dea livres les plus influents du néoplatonisme. Enfin 
ceci est la condition métaphysique du style et de la signification 
profonde de la citation; cette dernière était chez les Pères de l':8glise, 
les rabbins, les philosophes • grecs » et les juristes « romains » d'un 
usage tout à fait i~nt1que, et elle a eu pour conséquences, d'une 
part, la loi de citation de Valentinien III, d'autre part, la sépara
tion des apocryphes - concept fondamental constatant une diffi
renee 1,,Jntantielu dans le corps des :8critures - d'avec les canons 
juif et chrétien. 

12 

En prenant ces recherches pour base, on pourra écrire dans 
l'avenir une histoire des grot1te1 de religions magi9"e1. Elle forme 
une unité spirituelle et évolutive inséparable. Et n'allez pas croire 
qu'on pourra comprendre réellement une religion particulière en 
faisant abstraction des autres. La naissance, le développement et 
la constitution intérieure de ces religions embrassent la période de 

x. Eu Occident, Platon, Arlatote et surtout ?),thagore ont été traits dans ce 
- comme dea prophMea. Tout ce qu'on pouvait faire remonter JUIQu'à eux était 
rél>ulf Mre la vérité. AWllli la Rr:le des martres d'écoles a-t-elle touJoura acquis plus 
d'fm~rtance et l'on a déployé J)lus d'effort pour la dresser - ou !'illventer - que 
pour l'hlltoin! de la doctnue elle-mhl.e. 

a. Fromer, D,r Ttdfllwl~ p. 190. 
3. Noua c:oufondom au ourd'hul auteur et autorité. I.a pensée arabe Ignore le 

~t de la p~r:léU I rituelle. Il serait UD non-aens et un bluph~me car Il n'y 
a qu'•tt J>DCUIII& ëllviD qui choisit l'individu pour en ~tre la 10urce et r!nterprMe. 
Ceful-d u'eat • auteur • que dans cette mesure, 10lt qu'il écrive ou non lul-m~e ce 
qu'il a reçu.• ltvanalle aelon Marc• lignifie: Marcg11r11ntstlavérlté de ce message. 
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o à 500. Elle correspond exactement à la montée occidentale, du 
mouvement clunisien à la Réforme. Un échange de substances qui 
se donnent et qui prennent, qui présentent une floraison riche et 
confuse, qui mûrissent, se transforment, se supplantent, ,·oyagent, 
s'intègrent, se heurtent, remplit ces siècles, sana qu'on puisse parler 
d'une dépendance quelconque d'un système sur l'autre; seules les 
formes et les rédactions sont échangées, au fond c'est une seule et 
même mentalité qui s'exprime elle-même et toujours dans toutes 
les langues de cet univers des religions. 

Dans le vaste royaume du fellahisme babylonien ancien ,·ivent 
des peuples jeunes. Là tout est en préparation. Le premier preuen
timent s'éveille vers 700 dans les religions prophétiques des Perses, 
des Juifs et des Chaldéens. Une image de la création du monde se 
dessine à grands traits clairs, telle qu'elle apparaîtra plus tard au 
début de la Thora, et ainsi la nostalgie cosmique s'acq.uiert un point 
d'appui, une direction, un but. Plus tard, on a l'intuition de 'fuelque 
chose, obscure encore et vaJue, mais avec la certitude tres pro
fonde de sa venue. Désorma1S on vivra, les regards dirigés sur lui, 
avec le sentiment d'une mission. 

La deuxième vague rapide s'élève avec les courants apocalyp
tiques à partir de 300. Ici, c'est le sentiment cosmique magique qui 
s'éveille et se forge une métae,hysique des choses dernières, en des 
images puissantes qui ont déJà à la base le symbole originel de la 
culture à venir, celui de la crypte. La représentation des terreurs de 
la fin du monde, du jugement dernier, de la résurrection, du paradis 
et de l'enfer, et, partant, la grande idée d'une histoire du salut où le 
destin du monde et celui de l'humanité aont un, surgissent de par
tout, sans q_u'on puisse en attribuer la création à un pays ou à un 
peuple particulier, et se revêtent de scènes, de figures et de noms 
étranges. Tout à coup, la figure du Messie est achevée. On raconte 
la tentation du Sauveur par Satan 1• Mais en même temps, on entend 
sourdre une angoisse profonde et toujours croissante, devant cette 
certitude d'une limite infaillible et très proche, devant cet instant 
du devenir qui n'offre plus désormais qu'un passé. Le temps 
magique, ci l'heure », la soumission cryptologique donne à la vie un 
nouveau tact, et au mot Destin un nouveau contenu. Tout à coup, 
l'homme prend devant la divinité une attitude tout à fait différente. 
Sur l'inscription solennelle de la grande basilique de Palmyre, qui 
fut longtemps considérée comme chrétienne, Baal est nommé le 
Bon, le miséricordieux, le doux, et ce sentiment pénètre jusqu'au 
Sud de l'Arabie avec le culte de Rahman; il remplit les psaumes des 
Chaldéens et la doctrine sur Zoroastre messager de Dieu, qui s'est 
substituée à la doctrine de Zoroastre lui-même; et il bouleverse les 
Juifs de la période macchabéenne qui a vu naître la plupart des 
Psaumes, ainsi que toutes les autres communautés du monde 
antique et indou depuis lonJtemps oubliées. 

La troisième secousse a heu au temps de César et aboutit à la 
naissance des grandes religions du salut. Avec elles commence le 

r. D'après Vendidad 19, r, c'est Zoroastre qufa été tenté. 
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jour clair de cette culture. Ce qui a suivi, pendant un ou deux siècles, 
parvient à une hauteur de l'expérience religieuse impossible à 
dépaHer, mais aussi impossible à supporter plus longtemps. Une 
telle tension, voisine de la destruction, n'a été connue aussi, par 
l'Ame gothique, vêdique et toutes les autres, qu'une seule foi, dans 
leur aube printanière." 

Maintenant naît le ~rand mythe dans les milieux orthodoxes 
persans, mandéens, juifs, chrétiens et dans celui de la pseudo
morphose occidentale, pas autrement que la chevalerie indoue, 
antique, occidentale. Pas plus qu'on ne peut séparer dans cette 
culture la nation, l'ttat et l'tglise, le droit divin et le droit laïc, on 
ne f,eut non plus distinguer clairement l'héroïsme chevaleresque 
del héroïsme religieux. Le prophète se confond avec le ~uerrier, et 
l'histoire d'un grand patient prend le titre d'épopée natmnale. Les 
puissances de la lumière et des ténèbres, des êtres fabuleux, des 
anges et des démons, le Satan et les bons esprits luttent entre eux; 
la nature entière est un théAtre de combat, depuis le commencement 
du monde jusqu'à sa destruction. Plus bas, dans le monde humain, 
ont lieu les aventures et les souffrances des annonciateurs, des héros 
religieux et des martyrs héroïques. Chaque nation au sens de cette 
culture possède sa légende héroïque. L'Est a fait de la vie du pro
phète perse une poésie épique avec des traits grandioses. A sa nais
sance, le rire de Zoroastre retentit à travers tous les cieux, et la 
nature entière lui répond. L'Ouest a ajouté à l'histoire de la Passion 
de Jésus sans cesse amplifiée, épopée proprement dite de la nation 
chrétienne, les contes qui entourent son enfance et qui finissent par 
remplir tout un genre poétique. La figure de la mère de Dieu et 
les actes des apôtres deviennent, comme les histoires occidentales 
des héros de la Croisade, Je centre de vastes romans ( Actes de 
Thomas, Pseudoclémentines) qui naissent partout au u 8 siècle, 
depuis le Nil jusqu'au Tibre. Dans la Hag$ada juive et les Targu
men on rassemble les contes sur Saül, David, les patriarches et les 
grands Tanaïm, comme Jahuda et Akiba 1, et l'imagination iné
puisable de cette époque s'attaque aussi à tous les thèmes accessi
bles à elle concernant les légendes cultuelles et les romans de fonda
teurs bas-antiques (Vies de Pythagore, d'Hermès, d' Apollonios de 
Tyane). 

Avec la fin du 118 siècle ce mouvement s'arrête. La période de 
floraison de la poésie épique est passée, la mystique et l'analyse 
dogmatique commencent à envahir la matière religieuse. La nou
velle église transforme ses doctrines en systèmes théologiques. 
L'héroiame cède à la scolastique, la poésie à la pensée, le voyant et 
le chercheur au prêtre. La vieille scolastique qui se termine ven 
200 (correspondant à l'époque occidentale de 1200) embrasse la 
gnose entière dans son sens le plus large, la grande intuition : 
l'auteur de l'évangile johannique, Valentin, Bar Daisan et Marcion, 
les apalogètes et les anciens Pères jusqu'à Irénée et Tertullien, les 
derniers Tanaïm jusqu'à l'acheveur de la Mischna, Rabbi Jehuda, à 

1. M. J. ùeu Gorlou, Die S11,:e11 der J11de11, 1913. 
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Alexandrie les néopythagoriciens et les hermétiques. Tout cela 
correspond, en Occident, à l'école de Chartres, à Anselme de Can
terbury, Joachim de Flore, Bernard de Clairvaux et Hugues de Saint
Victor. La haute scolastique commence avec le néoplatonisme, 
Clément et Origène, les premiers Amoréens et les auteurs de 
I' Avesta récent, sous Ardeschir (226-241) et Schapur 1er, surtout 
le grand prêtre mazdéen Tanvasar. En même temps, une religio
sité supérieure commence à se détacher de la piété paysanne rurale, 
subsistante encore dans une atmosphère apocalyptique, et qui se 
maintiendra desormais à peu près sans changement, sous des noms 
différents, jusqu'au fellahisme de la période turque, tandis que dans 
le monde supérieur urbain et plus spirituel les communautés per
sanes, juives et chrétiennes passent dans celle de l'Islam. 

Lentement, les grandes églises s'achèvent. Il a été décidé - évé
nement religieux le plu~ important du 118 siècle - qu'il ne résul
tera de la doctrine de Jésus aucune transformation du judaïsme, 
mais une église nouvelle qui prendra sa direction vers l'Ouest, 
tandis que le jodaïsme, sans perdre de sa force intérieure, se tourne 
vers l'Est. Le me siècle appartient aux grandes constructions logi
ques de la théologie. On s'est accommodé de la réalité historique. 
La fin du monde est repoussée au loin, et il naît une dogmatique 
pour expliquer la nouvelle image cosmique. La naissance de la 
haute scolastique suppose la foi en la durée des doctrines qu'on va 
fonder. 

Quand on jette un coup d'œil sur ces fondations, on remarque 
que le paysage maternel araméen développe ses formes dans trois 
directions. A l'Est, la religion zoroastrique de l'époque achémé
nide et les fragments de sa littérature sacrée forment l'église maz
déenne avec une hiérarchie sévère et un rituel minutieux, avec les 
sacrements, la mess& et la confession (patet). Comme on l'a déjà dit, 
c'est Tanvasar qui a commencé à rassembler et à classer la nouvelle 
Avesta; sous Schapur 1er on y ajouta, comme dans le Talmud con
temporain, les textes profanes d'un contenu médical, juridique et 
astronomique; le système s'est achevé sous Schapur II (309-379) 
par le prince d'église Mahraspand, et il est évident, pour la culture 
arabe, qu'un commentaire en langue pehlevi, le Zend, doit s'y 
ajouter aussitôt. La nouvelle Avesta est un canon de livres parti
culiers comme la Bible juive et chrétienne, et nous apprenons qu'au 
nombre des nasks depuis lors perdus (21 à l'origine) se trouvaient 
un Évangile de Zoroastre, l'histoire de la conversion de Vischtaspa, 
une genèse, un code juridique et une généalogie avec le nom de 
tous les souverains depuis la Création jusqu'aux rois de Perse, 
tandis que, fait caractéristique, le Vendidad qui est, selon Geldner, 
le cc Lévitique des Perses », s'est entièrement conservé. 

Un nouveau fondateur de religion apparaît en 242, au temps de 
Schapur 181, c'est Mani qui, rejetant les doctrines « sans Sauveur» 
des Juifs et des cc Grecs», réunit toute la masse des religions magi
ques en une des plus puissantes créations théologiques de tous les 
temps, et qui lui valut, en 276, d'être condamné par les prêtres 
mazdéens à mourir sur la croix. Armé de toute la science de ce 
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temps, grAce à son père qui abandonna plus tard sa famille pour 
passer dans les ordres mandéens, il a réuni les idées fondamen
tales des Chaldéens et des Perses avec celles du Christianisme johan
nique oriental, ce qu'on avait déjà tenté avant lui 1 dans la gnose 
christiano-persane de Bar Daiaan, sans intention de fonder une 
tgfise. Il considère les figures mystiques du Logos johannique qu'il 
identifie au Vohr, Mano perse, le Zoroastre de la légende avestique 
et le Bouddha des textes postérieurs comme des émanations divines, 
et il s'annonce lui-même comme le Paraclet de l'tvangile johan
nique et le Saoshyant des Perses. Comme nous le savons aujour
d'hui par les fouilles de Turfan, parmi lesquelles ae trouvellt.auaai 
des fragments d'œuvrea de Mani juaqu'alora entièrement perdues, 
la langue eccléaiaatique des Mazdéens, Manichéens et Nestoriens, 
indépendante des langues parlées par chacun d'eux, était le pehlevi. 

A l'Ouest et en Jangue grecque 1, chacune dea deux églises cul
tuelles développe une théologie qui n'est pas seulement apparentée, 
mais dans une large mesure identique. Au temps de Mani com
mence la fusion théologique, de la religion araméo-chaldéenne du 
Soleil et du culte araméo-peraan de Mithra en un système dont 
Jamblique devient le irrand • Père de 1'2gliae • vera 300, contem
porain d' Athanase, maie auni de Dioclétien, qui en 295 élève Mithra 
au rang de Dieu hénothéiate de l'Empire. Sea prêtres ne diffèrent 
en rien des prêtres chrétien&, au moins paychiquement. Proclus, lui 
aussi authentique père de l'tglise, reçoit en rêve des vision• lumi
neuaea aur un pauage d'un texte difficile, et il voudrait voir détruire 
tous les livres des philosophes, à l'exception du Timée de Platon 
et du livre des oracles chaldéens, qui étaient pour lui canoniques. 
Sea hymnes, témoigna~ea de 1'aacét1ame d'un pur ermite, aupplient 
Heli91 et d'autres auxiliaires de Je pr6aerver des mauvais esprits. 
Hieroklèa écrit, pour les orthodoxes de la .communauté néo_eytha
goricienne, un bréviaire moral qu'il faut avoir étudié en détaal pour 
savoir qu'il n'est pu chrétien. L'évêque Synesios paue de prince 
de l':8gliae néoplatonicienne à celui de l'Egliae chrétienne, sana 
qu'une conversion ait eu lieu. Il conaerva sa théologie et n'en changea 
que Ica noms. Le Néoplatonicien Asklepiade a pu entreprendre la 
publication d'un grand ouvrage sur l'é~alité de toutes les théologies. 
Noua poaaédona auni bien des évangdea et des vies de sainta sur 
les païens que aur les chrétiens. Apollonios a écrit la vie de Pytha-

r. I,a doctrine aur la11uelle repoR l'tvangile johannique doit lui avoir ~connue 
par tradition orale. De m~e Bar DalllllD (t 2.5-4) et les Acta dea apOtrea deThomu, 
qui aont orlalualtta de ce mHleu, IIOllt tout à fût Join de la doctrine ~ullniemie· cela 
ae traduit elles Mani pa_r une violente hoatllitt qui va juequ'à lur faire appe[er le 
J~ua hlatorique un mkbant dmon. Noua jeto1111 ici un coup d'œllaur ceChriatia
iùame ~ue aouterraln de l'Orient, qui n'a pu ttt obtervt par 1·r5 de la J>IIC!U• 
domo!Jlhoac de lanrue ~ue et qui a donc tchallllt~u'à œ our à l'hletoire 
eccl&lil~ue. Mai• Vai'cloli et Montan eont aUllf ori rn de 'Bit de l'Aeie
Jilineure; c eat là qu'eat nt le livre dea Naaaenlena qui es ~ quant au fond, mata 
■'eat euuite accru de eub■tance Juive, pui■ chJét!ame; et pl1111à l'Eat, peut.ftre au 
couvent de Matthieu à M«->Ul, A~at a tcrit en 3-40 cea lettre■ bbirre■ dont le 
chriatianlmle n'a lalaR aucune trace dan■ aondtveloppement œddental par Imite 
et Athanue. 1,'hlatolre du chrlatlanl■me ne■torlen commence en effet ds le n• lllkle. 

2. Car lea Uvrea en latin, ~ a:. d'Auguaün et de Tertullien, aont rnt& aana 
aucune inftumce quand ils n ont ~.i..ttt traduit& en grec. A Rome m~e, le Grec 
était la langue propremen, dite! de l' .,.1Uae. 
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gore, l\Iarinos cl'lle Je Produs, Damaskois celle d'Isidore; il n'y a 
aucune ditférmn• entre ces livres, qui commencent et finissent par 
une prière, et les actes deii martyrs chrétiens. Porphyre nomme la 
foi, l'amour, l'espérance et la vérité les quatre éléments divins. 

Entre ces Églises de l'Ouest et de l'Est se développe vers le Sud, 
en partant d'Edesse, l'Église talmudique (cc synagogue ») de langue 
littéraire araméenne. Les Judéo-Chrétiens (par exemple les Ebio
nites et les Elkesaïtes), les Mandéens et les Chaldéens n'étaient pas 
en état de répondre à ces grandes fondations, si l'on ne considère 
pas l'Église de Mani comme une constitution nouvelle de la reli
gion chaldéenne. Ils dégénèrent en sectes innombrables qui végè
tent à l'ombre des grandes églises, ou se dissolvent dans leurs asso
ciations, comme les derniers Marcionites et Montanistes dans le 
manichéisme. Il n'y avait plus en 300, outre les églises païenne, 
chrétienne, persane, juive et manichéenne, aucune religion magi·que 
d'importance. 

13 

Avec la haute scolastique commence aussi vers 200 la tendance 
à identifier la communauté visible, et de plus en plus strictement 
organisée, d·es croyants avec l'organisme de l'État. Conséquence 
nécessaire du sentiment cosmique de l'homme magique, qui aboutit 
d'une part, à transformer les souverains en kalifes - gouvernant 
surtout les croyants, non le territoire, - et par conséquent à conce
voir l'orthodoxie comme la condition de la nationalité réelle, la 
persécution des fausses religions comme un devoir - la guerre 
sainte de l'Islam est aussi vieille que cette culture elle-même dont 
elle a entièrement rempli les premiers siècles -; d'autre part, à 
placer sous leur propre juridiction et administration les hétéro
doxes qui ne sont que supportés dans l'État ~ car le droit divin 
est interdit aux hérétiques, - ,et partant à instaurer l'habitation 
du ~hetto. 

C est d'abord au centre du paysage araméen, dans l'Osroène, 
que le christianisme est devenu religion d'État, vers 200. En 226, 
le mazdéisme du royaume sassanide et, sous Aurélien (t 275) et 
surtout Dioclétien (295), le syncrétisme résumé dans le culte du 
Divus, du soleil et de Mithra, sont devenus reli~ion d'État de 
l'Empire romain. Le roi Constantin passe au christianisme depuis 
312, le roi lrdat d'Arménie en 321, le roi Mirian de Géorgie quel
ques années plus tard. Au Sud, Saba doit avoir passé au christia
nisme dès le me siècle, Axum au ive siècle, mais en même temps 
le royaume des Himjars devient juif et l'empereur Julien tente encore 
une fois de rendre à l'église païenne sa domination. 

Tout cela trouve encore son antithèse, au sein de toutes les reli
gions de cette culture, dans l'expansion du monachisme avec sa 
négation radicale de l'füat, de l'histoire et de la réalité en général. 
La lutte de l'être et de l'être éveillé, donc de la politique et de la 
religion, de l'histoire et de la nature, ne peut en effet disparaître 
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tout entière par la forme de l'église magique et son identification 
de l'État avec la nation; la race perce effectivement dans la vie de 
ces créations spirituelles et elle triomphe du divin, précisément 
parce qu'il a admis le mondain. Mais il n'y a pas lutte ici entre 
l'État et l'tglise, comme dans le gothique, et c'est pourquoi cette 
lutte éclate au sein de la nation entre la piété du mondain et celle de 
l'ascète. Une religion magique s'adresse exclusivement à l'étincelle 
divine, le pneuma de l'homme, qu'il partage avec la communauté 
invisible des esprits orthodoxes et bienheureux. Le reste de l'homme 
est au pouvoir du mal et des ténèbres. Le divin - qui n'est pas un 
moi, mais un hôte pour ainsi dire - doit régner en lui pour dominer, 
subjuguer et détruire l'autre. Dans cette culture, l'ascète n'est pas 
seulement le vrai prêtre - comme dans le russisme, le prêtre mon
dain ne jouit jamais d'une réelle considération, la plupart ont le 
droit de se marier, - ~ais en général l'homme proerement pieux. 
En dehors du monachisme, il est impossible de satisfaire aux exi
gences religieuses et c'est pourquoi les communautés de pénitents, 
l'ermitage et le couvent prennent de bonne heure un rang ~u'ils ne 
pouvaient avoir, pour des raisons métaphysiques, ni dans I Inde ni 
en Chine, sans parler de l'Occident où les ordres de moines étaient 
des unités laborieuses ot combattantes, par conséquent dynami
ques 1• Aussi l'humanité de la culture arabe n'est-elle pas divisée 
en milieux « mondains » et monacaux, avec des genres de vie tout à 
fait distincts et des possibilités égales de remplir les commande
ments de la foi. Chaque homme pieux est une espèce de moine 1• 
Entre le monde et le couvent il n'y a aucune opposition, mais seu
lement une différence de dtg,é. Ëglises et ordres magiques sont 
des communautés homogènes ~ui ne se distinguent que par leur 
volume. La communauté de Pierre était un ordre, celle de Paul une 
église, et la reli~ion de Mithra est presque trop grande pour la pre
mière, trop petite pour la seconde appellation. 

Chaque église magique est el/.e-mime un o,d,e, et c'est seulement 
par égard à la faiblesse humaine que les échelons et les degrés de 
l'ascétisme ne sont pas imposés, mais permis, comme chez les Mar
cionistes et les Manichéens (electi und audito,es). Et en réalité, une 
nation magique n'est autre que la somme, l'o,J,e de tous les o,d,es, 
~ui y forment des cercles de rlus en plus étr~its,et rigoureux, j~squ'à 
1 ermite au derviche et à I anachorète, qua n offrent plus rien de , . 
mondain et dont l'être éveillé appartient tout entier au pneuma: 
Si l'on fait abstraction des religions prophétiques, d'où et parmi 
lesquelles l'émotion apocalyptique a fait naître des communautés 
à forme d'ordres de plus en plus nombreu_ses, ce so~t !es d~ux 
églises cultuelles d'Occident. dont les ermites, les m1ss10nna1res 
et les ordres finirent par ne plus se distinl{uer que pa! le nom d_e la 
divinité évoquée. Tous recommandent le Jeûne, la prière, le céh_bat 
et la pauvreté. Il est très difficile de dire laquelle des deux églises 

r. I,c moine fausticr.1 a!ISCrvit sa volonté mnuvai~, le magique, la substance 
mauvaise qui est en lm. Le deuxième seul est d\lallste. 1 

2 Les r~lcs talmmliqnes sur la propreté et a nourriture vont beaucoup P us 
Join· dans la vie quotidienne que par ex. lu règle de saint Den oit. 
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était 1;1lus ascétique que l'autre en 300. Le moine néoplatonicien, 
Sarap1on, va dans le désert pour ne plus étudier que les hymnes 
d'Orphée. Damaskios se retire à la suite d'un rêve dans une grotte 
malsaine pour y prier constamment Cybèle 1. Les écoles des philo
sophes ne sont que des ordres ascétiques; les Néopythagoriciens 
voisinent avec les Esséniens juifs; le culte de Mithra, ordre authen
tique, ne permet qu'aux hommes l'accès à ses initiations et aux 
vœux; l'empereur Julien voulait construire des couvents r.aïens. 
Le Mandéisme semble avoir été un groupe de communautés d ordres 
d'une sévérit~ différente, parmi lesquelles se trouvait la commu
nauté de Jean-Baptiste. Le monachisme chrétien ne commence pas 
par Pachonius (320) qNi n'a fait que construire le premier couvent, 
mais par la communauté primitive de Jérusalem1 L'évangile de 
Matthieu I et presque tous les Actes iles apôtres sont les témoi
gnages d'une pensée strictement ascétique. Paul n'a jamais osé 
contredire expressément cet ascétisme. Les églises de Perse et les 
Nestoriens ont continué à développer ces idéals monacaux, et l'Islam 
a fini par se les approprier dans une très large mesure. La piété 
orientale est absolument régie aujourd'hui par les ordres et les fra
ternités de l\'1usulmans. La même évolution a été suivie par les 
Juifs depuis les Cariens du vme siècle jusqu'aux Chassides polo
nais du xvme siècle. 

Le christianisme qui n'était, au ne siècle, guère plus qu'un ordre 
étendu, dont la puissance publique dépassait de loin le nombre de 
ses membres, prend tout à coup, à partir de 250 environ, une exten
sion inouïe. C est l'époque à laquelle les derniers cultes urbains de 
l'antiquité disparaissent, non devant l'église chrétienne, mais devant 
l'église paienne naissante. En 241, les actes des frères Arvals à Rome 
prennent leur fin; en 265 apparaissent à Olympie les dernières 
mscriptions cultuelles. L'accumulation, sur une seule personne, de 
sacerdoces très différents devient en même temps une habitude 3, 

c'est-à-dire qu'on ne sent plus dans ces rites que ceux d'une reli
gion unique. Et cette religion se manifeste avec prosélytisme et se 
répand bien au delà du territoire racial ~réco-romain. Toutefois, 
en 300, l'église chrétienne est la seule qm se soit répandue sur le 
domaine arabe tout entier; de là, précisément, résulte la nécessité 
d'oppositions intérieures qui ne reposent plus sur la disposition 
spirituelle des individus, mais sur l'esprit des paysages particu
liers, et qui ont abouti par conséquent, et pour toujours, à diviser 
Je christianisme en plusieurs religions. 

La controverse sur la nature du Christ, est le théâtre où se déroule 
cette lutte. Il s'agit de problèmes sur la substance, qui sont aussi le 
thème de toutes les autres théologies magiques, traité par toutes 
absolument dans la même forme et la même direction. La scolas
tique néoplatonicienne, Porphyre, Jamblique, et surtout Proclus, 
ont traité ces questions dans la conception occidentale et en contact 

1. Asmus, Dama~klos (Philos. Ribl. 125, rqn). I,es anachorètes chrétiens sont 
postérieurs aux paiens : Rdtzensteln, Des Athanasius \\'crk über <las I,cbcn des 
Antonins (Sltz. Held. Ak. 1914 VIII, 12). 

2. Jusqu'à l'ordre 19, 12, lltt~ralement suivi par Origène. 
3. \.Vfssowa, Rc/igioi, 1111et Ku/tus der Rüm,·1·, p. 49.1; GetJckc, p. 4 d rH, 
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étr9it aHc la pensée de J>hilon et même de Paul. Les rapports entre 
l'l'n oriifinel, le Noûs, le Logos, le Père et le Médiateur sont anulysés 
11uhstant1ellement. S'agit-il d'irradiation, de dh·ision ou de péné
tration? L'un est-il contenu dans l'autre, et sont-ils identiques ou 
cxdusifs? La Trinité est-elle en même temps Unité? En Orient, 
oit les condition■ de l't,·angile johannique et de la gnose bardesa
nienne montrent une autre conception de ces problèmes, ce sont 
les rapports d'Ahura Mazda avec le saint esprit (Spenta Mainyu) 
et la nature du Vohu Mano, qui ont occupé les« peres II avcstiques, 
et c'est justement à l'époque des conciles décisifs, d'Ephi:se et de 
Chalcédoine, que la victoire passagère du zn·anisme (438-457), 
a,·ec la suprématie du courant cosmiq_ue dh·in (le ::n·n11 comme 
temps historique) sur les substances dh·ines, marque l'apogée d'une 
lutte dogmatique. L'Islam a finalement repris toute la question et 
essa,·é de la résoudre encore une fois, en relatit>n avec la nature de 
:\lahomct et du Koran. Le problème existe depuis qu'il " a une 
humanité magique, tout comme ont été donnés, a,·ec la pensée faus
tienne, les problèmes spécifiquement occidentaux de )a volonté, au 
lieu des problèmes de la substance. On n'a pas besoin de les cher
cher, ils existent dès quë )a pensée de )a culture commence. Ils 
sont la forme fondamentale de cette pensée et se manifestent dans 
toutes _les recherches, même quand on ·ne )es cherche pas ou ne les 
aperçoit pas. 

!\lais les trois solutions chrétiennes, prédéterminées par le paysage 
à l'Est, à l'Ouest et au Sud, existent aussi dès Je début et sont déjà 
llonnées dans les directions princieales de la gnose - par exemple 
chez Bardesane, Basilide et Yalcntm -. Elles se rencontrent toutes 
à Edes11e. Ici )es rues résonnent des cris de guerre nestoriens contre 
les ninqueurs du concile d'tphèse, et plus tard ce sont les mono
physites qui demandent aux cria de t~.; Ot~.; que l'é,·êque lbas 
soit jeté aux bêtes dans le cirque. 

Athanase avait formulé ce grand problème, tout à fait dans l'esprit 
de la paeudomorphose et en se rapprochant beaucoup de son con
temporain païen, Jamblique. Contre Arius qui voyait dans le Christ 
un demi-dieu - stmblable au Père seulement par sa nature - il argu
mentait Je Père et Je Filssont de la nrhnesubstance (::e~~r,;) dh·ine qui 
a pris dans Christ un soma humain. 11 La Parole devint chair •· Cette 
formule d'Occident est due aux faits intuitifs de l'é~lise cultuellt, 
comme la compréhension des mots dépend de la Yis1on constante 
des choses plastiques. Dans cet Occident qui aime les images, et où 
Jamblique ,·enait d'écrire son line sur les statues des dieux, dans 
lesquelles le dh·in est substantiellement présent et prornque des 
miracles 1, il y a toujours, à côté du rapport abstrait de la trinité, 
celui de l'action sensible et humaine entre la l\tère et le Fils, et c'est 
justement ce qu'on ne saurait séparer de la pensée d' Athanase. 

Ce n'est que par la reconnaissance de l'égalilé substantielle du 
Père et du Fils que le problème proprement dit est posé : celui de 

1. C'est au;;,I ln l.m:!e manph,·~l<:inc <le l'adoration clm:,ticnne 1lf'11 imai:f'~, qui"" 
hkntùt comm"'nwr, t:t ,\~ l'app:frltlon llt-s hnai;t•s df' llaric ,·t ,1,.:,. snint~. qui opi-rent 
,h::1 mlrndc~. 
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l'apparition historique du Fils même, telle que devait la concc\"oir 
le dualisme magil)UC. Dans la nyptc cosmil)ue il y arnit la subs
tance divine et la substance mondaine, <lans l'homme la participa
tion au pneuma divin et l'âme individuelle changée en « chair » 
d'une certaine façon. Quel fut le cas de Christ? 

Il est décisif, comme conséquence de la bataille d' Actium, que la 
lutte soit menée en langue grecque et sur le sol de la P.Seudomor
phosc, tout à fait dans le ressort des (( Khalifes » de l''!;;glise occi
dentale. Déjà Constantin a appelé et commandé le concile de Nicée, 
où la doctrine d' Athanase triompha. Dans l'Orient de langue et 
de pensée araméennes, c'est à peine si l'on suivait ces événements, 
comme le montrent les lettres d' Aphrahat. On ne luttait pas pour 
ce qui avait depuis longtemps reçu une solution pour soi. La rup
ture entre l'Orient et l'Occident, conséquence du concile d'Éphèse 
(431), séparait deux nations chrétiennes, celle de l' 11 église perse » 
et celle de l' u église grecque », mais ne faisait que confirmer au fond 
la différence originelle entre deux modes de pense, absolument séparés 
par le paysage. Nestorius et tout l'Orient voyaient dans le Christ 
le second Adam, le messager divin du dernier Aion. Marie a enfanté 
un homme, dans la substance (physis), humaine et créée, duquel 
habite la substance divine incréée. L'Occident vit en Marie la mère 
d'un Dieu: les substances divine et humaine forment dans son corps 
(pe,so11a au sens antique) une unité (appelée par Cyrille Ë·1wa~; 1). 

Lorsque le concile d'Ephèse eut reconnu 11 l'enfanteuse de Dieu >i, 
il y eut dans la ville de la célèbre Diane une véritable orgie antique 2• 

Mais déjà auparavant, le Syrien Apollinaire avait annoncé la 
conception « méridionale » : dans le Christ vivant il y a non seule
ment une personne, mais une seule substance. La substance divine 
s'est transformée, non mélangée avec une substance humaine (pas 
de xpio~;; affirmée par Grégoire de Naziance contre Apollinaire; 
cette conception monophysite peut, ce qui est caractéristique, le 
mieux s'exprimer par des concepts spinozistes : une mime subs
tance sous une autre modalité). Le Christ du concile de Chalcé
doine (451 ), où l'Occident a encore imposé sa conception, fut appelé 
par les Monophysites cc l'idole aux deux visages ». Ils ne furent pas 
seulement écartés de l'Église, mais il y eut des révoltes acharnées 
en Palestine et en Égypte; lorsque sous Justinien, les troupes perses, 
donc mazdéennes, s'avancèrent jusqu'au Nil, elles furent saluées 
comme libératrices par les Monophysites. 

Le dernier sens de cette lutte désespérée où, pendant un siècle, 
il a'agit non de concepts savants, mais de l'àme du paysage qui vou
lait être libéré dans ses habitants, était la reprise de l'acte de Paul. Il 
faut se transporter tout entier dans le cœur des deux nations nou-

.,_ I.n Nestoriens protestèrent contre Marle Theotolws (enfanteuse de Dieu) à 
qai Ill opposèrent le Christ tluof,lwros (porteur de Dieu), Protestation qui montre, 
m mlme temps, la différence profonde entre une rellgtosité amie dca imagea et une 
llllpoalté icoiwclaste. 

a. Notez les problèmes • occidentaux • de la substance dans les livres contem
llllllÏIIS de Proclus parlant du double Zeus, de la trinité naT,!e 6u,ap,,, •6'1a,,, 
.- 101Dt en même temps •0>1T6• etc ... ; Zeller, Philos. d. GriecheK, V, p. 857 sq. Un 
wtdtable ave Marta est le bel hymne de Procl11& à Athené (Hymn. VII, Eudocea 
.a.,.. rel. A. I.mlwtch, 1897). 
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vellemcnt nées et laisser de côté tous les traits mesquins de la dog
matique pure : on verra alors comment la direction du Christia
nisme vers l'Occident srcc et ses liens spirituels avec l'lglise païenne 
~ulminèrent dans le fait que le souverain d'Occident était devenu le 
chef du christianisme en général. Pour Constantin, il était évident 
que la fondation de Paul au sein de la pseudomorphose était le chris
tianisme; les Judéo-Chrétiens de direction pétrinique étaient une 
secte hérétique; quant aux Chrétiens orientaux de nuance « johan
nique•• il ne les avait même pas remarqués. Lorsque l'esprit de la 
pseudomorphose eut définitivement achevé le dogme, d'après ,a 
mentalité, aux troia concile• décisifs de Nicée, d'tphèse et de Chal
cédoine, le monde proprement arabe se leva avec une puissance 
élémentale et traça la frontière entre lui et cet esprit. La fin du prin
temps arabe correspond à la division définitive du Christianisme 
en trois religions, qui prennent les noms symboliques de Paul, de 
Pierre et de Jean, et dont aucune ne peut être nommée pure et vraie, 
ai on ne veut pas faire dea concesaions aux préjugés historiques et 
théologiques. Elles sont en même temps trois nations dans le paysage 
racial des nations antérieures grecque, juive et perse, et elles ae 
servent des langues ecclésiastiques empruntéea à celles-ci : le grec, 
l'araméen, le pehlevi. 

L':tglise d'Orient s'était donne, Jepuis le concile de Nicée, une 
constitution ée,iscopale ayant à sa tête le Katholikos de Ctésiphon, 
avec ses conciles, sa liturgie et son droit propres. En 486, elle 
admit la canonicité de la doctrine neatorienne et rompit ainsi toute 
liaison avec Byzance. A partir de ce moment, les Mazdéens, Mani
chéens et Nestoriens ont un destin commun dont le germe se trou
vait déjà dans la gnose bardesanienne. Dans 1'2glise méridionale 
monophysite, l' eaprit de la communauté primitive reparaît et va 
prendre une nouvelle extension; par son monothéisme étroit et 
son iconoclasme, elle est la plus l?roche du judaïsme talmudique 
et elle est devenue, avec lui, le pomt de départ de l'Islam, ce que 
su11poiait déjà le cri de guerre des monophysite& : 1Ï:; 8,o; 1• 
L'Eglise d'Occident resta liée au destin de l'Empire romain, c'est-à
dire de l'tglise cultuelle devenue 2tat. Elle a absorbé peu à peu les 
fidèles de l'tgliae païenne. Son importance ne réside plus dès lors 
dans l'tgliae elle-même, car l'Islam l'a presque anêant1e, mais dans 
le huard qui a fait 9ue les jeunes peuples de la nouvelle culture 
d'Occident reçurent 8 le système chrétien de l'tglise comme base 
d'une nouvelle création, système reçu d'ailleurs, aous sa forme latine 
d'extrême Occident, qui n'avait plus aucun sens pour 1'2glise 
grecque même. Car Rome était alors une ville grecque, et le latin 
était plutôt en Afrique et en Gaule. 

L'élément propre à la nation magique : être consistant en exten-
1. I.a Uaha Il Allah. 
:z. Il en est de mfmc du RIIIBlsme, qui 11 gardê le trésor Jusqu'ici caché. 
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sion, avait été actif dès le début. Toutes ces églises faisaient au 
prosélytisme avec insistance et avec grand succès. Mais c'est seule
ment aux siècles où la fin du monde était jetée aux oubliettes, où le 
dogme avait été bâti pour une longue existence dans cette crypte 
cosmique, et où le groupe des religions magiques s'était clanfié 
définitivement au contact du problème de la substance, que l'exten
sion a pris ce rythme passionné qui distingue cette culture de toutes 
les autres et qui a trouvé dans l'expansion de l'Islam un exemple 
dernier des plus imposants, mais nullement unique. Les théolo
giens et historiens d'Occident donnent de ce fait grandiose une 
image tout à fait fausse. Leur regard étant hypnotisé par les pays 
méditerranéens, ils n'.aperçoivent que la direction occidentale qui 
se concilie avec leûr schème d'Antiquité-Moyen âge-Temps 
modernes, et, même dans ce schème, ils ne considèrent que le pré
tendu christianisme unitaire qui passerait, selon eux, à un certain 
moment, de la forme grecque à la forme latine, après quoi le frag
ment grec échappe à leurs observations. 

Mais dès avant lui (et la portée immense de ce phénomène n'a 
jamais été remarquée ni reconnue en général comme travail de 
mission), l'tglise païenne a acqui!! aux cultes syncrétistes la majeure 
partie de la population nord-africaine, hispanique, gauloise, bri
tannique, et le long de la frontière rhénane et danubienne. De la 
religion druidique rencontrée par César, il ne subsistait que peu de 
chose à l'époque de Constantin. L'assimilation des dieux locaux 
indigènes aux noms des grandes divinités (magiques) de l'tiiise 
cultuelle, surtout Mithra-Sol-Jupiter, a un caractère d'activité 
prosélytique à partir du ne siècle, et il en est de même de l'exten
sion qu'a prise plus tard le culte de !'Empereur. La mission du 
christianisme n'aurait pas eu tant de succès, si elle n'avait été pré
cédée dans cette voie par l'autre église cultuelle, sa proche parente. 
Mais cette mission ne se bornait nullement aux barbares. Au 
ve siècle encore, le missionnaire Asklepiodote a converti, du chris
tianisme au paganisme, la ville carienne d' Aphrodisie. 

Les Juifs ont dirigé, comme il a été dit, une mission grandiose 
vers le Sud et l'Est. Par le Sud arabique, ils ont pénétré jusqu'au 
cœur de l'Afrique et peut-être avant ou peu après la naissance du 
Christ; à l'Est, on en peut montrer des traces en Chine dès le 
ne siècle. Au Nord, le royaume des Chazares avec sa capitale Astra
khan passa plus tard au judaïsme. De là, des Mongols de religion 
juive ont pénétré jusqu'au cœur de l'Allemagne, où ils ont été battus, 
en 955, avec les Hongrois à Lechfeld. Des savants juifs des univer
sités hispano-mauresques ont demandé, en 1000, à !'Empereur de 
Byzance de protéger leur ambassadeur qui allait interroger les 
Chazares, pour savoir s'ils ne seraient pas les descendants des tribus 
perdues d'Israël. 

Des Mazdéens et Manichéens partant du Tigre ont traversé 
les deux empires romain et chinois jusqu'à leurs extrêmes fron
tières. Comme culte de Mithra, le parsisme arriva jusqu'en Grande
Bretagne; la reliçion manichéenne était devenue, vers 400, un danger 
pour le christiamsme grec; des sectes manichéennes existaient encore 
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au temps des croisades dans le Midi de la France; mais les deux 
religions étaient parvenues en même temps vers l'Est, jusqu'à 
Schantung, en suivant le mur chinois ou la grande inscription en 
plusieurs langues à Kara Balgassun annonce l'introduction de la 
confession manichéenne dans le royaume des Uigoures. Il y a des 
temples du feu au centre de la Chine, et des mots perses apparais
sent, depuis 700, chez les astrologues chinois. 

Les trois religions ont suivi ces traces partout. Lorsque l'tglisc 
d'Occident eut converti le roi franc Clovis en 4961 la mission de 
l'tglise d'Orient était déjà parvenue jusqu'à Ceylon et dans les 
~rnisons chinoises à l'extrémité Ouest du grand rempart; celle de 
l'tglise méridionale, dans Je royaume d'Axum. Lorsque l'Alle
magne fut convertie par Boniface en 718, les missionnaires nesto
riens étaient près de conquérir le paysage maternel chinois. En 638, 
ils sont entrés à Schantung. L'Empereur Gaodsung (651-684) fit 
ériger des églises dans toutes les provinces, en 7$0 on t>rêchait 
chrétien dans le palais impérial, en 781, selon une mscript1on ara
méo-chinoise, encore conservée sur un monument commémoratif 
de Singanfu, u la Chine entière était couverte de palais de la Con
corde ». Mais il est extrêmement significatif que les fidèles de Con
fucius, pourtant experts en matière religieuse, aient considéré les 
Nestoriens, Mazdéens et Manichéens comme les partisans d'une 
religion u perse » unique 1, tout comme les populations des pro
vinces romaines de l'Ouest ne distinguaient pas clairement entre 
Mithra et Jésus. 

L'Islam doit ltre considéré comme le puritanisme du gr_oupe total 
des ,eligi_ons magiques précédentes; il s'est seulement manifesté sous 
forme d'une nouvelle religion, dans le ressort de l'église méridio
nale et du judaïsme talmudique. C'est dans ce sens plus profond, 
et non pas seulement dans sa fureur guerrière, qu'est l'énigme de 
son fabuleux succès. Bien qu'il ait pratiqué, P.our des raisons poli
tiques, une tolérance étonnante - le dernier grand dogmatique de 
l'Eglise grecque, Jean Damascenus, était trésorier du Khalife sous 
le nom d'AI Mansor, - il a absorbé très tôt et à peu près complète
ment le judaïsme et le mazdéisme, ainsi que les tflises du Midi e1 
de l'Orient. Le Katholikos de Séleucie, Jesujabh I 1, se plaint que, 
dès la première apparition de l'Islam, des dizaines de milliers de 
chrétiens s'v soient convertis; et en Afrique du Nord, patrie 
d'Augustin, ·1a population totale du pays s'agenouilla devant Maho
met. Mahomet mourut en 632. En 641, tous les territoires mono
physites et nestoriens, donc du Talmud et de I' Avesta, étaient pro
priété de l'Islam. En 717, il était aux portes de Constantinople, e1 
marne l'lglise était menacée de disparaitre. Dès 628, un parent de 
Mahomet avait apporté des cadeaux à l'Empereur de Chine, Tai 
DsunJ, et obtenu de lui l'autorisation de faire des missions en Chine. 
Depuis 7001 il y a des mosquées à Schantung, et en 720, les Arabes, 
établis depuis longtemps dans le Midi de la France, reçurent de 
Damas l'ordre de conquérir le pays des Francs. Deux siècles plus 

1. Hermnnn, Cl1i11es1sc/1e Gesc11icl1tc, 1912, p. 77. 
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tard quand une nouvelle religion était née, en Occident, des débris 
de l'Eglise d'Occident, l'Islam avait pénétré dans le Soudan et à 
Java. 

Mais l'Islam n'est qu'un fragment de l'histoire religieuse externe. 
L'histoire interne de la religion magique est aussi achevée avec 
Justinien que celle de, la religion faustienne avec Charles-Quint et 
le concile de Trente. Chaque coup d'œil jeté sur un livre d'histoire 
religieuse quelconque nous apprend que « le » christianisme a connu 
deu:,e période, de gTand mouvement de la pemée : de o à 500 en Orient, 
de 1000 à 1500 en Occident 1• Or ce sont deu:,e printemps de deux 
cultures, et qui embrassent aussi l'évolution religieuse des formes 
non chrétiennes qui leur appartiennent. Justinien n'a pas, comme 
on le répète, mis fin à la philosophie antique par la fermeture de 
l'université d'Athènes en 529. Cette philosophie n'existait plus 
depuis des siècles. Il a, quarante ans avant la naissance de Mahomet, 
clos la théologie de l'Eglise païenne et aussi (ce qu'on oublie d'ajouter) 
par la fermeture des écoles d'Antioche et d'Alexandrie, la théologie 
chrétienne. La doctrine était finie, tout comme elle le fut en Occident 
après le Concile de Trente en 1$64 et la Confession d'Augsbourg 
en 1530. La ville et l'esprit ont mis fin à la force créatrice religieuse. 
En 500, le Talmud est achevé, et en 529, en Perse, la Réforme de 
Mazdak, qui n'est pas sans analogie avec les anabaptistes d'Occident, 
(par sa condamnation de la vie conjugale et de la propriété laïque), 
et qui était soutenue par le roi Kobad Jer contre la puissance de 
l'l::glise et contre la noblesse, fut réprimée dans le sang par Chosru 
Nuachirvan qui fixa ainsi définitivement la doctrine avestique. 

III. - PYTHAGORE, MOHAMMED, CROMWELL. 
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Nous appel.>ns religion l'être éveillé d'un vivant au moment où 
il domine l'être, le gouverne, le nie ou même le détruit. La vie 
ncique et le tact de ses instincts se restreignent et s'amoindrissent 
ea voyant le monde de l'étendue, de la tension et de la lumière; le 
tntps cUe à l'espace. La nostalgie végétale de l'accomplissement 
s'amuit, et le sentiment primaire animal de l'angoisse devant l'être 
accompli, devant le non-dirigé et la mort, apparaît. Ce ne sont pas 
la haine et l'amour, mais la crainte et l'amour, qui sont les senti
ments rrimaires de la religion. La haine est à la peur ce que le temps 
est à 1 espace, le sang à l'œil, le tact à la tension, l'héroïsme à la 
sainteté. Mais c'est aussi cette différence qui existe entre l'amour au 
aena tacial et l'amour au sens religieux. 

Toute religion est apparentée à la lumière. L'étendue est perçue 
aussi religieusement, comme monde visuel, en partant du moi 
comme foyer de lumière. L'ouïe et le toucher s'intègrent à la vue, 

1. Une troisième période, • contemporaine ,, suivra dans le monde russe, vers 
la première moitié du prochain millénaire. 
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et J'inTJin:ble dont on sent les effets sensibles devient la quinteuence 
du démonique. Tout ce que nous dé■ignons par les mots de divi
nité, de révélation, de rédemption, de soumission, est en quelque 
manière un élément de la réalité éclairée. La mort est pour l'homme 
quelque chose qu'il voit et qu'il connaît en voyant, et la naissance 
est en vue de la mort le second mi•tère : toutes deux limitent pour 
l'œil le cosmos senti comme vie d un corps dan■ l'espace lumineux. 

Il existe une crainte profonde, qui est connue aussi des animaux, 
devant la liberté du microcosme dans l'espace, devant l'espace 
même et ses puisaances, devant la mort; et une autre crainte pour 
le courant cosmique de l'être, pour la vie, pour le temps dirigé. La 
première fait obscurément prCBBentir que la liberté dans l'étendue 
eat une nouvelle espèce de dépendance, plus profonde que celle de 
la plante. Elle fait chercher à l'individu qui sent sa faibleHe la 
proximité et la liaison avec les autres. L'angoi■ae mène à parler, 
et c'est une espèce de langage qu'est chaque religion. De l'angoiue 
devant l'espace naissent les nrnnina du monde.naturel et k, cuitai tk, 
dieux. De l'angoisse pour le temps naissent les numi,sa de la vie, 
de la race, de l'ttat, convergeant dans le culte de, ancltre,. C'est 
la différence entre le tabou et le totem, car le totémique aussi apparait 
toujours sous forme religieuse et provient d'une crainte sacrée de 
·ce qui eat soustrait, même à l'intellection, et qui reste éternellement 
étranger. 

La religion supérieure a besoin de la tension éveillée contre les 
puissances du sang et de l'être, qui guettent toujours dana la pro
fondeur pour reprendre leur très vieux droit sur ce côté plu, jaur,e 
du vivant : « V eille:4 et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». 
Rédemption est cependant un mot fondamental de toute religion 
et un éternel désir de tout être vivant éveiUé. En ce sens général, 
presque anté-religieux, il signifie un ardent appel pour être délivré 
des ans.oisses et des soucis de l'être éveillé, pour détendre la tension, 
pour hbérer la conscience et l'arracher à la solitude du moi dans 
l'univers, à l'inflexible nécessité de toute la nature et à la vue de tout 
être sur la limite intangible, l'Age, la mort. 

Même le sommeil est rédempteur. La mort est elle-même sœur 
du sommeil. Le vin sacré et l'ivresse rompent aussi la sévérité des 
tensions spirituelles, et il en est de même de la danse, art dionysien, 
et de toute autre sorte d'enivrement et d'exaltation. Ce sont des 
fugues de l'être éveillé avec le secours de l'être, du cosmique, du 
« Il n, des fugues de l'espace dan, le temp,. Mais au-dessus d'elles, 
et plus haut, il y a la domination proprement religieuse de l'angoiHe 
par /'intellection e/le-mênie. La tension entre le macrocosme et le 
microcosme devient qu~lque chose qu'on aime, dans Jeci,uel on 
peut se plonger tout entier 1. Nous appelons ceci la foi, et c est par 
elle que commence la vie -spirituelle de l'homme en général. 

Il n'y a qu'une intellection causale, qu'elle soit pure ou appliquée, 
qu'elle soit abstraite ou non de la sensation. Il eat tout à fait impos
sible de distinguer entre l'int~lligibilité et la causalité : les deux 

1. " Celui qui aime Dieu avec une f1me ardente se transfonne en lui • (Bernard 
,k Clairvaux). 
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termes expriment la même ci:hose. Où quelque chose est « réel 11 

pour nous, nous le voyons et le pensons sous forme causale, tout 
comme nous nous éprouvons et savons, nous-mêmes et notre action, 
comme chose primaire. Mais ce postulat de la causalité ne diffère 
pas seulement d'un cas à l'autre dans la logique religieuse, mais dans 
la logique anorganique de l'homme en général. Un fait est attribué 
à telle cause et, un moment après, à telle autre toute différente. 
Chaque espèce de pensée a pour chacun de aes domaines d'appli
cation un « système » propre. Dans la vie de tous les jours, il n'arrive 
jamais qu'un même nexus causal soi~ pensé exactement une deuxième 
comme une première fois. Dans la physique moderne il y a em:ore 
des hypothèses de travail, c'est-à-dire des systèmes causaux, qui 
sont appliquées l'une à côté de l'autre et qui s'excluent en partie 
l'une l'autre, comme les représentations électrodynamiques et 
thermodynamiques. Cela ne contredit pas le sens de la pensée, car 
on «comprend» toujours, pendant la durée de l'être éveillé, sous la 
forme d'actes particuliers dont chacun possède sa propre tournure 
causale. L'opinion selon laquelle le monde e11tier, considéré comme 
nature en relation avec un être éveillé, obéit à une chaîne causale 
unique, est tout à fait impossible à appliquer par notre pensée qui 
ne pense toujours que des complexes particuliers. Elle reste une 
foi, elle est même la foi tout court, car sur elle repose !'intellection 
cosmique religieuse qui admet, avec une nécessité logique, partout 
où elle remarque quelque chose, des numina considérés comme pas
sagers, pour les événements fortuits auxquels elle ne pensera plus 
jamais, comme durables, pour ceux qui résident, par exemple, 
dans les sources, les arbres, le11 pierres, les collines, les étoiles, donc 
en des lieux déterminés, ou pour ceux qµi peuvent être partout 
présents, telles les divinités du ciel, de la guerre, de la sagesse. Ces 
numina ne sont limités que dans le cadre de chaque acte de pensée 
particulier. Ce qui est aujourd'hui attribut d'un Dieu est demain 
lui.même un Dieu. D'autres sont tantôt une pluralité, tantôt une 
personne, tantôt un élément indéterminé. Il y a des (formes) invisi
bles et des (principes) inintelligibles qui peuvent soit apparaître, 
soit être intelligibles à l'élu. Le destin est, dans l'Inde (rta) et dans 
l'antiquité (itp.app.ii.vri), une cause 1 première au-.dessus des 
dieux plastiques représentables; mais le destin magique est un effet 
du Dieu unique suprême et aplastique. La pensée religieuse revient 
toujours à distinguer, dans la série des causes, des hiérarchies de 
valeur et de rang qui montent jusqu'aux êtres ou principes suprêmes 
qui sont des causes premières « régissantes Il. Soumission est le mot 
par lequel elle désigne celui de tous les systèmes causaux valorisa
teurs, qui est le plus étendu. Par opposition, la science est une intel
I'ection qui, par principe, fait abstraction de la différence hiérar
chique des causes :. ce qu'elle trouve n'est pas la soumission, mais 
la loi. 

L'intelligence des causes est rédemptrice. La foi, en les com-

1. Pour la pmsic Tl'ligieu!I<', le destin est toujours nne granùf'nr causal<-'. An~si 
la théorie dl• la counaissanct· ne le co111mlt-cllc qnc comme terme ouscur pour cansa
litè. Ou n'c k connait réellement qn'cn n'y pensant pas. 
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plexea qu'elle a trouvés, oblige l'angoi88C cosmique à céder. Dieu est 
le refuge de l'homme devant le destin qu'il P.eut sentir et vivre,. 
mais non penser, représenter, nommer; car d disparaît dès que 
l'intelligence r critique » - di1t:Urnoe - fille de la crainte, accu
mule les causes derrière les caU8C8, c'est-à-dire les range en série 
optique pour l'œil externe e! interne, mais. seulement alon. C'est 
la tragédie de l'homme supérieur, que sa puissante volont6 de com
prendre se trouve constamment en contradiction ·avec aon ~tre exis
tentiel. Elle ne lui sert plus à vivre, elle ne peut pu non plus régner; 
ainsi il reste toujours une lacune dans toutes les situations impor
tantes. u On ne peut ac dire libre que ai l'on sent le moment condi
tionné. Quand on ose ac dire conditionné, on se sent libre» (Gœthe). 

Noua appelons Vérité un complexe causal dans le cadre de la 
nature, dont noua sommes convaincus qu'il ne peut plus ~tre 
modifié par une réflexion ultérieure. Les vérités sont I constantes » 
et intemporelles - absolu signifie : al,,trait du deltin et de l'ltùtoire, 
,nai1 abltrait au,n de, /ait, de notre propre oiwe et mourir -; cdlea 
libèrent intérieurement, consolent et sauvent, parce que les évé
nements imprévisibles de la vie effective sont dépréciés et dominés 
par elles. Ou el)core, selon l'illusion spiritualiste : r l'humanité 
passe, la vérité reste .» 

Dana le monde ambiant quelque chose est con-ataté, c'est-à-dire 
fixé; l'homme intelligent a le secret en main, soit une formule 
magique puissante comme jadis, soit une formule mathématique 
comme aujourd'hui. Un sentiment de triomphe accompagne aujour
d'hui encore chaque expérience faite dans le domaine de la nature, 
et par laquelle on constata quelque chose sur les intentions et les 
forces du Dieu céleste, des esprits atmosphériques, des démons 
champêtres, ou sur les numina de la science naturelle (noyaux ato
miques, vitesse de la lumière, gravitation), ou encore sur les numina 
seulement abstraits de la pensée occupée de aa propre image (le 
concept, la catégorie, la raison) - On constate, c'est-à-dire on fait 
entrer dans le cachot d'un système invariable de relations causales. 
Mais l'exeérience, entendue dans ce sens anorganique meurtrier 
et immobilisant, entièrement différente de l'expérience vivante et 
de la connaissance des hommes, a lieu de deux manières : eomMt 
thiorie ou comme technique, religieusement parlant, eomme mythe 
ou comme culte, suivant que le croyant veut ouvrir ou forcer Ica 
secrets de son ambiance. Tous deux requièrent un haut développe
ment de l'intelligence humaine. Tou, deu peutJent naitre de la pn, 
ou de l'amour. Il y a un mythe de la peur, comme le mythe mosaïque 
et les mythes primitifs en général, et un mythe de l'amour, comme 
celui du christianisme primitif et de la mystique gothique, comme 
il y a une technique de l'incantation défensive et une technique de 
l'incantation suppliante. C'est là sana doute aussi la différence très 
profonde entre le sacrifice et la prière 1 : ainsi ae distingue l'humanité 

1. Tous deux se distinguent J>llr la forme iltlJri,~,e. Un sacrifice offert par Socrate 
est Intérieurement une prière. I.e sacrifice antique doit ac conceve>ir en génml 
comme une ,J,ri,ir, 1?11s /omu co,t,o,1U1. Mals l' • oraison jaculatoire• d'un crlmlnei 
est en réallt~ un sacrifice. auauel l'anizolsse le contraint. 
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primitive de l'humanité supérieure. La religiosité est un trait de 
l'àme, mais la religion est un talent. La « théorie » requiert le don 
de vision que tout le monde n'a pas, et que peu ont perspicace 
et éclairé. Elle est la contemplation cosmique au sens très originel 
du mot, la contemplation du cosmos pour voir si on y découvrirait 
l'action des puissances ou si, avec l'esprit citadin plus froid; non 
par crainte et par "mour, mais par curiositl, on n'y trouverait que 
le théâtre des forces légales. Les secrets du tabou et du totem sont 
contemplés dans la foi aux dieux et la foi des âmes, ils sont calculés 
dans la physique et la biologie théoriques. La << technique » suppose 
le don spirituel de bannir et de conjurer. Le théoricien est vision
naire critique, le praticien est prêtre, l'inventeur est prophète. 

Mais l'instrument où se concentre la force spirituelle tout entière 
est la forme du réel abstraite de la vision par le lanl{age, et dont la 
quintessence n'est pas ouverte à chaque être éveillé : la limite 
conçue, la loi communicable, le nom, le nombre. C'est pourquoi 
chaque conjuration de la divinité repo~e sur la connaissance de son 
vrai nom, sur l'exercice de rites et de sacrements, connus seule
ment du savant et placés à sa disposition, dans la forme exacte 
prescrite et par l'emploi de mots exacts. Ce n'est pas seulement le 
cas de la magie primitive, mais aussi celui de toute technique phy
sique et plus encore de toute médecine. C'est pourquoi la mathéma
tique est quelque chose de sacré qui prend naissance régulière
ment dans les milieux religieux (Pythagore, Descartes, Pascal) et 
la mystique des nombres sacrés (3, 7, '12), un élément essentiel 
de toute religion 1 ; c'est pourquoi aussi i'ornement et sa forme 
suprême, dans l'architecture religieuse, ont quelque chose de numé
rique sous forme sentie. Ce sont des formes fixes, coercitives, 
motifs d'expression ou signes de communication par lesquels le 
microcosme entre en rapport avec le macrocosme, dans les cadres 
du monde de l'être éveillé. Dans la technique sacerdotale ils s'appel
lent des commandements, dans la technique scientifique des lois. 
Tous deux sont des noms et des nombres, et l'homme primitif ne 
trouverait aucune différence entre la force magique, par laquelle le 
prêtre de son village commande aux démons, et celle par laquelle 
le technicien civilisé gouverne ses machines. 

Le premier et peut-être l'unique résultat du vouloir-comprendre 
humain, c'est lajoi. « Je crois» est la grande parole contre l'angoisse 
métaphysique et en même temps une confession d'amour. Que la 
recherche•et l'étude culminent dans une illumination subite ou dans 
un calcul qui réussit, toute notre sensation et notre conception n'ont 
de sens que s'il y entre la certitude intérieure de « quelque chose » 
qui« est», comme distinct et étranger, et exactement dans la forme 
de certitude impliquée dans la chaîne de cause à effet. Le suprême 
bien spirituel que connaisse l'homme, en tant qu'être de pensée 
condmte par le langage, est donc la foi solide, enfin acquise par lui, 
en ce quelque chose qu'il a arraché au temps et au destin, qu'il a 

I. En cela, la philosophie ne diffère pas le moins du monae de la simple fol popu
laire rustique. Il suffit de penser au tatileau des catégories de Kant avec leurs 3 x • 
mutés, à la méthode de Hegel ou aux triades de Jamblique. 
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abstrait par contemplation et désigné par un nom et un nombre. 
Mais la nature dernière de ce quelque chose reste obscure quand 
même. La lo~ique secrète de l'Univers est-elle ainsi atteinte elle
m6me, ou bien n'est-ce qu'un fantôme? Toua les combats de 
l'homme qui pense, toutes ses souffrances, toute son angoisse de 
spéculateur ont pour but ce nouveau doute qui peut devenir du 
désespoir. Il a besoin, dans ses spéculations, de la foi en un dernier 
quelque chose susceptible d'être atteint par la pensée, foi en une 
fin de l'analyse qui ne laisse plus subsister aucun reste de mystère. 
Il faut que tous les an~les, et les abîmes du monde contemplé par 
lui soient éclairés - rien d'autre ne peut le sauver .. 

C'est ici que la foi passe au <<savoir» issu de la méfiance, ou, ce 
qui est plus vrai, à la foi en un tel savoir. Car cette forme d'intellec
t1on dépend absolument de l'autre, qui est plus tardive, plus arti
ficielle, plus problématique. Il faut ajouter que la théorie religieuse 
- la vision du croyant - abowtit à une pratique sacerdotale, mais 
que, inversement, la théorie scientifique se sépare par elle de la pra
tique, du savoir technique ae la vie quotidienne. La foi solide qui 
résulte d'illuminations, de révélations, de visions profondes et 
subites, peut se passer du travail critique. Mais le savoÏI' critique 
suppose la foi que ses méthodes mènent exactement au résultat 
cherché, non à de nouv:elles image~, mais à 11 la réalité ». Mais 
l'hiatoire nous apprend qu'en désespérant de la foi on arrive à la 
science, tandis qu'en désespérant de la science on retourne à la foi 
après une période d'optimisme critique. Plus le savoir théorique 
se libère de la foi du croyant, plus il tend-à s'éliminer. Ce qui sub
siate alors est purement et simplement l'expérience technique. 

La foi obscure originelle reconnaît des sources supérieures de 
vérité, par lesquelles des choses que notre spéculation ne résou
drait jamais deviennent manifestes et pour ainsi dire ouvertes à 
toua : paroles prophétiques, rêves, oracles, écritures saintes, voix 
de la divinité. L'esprit critique, au contraire, veut et se croit capable 
de ne devoir qu'à lui-même toutes les connaissances. Il ne se méfie 
pas seulement des vérités étrangères, il en nie même la possibilité. 
La vérité n'est pour lui que le savoir qu'il a démontré. La pure c~i
tique ne tire ses moyens que d'elle-même, mais on s'est bientôt aperçu 
que, précisément, elle suppose l'essentiel du résultat. Le de omnibus 
dubitand11m est un projet impossible à réaliser. On oublie ~ue l'acti
vité critique doit reposer sur une méthode qui ne peut qu en appa
rence se trouver elle-même par voie critique; en réalité elle est 
chaque fois consécutive à la nature de la pensée 1, si bien que, par 
conaéquent, le résultat de la critique est déterminé par la méthode 
~ui est à la base, mais que celle-ci est déterminée par le courant de 
1 êtn, qui porte et pénètre l'être éveillé. La foi en une sci~nce inc~n~ 
ditionnée ne caractérise que l'énorme naïveté des périodes rat10-
nali1tes. Une théorie scientifique n'est rien d'autre qu'un dogme 

1. Et la pensée primitive et cultivée, puis chinoise, indouc, antlq111:, magique, 
ocddentale, enfin même allCDlllllde, anglal&c et françalse, est conatituee Id diffé
remment, et Il n'y a pas, &ialement, deux homme• ayaDt exac:tement le• mimce 
m~thodea. 
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qui l'a historiquement précédée sous une autre forme. La vie seule 
en tire avantage, sous la forme d'une technique à laquelle la théorie 
donne la clé du succès. Nous avons déjà dit que ce n'est pas la 
,, justice ;>, mais l'applicabilité, qui décide de la valeur d'une hypo
thèse de travail; mais les connaissances d'une autre espèce, les 
n:rités au sens optimiste du mot, ne peuvent pas en général résulter 
d'une pure intellection scientifique, laquelle suppose toujours une 
opinion sur laquelle elle peut exercer son activité critique analy
tique : la science du baroque est une analyse progressive de l'image 
cosmique religieuse du gothique. 

Le résultat de la foi et de la science, de la crainte et de la curiosité, 
n'est pas l'expérience de la vie1 mais la connaissance de la nature. 
Le monde historique est nié expressément par l'une et l'autre. Mais 
le mysti:re de l'être éveillé est double: l'œil intérieur y distingue deux 
images d'ordre causal, filles de l'angoisse : le « monde extérieur », 
et, pour pendant, le « monde intérieur ». Chacun d'eux a ses pro
blèmes véritables; l'être éveillé agit absolument dans son propre 
domaine. Le numen s'appelle d'un côté Dieu, de l'autre l'âme. 
L'intelligence critique transforme en grandeurs mécaniques, par 
rapport à leur monde, les divinités de l'intuition religieuse, sans 
cependant en modifier l'essence : matière et forme, lumière et ténè
bres, force et masse; et elle analyse l'image mentale de la foi origi
nelle de l'âme, de la même manière et avec le même résultat p,é
cléterminé. La physique du dedans s'appelle psychologie systéma
tique et elle découvre dans l'homme : comme science antique, des 
parties de l'âme d'espèce concrète (·100;, &:.>µo;, Er.L8'Jp.~:x); 
comme science magique, des substances psychiques (ruach, nephesch); 
comme science faustienne, des forces psychiques (pensée, sentiment, 
volonté). Ce sont ces images que la réflexion religieuse étudie, par 
la crninte et l'amour, dans leurs relations causales de péché, expia
tion, grâce, conscience, récompense et châtiment. 

Le mystère de l'être aboutit à une erreur fatale dès que la foi et 
la science se tournent vers lui. Au lieu d'atteindre le cosmique 
même, qui est complètement en dehors des possibilités de l'être 
éveillé agissant, on analyse, par les sens, l'émotion du corps dans 
l'image du monde visuel, par la logique, l'image qui en est abstraite 
comme complexe mécanique causal. Mais la vie réelle se laisse 
dirige,, non connaître, Seul l'intempo,el est flrai. Les vérités sont 
au delà de l'histoire et de la vie; c'est pour cela que la vie elle-même 
est quelque chose au delà des causes, des effets et des vérités. Cri
tique de l'être éveillé et critique de l'être : toutes deux sont anti
historiques et étrangères à la vie. Mais dans le premier cas, il y a 
correspondance absolue de la critique avec l'intention critique et la 
logique intérieure de l'objet en vue; dans le second cas, non. La 
différence entre la foi et la science, ou la peur et la curiosité, ou la 
révélation et la critique, n'est donc pas la dernière. La science n'eat 
qu'une forme tardive de la foi. M1111 la foi et la flie, l'amour origi
naire de la crainte secrète du monde et l'amour originaire de la 
haine secrète des sexes, la connaissance de la logique anorganique 
et le sentiment de la logique organique, les causes et lea destin~s 
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- voilà la plus profonde de toutes les antithèses. Ce qui décide ici 
n'est pu de savoir quelle espèce - religieuse ou critique - on 
doit penser ou sur quoi l'on pense, mais ai l'on est penseur - de 
n'importe quoi - ou laorntM--d'aetion. 

Dana le domaine de l'action, l'être éveillé ne prend pied qu'en 
devenant t,c/a,nq,u. Même le savoir religieux est puissance, et les 
cauaalis& ne sont pas faites que pour être constatées, mais aussi 
pour qu'on s'en serve. Quiconque connaît le rapport mystérieux 
entre fe macrocosme et le microcosme en est aussi le maître, soit 
9u'il l'ait reçu d'une révélation, ou qu'il se le soit approprié par 
1 observation des choses. Et c'est ainsi que le véritable homme tabou 
est magicien et conjureur. Il contraint la divinité par le sacrifice et 
la prière; il exerce les vrais rites et les sacrements, parce qu'ils sont 
les causes d'effets inéluctables et qu'ils doivent servir tous ceux qui 
les connaissent. Il lit dans les étoiles et les livres saints; il a sous sa 
puissance spirituelle le rapport ca,ual du péché et de l'expiation, 
du remords et de l'acciuittement, du sacrifice et de la grlce, rapport 
inteml'orel et soustrait à toute espèce de hasard. L'enchainrment 
des raisons sacrées et de leurs conséquences a fait de lui une source 
de puissance mystérieuse et, partant, aussi une cause de nouveaux 
effets, auxquels il faut croire pour y prendre part. 

De ce point de we, on compr~ndra ce que le monde moderne 
européo-américain a jeté à peu près complètement aux oubliettes : 
le dernier sens de l'éthique religieuse, de la morale. Partout où elle 
est vigoureuse et authentique, elle est un comportement ayant 
absolument la signification des actes et e:eercices rituels, un perpétuel 
eMrciti,an spirituale selon l'expression d'Ignace de Loyola, notam
ment mant la divinité qui doit être ainsi satisfaite et conjurée. Elle 
a donc au fond un pourquoi et une fin, même dans ces cas les plus 
raffinés de certains philosophes qui ont inventé une « morale pour 
elle-même 1, laquelle a donc aµssi un but profondément aentî 9ui 
ne peut être apprécié que par quelques-uns d'entre eux. Il n'e:eute 
qu'rnu morale ca,uale, c'est-à-dire 11ne technique morale sur un arrière
plan de métaphysique pieuse. 

La morale est une causalité consciente et organisée du compor
tement individuel, abstraction faite de toutes les particularités de 
la vie réelle et du caractère, quelque chose d'éternel et de valable 
pour toua, qui est donc atemporel et ennemi du temps et, pour cette 
raison même, •vrai•· Même si l'humanité n'existait pas, la morale 
serait vraie et valable - ainsi s'est déjà exprimée réellement la 
logique éthico-anorganiq_ue du monde considéré comme système. 
Jamais on ne consentirait à ce qu'elle se développe et ae perfec
tionne historiquement. L'espace nie le temps : la vraie morale est 
absolue, éternelle, achevée et toujours la même. Elle a toujours au 
fond quelque chose qui nie la vie, une abstention, une renonciation, 
un désintéressement allant jusqu'à l'extase, jusqu'à la mort. Cela 
s'exprime déjà dans le langage : la morale religieuse contient des 
interdictions, non des commandements. Le tabou, même quand il 
paraît affirmer, est une somme de renoncements. Pour se libérer du 
monde des faits, fuir Ica possibilités du destin, considérer la race en 
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soi comme un perpétuel ennemi qui voua guette, il faut un système 
rigide, la doctrine et la pratique. Aucun acte ne devrait être laiaaé 
au hasard et à l'instinct, c'est-à-dire abandonné au sang. Il en faut 
peser les raisons et les·conséquencea et l' u exécuter» conformément 
aux ordres. La tension extrême de l'être éveillé est nécessaire pour 
ne pas tomber constamment dans le péché. D'abord abstention de 
tout ce qui appartient au sang : amour, mariage, L'amour et la haiae 
entre les hommes sont cosmiques et mauvais; l'amour sexuel est 
l'extrême opposé de l'amour atemporel et de la crainte de Dieu, et 
donc le péché originel qui a fait rejeter Adam du Paradis et chargé 
l'humanité du péché héréditaire. La génération et la mort limitent 
la vie du corps dans l'espace. Le fait qu'il s'agit du corps transforme 
la première en péché, le second en expiation. La formule de la reli
gion orphique était : ~t~p.œ - ai - p.œ, le corps antique, un 
tombeau 1 - Eschyle et Pmdare ont conçu l'être comme un péché. 
Les saints de toutes les cultures y voient une faute qu'il faut tuer 
par l'ascétisme, ou par la prodigalité orgiastique qui lui est profon
dément apparentée. Sont mauvais l'activité dans les cadres de l'his
toire, l'actmn, l'héroïsme, la joie du combat, la victoire et le butin. 
Car c'est le tact de l'être cosmique qui est mis en branle, et ses coups 
assourdissent et troublent la contemplation spirituelle et la pensée. 
En général, le « monde », c'est-à-dire le monde historique, est une 
infamie. Il lutte au lieu de renoncer, il ignore l'idée du sacrifice. Il 
discipline la vérité par les faits. Il se dérobe à la pensée causale en 
suivant les instincts. Aussi le suprême sacrifice que peut faire 
l'homme spirituel est-il de sacrifier ce monde même aux puissances 
de la nature. Un fragment de ce sacrifice est chaque action morale. 
Une vie morale est une chaîne ininterrompue de semblables sacri
fices. Avant tous, celui de la pitié : l'homme intérieurement puis
sant y sacrifie sa supériorité à l'impuissant. Le com-patissant tue 
quelque chose en lui. Mais n'allez pas confondre la pitié, au sens 
sublime religieux, avec l'inconsistante disposition d'âme de l'homme 
vul~aire, qui ne peut pas se dominer, ni surtout avec le sentiment 
racique de la chevalerie qui n'est généralement pas une morale des 
raisons et des commandements, mais une habitude évidente de dis
tinction, née du tact inconscient d'une vie d'héroïsme discipliné. 
Ce que les périodes civilisées appellent éthique sociale n'a rien à 
faire avec la religion, et son existence ne fait que démontrer la fai
blesse et le vide de la religiosité d'où a disparu toute force de lacer
til'Ude métaphysique et, avec elle, la condition d'une morale authen
tique de vigueur religieuse et de renoncement. On n'a qu'à voir la 
différence entre Pascal et Stuart Mill. L'éthique sociale n'est rien 
d'autre !1u'une politique pratique. Elle ressortit, comme produit 
très tardif, à ce même monde historique où, au sommet de toutes 
les époques printanières, la coutume apparaît comme la générosité 
et l'esprit chevaleresque des générations vigoureuses, en face de 
celles que la vie de l'histoire et du destin n'a pas favorisées, ce que 
les milieux distingués de nos jours, qui ont du tact et de la disci
pline, appellent « gentlemanlike » ou « Anstand », et dont le côté 
opposé n'est pas le péché, mais la vulgarité. C'est encore l'antithèse 



250 LK DiCLIN DB L'OCCIDBNT 

de la cathédrale et du cb&teau fort qui revient. Cette moralité ne 
cherche pu les raiaona et lea commandements. Elle· ne pose giné
ralement pu de quatiooa. Elle est dam le aang - c'est là m&ne le 
aena du tact - et elle ne craint pu l'expiation et la vengeance, maia 
le mépria et en particulier le mépria de aoi-mfme. Elle n'eat pu 
d~intéreuée, mais ri:aulte au contraire de l'inûdt trèt riche d'une 
forte penonnalité. Mais c'eat prkisiment parce qu'elle revendique 
auui une grandeur intérieW'e que la pi~ a trouvé, dana ces memea 
périodes printanièrea tout entièret, aea plue aaiota serviteun, comme 
Françoia d' Auiae et Bemard de Clairvaux qui pouédaient une api
ritualité du renoncement, une joie du aacnfice d'eux-mirnea, une 
&anta, éthérée, aaanguine, atemporelle, ahi1torique, où la crainte 
du coamos s'eat entièrement changée en pur amour immaculé, 
sommet de la morale cauaale dont les pénodea tardives ne aont 
généralement plus capable,. 

Pour être maître de aon aang, il faut déjà en avoir. C'eat pourquoi 
il n'y a de moinea de grand atyle qu'aux périodes chevalereaquea et 
guerrières, et le symbole suprême de la victoire complète de l'espace 
sur le temps est le ~errier devenu ascète, non le rêveur né et le 
pauvre d'esprit destmés par la nature au couvent, ni le savant qui 
échafaude dans son bureau un système de morale. Ne soyons donc 
pas si hypocrites - ce qu'on appelle morale aujourd'hui, cet amour 
meauré du prochain et cette activité moralisatrice, ou l'exercice 
de la charité avec l'arrière-pensée d'acquérir la puissance politique, 
n'est même pas le sens chevaleresque d'un certain rang, si on le 
compare à celui d'autrefois. Encore une fois : une grande morale 
n'existe qu'en vue de la mort, inspirée par une crainte des raisons 
et des conséquences métaphysiques remplissant l'être éveillé tout 
entier, par un amour triomphant de la vie, par la conscience d'être 
inéluctablement enfermé dans un système causal de commande
ments sacrés et de fins, système qu'il faut vénérer comme étant 
vrai et auquel il faut appartenir tout entier ou renoncer tout entier. 
Une tension constante, une observation et un examen de soi-même, 
accompagnent l'exercice de cette morale qui est un art et prèa de 
laquelle le monde historique sombre ·dans le néant. Soyez héros ou 
saint. L'intermédiaire n'est pas la sagease, mais la banalité. 

16 

S'il existait des vérités isolées, des courants de l'être, une histoire 
de la vérité serait impoasible. S'il y avait une religion unique, éter
nellement juste, l'histoire religieuse serait inconcevable. Maia le 
côté microcosmique de la vie d'un indi-vidu a beau être al188i puis
samment développé que possible, il reste néanmoins toujours lié 
à la vie en devenir, comme la peau à la chair, frissonnant du tact 
du sang et témoin perpétuel des Îll8tincts cachés de l'être dirigé 
coamique. La race domine et forme la conception tout entière. Le 
temps engloutit l'espace - tel est le destin de chaque instant éveillé. 

Cependant, il y a des « vérités eternelles ». Chaque homme en 
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possède une foule tant qu'il se trouve pensant, dans un monde de 
pensée où ces vérité.s sont invariablement fixées, c'eat-à-dire II main
tenant », à l'instant où il pense et où ces vérités sont attachées par 
lui aux crampons de fer du principe et de la conséquence, de la 
cause et de l'effet. Rien dans cet ordre ne peut reater stationnaire 
comme il croit, mais une Vllf{~e de la vie élève son moi éveillé d 
son monde aussi. L'harmonie subsiste, mais comme ensemhle et 
comn,e fait, elle a une histoire. Absolu et relatif sont entre eux Gomme 
la section transversale et la section longitudinale d'une suite de géné
rations : la dernière fait abstraction de l'espace, mais la première 
fait abstraction du temps. Celui qui pense systématiquement reate 
dans l'ordre causal d'un moment. Celui qui regarde physionomi
quement la succession des situations connait seul la transformation 
constante de ce qui est vrai. 

Tout périssable n'est qu'une parabole - cela est vrai aussi des 
vérités éternelles dès qu'on en poursuit la marche dans le cours de 
l'histoire, où elles circulent enfermées dans l'image cosmique des 
générations vivantes et mourantes. Pour chaque homme et le laps 
de temps de son existence, il n'y a d'éternelle et de vraie qu'une 
religion : celle que le destin lui a destinée par le lieu et le temps de sa 
naissance. C'est par elle qu'il sent et qu'il forme les intuitions et les 
convictions de ses Sours. Il tient à ses paroles et à ses formes, bien 
qu'il les entende toujours différemment. Les vérités éternelles 
existent dans le monde de la nature, dans celui de l'histoire il y a un 
être vrai éternellement changeant. 

Une morphologie de l'histoire religieuse est, pour cette raison, un 
problème qui ne peut être posé que par l'esprit faustien et résolu 
par lui à son stade actuel seulement. Sa nécessité étant donnée, il 
faut essayer de s'abstraire totalement de sa propre conviction four 
voir se dérouler toutes les autres comme également étrangeres. 
Quelle difficulté! Celui qui en entreprendra la solution doit avoir la 
force, non seulement de faire semblant de sortir des vérités de son 
intellection cosmique, dussent-elles n'exister pour lui que comme 
une somme de concepts et de méthodes, mais aussi de soumettre 
réellement son propre système, jusque dans ses moindres détails, 
à la perspicacité du physionomiste. Et même alors, lui sera-t-il 
possible en général d'exprimer dans une langue unique, dont la 
structure et l'esprit contiennent en effet toute la métaphysique 
secrète de sa culture, des connaissances communicables sur les 
vérités des hommes parlant différemment ? 

Il y a là d'abord, par delà les millénaires du premier âge, le 
tumulte chaotique des populations primitives qui restent figées 
dans une a.mbiance confuse dont l'oppressante énigme leur est 
constamment présente, sans que personne pût s'en rendre maître 
logiquement. En face d'elles, heureux l'animal qui est éveillé, mais 
qui ne pense pas! Un animal ne tremble que devant des périls parti
culiers, l'homme primitif devant le monde entier. Tout reste obscur 
et inexpliqué, en lui et en dehors de lui. Le banal et le démonique 
sont liés inextricablement et sans aucune règle. Une religiosité 
timide et minutieuse remplit le jour et rend d'autant plus rare même 
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l'allusion à une religion confiante. Car aucune voie ne mène, de 
cette forme élémentaire de l'angoiaae cosmique, à l'amour intelli
gent. Chaque pierre sur laquelle on marche, chaque outil qu'on 
prend en main, chaque insecte qui passe en bourdonnant, la nour
riture, la maison, la température, peuvent être démoniques; mais 
on ne croit aux puiaaances qui>:: guettent que tant qu'elles effraient 
ou qu'on en a besoin. C'est déJà suffisant, même ainsi. On ne peut 
aimer que ce dont on croit l'exiatence durabu. L'amour suppose 
l'idée d'un ordre cosmique ayant gagné de la fermeté. La science 
d'Occident s'est donné beaucoup de mal pour mettre de l'ordre 
dans dea observations individuelles provenant de tous les conti
nents, en Iea rangeant par prétendus stades qui • montent », depuis 
la croyance aux Ames ou tout autre commencement jusqu'à la propre 
foi du savant. Malheureusement, elle a projeté le schéma des valeurs 
d'une religion particulière, et les Chinois et les Grecs en auraient 
fait tout autrement. Mais ces stades successifs qui supposent un 
déveloepement général vers une fin n'existent généralement pas. 
L'ambiance chaotique des hommes primitifs, qui ~st née chaque 
fois de la compréhension d'un moment particulier, et 9ui est cepen
dant chargée de sens, est toujours quelque chose de vivant, de par
fait et d'achevé en soi, souvent d'une rapide et frisaonnante pro
fondeur de presaentiment métaphysique. Elle renferme toujours 
un système, et il importe peu qu'elle soit en partie abstraite de la 
vision du monde lumineux, ou qu'elle y demeure tout à fait. Une 
telle image u ne progresse paa •• et elle n'est l>as davantage une 
somme fixe d'éléments individuels qu'on pourrait prendre et com
parer à volonté, indépendamment du temps, du pays et du peuple, 
comme cela se fait ordinairement, Ils forment au contraire un monde
de religion, organiques qui eurent, sur toute la terre, leurs espèces 
propres et très caractéristi~ues de naissance, de maturité, d'expan
sion et de trépas, ainsi qu une parfaite spécificité dans leur struc
ture, leur style, leur temps et leur durée, et qui vivent encore aujour
d'hui dans leurs derniers domaines. Les religions des hautes cul
tures ne sont pas plus développées que celles d'autrefois, mais 
différentes d'elles. Elles sont plus claires et plus spirituelles dans la 
lumière, elles connaissent l'amour intelligent, elles ont des problèmes 
et des idées, des théories et des techniques strictement spirituelles, 
mais elles ne connaissent plus la symbolique religieuse de la vie entière 
de tous les jours. La religiosité primitive pénètre tout, les religions 
particulières tardives sont des mondes de formes achevées en soi. 

D'autant plus énigmatiques sont les préhistoires des grandes 
cultures, primitives encore de part en part, mais anticipant avec 
une clarté croisaante et manifestant une direction déterminée. Ce 
sont précisément ces préhistoires embrassant plusieurs siècles qu'il 
fau'drait examiner et comparer, pour elles-mêmes, exactement. Sous 
9ue1Je forme l'avenir s'y prépare-t-il? La préhistoire magique, nous 
1 avons vu, a produit le strie de la religion prophétique, qui aboutit 
aux apocalyeses. En quoi cette forme est-elle plus profondément 
fondée, précisément dans la nature de cette culture ? Ou bien pour
quoi la préhistoire mycénienne de l'antiquité est-elle entièrement 
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et absolument remplie par les représentations de divinités à forme 
animale 1 ? Ce ne sont pas les dieux des guerriers qu'on voit là
haut, au mégaron des chàteaux mycéniens, où le culte des âmes et 
des ancêtres rencontre un exercice ~randiose, encore attesté aujour
d'hui dans les tombes, mais les puissances adorées en bas dans les 
huttes des paysans. Les ttrands dieux humains de la religion apolli
nienne qui doivent avoir été créés, vers 1100, par une violente 
secousse religieuse, portent de toutes parts encore des traces de ce 
passé obscur. A peine existe-t-il une de ces figures qui ne tral1isse 
cette ori$ine par des surnoms, des attributs, ou des mythes de tr:ms
subatantlation révélateurs. Héra a constamment chez Homere des 
yeux de vache, Zeus apparaît comme taureau, et le Posidon de la 
légende thelpusienne comme cheval. Apollon devient le nom d'in
nombrables numina primitifs; il était autrefois un loup (Lykeios) 
comme le Mars des Romains, un bélier (Karneios), un poisson 
(Delphinios), un serpent (l'Apollon pythien de Delphes). Comme 
serpent apparaissent Zeus Meilichios sur des tombes attiques, 
Asklepios, les Erinnyes encore chez Eschyle (Emu. 126). Le serpent 
sacré de l' Acropole était Erichthonios. En Arcadie, Pausanias a vu 
encore une image de Demeter à tête de cheval dans le temple de 
Phigalia; l' Artemis Kallisto d' Archadie apparaît comme une ourse, 
mais les prêtresses d' Artemis brauronique à Athènes s'appelaient 
aussi a,ktoi. Dionysios, tantôt taureau, tantôt bouc, et Pan ont 
toujours conservé quelque chose d'animal. Psyché est l'oiseau du 
paradis, comme l'âme corporelle des Égyptiens (bai), et ainsi com
mence la série des innombrables formes "demi-animales, comme les 
sirènes et les centaures, qui remplissent tout à fait la première image 
de la nature antique. 

Mais par quels traits la religion primitive de la période mérovi,1-
g,enn, présage-t-elle de l'élan formidable gothique? Le fait d'être 
apparemment toutes deux la même religion, 11 le » christianisme, ne 
P.rouve rien contre leur complète différence en profondeur. Car 
11 faut bien se rendre compte que le caractère primitif d'une reli
gion ne réside pas proprement dans la matière de ses doctrines et 
de ses rites, mais dans la mentalité des hommes qui se les assimilent, 
q_ui sentent, parlent et pensent par eux. Le savant doit se familia
riser avec ce fait que le christianisme magique, celui de l'Église 
d'Occident, est devenu deux fois le moyen d'expression d'une piété 
primitive, et par conséquent une religion primitive même, notam-

1. La CrMe hautement civilisée a-t-elle donné l'exemple comme avant-poste 
de la pensée égyptienne? Mals les nombreuses divinités locales et tribales de l'époque 
thimite (avant jooo), qui reprasentalent les numlna d'espèces animales particuliéres, 
avalent aans doute uqe 11iguUication toute différente. I.a divinité de cette préhis
toire qyptienne JIOUMe des esprits particuliers ( Ka) et des runes particulières 
(bai), qui sont d'autant plus nombreux qu'elle est puissante, qui sout partout 
cachs dans des animaux ï,articullers et qui guettent : Bastet est dans les chats 
Secbmet dan■ les lion,, Hafhor dans les vaches, Mnt dans les oiseaux de proie. C'est 
pourquoi le K11, à forme humaine sur les imagea des dieux &e cache pour ah1&1 dire 
derrlfre la tête d'animal, et cela donne à l'image cosmique la plus ancienne le carac
tére d'un reieton de la plus horrible angoisse. !,es puissances se mettent en cour
roux contre les hommes, même aprés la mort, et ne peuvent être calmées que par 
les plus lourds sacrifices. L'union du Nord et du Sud égyptien a été reprèsentée 
alora par l'adoration commune du faucon d'Horus, qui a son premier /{a dans le 
pharaon régnant. (Cf. Ed. Meyer, Ge$cllichle 4. Allerlllms, 1, § 182 sq.) 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

ment de 500 à 900 dans l'Occident celto-germanique et aujour
d'hui encore en Russie. Mais comment le monde s'est-il reflété 
dans ces têtes cc converties •? Quelle penaée réelle et quelles repré
sentations y a-t-il - quelques cléricaux de l'école byzantine mis -à 
part - dans ces cérémonies et ces dogmes ? L'évêque GréK()ire de 
Tours, qui montre cependant tout de même l'état,spirituefle plua 
haut de sa génération, célèbre un jour en ces termes la pounière qui 
a été ràclée sur la pierre du tombeau d'un eaint : « 0 céleste purge 
'{Ui dépasse Ica recettes de tous les médecins I qui nettoie lea mtea
tms comme l'essence de scammonine et q_ui lave la conscience de 
toutes ses taches 1 » Ce n'est pas la mort de J éaua, en tant 'lue simple 
crime, qui le remriit de colère, mais sa résurrection qui ui eemble 
aussi obscure qu une thaumaturgie athlétique, ce qui donne au 
Messie la réputation légitime d'un grand magicien et donc d'un vrai 
Sauveur. Il ne pressent pas du tout que l'hietoirc de la Paaaion a une 
signification mystique 1• 

En Russie, les décisions du 1c Synode des Cent Chapitres », en 
1551, sont un témoignage de la plus primitive crédulité. La taille 
de la barbe et la fausse prise de la croix apparai11ent ici comme des 
péchés mortels. Elles sont une injure faite aux démons. Le «-synode 
de l'antichrist » en 1667 a abouti à l'énorme mouvement aectariate 
de Raskol, parce qu'on devait déeormais faire le signe de croix avec 
trois doigts au lieu de deux et prononcer le nom de Jésue Jiuua au 
lieu d'issus, ce qui faisait perdre aux orthodoxes de stricte obser
vance la vertu de ces moyens magiques sur les démons. Mais cet 
effet de la peur n'est pourtant paa tout, ni mime l'essentiel. Pour
quoi ne trouve-t-on pas dans la période mérovingienne la plus légère 
trace de cette ardente ferveur et de cette angoiaae m~aphyaique de 
la mort, qui remplissent la préhistoire magique dana les apoca
lypses et la fréhistoire roue, sa sœur, à l'époque du 1aint aynode 
(17:21-1917) Qu'est-ce qui a conduit toutes le■ aectc,s martyres 
des Raskohens depuis Pierre le Grand au célibat, à la pauvreté, à 
la mendicité, aux mutilations de soi-même, aux formes d'a,cétiame 
le plus effrayant et qui a pou88é, au XVII1 siècle, dea milliers de gena 
à se faire brûler volontairement par p1188ion religieuae ? Pourquoi la 
période franque apparaît-elle si émoussée et si superficielle, com
parée à la doctrine des Schlutc,s aur les « Chri1tuss1ens ruaaea » qui 
sont jusqu'aujourd'hui au nombre de aept; ou bien aux Duclio
borzes avec leur Livre de Vie qu'ils utili1ent comme Bible, et qui 
est censé contenir les psaumes oralement transmis par Jésus aux 
Scopses, avec leurs effrayants commandemc:nts rnutilatoires, choaes 
sans lesquelles Tolstoï, le nihili1me et les Tévolutions politiques 
seraient mintelligiblea 1 ? Est .. il exact que 1euls les Araméens et les 
Russes possèdent le génie Teli~eux, et que faut-il alors attendre de 
la Rusaie future aujourd'hui où, précisément au siècle déciBü, 
l'entrave de l'orthodoxie savante a été coupée? 

1. Bernoulli, Dù Heiligen der Mero11ingn (1900), donne un bon eXJ10R de cette 
religion primitive. 

2. Kattcnbusch, "Lehrbuch tl. 111rgl. K<nt/essionk. 1, 1892, p. 234 aq. - N. P. Milju
kow, Ski••e russisrlter K1dwrgescll, 1901, II, p. 104 aq. 
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Les religions primitives ont quelque chose d'apatriotique comme 
les nuages et les vents. Les Ames des masses des peuples primitifs 
se sont condensées, par hasard et rapidement, en un être; et fortuit 
reste aussi le lieu des combinaisons de l'être éveillé issues de l'an
goine et de la défense qui les couvrent. Leur caractère sédentaire 
ou migratoire, instable ou non, n'a rien à faire avec leur significa
tion plus profonde. 

Un profond lien tettitorial sépare les hautes cultures de cette 
vie. Il y a ici un paysage mate,nel de toutes les formes d'expreasion 
et, de même que la ville, le temple, la pyramide, la cathédrale do,
vmt accomplir leur histoire, là où leur idée avait germé, de même 
aussi la grande religion de la ·première époque est liée, par toutes 
les racines de son être, au sol sur lequel s'élève son image cosmique. 
Les rites et les propositions sacrés ont beau émigrer très loin plue 
tard, leur développement intérieur n'en reste pas moins lié à leur 
lieu de naissance. Il est tout à fait impossible que le plus léger trait 
du développement des cultes citadins antiques puisse se retrouver 
aussi en Gaule, ou qu'un pas dogmatique du christianisme faustien 
puiase s'accomplir aussi en Amérique. Ce qui se sépare du pays 
devient rigide et se dessèche. 

Le commencement ressemble chaque fois à un cri subit. Le 
bruit sourd de la crainte et de la défense se transforme tout à coup 
en un pur et fervent réveil qui, partant de la terre maternelle, 
florissant absolument comme la plante, embrasse et conçoit d'un 
coup d'œil la profondeur du monde lumineux. Partout où vit en 
général un sens de la réflexion sur soi, on a vu et salué dans cette 
transformation une renaissance intérieure. A ce même moment, 
jamais pius tôt et jamais répété avec la même puissance et la même 
profondeur, on dirait un grand éclair qui traverse tous les esprits 
élus de ce temps, qui fait dissoudre toute crainte dans un amour 
joyeux et qui fait apparaître subitement l'invisible dans une trans
figuration métaphysique. 

Chaque culture réalise ici son symbole primaire. Chacune a son 
espèce d'amour, qu'on l'appelle céleste ou métaphysique, avec lequel 
elle contemple, embrasse et s'assimile sa divimté, et qui reste pour 
tous les autres inaccessible ou incompréhensible. Qu'une grotte 
lumineuse surplombe le monde, comme aux yeux de Jésus et de 
ses compagnons; que la petite planète s'évanouisse dans une infinité 
d'astres comme le sentait Giordano Bruno; que les Orphiques s'assi
milent leur dieu corporel; que l'esprit de Plotin se fonde en Henosis 
dans l'extase avec l'esprit de Dieu; que saint Bernard s'identifie, 
dans l'Unio mystica, avec l'action de la divinité infinie - ·}'élan en 
profondeur de l'âme est toujours soumis au symbole primaire de 
cette seule culture et d'aucune autre. 

Dans la cinquième dynastie égyptienne (2680-2540) qui a suivi 
les constructeurs des grandes pyramides, le culte du faucon Horus, 
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dont le Ka séjourna dans le pharaon régnant, pAlit. Les cultes locaux 
plus anciens, et même la profonde religion de Thout à Hermopolis, 
pauent à l'arrière-plan. La religion solaire du Rê apparaît. De son 
palais orienté vers l'Ouest, chaque roi fait élever, à côté de sa pyra
mide, un sanctuaire de Rê, la première, symbole de la vie dirigée, 
depuis Ja naissance jusqu'à Ja chambre munie du sarcophage, le 
second, sr,mbol~ de la grande nature éternelle. Le temps et l'espace, 
l'être et 1 être éveillé, le destin et la sainte causalité s'affrontent dans 
cette double création gigantesque comme dans aucune autre archi
tecture de la planète. Un chemin couvert monte vers les deux; le 
visiteur de Rê est conduit par.des reliefs qui décrivent la puiaaance 
du dieu solaire sur le monde végétal et animal et le changement des 
saisons. Aucune image des dieux, aucun temple, seul un autel 
d'albltrc orne Ja puiBlantc terrasse sur laquelle le pharaon passe, à 
l'aube naiaaante, dominant le payaag_c et sortant de l'obscurité, pour 
saluer Je grand Dieu qui se lève à l'Orient 1• 

Cette première intériorité prend toujours naissance dans le paysage 
non urbain, dans les villages, les huttes, Ica sanctuaires, les couvents 
isolés et les ermitages; c'est là que se forme la grande communauté 
de l'être éveillé,· des élus spirituels, qui sépare intérieurement du 
grand courant de l'être, des héros et des chevaliers, un monde tout 
entier. Les deux ordres primitifs, clergé et noblesse, la vision dans 
Ica cathédrales et l'action qui sort du chlteau, l'ascèse et l'amour, 
l'extase et la distinction, commencent d'ici leur histoire proprement 
dite. Le khalife a beau être aussi le chef laïc des croyants, le pharaon 
a beau sacrifier dans les deux sanctuaires, le roi germani~ue a beau 
fonder la tombe de ses ancêtres sous la cathédrale, rien n éliminera 
le gouffre antithétique de l'eseace et du temps, qui se reflète ici 
dans ces deux ordres. L'histoire religieuse et l'histoire politique, 
l'histoire des vérités et celle des faits sont impossibles à unifier. 
Le schisme commence dans Ica cathédrales et les chltcaux pour se 
poursuivre dans Ica villes sana cease progreaaantes, sous la forme 
antithétique de la science et de l'économie, et pour s'achever 
aux derniers stades de l'historicité, dans la lutte entre l'esprit et la 
violence. 

Mais Ica deux histoires se déroulent tout entières au sommet de 
l'humanité. Au fond, la paysannerie reste ahiatorique. Elle ne com
prend pas plus les ttats que les dogmes. La puissante religion pri
maire des saints fait naître dans Ica villea pnmitives la scolastique 
et la mystique, dans la confusion croisaante de ruelles et de places 
la réforme, la philosophie et l'érudition laïque, dans les masses de 
pierre des. grandes villes tardives le rationalisme et l'irréligion. Au 
dehors, la foi du paysan est « éternelle » et reste la même. Le paysan 
é~tien ne comprenait rien à ce Rê. Il en entendait le nom et con
tinuait sa piété, tandis qu'un fragment imposant d'histoire reli
gieuse passait dans les villes, dieux animaux de l'époque thinite qui 

J. Borchardt, Rlluilir'_umtùs Neœo""'• vol. l, 1905. I.e pharaon n'eat plus l'Incar
nation de la divin!~, et il n'est Jl!ll non plus encore le fils de lll comme dans la 
thtologle du Moyen-Empire; malgré sa gr1111de\1r terrestre il est là, tout petit 
serviteur, en face du Dlèu. 
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reprenaient le pouvoir avec la religion des fe11ahs de la vingt
sixième dynutie. Le paysan italique priait au temps d' Auguste 
comme il l'avait fait longtemps avant Homère, et il le fait encore 
aujourd'hui. Des noms et des propositions, de religions entières 
qui avaient mûri et décédé, ont pénétré de la ville chez lui et modifié 
le son de ses mots. Le sens resta éternellement Je même. Le paysan 
français vit encore dam sa période mérovingienne : Freya ou Marie, 
les Druides ou les Dominicains, Rome ou Genève, rien ne touche au 
cœur de sa foi. 

Mais dans les villes il y a aussi une succession historique des 
couches populaires. Par delà la religion primitive du terroir, il y a 
une religion populaire des petites gens dans le fond des villes et de 
la province. Plus une culture monte, comme dans le Moyen Empire, 
l'époque; brahmanique, celle des présocratiques, des préconfuciens 
et du baroque, plus le cercle se resserre de ceux pour qui les der
nières vérités de leur temps sont une propriété réelle et non seule
ment un nom et un son. Combien d'hommes y avait-il qui ont com
pris alors Socrate, Augustin et Pascal? La pyramide humaine 
s'appointe aussi, en religion, de plus en plus rapidement, pour 
s'achever avec la fin de la culture et s'écrouler désormais lentement. 

En 3000 commencent, en :E;gypte et à Babylone, les courants 
vitaux de deux ~randes religions. En :8~pte, sous la u Réforme » 
qui a suivi l'Ancien Empire, le monothéisme solaire est solidement 
constitué en religion de prêtres et de savants. Tous les vieux dieux 
et déesses - que les paysans et petites gens continuaient à adorer 
dans leur signification originelle - sont désormais des incarnations 
ou des serviteurs de l'unique Rê, même la religion particulière 
d'Hermopolis s'intègre avec sa cosmologie dans le grand système 
de Rê, et une dissertation théolo~ique 1 concilie même le Ptah d~ 
Memphis, comme principe primaire abstrait de la Création, avec le 
dogme. C'est comme sous Justinien et Charles-Quint : l'esprit 
citadin a pris pouvoir sur l'àme du paysage; la force plastique de 
la première période est finie; la doctrine est achevée intérieure
ment et est désormais plutôt détruite que raffinée par des considé
rations d'ordre rationnel. La philosophie commence. Dogmati
quement, le Moyen Empire a aussi peu d'importance que le baroque. 

Depuis 1500, trois nouvelles histoires religieuses commencent, 
d'abord la vêdiqve au Pendjab, puis la Chinoise au Hoangho, enfin 
l'antique au Nord de la mer :8gée. Aussi claire nous apparaît l'image 
cosmique de l'homme antique avec son symbole primaire du corps 
matériel particulier, aussi difficilement nous pouvons soupçonner 
les détails de la grande religion antique primitive. La faute en est 
aux chants homériques qui paralysent la connaissance plutôt qu'ils 
ne la soutiennent. L'idéal nouveaµ de la divinité réservé à cette 
culture, c'est le corps humain dans la lumière, le héros comme inter
médiaire entre l'homme et Dieu, - c'est du moins ce que prouve 
l'Iliade. Que ce corps soit transfiguré apolliniquement ou répandu 
dionysiquement à tous les vents, dans tous les cas il était la forme 

1. Ennann, Ein Denkm11l memphislicher Theologie, Ber. Berl. Aldd. 19n, p. 916 
eq. 
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fondamentale de tout être. Le soma comme idéal de l'4tendu, le 
cosmos comme somme de ces corps individuels, I' • E::tre 11, l' «Un• 
comme étendue en soi, le Logos comme ordre de l'E::tre dans la 
lumière - tout cela se mirait en grandes visions devant l' œil 
l'homme sacerdotal, et avec toute la puisaance d'une religion nou• 
velle. 

Mais la poésie homérique était celle d'un seul ordre. Des Jeull. 
mondes de la noblesse et du clergé, du tabou et du totem, de 
l'héroïsme et de la sainteté, un seul y est vivant. Non seulement il 
ne comprend pas, mais il méprise l'autre. Comme dans les Eddas, 
la suprême gloire des mortels est de connaitre la coutume noble. 
Si les penseurs du baroque antique, de Xénophon à Platon, avaient 
trouvé ces scènes des dieux osées et creuses, ce n'était pas sans 
raison; c'est en partant des mc!mes sentiments que la théologie et 
la ·philosophie postérieures d'Occident ont étudié la poésie héroïque 
des Germaine, mais aussi les poèmes de Gottfried de Strasbourg, 
de Wolfram et de Walther. Si les épopées homériques ne aont pas 
perdues comme les gestes héroïques collectionnées par Charle
ma,ne, c'est uniquement parce qu'il n'existait pas d'ordre clérical 
antique discipliné et que, par conséquent, la spiritualit~ posté
rieure citadine a été dominée par une littérature ehn,aleresq,u et 
non re/iginue. Les doctrines originelles de cette religion, qui se 
rattachent au nom peut-c!tre plus ancien d'Orphée pour contredire 
Homère, n'ont jamais été écrites. 

Elles existèrent tout de même un jour, et qui sait tout ce qui se 
cache derrière les figures de Chalchas et de Tirésias ? Il faut bien 
qu'une puiHante secou11C ait lieu auaai au début de cette culture, 
de la nier :8gée à l':8trurie, mais on ne sera pu plus renseigné sur 
elle par l'Iliade que le Nibelungenlied et la Chanson de Roland ne 
nous renseignent sur la mystique et la ferveur de Joachim de Flore, 
de saint François, des Croisades ou sur cette ardeur profonde du 
11 Dies ira, •, par Thomas de Celano, qui aurait peut-c!tre excité des 
éclata de rire devant un public courtois du xm• siècle. Ce devaient 
c!tre de grandes penonnalités qui donnèrent alors, au nouveau coup 
d'œil cosmique, une forme mystico-métaphysique, mais nous ne 
savons rien d'elles et seul leur côté joyeux, clair, léger a pénétré 
dans le chant des salles de chevaliers. La « ijUerre de Troie • fut
elle une querelle ou une croisade ? Que sigmfie Hélène ? Même la 
conquète de Jérusalem a eu sa conception spiritueUe et sa concep
tion mondaine. 

Dana la poésie nobiliaire homérique, Dionysos et Déméter ne 
sont pas considérés 1 comme dieux sacerdotaux. Mais mc!me chez 
Hésiode, ce berger d' Askra, qui chante et spécule sur sa foi popu
laire, on l)e doit pas vouloir chercher phis que chez le cordonnier 
Jacob Bôhme les pures idées du grand pa88é. C'est la seconde diffi
culté. La grande rtli(?"on ancimnl) itait awn propriiti d'i,n ordre, et 
eUe n'était ni accessible ni intelligible à la masse; la mystique du 
premier gothique aussi se restreint à un petit cercle d'élus, elle est. 

r. C'est parœ qu'ils appartenaient auae1 à la payeannerte ~temellc qu'ils out 
aun•rcu aux figures olrmptques. 
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scellée par le latin et Ja lourdeur de ses concepts et de ses images, 
et l'existence n'en est connue en général avec clarté ni des paysans 
ni des nobles. C'est pourquoi les fouilles, sans doute C88entielles 
pour les cultes ruraux antiques, ne nous apprennent rien sur ce~e 
première religion, pas plus qu'une chapelle de village ne pourrait 
nous renseigner sur Abélard et Bonaventure. 

Mais Eschyle et Pindare subirent sans contestation l'influence 
d'une grande tradition cléricale; ils avaient derriè~e eux !es Pyt_ha: 
goriciens qui apportèrent le culte de Déméter, et ils tra~irent ainsi 
le lieu où doit être cherché le centre de cette mythologie; plus tôt 
encore les mystères d'Eleusis et la réforme orphique du vue siècle; 
enfin les fragments de Pherekydes et d'Epimenides, derniers et non 
premiers dogmatiques d'une très vieille théologie. Hésiode et Solon 
connaissent l'idée du péché héréditaire qui se venge sur les enfants 
et petits-enfants, et en outre la doctrine également apollinienne_ de 
l'hybris. Mais Platon, orphique et adversaire de la conception 
homérique de la vie, décrit dans le Phédon de très vieilles doctrines 
sur l'enfer et le juiement des morts. Nous connaissons l'émou
vante formule orphique, négation des mystères opposée à l'affir
mation de l' Agone, qui était déjà née sans aucun doute en 1100 et 
comme protestation de l'être éveillé contre l'être : soma sema - ce 
corps antique florissant est un tombeau I Ici il ne se sent plus, dans 
la discifline, la force et le mouvement, il se connait et tremble devant 
ce qu'i comprend. Ici commence l'ascétisme antique qui cherche 
à se délivrer. de cet être corporel euclidien par des rites et des expia
tions très aé"7èrea, même par la mort volontaire. On se méprend 
totalement sur' les paroles des philoso1;>hes présocratiques quand ils 
parlent contre Homère : ils ne le faisaient pas en rationalistes, mais 
en ascètes, parce 'lu'ils avaient grandi, eux 11 contemporains » de 
Descartes et de Leibniz, dans la stricte tradition de la grande reli
gion orphique que ces écoles semi-monacales de penseurs avaient 
conservée, à l'ombre de vieux et célèbres sanctuaires, aussi fidè
lement que la scolastique gothique dans les universités totalement 
cléricales du baroque. Du suicide d'Empédocle, on marche en droit 
chemin, en avant vers les Stoïciens romains, en arrière vers 
11 Orphée». 

De ces dernières traces émerge, en effet, désormais une esquisse 
lumineuse de la vieille religion antique. De même que toute la 
ferveur gothique s'orienta vers la reine du ciel, Marie, Vierge et 
Mère, de même il poussa alors une couronne de mythes, d'images 
et de formes autour de Déméter, l'enfanteuae, de Gaia et Persé
phone, et de Dionysos, l'engendreur : cultes chtoniques et phafü
ques, fêtes et mystères de la naissance et de la mort. Cela aussi était 
de la pensée antique et de la présence corporelle. La religion apolli
nienne adorait le corps, l'orphique le rejetait, celle de Déméter 
fçtait les moments de sa genèse : la génération et la naissance. Il y 
avait une mystique vénérant timidement les mystères de la vie, 
dans des doctrines, des symboles et des jeux, mata en outre immé
diatement l'orgiasme, car la dépense corporelle est aussi profondé
ment apparentée à l'ascèse que la prostitution sacrée au célibat; 
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toua deux sont négateun du temps. C'est la formule apollinienne: 
• arrière • devant l'hybrisl 9ui est ici renversée. La distance n'est 
pas considérée, mais suppnmée. Quiconque a vécu cela en soi
même était, 1 de mortel, devenu dieu ». Il doit avoir existé alon de 
grands saints et des voyants qui dépassaient les figures d'Héraclite 
et d'Empédocle, autant que ceux-ci étaient au-dessus des confé
renciers ambulants chez les Cyniques et les Stoïciens. Des choses 
semblables n'ont pas lieu sans nom et sans personne. Au moment 
où les chants d'Ulyue et d'Achille retentissaient partout, il y avait 
dans les localités cultueJles célèbres une grande et sévère doctrine, 
une mystique et une scolastique pourvues d'un régime scolaire 
développé et d'une tradition orale secrète, comme dans l'Inde. 
Mais tout cela a disparu et les ruines poatérieures nous en montrent 
• peine encore l'existence pasaêe. 

Si on écarte entièrement la poésie chevaleresque et les cultes 
populaires, il restera encore poàsible de faire quelque constatation 
au1ourd'hui sur cette religion antique. Mais alon il faut éviter une 
troisième erreur : le parallélisme entre la reli~on cr grecque II et la 
religion« romaine•· Une telle opposition n'CXJste pas. 

Rome n'est qu'a,,u des innombrables villes antiques de la période 
de colonisation, bltie par les ltrusques et renouvelée reliç:ieusement 
sous la dynastie étrusque du v18 Blècle. Il est bien pou1ble que le 
groupe des dieux capitolins : Jupiter, Junon, Minerve, qui prirent 
alors la place de la très vieille trinité : Jupiter, Mars, Quirinus de 
la I religion ·de N llma •• ait certains liens avec le culte familial des 
Tarquins, la 'déesse Minerve étant, tout .à fait incontestablement, 
imitée de I' Athena Polias 1• On n'a le droit de comparer les cultes 
de cette seule ville qu'avec ceux des villes particulières de langue 
grecque de même Age, par exemple Sparte ou Thèbes, qui n'étaient 
en aucune manière moins riches et moins nuancées. Le peu de traits 
généraux ~elléniques q~'<?n y trouve.ra sera un trait g~néral italique. 
Quant à dire que la religion I romame • n'a pas connu le mythe, à 
la différence dea cités-Etats grecques, comment le savons-nous ? 
Nous ne saurions rien de la ,srande légende des dieux de l'ancien 
temps en général, si nous étions réduits au calendrier des fêtes 
et aux cultes publics des cités grecques particulières, pas plus que 
les actes du concile d'tphèae ne nous feraient pressentir quelque 
chose sur la piété de Jésus, ou une liturgie de la Réforme sur la 
mystique franciscaine. Ménélas et Hélène dans Je culte d'ttat 
laconien, étaient les dieux des arbres, rien de plus. Le mythe antique 
est originaire d'un temps où il n'y avait pas du tout encore de polis 
avec leurs fêtes et leurs constitutions, pas plus Athènes que Rome. 
Il n'a en général rien à faire avec leurs devoirs et Jeun intentions 
religieux, qui sont très rationnels: Le niythe et le culte sont encore 

1. Wluowa, Rll1,i011 "· K..Uiu tùr Riinur, p. 41. Pour la religion lti:usque, et 
sa algnUlcation gmnéliole pour toute l'Italie, et doue pouz toute la premiè'e moiti~ 
du paysage antique, nous fcroua la m~ r~uc que œlle que nous av01111 dijà 
feJte à propoa de là rellalon talmudique. Elle cet m dchora dca dcwc p~ 
• claulquca ,, et cette ral11011 a eufB. p>UI l'~er complètement eu face dca iâl
gloua aëhafque et dorienne, avec l~uclles elle forme une unité epjrltuelle et hJeto
nque, comme le montrent 11C1 tombcim:, 11C1 temples et aca mythes. 
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en moindre contact dans l'antiquité que partout ailleurs. Et il n'est 
pas non plus une créature du domaine cultural hellénique tout 
entier, il n'est pas « grec », mais né, comme l'histoire de l'enfant 
Jésus et la légende du Graal, dans les milieux enthousiastes de 
régions étroitement limitées; la représentation de l'Olympe, 
par exemple, est originaire de la Theaaalie; c'est de là qu'il est 
devenu le bien commun de tous les gens instruits, de Chypre à 
l'ttrurie, et clone aussi à Rome. La peinture étrusque le suppose 
~onnu de tous, par conséquent les Tarquins et leur cour l'avaient 
connu aussi. On peut combiner la locution : ,, croire » à ce mythe, 
avec toutes les représentations qu'on voudra, ces représentations 
vaudront pour le Romain de l'époque royale tout autant que pour 
les habitants de Tégée et de Corcyre. 

Les deux imagea, tout à fajt différentes, qu'a fabriquées la science 
moderne sont le résultat non des faits, mais de la méthode, qui part 
ici (Mommsen) du calendrier des fêtes et des cultes citadins, là 
de la poésie. Il suffit d'ar.pliquer, aux cités grecques, la méthode 
« latine » qui a abouti à l image de Wissowa, pour en recevoir une 
tout à fait semblable ( celle des 1< fêtes grecques » de Nilason, par 
exemple). 

Pensez à cela et toute la religion antique vous apparaîtra dans sa 
parfaite unité intérieure. La légende grandiose printanière, des dieux 
du xre siècle, avec son atmosphère de joie et de tristesse qui rappelle 
Gethsemanné, la mort de Balder, saint François, est de part en part 
une 1< théorie», c'est-à-dire une vision, une image cosmique de l'œil 
interne, et qui est issue du fervent réveil commun de cercles d'élec
tion très éloignés du monde chevaleresque 1• Mais les religions 
citadines beaucoup plus tardives sont absolument une technique, 
un culte, et elles ne montrent donc qu'un côté, d'ailleurs très diffé
rent, de la piété antique. Elles sont aussi loin du grand mythe que 
de la foi populaire; elles ne s'occupent ni de métaphysique ni 
d'éthique, mais seulement de l'accomplissement d'actes rituels 
sacrés; et enfin le choix des cultes dans les cités particulières est 
très souvent, par opposition au mythe, originaire non d'une con
ception cosmique unitaire, mais de cultes familiaux et ancestraux 
fortuits, de grandes familles qui ont fait de leur saint un patron, tout 
comme dans la période gothique, et qui s'en sont réservé les fêtes 
et les honneurs. Ainsi les Lupercales à Rome se faisaient en l'hon
neur du dieu champêtre Faunus et étaient le privilège des Quine
tiens et des Fabiens. 

La religion chinoise, dont la grande époque « gothique » s'étend 
de 1300 à 1000 et embrasse l'apogée de la dynastie Dschou, doit 
être étudiée avec la plus extrême prüdence. En regard de la pro
fondeur creuse et de l'enthousiasme pédantesque des penseurs 
chinois, de la trempe de Confucius et de Laotsé, qui étaient tous 

1. Il est tout à fait indifférent que Dionysos soit• emprunté• à la Thrace, Apollon 
à l'Asie-Mineure, Aphrodite à la Phénicie; le fait 2ue, de milliers de motifs hé~
rogènes, on n'a choisi que ce petit nombre, qu'on 1 a ressenti et transformt en une 
unité magnifique, signifie une création nouvelle totale, tout comme le culte de :Marie 
a été une création du gothique, bien que tous les éléments en fussent pris alors à 
l'Orient. 
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na. aoua II l'ant:i,n ,,,..,,.," de ce monde politique, il paraît généra
lement très téméraire d'affirmer l'existence d'une mystique et d'une 
légende de grand style au début; mais elles ont dû exister tout de 
mfme. Sana doute, ces grands citadins auperrationalistes ne noua 
en disent rien, paa plua qu'Homère sur Calchas, mais pom· une 
autre raison. Que saurions-noua de la piété gothique, si toutes ses 
œuvrea étaient tombées sous la censure de puritains et de rationa
listes, comme Locke, Rouaaeau et Wolf? Et pourtant on considère 
cette fin confucienne de l'intériorité chinoise comme un commen
cement, quand toutefois le syncrétisme de l'époque de Han ne 
s'appelle pas la religion chinoise 1 • 

Nous savons aujourd'hui, à l'encontre de l'hypothèse générale, 
qu'il y avait dans la vieille Chine un clergé puissant 2• Nous savons 
que les textes de Schuking ont refondu des fragments des anciens 
chanta héroïques ét des mytlies des dieux, qu'ils noua ont transmis 
ainsi sous cette forme rationaliste; de même le Chouli, le Ngili et 
Schiking nous apporteraient encore bien des révélations, si on les 
examinait avec la conviction qu'ils doivent renfermer des choses 
beaucoup plus profondes que n'en pouvaient comprendre Confu
cius et ses pareils. On entend parler de cultes chtoniques et phalli
ques, dans la première période Dachou, d'un orgiaame sacré où le 
culte des dieux était accompagné de danses extatiques collectives, 
de représentations mimiques et de dialogues entre le dieu et la 
prêtresse, d'où est né peut-être le drame chinois tout comme en 
Grèce 8• Et nous devinons enfin la raison pourquoi il a fallu que la 
richesse débordante des divinités et des mythes de la vieille Chine 
fût absorbée par une mythologie impériale. Car non seulement 
tous les empereurs de la légende, mais aussi la plupart des figures 
des dynasties Hia et Schang avant 1400 ne sont, en dépit de toutes 
les chronologies et de toutes les Chroniques,. que de la nature trans
formée en histoire. Le germe dt' ces transformations est dans les 
possibilités profondes de toutes les jeunes cultures. Le culte de$ 
ancêtres essaie toujours de s'emparer des démons naturels. Tous les 
héros d'Homère, ainsi que Minos, Thésée, Romulus, sont des dieux 
de,·enus rois. Dans le Hêliand vieux saxon, Christus était en train 
de le devenir. Marie est la reine couronnée du ciel. C'est la manière 
suprême, et tout à fait inconsciente, dont les hommes de race peu
vent honorer : ce qui est grand pour eux doit avoir de la race, être 
puissant, souverain, ancêtre de générations entières. Un clergé fort 
sait détruire très tôt cette mythologie du temps, mais elle s'est 
imposée à moitié dans l'antiquité et tout à fait en Chine, dans la 
mesure exacte où disparaissait l'élément clérical. Les anciens dieux 
sont· maintenant les empereurs, les princes, les ministres et leur 
cour; les événements naturels sont devenus des actes de souve-

1. Chez de Groot, L'nit•ersismus (1918), où les systèmes des Taorstes, des Confu
delll et dea Bouddhistes aont traités effectivement et en toute évidence comme des 
re~ de la Chine. C'est comme Ili l'on voulait dater la religion antique de Cara
calla. 

a. Conrady ln·•Wallliljew, Di, Erschlussvnr Chinas (1909), p. 232; B. Schlndlo:r 
Da, Pri,skrlw,11 ;,,. tùùt, Chi"", I, 1919. 

3, Conrad)•, Chfoa, p. 516 
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rains et les révolutions populaires des entreprises sociales. Rien ne 
pouvait combler davantage les vœux des Confuciens : ils avaient 
trouvé le mythe qui pouvait assimiler en quantité illimitée leurs 
tendances moralisatrices, ils n'avaient qu'à enrayer les traces du 
mythe naturel originaire. 

Devant l'être éveillé chinois, le ciel et la terre étaient deux moitiés 
du macrocosme, sans opposition, et chacune reflétant l'autre. 
L'image manque à la fois et du dualisme magique et de. l'unité 
faustienne de la force efficace. Le devenir se manifeste dans la libre 
interaction de deux principes, le yan et le yin, qui sont plutôt pério
diques que polaires. Il y a en conséquence deux âmes dans l'homme : 
au yin correspond la kwei, le terrestre, l'obscur, le froid; elle se 
dissoutavec le corps; lasen est l'âme supérieure, lumineuse, durable 1• 
Mais en dehors de l'homme, il y a encore une quantité innombrable 
de ces deux espèces d'âme. Des troupes d'esprits remplissent l'air, 
l'eau et la terre; tout est peuplé et mis en mouvement par kwei et 
sen. La vie de la nature et la vie humaine consistent réellement et 
entièrement dans le jeu de ces unités. La prudence, le bonheur, la 
force, la vertu dépendent de leur relation. L'ascèse et l'orgiasme; 
la coutume chevaleresque du hiao qui recommande à l'homme dis
tingué de venger l'offense faite a un ancêtre sur la postérité de• 
l'offenseur, même après des siècles, et de ne pas survivre à la défaite 2; 

enfin la morale rationnelle du ye,z, conséquence du savoir selon le 
jugement rationaliste : tout cela est le résultat de la représentation 
des forces et des possibilités de kwei et de sen. 

Tout cela se résume dans le mot tao. La lutte entre le yan et le 
_1,·ùz dans l'homme est le tao de sa vie; le mouvement des troupes 
d'esprits au dehors est le tao de la nature. Le monde possède un 
tao, dans la mesure où il a un tact, un rythme, une périodicité. Il 
possède li, la tension, dans la mesure où on le connaît et où on en 
tire des rapports achevés, pour la pratique ultérieure. Le temps, le 
destin, la direction, la race, l'histoire, tout cela, contemplé avec le 
grand coup d'œil cosmique de la première dynastie Dschou, est 
contenu dans ce seul mot. La voie conduisant le pharaon à son 
sanctuaire, à travers l'allée obscure, lui est apparentée, le pathos 
faustien de la troisième dimension aussi; mais le tao est pourtant 
loin de l'idée d'une domination technique de la nature. Le parc 
chinois s'abstient de la perspective énergique. Il place les horizons 
l'un ~errière l'autre et invite à la promenade, au lieu d'assigner un 
but. La " cathédrale » chinoise de la première époque, le pi-yung, 
avec ses sentiers qui mènent par des portails et des buissons, par
dessus des escaliers, des ponts à arches et des r,Iaces, n'a jamais le 
trait inexorable de la pyramide d'tgypte, ni 1 élan en profondeur 
du gothique. 

Lorsque Alexandre apparut sur l'Indus, la piété de ces trois 
cultures s'était déjà, depuis très longtemps, fondue dans les formes 

1. Cette représentation dlffére essentiellement de la dualité égyptienne du Ka 
spirituel et de l'oiseau du paradis bai, et beaucoup plus encore des deux subltaDœs 
psychiques magiques. 

2. O. Franke, Studien •"" Gescllichu des Konf,,.ianisc"lim DOi'"'", 1920, p, 202. 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

ahistoriques d'un large taoïsme, bouddhisme et stoïcisme. Mais 

r.eu après émer~e ensuite le groupe des religions magiques dans 
a région comprise entre l'antiquité et l'Inde, et c'est à peu pi;:ès à 

la m~me époque qu'a dû commencer l'histoire religieuse de Maya 
et d'Inka, qui est perdue pour nous sans espoir. Un millénaire plus 
tard, lorsque tout était achevé apparaît ici aussi, sur le territoire si 
peu prometteur du royaume franc, d'une manière tout à fait sur
prenante et en montant en pente raide, le christianisme germano
catholique. C'est ici comme partout : le matériel complet des noms 
et des rites a beau venir de l'Orient, des milliers de traits particu
liers ont beau provenir d'une très vieille sentimentalité çermanique 
et celtique, la religion gothique est quelque chose de s1 immensé
ment nouveau, de si entièrement inconcevable dans ses dernières 
profondeurs, à tous les hommes n'y appartenant pas, que la recherche 
de connexions avec la superficie historique re11te un jeu dépourvu 
de-sens. 

Le monde mythique t1ue cette Ame jeune élève désormais autour 
d'elle, unité de force, de volonté, de direction, vue sous le symbole 
primaire de l'infini, géante action à distance, gouffres d'horreur 
et de félicité qui s'ouvrent subitement - était ~uel<J,ue chose de tout 
à fait naturel pour les élus de cette première rebgios1té, si bien qu'ils 
ne remarquèrent pas du tout la disfance, entre eux et lui, pour 
vouloir le « connaître » dans son unité. Ils y vivaient. Mais à nos 
yeux à nous, qui sommes séparés des ancêtres par trente généra
tions, ce monde apparaît si étranger et d'une puissance si excessive 
que nous ne cherchons jamais à comprendre que des côtés parti
culiers, et que nous perdons ainsi l'ensemble indivisible. 

Dans la·· divinité ancestrale, nos pères ont senti la force même, 
l'action éternelle, grandiose et omniprésente, la sainte causalité 
qui pouvait prendre à peine une forme sensible pour l'œil charnel. 
Mais la nostalgie entière de la jeune race, désir intégral, de ce cœur 
aux. pulsations violentes, de se soumettre en toute humilité à la 
,ignipc_ation du sang trouva son expression Jans la figure de la Vierge 
et de la Mère Marie, dont le couronnement au ciel est devenu un 
des plus anciens motifs de l'art gothique, figure lumineuse sur fond 
blanc, bleu et or, au milieu des troupes de l'armée céleste. Elle se 
penche sur l'enfant nouveau-né; elle sent l'épée dans le cœur; 
debout au pied de la croix, elle tient le cadavre de son fils mort. 
Depuis le tournant du millénaire, Pierre Damien et Bernard de 
Clairvaux en ont constitué le culte; l'Ave Maria et le Salut des anges 
sont nés, et plus tard, chez les dominicains, la rose croix. D'innom
brables légendes l'entourent et entourent son portrait. Elle veille 
sur le trésor ~ratuit de l'Sglise, elle est la grande prieuse. Dans les 
milieux franc1Scains est née la fête de sa tentation, chez les Béné
dictins anglais, dès avant 1100, celle de )'Immaculée Conception 
qui l'éleva tout à fait, de l'humanité mortelle, dans le monde de la 
lumière. 

Mais ce monde de la pureté, de la lumière et de la beauté spiri
tuelle eût été inconcevable sans son pendant, qui en èot insépa
rable et qui est un des sommets du gothique, une de ses œuvres les 



PROBLÈMES DE LA CULTURE ARABE 

plus insondables qu'on oublie aujourd'hui constamment - que 
l'on veut oublier. Tandis qu'elle trône là-haut, souriante dans sa 
beauté et sa douceur, un autre monde est à l'arrière-plan : partout, 
dans la nature et dans l'humanité, il y a de la vie, la misère couve, 
le mal ronge, détruit, séduit : c'est l'empire du Diable. Il traverse 
la Création entière, il est partout aux aguets. Une armée de coboldes, 
d'errants nocturnes, de sorcières, de loups-garous rôde à l'entour 
et sous forme humaine. Personne ne sait si son voisin ne s'est pas 
voué au Malin. Personne ne sait si un enfant, dès qu'il sort de la 
période des balbutiements, n'est pas déjà un suppôt du diable. Une 
angoisse effrayante, qui n'exista peut-être comme telle qu'en Égypte 
primitive, pèse sur l'homme qu'elle peut, à tout instant, jeter dans 
l'abîme. II y avait une magie noire, des messes diaboliques et des 
sabbats de sorcières, des fêtes nocturnes aux sommets des monts, 
des philtres magiques et des conjurations. Le prince infernal avec 
ses parents - sa mère et sa grand'mère, car il n'a pas le droit 
d'avoir femme et enfant, puisqu'il a profané par sa présence le 
sacrement du mariage, - avec les anges déchus et d'horribles com
pagnons, ce prince est une des créations les plus grandioses de 
toute l'histoire reli~ieuse, à peine à soupçonner dans le Loki ... 
germanique. Leurs images grotesques munies de cornes, de griffes 
et de sabots de cheval étaient déjà toutes formées dans les mystères 
dramatiques du x16 siècle; elles remplissent partout l'imagmation 
artistique et sont impossibles à séparer de la peinture gothique, 
jusqu'à Dürer et à Grünewald. Le diable est malin, méchant, 
perfide, mais pourtant finalement dupe des puissances de la lumière. 
Lui et son engeance sont drôles, patauds, in~énieux, et d'une extra
vagance inouïe, incarnation de l'éclat de nre infernal, opposé au 
sourire transfiguré de la reine céleste; mais aussi de l'humour cos
mique faustien, opposé à la détresse du pécheur contrit. 

On ne saurait exagérer le poids et la pression de cette image, 
ainsi que la foi profonde qu'on en a. Le mythe de Marie et le mythe 
du diable se sont constitués ensemble et aucun ne se conçoit sans 
l'autre. L'incroyance aux deux est un péché mortel. Il y a un culte 
de Marie, consistant en prières, et un culte du diable, consistant 
à conjurer et exorciser. L'homme marche constamment au-dessus 
d'un abîme que cache une mince couverture. La vie en ce monde 
est un combat perpétuel et désespéré avec le diable, où chacun est 
tenu, en tant que merpbre de l'~glise combattante, de donner son 
coup, de parer, de donner ses preuves comme chevalier. D'en haut, 
triomphante dans sa gloire, l'É~lise des anges et des saints surveille. 
Dans cette lutte, la grâce divme agit à la manière d'un bouclier. 
Marie est la protectrice dans le giron de laquelle on peut se réfugier, 
et l'arbitre qui distribue les prix. Chacun de ces deux mondes a 
sa légende, son art, sa scolastique et sa mystique. Même le diable 
peut faire des miracles. Ce qui n'apparaît dans aucune religion pri
mitive, c'est la couleur symbolique. A la Madone appartiennent 
le blanc et le bleu, au diable Je noir, le jaune soufre et le rouge. 
Les saints et les anges planent dans l'éther, mais les diables sautent 
et trébuchent et les sorcières sifflent dans la nuit. Les deux ensemble, 
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la lumière et la nuit, l'amour et l'angoiue, remplissent l'art gothique 
d'une indescriptible intériorité. Ce n'est rien moins qu'une ima
gination « artistique ». Chaque homme savait le monde peuplé de 
troupes d'anges et de diables. Les anges rayonnants de lumière, 
chez Fra Angelico et chez les vieux maîtres rhénans, et les visages 
grimaçants, sur les portails des grandes cathédrales, remplissaient 
réellement l'atmosphère. On les voyait, on sentait partout leur 
présence. Nous ne savons plus du tout aujourd'hui ce qu'est un 
mythe, ce n'est pas une représentation commode d'esthète, mais un 
fra~ment de réalité très corporelle, qui remue l'être éveillé tout 
entier et ébranle l'être jusqu'aux entrailles. Ces êtres vous environ
nent de toutes parts. On les apercevait sans les regarder. On croyait 
en eux avec la foi qui sent, dans toute idée de preuve, un blasphème. 
Ce que nous appelons aujourd'hui le mythe, cet enthousiasme de 
littérateur pour le coloris JOthique, n'est rien d'autre que de l'alexan
drinisme. On ri'en c jouaasait » point, la mort se cachait derrière 
lui 1• 

Car le diable s'emparait de l'Ame humaine et la séduisait vers 
l'hérésie, la prostitution et la magie. La guerre était menée contre 
lui sur cette terre, au moyen.du feu et de l'épée, et d'ailleurs contre 
les hommes qui s'étaient donnés à lui. Il est très facile d'abstraire 
tout cela de ces siècles, mais sans cette terrible réalité il ne restera 
de tout le gothique que du romantisme. Les hymnes d'amour fer
vent, qui montaient vers Marie, s'accompagnaient de la fumée 
d'innombr~bles bûchers. A côté des cathédrales s'élevaient le gibet 
et la roue. Chacun vivait alors dans la conscience d'un immense 
péril, non du bourreau, mais de l'enfer. D'innombrablas milliers 
de sorcières étaient convaincues d'être infernales. Elles se sont 
dénoncées elles-mêmes, ont sollicité leur absolution, ont expié leurs 
voyages nocturnes et leurs pactes avec le diable, par pur amour de 
la vérité. Des inquisiteurs ont dressé le chevalet, les larmes aux 
yeux, par pitié pour les torturé!', afin de sauver leur âme. Tel est 
le mythe gothique dont sont sortis les croisades, les cathédrales, la 
peinture et la mystique les plus intérieures. A son ombre florissait 
le sentiment gothique du bonheur, dont la profondeur ne nous 
est même plus concevable. 

L'époque carolingienne ignorait encore tout cela. Dans sa pre
mière capitulaire saxonne, en 787, Charlemagne avait prévu des 
peines contre la vieille croyance germanique aux loups-garous c:t 
aux errants nocturnes (strigae); et, en 1020 encore, elle est condamnée 
comme une erreur par le décret de Burkard de Worms, mais qui 
ne pa88a que sous une forme affaiblie, en I 140, dans le decretum 
Gratiani. César de Heisterbach était déjà très familier avec toute 
la légende du diable; dans la le1enda au,ea, elle est aussi réelle et 
efficace que la légende de Marie. En 1233, quand on construisait 
la voûte intérieure des cathédrales de Mayence et de Spire, parut 

I. Il en était tout de mme dans l'antlqui~. I.es ftg11res homHiques n'étaient, 
pour l'intclllgenœ hellb1istlque, que de la lltt~ature, de l'imagination, un motif 
artilltlque, et déjà à l'é~ue de Platon on n'y trouvait auére plus. Mals vers uoo, 
lea hommes 1'agenoullliient devant l'effrayante râlllté de DmïMer et de Diony101. 
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la bulle Vox in Rama qui a canonisé la foi au diable et aux sorcières. 
C'était peu de temps après l' « hymne au soleil II de saint François, 
et pendant que les Franciscains, en ferventes prières, s'agenouil
laient devant Marie et répandaient son culte, les Dominicains 
s'armaient pour la lutte contre le diable, par l'inquisition. C'est 
justement parce que l'amour céleste avait trouvé son centre dans 
cette figure unique, que l'amour terrestre fut apparenté au diable. 
La femme est le péché - ainsi sentaient les grands ascètes, comme 
ils avaient pensé l' Antiquité, en Chine et dans l'Inde. Le diable ne 
règne que par la femme, la sorcière est celle qui répand les péchés 
mortels. Thomas d'Aquin a développé l'effrayante doctrine de 
l'ineubus et suceubw. De profonds mystiques, comme Bonaventure, 
Albert Magne et Duns Scotus ont complètement constitué la méta
physique du diable. 

La Renaissance a pris la foi vigoureuse du Jothique comme condi
tion constant't de son sentiment cosmique. S1 Vasari attribue à Cima
bue et à Giotto la gloire d'avoir, les premiers, recommencé à suivre 
la nature comme maîtresse, cette nature était précisément la nature 
gothique, spiritualisée alentour par des troupes d'anges et de diables 
répandus dans la lumière comme une étemelle menace. L'imita
tion de la nature était celle de son âme, non de sa superficie. Laissons 
donc tomber enfin la légende d'unrenouvellementde « l'antiquité 11. 

Renaissance, rinascita, signifiait alors l'ascension du gothique à 
partir de l'an mille 1, le nouveau sentiment cosmique faustien, la 
nouvelle expérience du -moi dans l'infini. Quelques esprits pou
vaient s'enthousiasmer, à l'occasion, pour l'antiquité telle qu'on 
la concevait alors, c'était un goût, pas davantage. Le mythe antique 
était matière à conversation, un jeu d'allégorie; à travers son man
teau transparent, on voyait le mythe réel, le gothique, non moins 
net. Quand parut Savonarole, tous ces badinages antiques dispa
rurent aussitôt de la surface de la vie florentine. Tous ont travaillé 
pour l'tglise et avec conviction : Raphaël était le flus intérieur de 
tous les peintres de Madones; une foi solide à 1 être diabolique, 
à Ta délivrance de cet; être par les saints, est à la base de tout cet art 
et de tous ces livres; et tous sans exception : peintres, architectes, 
humanistes, même ayant journ-ellement à la bouche les noms de 
Cicéron, Virgile, Vénus, Apollon, ont considéré partout comme 
très naturel de brûler les sorcières, et porté une amulette contre le 
diable. Les livres. de Marsilius Ficinus sont pleins de dissertations 
savantes sur le diable et les sorcières; Francesco della Mirandola 
a écrit, en latin élégant, un dialogue sur « La Sorcière », afin de 
prévenir les intelligences raffinées de son milieu contre le danger. 
C'est pendant que Léonard collaborait, en tiers, à la sainte Anne, 
que fut composé à Rome, en 1487, à l'apogée·de la Renaissance et 
dans le meilleur latin humaniste, « le Marteau des maléfices ». Le 
grand mythe de la Renaissance était celui-ci, et sans lui on ne com
prend pas la vigueur magnifique, purement gothique, de ce mou
vement antigothique. Des hommes qui ne sentaient pas le diable 

r. C'est Je r&ultat poaltif du livre de Burdach : Ri/orme, R1n11iss11nce, Hwtflll• 
niSfll# (1918). 
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autour d'eux n'aunient pu créer ni La Divine Comédie, ni les fres
ques d'Orvieto, ni le flafond de la chap~lle sixtinienne. 

C'est d'abord sur l arrière-plan de ce mythe que grandit, pour 
l'lme faustienne, le sentiment de ce qu'elle était. Un moi perdu dans 
l'infini; force de part en part, mais force impuissante dans une infi
nité de forces plus gnndes; volonté de part en part, mais pleine 
d'angoisse pour sa liberté. Le problème de la liberté de la volonté 
n'a jamais été plus ~rofondément et plus llnXieusement fouillé. Les 
autres cultures ne l ont pas connu du tout. Mais précisément farce
qu'une soumission magi<Jue était ici impossible, parce que ce n était 
pas un« Il•• ni une partie d'un esprit génénl, qui _pensait, mais un 
moi particulier qui luttait pour s'affirmer, chaque bnute à la liberté 
était considérée comme une chaîne qu'on traînait dans sa vie et qui 
faisait de celle-ci une mort vivante. Mais en était-il ainsi ? pour
quoi ? pour quelle raison ? 

De cette connaissance émergea une conscience inouïe du péché, 
qui traverse ces siècles comme une plainte désespérée. Les cathé
drales montent toujours, en prière, vers le ciel, les voûtes gothiques 
semblent joindre les mains; à peine si, des hautes verrières, une 
lumière de consolation scintille dans la nuit des longues nefs. Les 
séquences des chœurs étouffent la respiration, lea hymnes latins 
chantent les genoux écorchés et les flagellations dans la cellule 
obscure. L'homme magique avait trouvé la crypte cosmi9ue étroite 
et le ciel proche; ici ce ciel était infiniment loin; nulle maan ne sem
blait se tendre du haut de ces espaces, et le monde· diabolique envi
ronnait, de ses sarcasmes, le moi égaré. C'est ce qui avait porté la 
mystique à désirer ardemment sa difformation. par la créature, ou, 
comme disait Henri Seuse, sa délivrance d'elle-même et de toutes 
choses (maître Eckart), la passivité du moi (TheoloJie deutsch). A 
c6té de cette mystique, une spéculation sans fin s accrochait aux 
concepts qu'elle réduisait de plus en plus en notions raffinées pour 
montrer le pourquoi des choses; et enfin l'appel général à la grlce 
retentit, non point à la grlce magique 9ui descendait comme subs
tance, mais à la faustienne qui dénouait la Volonté. 

Le droit de tJOMloir librement est, en dernière analyse, l'unique 
don que l'lme faustienne obtient du Ciel par ses sollicitations. Les 
sept sacrements gothiques, où Pierre Lombard sentait une unité, 
9.ui devinrent un do~me en 1215, au concile de Latran, et que 
Thomas d'Aquin a assis sur un fondement mystique, n'ont que cette 
satisfaction. Ils accompagnent l'lme individuelle de la naissance à 
la mort et la protègent contre les puissances diaboli~ ues qui cher
chent à se nicher dans la volonté. Car se vouer au diable, c'est lui 
livrer sa TJolo11té. L':tglise combattante, sur terre, est la commu
nauté visible de ceux à qui la jouissance des sacrements a donné 
la grâce de pouvoir vouloir. Cette certitude d'être libre apparaît 
garantie dans le sacrement de l'autel, qui prend dèll lors une tout 
autre signification. Le miracle de la sainte transsubstantiation qui 
s'accomplit chaque jour entre les mains du prêtre, la sainte hostie 
prise au grand autel de la cathédrale, et où le croyant sentait la 
présence de ce qui s'était sacrifié un jour pour garantir aux siens 
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la liberté de vouloir - tout cela créa une atmosphère dont nous ne 
pouvons plus aujourd'hui nous faire une idée et pour laquelle fut 
créée, en reconnaissance, en 12641 la principale fête de l'tglise 
catholique, la Fête-Dieu. 

Mais le sacrement de la pénitence proprement faustien porte encore 
beaucoup plus loin. Il est, avec le mythe de Marie et du diable, 
la troisième grande création du gothique, mais c'est lui qui donne 
d'abord aux deux premiers leur profondeur et leur signification; il 
révèle les derniers secrets de l'âme.de cette culture et l'éloigne ainsi 
de toutes les autres. Par le sacrement magique originel du baptême, 
l'homme ~'était incorporé au grand consensus; le grand «Il» unique, 
de l'esprit divin, prit aussi sa place en lui et lui imposait, pour tout 
ce qui arrivait, le devoir de la soumission. Mais dans la pénitence 
faustienne il y a l'idée de la personnalité. Il est inexact de dire qu'elle 
a été découverte par la Renaissance 1• Celle-ci lui a seulement donné 
une forme éclatante et superficielle, de telle sorte que chacun pou
vait la remarquer subitement. Sa naissance date du gothique, elle 
est sa propriété la plus intime, elle est avec l'esprit ~othique une 
seule et même chose. Car cette pénitence n'est accomplie par chacun 
que pour soi. Lui seul peut fouiller dans sa conscience. Lui seul est 
contrit devant l'infini, lui seul est tenu de compreridre dans la con
fession son passé personnel, et de l'exprimer en mots, et de même 
l'absolution, affranchissement de son moi en vue de nouveaux actes 
responsables, n'a lieu que pour lui seul. Le baptême est tout à fait 
impersonnel. On le reçoit parce qu'on est un homme, non parce 
qu on est tel homme. Mais l'idée de pénitence suppose que chaque 
acte ne doit sa valeur spécifique qu'à celui qui le fait. C'est cela qui 
distingue la tragédie occidentale de l'antique, de la chinoise et de 
l'indoue; qui a orienté notre droit criminel de plus en plus nette
ment sur le coupable et non sur l'acte, ce qui fait dériver tous nos 
concepts éthiques fondamentaux, de l'acte individuel et non de 
l'attitude typique. Responsabilité faustienne au lieu de la soumis
sion magique, volonté individuelle au lieu du consensus, décharge 
au lieu de la résignation : voilà la différence entre le plus actif et le 
plus passif de tous les sacrements, et qui se ramène encore à la 
distinction entre la crypte cosmique et la dynamique de l'infini. 
Le baptême est accompli; la pénitence, chacun l'accomplit en soi
même. Mais la recherche consciencieuse de son propre passé est 
en même temps le plus ancien témoignage et la grande école pour 
le sens historique de l'homme faustien. Il n'y a pas d'autre culture 
où la vie propre de chaque vivant eût pour lui, trait pour trait et 
par devoir, autant de si~nification, parce qu'il avait à en rendre 
compte par des mots. St la recherche historique et la biographie 
caractérisent l'esprit occidental dès le début; si toutes deux ne sont 
au fond qu'examen de soi-même et confession, et que l'être est 
dirigé sciemment et en relation consciente sur un arrière-plan histo-

1. NI surtout re-découverte. L'âme antique était comme corps animé une unité 
tout à fait Indépendante parmi beaucoup d'autres également indépendantes. Le 
Faustien est un J)()int central dans l'Univers et dont l'âme embrasse tout. Or person
nalité (Individualité) signifie non particulier, mals unique. 
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rique, tel qu'on ne l'aurait jamais cru possible ~t supportable nulle 
part ailleurs; si nous sommes habitués à considérer l'histoire d'abord 
sous l'angle des millénaires, non en rhapsodes et enjoliveurs anti
ques ou chinois, mais en _juges - avec la formule presque sacramen
telle du• tout comprendre, c'est tout pardonner• qui est à l'arrière
plan - : tout cela a pour origine ce sacrement de l':tJlise gothique, 
cette constante décharge du moi par l'examen /aùtonque et la justi
fication. Chaque confession est une autobiographie. Ce véntable 
affranchissement de la volonté nous est si nécessaire que l'absolu
tion refusée conduit au désespoir, voire au suicide. Seul qui pres
sent la félicité d'un tel acquittement intérieur comprendra le vieux 
nom de sacrammtu,n re,urgentium, sacrement du ressuscité 1• 

Si l'Ame est abandonnée à elle-même dans cette décision très 
grave, il restera quelque chose d'irrésolu, qui pèse sur elle comme 
un éternel nuage. Aucune institution d'une autre religion n'a apporté 
peut-être autant de bonheur au monde. La ferveur entière et l'amour 
céleste du gothique reposaient sur la certitude de la complète 
rédemption par la vertu dévolue au prêtre. L'incertitude qui résulta 
de la décadence de ce sacrement a fait pilir, avec la profonde joie 
de vivre gothique, également le monde lumineux de Marie, et le 
monde du diable resta seul dans sa sombre omniprésence. A la 
place de la félicité, qu'il ne sera plus jamais possible d'atteindre, 
arriva l'hboume protestant, et surtout puritain, qui continue à 
lutter lui aussi sans espoir sur les positions perdues. « La confeuion 
auriculaire n'aurait jamais dû être enlevée aux hommes •, notait 
un Jour Gœthe. Une pesante gravité se répandit sur les pays où elle 
avait disparu. La coutume, l'habillement, l'art, la pensée prirent la 
couleur nocturne du seul mythe qui subsistait. Rien dct moins enso
leillé que la doctrine de Kant. • Chacun est son propre prêtre » : 
cette conviction pouvait se défendre tant qu'elle contenait des 
devoirs, jamais tant qu'elle contient des droits. Nul ne se confesse 
lui-même avec la certitude intérieure d'être absous. C'est pourquoi 
l'éternelle démangeaison, consistant à décharger coûte que coûte 
l'Ame de son passé, a défiguré toutes les formes supérieures de com
munication et transformé, dans les pays protestants, la musique la 
peinture, la poésie, la correspondance, la philosophie de la chaire, 
d'instruments de représentation en instruments d'accusation per
sonnelle, d'aveu et de confeuion effrénée. Même en pays catho
lique, surtout à Paria, le doute au sacrement de la pénitence a trans
formé l'art en J)Sychologie. Le coup d'œil sur le monde cédait devant 
l'analyse sana fin de son propre cœur. Au lieu de l'infini on appela, 
pour prêtres et pour juges, les contemporains et la postérité. L'art 
personnel qui distingue un Gœthe d'un Dante, un Rembrandt 

r. C'est pourquoi le saettm.ent a donn~ aurr!tre ocddental une puilMnœ inoule. 
Il reçoit là confealon personnelle Il abaou penonnell~nt au nom de l'infini. 
Sans lui, la vie ne serait pas supportable. -L'id~e de la ~nltenœ oblitaloire, d~ftni
tlvement ftx~e en ur~. est d'6rlginc anglaise comme les prcrnin1 livres de'pénitenœ 
(Pœnitentiale). C'est 'h\ justement qu'est née l'ldi:e de l'Immac~e Conception, et 
nussl l'idée de papau~, à une épqque où elle était encon: trait~, à Jtome,comme une 
pure qllestlon de puissance et de rani. Une ~uve que le christianisme gothique 
est indépendant dtt chrlstinnisme ma que, c est que les idées dédltvea du premier 
ont germé il l'endroit le plus éloigné u aecond, a\\ delà de l'empire franc. 
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d'un Michel-Ange, est un succédané du sacrement de la pénitence, 
mais ainsi cette culture est déjà au milieu de sa période tardive 1• 

18 

Réforme signifie dans toutes les cultures : Retour de la religion 
à la pureté de son idée originelle, telle qu'elle s'était manifestée 
dans les grands siècles du début. Ce mouvement ne manque dans 
aucune culture, soit que nous en ayons connaissance, comme en 
Égypte, ou que nous l'ignorions, comme en Chine. Elle signifie 
que la ville, et avec elle l'esprit bourgeois, s'affranchissent peu à peu 
de l'âme du paysage, marchent au-devant de leur toute-puissance 
et réexaminent par rapport à eux-mêmes, la pensée et la sensibilité 
des états originels non citadins. Que ce mouvement ait abouti, 
dans les cultures magique et faustienne, à une division en reli~ions 
nouvelles, c'est là une question de Destin qui n'est pas impliquée 
par le conceptdumouvement réformateur. Onsait que, sous Charles
Quint, Luther faillit presque devenir le réformateur de toute l'Église 
occidentale. 

Car Luther, comme tous les réformateurs de toutes les cultures, 
n'était pas le premier, mais le dernier d'une puissante série qui mène 
des grands ascètes de la campagne rurale aux ecclésiastiques cita
dins. La réforme c'est le gothique, l'achèvement et le testament de 
celui-ci. Le Chœur de Luther : « Eine feste Burg » n'appartient pas 
à la lyrique ecclésiastique du baroque. Én lui résonne encore le latin 
sublime du Dies irae. C'est le dernier chant du diable de l'Église 
militante : u Le monde serait-il plein de diables ... » Comme tous les 
réformateurs qui se sont élevés depuis 1000, il ne combattait pas 
l'Église parce qu'elle était trop exigeante, mais parce qu'elle l'était 

1. I.'immen&e différence entre l'âme faustienne et l'âme russe se trahit dans 
quelques sons verbaux. Le :11.om russe du del est n('ébo, avec la négation (n). !,'homme 
occidental lève les yeux, le Russe les diri~~ur 'horizon en largeur. Il faudra donc 
caractériser leur élan en profondeur, en t qu'il est: là, une passion pour péné
trer en tous sens dans l'espace infini; id, une extérioriBBtion de soi-mœe J11';9.u'à 
ce que le • Il • soit devenu dans l'ho-e Identique avec la plaine BBDB borne. C est 
ainsi que le Russe entend les mots : homme et frére : dans l'humanité aussi il voit 
une plaine. Astronome, le Russe? Il ne volt pas du tout les étoiles, il ne volt que 
l'horizon. Au lieu de voûte céleste, Il dit pente céleste par quoi Il entend ce qui, 
avec la plaine, forme quelque part l'horizon lointain. U systl-me copernicien est 
psychlquement ridicule pour lui, si mathématique qu'il pùlsse être. • Destin • résonne 
comme une fanfare, " ss11djbà. • brise. Il n'y a point de mol sous ce bas del. • Tows 
soul responsables de tout •, le • Il • est responsatile du • Il • dans cette plaine étendue 
à l'infini - c'est le sentiment métaphysique qui se trouve à la base de toutes les 
œu\'res de l>ostoïewski. C'est pourquoi Ivan Karamazoff est tenu de s'appeler 
meurtrier, bien qu'un autre ait commis le crime. Le crlnùncl est le n1al11turew% -
c'est la négation la plus complète de la responsabilité personnelle faustienne. I,a 
mystique rnsse n'a rien de cette ferveur ascensionnelle du 11othique, de Rembrandt, 
de Beethoven, qui peut s'élever jusqu'à l'allégresse envahissant le ciel. Dieu n'est 
pas Id la profondeur azurée de là-liaut. !,'amour mystique ru&&e est celui de la 
plaine, amour du frt·re qui subit la même pression, toujours le long de la terre - le 
long de la terre; amour âes pauvres bêtes maltraitées qui marchent sur elle; amour 
des plantes, jamais des oiseaux, des nuages et dt-s étolles. 

La u:olja russe, notre volonté, signifie avant tout la non-contrainte, la liberté -
non la liberté pour, mais la liberté ,te quelque chose, c'est-il-dire l'indépendance, 
a,•ênt tout du dc\'olr d'agir personnellement. I,a liberté de la volonté apparait 
comme l'état dons lequel ne commande aucun autre • li •, et où l'on peut donc 
5'adonner à son caprice. Geist, esprit, spirit se traduisent en russe pal' le mot d11ch 
Quel christir.nisme mrtlra-t-11 de ce sentiment cosmique? 
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trop peu. Le grand courant part de Cluny et, se continuant par 
Arnold de Brescia, qui demandait le retour de l'Église à la pauvreté 
apostolique et fut brûlé en u55, par Joachim de Flore qui emploie 
le premier le mot reformare, par les spirituales de l'ordre francis
cain, par Jacopone da Todi, révolutionnaire et poète du stabat mater, 
que la mort de sa jeune femme a transformé de chevalier en ascète, 
et qui voulait renverser Boniface VIII parce qu'il n'administrait 
pas l'Église avec assez de rigueur, ce courant aboutit à Wiclif, Huss, 
Savonarole, Luther, Karlstadt, Zwingli, Calvin et - Loyola. Tous 
veulent achever intérieurement le christianisme gothique:, non le 
dominer. Et il en est tout à fait de même chez Marcion, Athanase, 
les Monophysites et les Nestoriens qui, aux conciles d'Éphèse et 
de Chalcédoine, veulent purifier la doctrine et la ramener à ses 
origines 1• De même aussi, les anciens Orphiques 'du vue siècle étaient 
les derniers, et non les premiers, d'une série qui doit avoir commencé 
dès avant 1000 et (\Ui, tout comme l'achèvement de la religion de 
Rê à la fin de l'Ancien Empire - ou gothique égyptien, - signifie 
un terme et non un recommencement. Et c'est tout à fait de la même 
manière qu'il y eut une perfection réformatrice de la religion vêdique, 
vers le xe siècle, sur laquelle se fonde l'époque tardive brahmanique, 
et il doit y avoir eu, au Ix8 siècle, une époque correspondante dans 
l'histoire religieuse de la Chine. 

Quelles que soient les autres différences entre les réformes reli
gieuses des cultures particulières, elles veulent toutes ramener la 
foi, 9ui s'est trop égarée dans le monde historique - dans la u tem
poré1té » - dans le royaume de la nature, du pur être éveillé et du 
pur espace atemporel régis par la causalité; elles veulent la proscrire 
du monde économique(« richesse») pour l'introduire dans le monde 
scientifique (« pauvreté »), la sortir des milieux patriciens et cheva
leresques, dont relèvent aussi la Renaissance et !'Humanisme, pour 
la jeter dans les milieux spirituels et ascétiques, et enfin, chose aussi 
importante qu'impossible, la chasser de l'ambition politique des 
hommes de race en habit de prêtres, pour lui assigner le royaume 
de la sainte causalité, qui n'est pas de ce monde. 

On divisait alors en Occident - et la situation était la même dans 
les autres cultures - le corpus christianum de la population en trois 
ordres : status politicus, ecclesiasticus, œconomicus (bourgeoisie), 
mais comme la pensée venait de la ville et non plus du chàteau et 
du village, au premier ordre appartinrent les fonctionnaires et les 
jul{e&, au second les savants, tandis que le paysan fut oublié. De ce 
pomt de vue, on comprend que l'antithèse de la Renaissance et de 
la Réforme soit une antithtse de classe, et non point une différence 
dans le sentiment cosmique comme entre la Renaissance et le Gothi
que. Le ~oût courtois et l'esprit du couvent se sont transférés dans la 
ville et s y établissent l'un en face de l'autre: à Florence les Médicis et 
Savonarole, en Hellade, des vm8 -vn8 siècles, les maisons régnantes 

1. Et de même qu'une égllae réfonnêe séparêe transforme nécessairement l'ltgllse
mtte, de même il exista aussi une conl,e-,,"i/orme 11111gique. Dans le dec,,elum Gelasii 
(en 500 à Rome), même Clément d'Alexandrie, Tertullien et I,actonœ furent déclar~a 
hérétiques, tout comme Origène au synode de Byzance en 543. 
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de la polis au milieu desquelles les chants homériques finirent par 
être transcrits, ainsi que les chants orphiques qui, eux aussi, s'écri
vent maintenant. Les artistes de la Renaissance et les humanistes 
sont les successeurs légitimes des troubadours et des poètes cour
tois, et la même ligne qui va d' Arnold de Brescia à Luther va aussi 
de Bertran de Born et de Peire Cardinal à Arioste, en passant par 
Pétrarque. Le château est devenu maison citadine, et le chevaher, 
patricien. Le mouvement tout entier est lié aux palais dans la mesure 
où ils sont des cours; il est restreint aux domaines d'expression 
venant en considération pour une société distinguée; il était allègre 
comme Homère, parce qu'il était courtois - les problèmes sont du 
mauvais goût, Dante et Michel-Ange ont bien senti qu'ils n'étaient 
pas pour eux, - et il traverse les Alpes pour pénétrer dans les cours 
nordiques, non parce qu'il était une conception du monde, mais 
parce qu'il était un goût nouveau. Dans la « Renaissance nordique •, 
des villes hanséatiques, le ton raffiné du patriciat italien a simplement 
remplacé celui de la chevalerie française. 

Mais les derniers réformateurs, comme Savonarole et Luther, 
étaient aussi des moines citadins. Cela les distingue, jusqu'au fond, 
d'un Joachim et d'un Bernard. Leur ascétisme urbain et spirituel 
nous fait passer de l'ermita~e des vallées paisibles dans la salle 
d'étude du savant baroque. L expérience mystique de Luther, dont 
~st née sa doctrine de la justification, n'est pas celle de saint Bernard 
qui voyait autour de lui des forêts et des collines, au-dessus de lui 
des nuages et des étoiles, mais celle d'un homme qui regarde, à 
travers de petites fenêtres, dans les ruelles, sur les murs et les pignons 
des maisons. La vaste nature, remplie par Dieu, est loin, derrière 
le rempart de la ville. Au sein du rempart habite l'esprit libre, 
abstrait du paysage. A l'intérieur de l'être éveillé citadin, entouré 
de pierres, la sensation et l'intellection se sont hostilement séparées, 
et la mystique citadine des derniers réformateurs est absolument 
celle de la pure intellection, non de l'œil; elle est une transfiguration 
des concepts qui fait pâlir les formes colorées de l'ancien mythe. 

Mais c'est justement la raison pourquoi elle est au fond et en 
réalité l'affaire d'un petit nombre. Elle n'a rien conservé de la 
richesse sensible qui offrait jadis un point d'appui, même au plus 
misérable. L'acte brutal de Luther est une décision purement 
spirituelle. Cc. n'était pas en vain qu'il était le dernier grand sco• 
lastique de l'école d'Occam 1. Il a complètement libéré la person
nalité faustienne; entre elle et l'infini la personne intermédiaire du 
prêtre disparaît. Elle est maintenant toute seule, cette personna
lité; réduite à elle-même, elle devient son propre prêtre et son propre 
juge. Mais le peuple ne pouvait qu'en sentir, non comprendre ie 
trait libérateur. Il a salué avec enthousiasme la rupture des devoirs 
visibles; leur remplacement par des devoirs encore plus rigoureux 
purement spirituels, ne lui est plus intelligible. François d'Assise 
a beaucoup donné et peu reçu, les réformateurs citadins ont pris 
beaucoup et rendu trop peu, à la plupart des hommes. 

1. Boehmer, Lu,her im Lichle der neueren Fo,schung, 1918, p. 54 sq. 
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La aainte causalité du sacrement de la pénitence a été remplacée, 
chez Luther, par l'expérience myatique de la justification inté
rieure, « par la foi aeule •· En cela, il est très près de Bernard de 
Clairvaux : la vie entière est une pénitence c'est-à-dire une ascèse 
spirituelle ininterrompue ep face de l'ascèse visible dans l'œuvre 
extérieure. La justification intérieure a été comprise par toua les 
deux comme un miracle divin : en se transformant, l'homme trans
forme auasi Dieu. Mais ce qu'aucune mystique purement SJ?iri
tuelle ne peut remplacer, c'est le Toi du dehors, de la nature hbre. 
Tous deux ont exhorté : Tu dois croire auui que Dieu t'a par
donné; mais l'un a élevé cette foi au savoir par la puissance du 
prêtre, l'autre l'a rabaiuée au doute, au désespoir. Ce petit moi, 
abstrait du cosmique, enfermé dans une existence particulière, seul 
dans la elua terrible des significations, avait besoin de la proximité 
d'un puissant Toi, d'autant plus que l'esprit était faible. C'est là 
qu'est la signification dernière du r.rêtre occidental qui s'est dis
tmgué, depuis 1215, du reate de 1 humanité par le sacrement de 
l'ordination et le clta,acttr indekbilis : main par laquelle le plus 
misérable même pouvait appréhender Dieu. Cette liaison visible 
avec l'infini a été détruite par le protestantisme. Des esprits vigou
reux l'ont reconquise ensuite, lea faibles l'ont perdue peu à peu. 
Bernard qui a réuaai, pour lui-même, le miracle mtérieur ne voulait 
pas enlever aux autrea la voie plus douce; c'est justement pour aon 
ime lumineuae que le monde de Marie était partout, dans la nature 
vivante, la proximité et le accours éternels. Luther, qui n'a connu 
que lui-même et non les hommes, a mis à la place de la faiblesse 
réelle l'héroïsme aubjectif. Pour lui, la vie était une lutte déaea
pérée contre le diable, et c'eat cette lutte qu'il exigeait de chacun. 
Et chacun restait aeul dana ce combat. 

La R6forme a écarté tout le côté lumineux et consolant du mythe 
gothique : culte de Marie, vénération des saints, reliquea, images, 
pèlerinages, aacrifice de la messe. Le mythe du diable et de la sor
cière a subsisté, parce qu'il était l'incarnation et la i:ause de la misère 
intérieure qui allait désormais atteindre son apogée. Le baptême 
était, du moins pour Luther, une exorcisation, le véritable sacre
ment pour bannir le diable. Il en est sorti une lfrande littérature du 
diable, 9ui est purement protestante 1• De la richesse des couleurs 
du gothique subsista le noir; de ses arts, la musique et la musique 
d'orgue. Mais au lieu du monde mythique de la lumière, dont la 
consolante proximité est indispensable à la foi populaire, émergea 
maintenant, d'une profondeur longtemps éteinte, un fraçment du 
vieux mythe germanique. tmersion si secrète que la vraie signifi
cation en a été complètement ignorée. On dit trop peu <JUand on 
parle de légende populaire et de coutume popuhaire : c'était un vrai 
mythe et un vrai culte, qui ac cachent dans la ferme croyance aux 
nains coboldes, nixes, esprits domestiques, Ames errantes, et aux 
rites, aacrificea et exorciamea, exercés avec une terreur sacrée. En 
Allemagne, du moins, la légende a'eat inaenaiblement subatituée-

r. M. Oabom, Di, '1'111/da""""-r iu, I6, Jalt&lum4nù (I8g3). 
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au culte de Marie. Dame Holde s'appelait dès lors Maria, et là 
où avait paru jadis un saint apparaît maintenant le fidèle Eckart. 
Chez le peuple anglais, il en sortit quelque chose qu'on a appeli:, 
depuis longtemps, là-bas, du fétichisme biblique. 

Ce qui a manqué à Luther, éternelle fatalité pour l'Allemagne, 
c'était le coup d'œil sur les faits et la fqrce de l'organisation pratique. 
II n'a ni clairement systématisé sa doctrine, ni dirigé le grand 
mouvement et fixé un but déterminé. Ces deux choses furent 
l'œuvre exclusive de son ~rand successeur Calvin. Tandis que le 
mouvement luthérien continuait à errer sans chef en Europe cen
trale Calvin considéra sa domination à Genève comme le point de 
départ d'une soumission rationnelle du monde au système rigou
reusement achevé du protestantisme. Aussi est-ce lui, et lui seul, 
qui devint une puissance mondiale. C'est pourquoi la lutte décisi\'e, 
entre les esprits de Calvin et de Loyola, a complètement dominé, 
depuis la mort de l'armada espagnole, la politique mondiale dans 
le système des ttats baroques et la lutte pour la domination des 
mers. Tandis que Réforme et Contre-réforme se disput3ient en 
Europe centrale pour une petite ville impériale ou quelques misé
rables cantons suisses, on prenait au Canada, à l'embouchure du 
Gange, au Cap, aù Mississipi, parmi les Français, les Espagnols, 
les Anglais et les Hollandais, ·des décisions dans lcsqut"lles se ren
contraient ces deux grands organisateurs de la religion tardive 
d'Occident. 

19 

La force plastique spirituelle de la période tardive ne commence 
pas avec, mais après la Réforme. Son œuvre propre est la science 
libre. L'érudition avait été, pour Luther encore, absolument 
anr:illa theologiae. Calvin a fait brûler le médecin libre-penseur 
Servet. La pensée de la première période égyptienne, vêdique, 
orphique, considérait que sa vocation était de confirmer la foi par la 
cntique. Quand elle ne réussissait pas, c'est que la méthode critique 
était fausse. Le savoir était pour elle la foi,·ustifiée, non la foi réfutée. 

Mais maint~nant la force critique de 'esprit citadin est devenue 
si ~ande qu'elle ne confirme plus, mais examine. La somme des 
véntés de foi, accueillies rar l'intelligence, non par le cœur, devient 
le premier objet pur, de I activité discursive de l'esprit. C'est ce qui 
distingue la scolastique printanière de la véritable philosophie du 
baroque, et donc aus, la pensée néoplatonicienne de l'islamique, 
la pensée vêdique de la brahmanique, la pensée orphique de la 
présocratique; la causalité - pour ainsi dire profane - de la vie 
humaine, du monde ambiant, de la connaissance, devient un pro
blème. C'est dans ce sens que la philosophie égyptienne du Moyen 
Empire a mesuré la valeur de la vie; peut-être la philosophie chi
noise tardive - préconfucienne - ( de 800 à 500 environ avant 
Jésus-Christ) dont seul le livre attribué à Kuan Tsé (t 645) nous 
donne une idée obscure, lui était-elle apparentée? Des traces, tuut 
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à fait minimes, font croire que des problèmes épistémologiques et 
biologiques étaient au centre de cette philosophie pure et unique, 
entièrement disparue, de la Chine. 

Dana le cadre de la philosophie baroque, la science naturelle occi
dentale est tout à fait indépendante. Aucune autre culture n'offre 
quelque chose de aemblablc. Il est certain qu'elle fut, depuis ses 
débuta, non la servante de la théologie, maie la 1ntJant1 di la TJolonti 
tichniqu, tk puissanc,; pou, citt, 1,uk raison, elle a une orientation 
mathématique et expérimentale et elle est de fond en comble une 
mécanique p,atiqu,. Comme elle est, de part en part, d'abord ,une 
technique et seulement ensuite une théorie, elle doit être aUB1i 
vieille que l'homme faustien en général. Des travaux techniques, 
d'une étonnante énergie combinatrice, apparaissent déjà vers l'an 
1000. Dès le xm• siècle, Robert Grosseteste a déjà traité l'espace 
comme une fonction de la lumière, Petrus Peregrinus a écrit en 
1289 aur le magnétisme une diaaertation à fondement expérimental, 
la meilleure qui ait vu le jour avant celle de Gilbert en 16oo; et 
leur élève à toua deux, Roger Bacon, a développé une théorie 
physique de la connaiaaance, comme fondement de aes essaie techni
ques. Maie l'audace, dans la découverte de complexes dynamiques, 
va beaucoup plus loin encore. Le système de Copernic est annoncé 
dans un manuscrit de 13n et, quelques décades plue tard, il fut 
développé mathématiquement par lea élèves d'Occam à Paria : 
Buridan, Albert de Saxe, Nicolas d'Oreame, en liaison avec la 
mécanique anticipée de Galilée 1• Qu'on ne s'illusionne point sur 
lea tendances dernières qui sont à la base de toutes ces découvertes : 
la vision pure n'eût pas eu besoin de l'expérience, mais le symbole 
faustien de la machine, qui portait déjà le xn• siècle à des construc
tions mécaniques, et 9ui a fait du pn-p,tuum mobik la pensée pro
méthéenne de l'espnt occidental, ne pouvait pas s'en passer. 
L'hypothds, di traTJail ,st toujours la p,,mi~,, justement ce qui n'a 
auc4,11 aena dans aucune autre culture. Il faut absolument se péné
trer de ce fait que l'idée de tirer chaque connaissance, de complexes 
naturels, immédiatement et pratiquement est absolument éloignée 
des hommes, à l'exception des faustiens et de ceux qui, comme les 
JaF,nais, les Juifs et les Ruases, vivent aujourd'hui sous la magie 
spirituelle de la civilisation faustienne. Le caractère dynamique 
de notre image cosmique contient déjà le concept d'hypothète de 
travail. Pour ces ntoines spéculatifs, c'est seulement ce qui vient 
ensuite 9ui est la théorie, la véritable • contemplation 11, et c'est 
tout à fait insensiblement, cette contemplation étant née de la pas
sion technique, qu'elle les conduiaait maintenant à cette concep
tion, purement faustienne, de Dieu considéré comme le grand machi
niate qui pouvait tout ce qu'eux-mêmes n'osaient que vouloir dans 
leur impuissance. Insensiblement, le monde de Dieu ressemble, de 
siècle en siècle, davantaie au pnp,tw,n mobik. Et lorsque, tout à 
fait insensiblement auaa1, devant le regard aur la nature exercé de 
plua en plus par l'expérimentation et l'expérience technique, le 

1. K. Baumgartller, G11,;lffdù fi# Pl,ilolo(>iu tü1 M""'4UM11 1915, pp. 4:1.S IQ,, 
571 eq., 620 IQ, 
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mythe gothique s'est couvert d'ombre, les concepts des hypothèses 
de travail donnèrent naissance citez les clercs, à partir de Galilée, à 
ces numina de la science naturelle clarifiés par la critique; les forces 
d'impulsion et de répulsion, la gravitation, la vitesse de la lumière, 
enfin « l' » électricité qui a introduit dans l'image électrodynamique 
du monde, par l'incorporation des autres formes d'énergie, une sorte 
de monothéisme physique. C'est sur les concepts qu'on bâtit les 
formules, pour leur donner une intuitivité mythique. Les nombres 
mêmes sont de la technique, des ressorts et des vis, du mystère cos
mique dévoilé. La physique antique et toutes les autres n'avaient 
pas besoin de nombres, parce qu'elles n'ambitionnaient pas la 
puissance. Entre la pure mathématique de Pythagore et de Platon 
et la physique de Démocrite et d'Aristote, il n'y a pas la moindre 
relation. 

De même que l'antiquité a vu un hybris dans la révolte de Pro
méthée contre les Dieux, ainsi le baroque a senti le diable dans la 
machine. L'esprit infernal avait révélé le mystère à l'homme, pour 
s'emparer du mécanisme cosmique et jouer lui-même le rôle de 
Dieu. C'est pourquoi il règne, chez toutes les natures purement 
sacerdotales, qui vivent entièrement dans le royaume de l'esprit 
et qui n'attendent rien de << ce monde n, avant tout chez les philo
sophes idéalistes, les classiques, les humanistes, chez Kant, même 
chez Nietzsche, un hostile silence sur la technique. 

Chaque philosophie tardive implique la protestation critique, 
contre la vision non critique de la période précédente. Mais cette 
critique, d'un esprit sûr de sa supériorité, atteint aussi la foi elle
même et provoque la seule grande œuvre religieuse qui soit la pro
priété de la période tardive, de toute période tardive : /e puritanisme. 

Il apparaît dans l'armée de Cromwell et de ses Indépendants 
infatigables partant en guerre, la Bible à la main, en chantant des 
psaumes; chez les Pythagoriciens à la morale sévère et amère, qui 
détruisirent la gaie Sybaris et lui attachèrent à jamais le renom 
de ville immorale; dans l'armée des premiers Khalifes, qui sub
jugua non seulement les États, mais aussi les âmes. Le Paradis 
perdu de Milton, mainte sourate du Coran et le peu qui nous 
reste de la doctrine pythagoricienne - tout cela est une seule 
et même chose : l'enthousiasme d'un esprit terre à terre, l'ardeur 
froide, la mystique desséchée, l'extase pédante. Mais il s'en dégage 
néanmoins une piété effrénée, pour la seconde fois. L'ardeur 
trànscendante que la grande ville, parvenue à la domination absolue 
de l'âme du paysage, est capable de faire naître, s'est ici concentrée, 
comme si l'on craignait qu'elle ne fût artificielle et passagère, par 
conséquent, avec impatience, sans pardon et sans pitié. Le puri
tanisme non seulement d'Occident, mais de toutes les cultures, 
manque du sourire que la religion de toutes les époques printanières 
avait transfiguré; il n'-a pas les moments de profonde joie de vivre, 
l'humour. De la calme féiicité qui point si souvent dans les histoires 
de l'enfant Jésus, à l'époque magique véronale ou chez Grégoire 
de Naziance, rien n'a passé dans les sourates du Coran; rien de la 
sérénité ensoleillée des chants de saint François ne se trouve chez 
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Milton. Une mortelle austérité règne chez lea esprits janaénistea 
de Port-Royal et dans lea aasembléea dea têtes rondes, en habit 
noir, qui ont détruit en quelques années l'old mnry E,igland de 
Shakespeare, elle aussi une Sybaris. La guerre au diable dont toua 
sentaient la présence corporelle ne commença qu'à ce moment à 
exaspérer et asaombrir. Au xvue siècle, on brûla plus d'un million 
de sorcières, non seulement dans le Nord protestant et le •Midi 
catholique, mais auaai en Amérique et dans l'Inde. La doctrine 
morale de l'Islam (ji.kh), avec son rationalisme dur, eat ausai triate 
et auaai fielleuse que celle du catéchisme de Westminster en 1643 
et l'éthique des Jansénistes (l'Aul{ustinus de Janaena en 1640) -
car un mouvement puritain existait au11i, avec une nécessité inté
rieure, dana l'empire de Loyola. La religion est une métaf.hyaique 
vécue, mais ni la communauté dea saints, comme l'appe aient les 
Indépendants, ni les Pythagoriciens, ni l'entpurage de Mahomet ne 
la vivaient avec leurs sens, mais d'abord comme concept. Parahva 
qui fonda sur le Gange, en 6oo avant Jéaus-Chriat, la secte dea 
<< Affranchis •• enseignait, comme les autres puritains de aon tem_Ps, 
qu'on ne parvenait pas à la Rédemption par le sacrifice et le nte, 
mais uniquement par la connaissance de l'identité d' Atman et de 
Brahman. Un esprit allégorique, effréné mais sec, s'est substitué 
dans toute poésie puritaine aux visions gothiques. Le concept est 
la vraie et unique puissance, dans l'ftre éveillé de ces ascètes. C'est 
pour des concepts, et non pour des forme,, comme Maitre Eckart, 
que Pascal lutte. On brûle des sorcières r.arce qu'on les a erouvéea, 
et non parce qu'on les voit planer dans l air la nuit; les junates pro
testants appliquent le Marteau des maléfices, des dominicains, parce 
qu'il est blti sur des concepts. Les premières madones gothiques 
sont apparues aux prieurs, personne n'a vu celles du Bernin. Elles 
existent parce qu'elles sont prouvées, et on s'enthousiasme pour 
cette aorte d'existence. Le grand secrétaire d':2tat de Cromwell, 
Milton, affuble d'images ces concepts, et Bunyan a inventé tout un 
mythe conceptuel en lui donnant une action éthico-allégorique. 
Encore un pas et l'on se trouve devant Kant, dans l'éthique con
ceptuelle duquel le diable comme concept a fini par prendre la 
forme du Malin absolu. 

Il faut se libérer de l'image superficielle de l'histoire et s'affran
chir des limites artificielles, tracées par la méthode dea eciencea 
partîculières d'Occident, pour s'apercevoir que Pythagore, Mahorut, 
Cromwell incarnent des trois cultu,u un 1,ul ,t mhn, mouf'Jlfftfflt. 

Pythagore n'était point philosophe. D'après tout ce qu'en disent 
les philosophes présocratiques, il était un saint, un prophète, et le 
fondateur d'une ligue fanatique et reliJieuae qui impoaa ses véritâ 
à l'ambiance par tous les moyens politiques et militaires. Dana la 
destruction de Sybaris par Croton, qui n'a certainement subsisté, 
dans la mémoire historique, que comme le sommet d'une violente 
guerre religieuse, on v01t se décharger la même haine que celle 
par laquelle Charles Jer d'Angleterre et aea joyeux cavaliers voulaient 
anéantir non seulement une doctrine erronée, mais la pensée laïque. 
Un mythe épuré et consolidé conceptuellement donnait am élu• 
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de la ligue pythagoricienne la conviction d'arriver au salut avant 
tous lea autres. Les tablettes d'or trouvées à Thurioi et Petelia, que 
l'on mettait entre les mains des initiés, renfermaient l'assurance du 
dieu : Heureux initié et béni, tu ne seras plus un mortel, mais un 
dieu. C'est la même conviction que donnait le Coran à tous ceux 
qui se battaient dans la guerre sainte contre les impies - « le mona
chisme de l'Islam est la guerre religieuse », dit un hadith du fro
phète - et qui permit aussi à l'armure d'airain de Cromwel de 
briser celle des « Philistins et Amalécites » de l'armée royale, à 
Manton Moor et à Naseby. 

L'Islam est aussi peu une religion du désert que la foi de Zwingli 
une religion de la montagne. C'est par hasard que Je mouvement 
puritain qui a fait mûrir le monde magique est venu d'un homme 
de la Mecque, et non d'un Monophysite ou d'un Juif. Car dans le 
Nord arllbique il y avait les ttats chrétiens des Ghassanides et des 
Lahmides, et dans le Sud sabéen il y avait des guerres religieuses 
judéo-chrétiennes auxquelles participa tout le monde pofitique, 
d'Axum à l'empire sassanide. Au congrès des princes à Marib 
(542), il n'a guère dû assister de païens, et bientôt après le Sud 
arabique tomba au pouvoir de l'administration perse, donc maz
déenne. La Mecque était une petite île du vieux paganisme arabe 
au milieu d'un monde de Juifs et de Chrétiens, un petit fragment 
depuis longtemps empreint par les idées des grandes religions 
magiques. Le peu do ce paganisme, qui a pénétré dans le Coran, a 
été expurgé plus tard par le commentaire de la Sunna, d'esprit 
syrio-mésopotamique. L'Islam n'est à peu près exclusivement une 
religion nouve;le que dans la mesure où l'on pourrait dire la même 
chose du luthéramsme. En réalité, il continue les grandes religions 
antérieures. Et son expansion n'est pas davantage, comme on le 
croit encore toujours, une mi~ration de peuples sortis de la pénin
sule arabique, mais au· contraire un assaut de fidèles enthousiastes 
qui entrainent, comme une lave, les Chrétiens, les Juifs et les 
Mazdéens et qui parviennent bientôt à dominer, sous le nom de 
fanatiques musulmans. C'étaient des Berbères, compatriotes 
d'Augustin, qui conquirent l'Espagne, et des Perses de l'Irak qui 
s'avancèrent jusqu'à l'Oxus. Les ennemis d'hier devinrent les 
champions de demain. La plupart des « Arabes » qui, en 717, atta
quèrent pour la première fois Byzance étaient nés chrétiens. En 
650, la littérature byzantine s'éteignit d'un seul coup 1, sans qu'on ait 
aperçu, jusqu'aujourd'hui, le sens profond de cet événement : cette 
littérature se continue dans la littérature arabe, l'âme de la culture 
magique ayant fini par trouver dans l'Islam sa véritable expression. 
Par là, cette culture était réellement devenue « arabe n et définiti
vement affranchie de la pseudomorphose. L'iconoclasme dirigé 
par l'Islam, longuement préparé par les Monophysites et les Juifs, 
passe aussi par Byzance, où le Syrien Léon III (717-741) fit domi
ner ce mouvement puritain des sectes islamo-chrét1ennes : celle 
des Pauliciens en 650 et celle des Bogomiles plus tard. 

1. Krummbacher, Byrant. Lite,atvrg,sc1Jiû1u, p. 12. 
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Les grands personnages entourant Mahomet, comme Abou 
Beker et Omar, sont absolument apparen~éa aux chefs puritains de 
la Révolution anglaise, John Pym et Hampaen, et cette ressemblance 
de sentiment et de tonus serait encore plus grande ai nous étions 
plus renseignés sur les Hanifites, purit111ns arabes antérieuts, con
temporains de Mahomet. Ils avaient toua la conscience d'une grande 
mission, qui leur faisait mépriser la vie et la richesse; leur prédesti
nation leur avait donné à toua l'assurance d'être les élus de Dieu. 
L'élan biblique grandiose, des parlementa et des campa des Indé
pendants, qui avait laiaaé subsister encore au x1x• siècle, dans 
maintes familles anglaises, la croyance à une descendance anglaise 
des dix tribus d'Israël, peuple de saints destinés à diriger le monde, 
cet élan a dominé également l'émigration en Amérique, commencée 
en 1620, par les pères-pèlerins; il a créé ce qu'il est permis d'appeler 
aujourd'hui la religion américaine, et il a diacipbné le sana-gêne 
politique qui caractérise encore aujourd'hui l'Angleterre, et qui 
repose entièrement sur la certitude religieuse de la prédestination. 
Même les Pythagoriciens - chose inouïe dans l'histoire reli
gieuse de l'antiquité - ont pria en mains la puiaaance politique 
pour des buts religieux, et ils ont essayé de faire prévaloir le puri
tanisme de cité en cité. Partout ailleun, il y avait des cultes particu
lien de cités ~articulières, où chacun laiaaait aux autres une entière 
liberté dans 1 exercice de la reli,Jon; il n'y a qu'ici qu'on trouve une 
communauté de saints dont 1 énergie pratique déborde celle des 
anciens Orphiques, tout comme l'enthousiasme guerrier des Indé
pendants celui des guerres de la Réforme. 

Mais le puritanisme cache déjà le rationalisme qui se manifeste 
partout, après quelques générations enthousiastes, et qui s'empare 
du r.ouvo1r. C'est la distance de Cromwell à Hume. Ce n'est pas 
la ville en général, ce n'est pu non plus la grande ville, mais quelque, 
villes isolées et peu nombreuses, qui sont devenues le théitre de 
l'histoire spirituelle; Athènes de Socrate, Bagdad des Abbassides, 
Londres et Paris du xvme aièc1e. u Lumière • est le mot qui désigne 
cette période, le soleil point - mais quel élément se meut dans ce 
ciel de la conscience critique ? 

Rationalisme signifie la foi exclusive dans les réaulta~s de l'entende
ment critique, par conséquent de I' u intelligence •· Le fait qu'une 
époque printanière a rrononcé le credo quia "1,nrdum repose sur la 
certitude, que c'est d abord la réunion de l'intelligible et de l'inin
telligible qui constitue le monde naturel, eette nature peinte par 
Giotto, celle où s'enfonçaient les mystiques, celle où l'intelligence 
ne peut pénétrer qu'aussi profondément que la divinité le permet. 
Maintenant, un calme dépit donne naissance au concept de l'irra
tionnel, de ce qui a perdu sa valeur par son inintelligibilité même. 
On peut le mépriser ouvertement, comme supentition, ou en secret 
comme métaphysique; seule l'intellection assurée par la critique 
poS&ède une valeur. Et les mystères ne sont rien d'autre que des 
preuves de l'ignorance. La religion nouvelle amystmerue s'appelle, 
dans ses suprêmes possibilités, la sagesse, aocpLa; son prêtre est 
le pllilosophe et son fidèle l'homme inatruit. La'Vieihe religion n'est 
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indispensable qu'aux ignorants, dit Aristote 1, et c'est tout à fait 
ainsi que parlaient Confucius et Gotamo Bouddha, Lessing et 
Voltaire. On retourne, de toutes les cultures, à la nature, non à une 
nature vécue, mais à une nature prouvée, née de l'entendement, 
accessible à lui seul e• inexistante pour le paysan; et cette nature 
n'ébranle pas l'homme, mais le plonge dans la sentimentalité. 
Religion naturelle, religion rationnelle, déisme : tout cela n'est pas 
de la métaphysique vécue, mais une mécanique conçue, ce que 
Confucius nomme les « lois du ciel » et que l'hellénisme appelle 
Tyche. Autrefois la philosophie était la servante d'une religiosité 
de l'au-delà, maintenant on sent que la philosophie doit être une 
science, notamment une critique de la connaissance, une critique 
de la valeur. Sans doute on sent que, maintenant aussi, elle n'est 
qu'une dogmatique affaiblie, la foi en un savoir qui fJoudrait être 
pur savoir. On brode des systèmes sur des commencements appa
remment assurés, mais on ne fait en somme que remplacer Dieu 
par la Force et l'~ternité, par la Conservation de l'énergie. Tout 
rationalisme antique suppose l'Olympe, tout occidental, la doctrine 
des sacrements. C'est pourquoi cette philosophie flotte, hésitante, 
entre la religion et la science spécialiste et reçoit dans chaque cas 
une définition différente, suivant que son auteur a encore en lui 
quelque chose du prêtre et du voyant, ou bien est pur spécialiste 
et technicien de la pensée. 

« Conception du monde » est le mot servant à traduire un être 
éveillé éclairé qui, sous la direction de l'intelligence critique, fouille 
dans un monde lumineux sans dieux et accuse ses sens de mensonge 
dès qu'ils sentent quelque chose que le « sens commun » ne reconnaît 
pas. Le mythe d'autrefois, la plus réelle des réalités, se soumet main
tenant à la méthode de l'évhémérisme et tire son nom de ce savant 
de l'an 300 avant Jésus-Christ, qui déclarait que les divinités anti
ques était>nt des hommes ayant eu autrefois du mérite. Ce procédé 
apparaît sous une forme quelconque dans toute période éclairée. 
Evhémérisrne, le fait d'interpréter l'enfer comme un remords de 
conscience, le diable comme un mauvais désir et Dieu comme la 
beauté de la nature. Evhémérisme aussi, la substitution sur les pierres 
tombales attiques, vers 400, d'une déesse Demos à la déesse cita
dine Athena - qui est d'ailleurs très proche de la déesse Raison 
chez les Jacobins -; ou encore la substitution à Zeus du Daimo
nion de Socrate et du 'loti;; des autres penseurs de ce temps. Con
fucius parle du « Ciel » au lieu de Schang-ti, c'est-à-dire qu'il ne 
croit qu'aux lois de la nature. Un acte d'évhémérisme inouï est la 
« collection » et la ,, classification » des écrits canoniques de Chine 
par les Confuciens, véritable destruction de toutes les anciennes 
œuvres religieuses et falsification rationaliste de ce qui en subsis
tait. Si cela leur avait été possible, nos philosophes des lumières, 
au vme siècle, auraient rendu le même servie~ à l'héritage du 
gothique 2• Confucius appartient tout à fait au xvme siècle chinois. 

1. Metaphysique, XI, 8, p. 1074, b 1. 
2. Les Khalifes, comme Al Maimoun (813-833) et les derniers Omniades, eussent 

dans des cas semblables exprimé exactement le même avls sur l'Islam. Il y avait 
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Laotaé qui le méprise se place au milieu du taoïsme, mouvement 
qui a fait apparaître, l'un après l'autre, dea traits protestants, puri
tains et piétistes; et toua deux finissent par répandre une opinion 
cosmique pratique sur l'arrière-plan d'une intuition cosmique 
mécaniste. Le mot tao a constamment modifié lui aussi aa significa
tion fondamentale, au cours de l'automne chinois, d'ailleurs dan■ 
un sens mécanique, comme le mot • logos • dans l'histoire spiri
tuelle antique, de Héraclite à Po1idonios, et le mot «force• de Galilée 
à nos jours. Ce qui avait été jadis mythe et culte de grand style 
s'appelle, dans cette religion d'intellectuels, Nature et Vertu, mail 
la nature est un mécanisme rationnel et la Vertu un saooir : là-dessus 
Confucius, Bouddha, Socrate ·et Rousseau sont de memc avis. 
Sur la prière et les spéculation■ sur la vie d'outre-tombe, Confucius 
ne retenait que peu de chose, sur les révélations rien du tout. Ceux 
qui s'occupent beaucoup de sacrifice et de culte sont ignorants et 
non raisonnables : On sait que Gotamo Bouddha et son contempo
raih Mahavira, fondateur du Jaïnisme, tous deux originaires du 
monde politique du Gange inférieur, la l'est de l'ancien domaine de 
la culture brahmanique, n'ont admis ni concept de Dieu, ni mythe, 
m culte. C'est à quoi se réduit à peu près la vraie doctrine de Boud
dha. Tout apparaît plongé dans la religion postérieure de son nom, 
qui est une religion de fellah. Mais une de ses idées, certainement 
authentiques, sur la « genèse causale • est d'avoir fait dériver la 
souffrance de l'igno,anc,, c'est-à-dire de l'ignorance des • quatre 
vérités nobles 11. Voilà du pur rationalisme. Le Nirvlna est pour lui 
une dissolution purement spirituelle et correspond, en .tout et pour 
tout, à l'autarkie et à J'eudémonisme des Stoïciens. C'est l'état de 
l'être éveillé intellectualiste, pour qui l'être n'existe plus. 

Pour les lettrés de ces périodes, le grand idéal est la aageBBe. Pour 
des motifs rationnels, le sage retourne à la nature : à Ferney ou' à 
Ermenonville, dans les jardins attiques ou dans les forêts indoues; 
c'est la manière la plus spirituelle d'être grand citadin. Le sage est 
l'homme du juste milieu. Son ascèse consiste dans un mépris total 
du monde, en faveur de la méditation. La sagesse de l'ère des lumiè
res ne nuira jamais à la commodité. La morale, sur l'arrière-plan du 
grand mythe, était toujours un sacrifice, un culte allant jusqu'à 
l'ascèse la plus sévère, jusqu'à la mort. La vertu, sur l'arrière-plan 
de la sagesse, est une sorte de jouissance secrète, on égoïsme très 
raffiné, très spirituel; et le moraliste devient ainsi, au delà de la reli
gion authentique, un philistin. Bouddha, Confucius, RouBBeau sont 
des archiphilistins en dépit de toute la noblesse de leur pensée, et il 
est vain de vouloir dépasser en pédanterie la sagesse de la vie socra
tique. 

A cette scolastique, pourrait-on dire, de la saine raison humaine, 
appartient avec une nécessité intérieure une mystique rationaliste 
des lettrés. Le rationalisme occidental est d'origine anglaise et 
résulte du furitanisme : de Locke vient tout le rationalisme du 
continent. I trouva des adversaires, surtout en Allemagne, chez les 

alors, à Bagdad, un club où des chrétiens, des juifs, des musulmans et des athées 
tenaient des débats où Il était blterdit de se nclll!Zler de la Bible et du Coran. 
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piétistes (depuis 1700 la confrérie de Herrnhut, Spener et Francke, 
en Wurtemberg Oetinger); en Angleterre, chez les méthodistes 
(1738 Wesley « réveillé » par les Herrhnuter). Nous retrouvons ici 
fa mlme différence qu'entre Luther et Calvin : ceux-ci s'organisè
rent bientôt en un mouvement mondial, tandis que ceux-là se per
dirent dans des conventicules en Europe centrale. Les piétistes de 
l'Islam ac trouvent dans Je soufisme qui n'est pas d'origine« persane», 
mais araméenne générale et qui se répand, au vme siècle, de la 
Syrie sur le monde arabe tout entier. Piétistes ou méthodistes sont 
les laïcs indous qui enseignèrent, peu avant Bouddha, la délivrance 
du cercle vital (sansara) en s'abîmant dans l'égalité de Brahman et 
d' Atman; mais aussi Laotsé et ses partisans et, en dépit de leur 
rationalisme, les moines mendiants et les prédicateurs ambulants 
chez les Cyniques, ainsi que les pédagogues stoïciens, les ecclésias
tiques de chambre et les pères confesseurs hellénistiques 1. Il y a 
des ~radations possibles, jusqu'à la vision rationaliste dont l'exemple 
claaa1que est Swedenborg; elle a produit, chez les Stoïciens et les 
Soufistes, tout un monde religieux imaginaire, et elle prépare la 
transformation du bouddhisme en Mahayana. Dans sa signification 
originelle, l'évolution du bouddhisme et du taoïsme est très proche 
de celle des méthodistes en Amérique, et ce n'est pas par hasard 
que toua deux sont parvenus à leur plein épanouissement dans le 
Gange inférieur et au sud du Yangtsékiang, c'est-à-dire dans les 
colonies les plus récentes de ces deux cultures. 

20 

Deux siècles après le puritanisme, la conception mécaniste du 
monde atteint son apogée. Elle est la religion réelle de ce temps. 
Même ceux qui sont convaincus d'être religieux au sens ancien, de 
« croire en Dieu », ne font que s'illusionner sur le monde où se 
reflète leur être éveillé. Les vérités religieuses restent toujours, dans 
leur intellection, des vérités mécaniques et il n'y a, le plus souvent, 
que l'habitude linguistique qui recouvre d'une nuance mystique 
la nature vue par eux scientifiquement. Culture est toujours syno
nyme de force plastique religieuse. Chaque grande culture com
mence par un thème ~randiose qui naît du paysage non urbain, qui 
se développe en multiples accents dans les villes, leurs arts et leurs 
modes de penser, et qui s'éteint dans les villes cosmopolites en un 
finale matérialiste. Mais même les derniers accents maintiennent 
strictement la tonalité de l'ensemble. Il y a un matérialisme chinois, 
indou, antique, arabe, occidental, qui n'est dans chaque cas parti
culier que l'abondance mystique originelle, mécaniquement conçue 
et abstraction faite de toute vision et de toute expérience vivantes. 

Yang Dschou a clos en ce sens le rationalisme confucien. Le 
système du Lokayata continue le mépris du monde désanimé, 
qui est commun à Gotamo Bouddha, à Mahavira et aux autres pié-

1. Gercke, Norden, Ei"leit11"g i1I di• Alt•rlwmswiss,nscka/t, II, p. 210. 
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tistes de leur temps, tout comme ce mépris continue l'athéisme de 
la doctrine des Sankhyas. Socrate est tout autant l'héritier des 
Sophistes que l'ancêtre des prêcheurs ambulants cyniques et du 
scepticisme pyrrhonien. C'est toujours la supériorité de l'esprit 
de la ville mondiale, définitivement achevée avec l'irrationnel; qui 
regarde de haut, avec mépris, cet être éveillé connaissant et admettant 
encore des mystères. Les hommes gothiques reculaient de frisson à 
chaque pas fait par e,ux devant l'insondable, qui leur apparaissait 
dans les vérités de la doctrine et qui ne leur imposait que plus de 
vénération. Mais aujourd'hui le catholique même ne sent, dans 
cette doctrine, qu'un système 9ui a résolu l'énigme cosmique. Le 
miracle lui apparait pour ainsi dire comme un phénomène physique 
d'ordre supérieur, et un évêque ançlais croit à la possibilité de faire 
dériver d'un système naturel unitaire la force électrique et la force 
de la prière. C'est la foi exclusive en la force et la matière, même 
là où l'on se sert des mots Dieu et monde, ou Providence et homme. 

Tout aussi indépendant est le matérialisme faustien au sens étroit, 
celui où la conception technique du monde a atteint sa perfection. 
Concevoir le monde entier comme un système drnamique, exacte
ment, mathématiquement appliqué, accessible à l expérience jusque 
dans ses causes dernières, et réductible en nombres, de manière à 
pouvoir être dominé par l'homme : voilà qui distingue de tout autre 
ce retour à la nature. Savoir est Vertu - était aussi la foi de Con
fucius, de Bouddha et de Socrate. Savoir est puissance - n'a de 
sens que dans les limites de la civilisation européo-américaine. Ce 
retour à la nature si~nifie la suppression de toutes les puissances qui 
s'intercalent entre l'mtelligence pratique et la pature. Partout ailleurs, 
le matérialisme s'est contenté de constater, par l'intuition ou le 
concept, des unités apparemment simples dont le jeu causal explique 
tout sans laisser subsister un reste de mystère, et de ramener ainsi 
le surnaturel à l'ignorance. Mais le grand mythe intellectuel, de 
l'énergie et de la masse, est en outre une hypothèse de traflail inouïe. 
La marque qu'il imprime à la nature est celle de la possibilité de 
son application. L'élément de destin y est mécanisé sous les noms 
d'évolution, de développement, de progrès, et est placé au centre 
du système; la volonté est un processus de blanc d'amf, et tO\ltes 
ces théories monistes, darwinistes ou positivistes s'élèvent ainsi à 
une morale opportuniste qui est aussi claire pour l'homme d'affaires 
américain et le politicien anglais que pour le philistin progreBSiste 
allemand, et qui n'est au fond que la caricature intellectuelle de la 
justification par la foi. 

Le matérialisme serait incomplet si on ne sentait le besoin de se 
libérer constamment de la tension spirituelle, de se laisser aller à 
la sentimentalité mystique, d'exercer un culte quelcon~ue pour se 
décharger intérieurement, pour jouir du charme de l irrationnel, 
du non-moi, de la bizarrerie et, s'il le faut, de l'ânerie. Ce qu'on 
voit apparaître clairement encore, au temps de Mang Tsé par 
exemple (372-289), et des premières fraternités bouddhistes, appar
tient aussi, dans un sens tout pareil, aux caractères les plus impor
tants de l'hellénisme. En 3 12 fut inventé à Alexandrie, PB! de savants 
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poètes dans le genre de Callimaque, le culte de Sérapis qui fut 
doté d'une légende artificielle. Le culte d'Isis de la Rome républi
caine ne peut être confondu avec le culte postérieur de l'époque 
impériale, ni avec la très sévère religion d'Isis en Sgypte; c'était un 
passe-temps religieux de la bonne société qui y trouvait en partie 
l'occasion de railleries publiques, en partie celle de scandales publics 
et de la fermeture de l'édifice cultuel, ordonnée quatre fois de 59 
à f8, L'astrolo~ie chaldéenne était alors une mode, également 
éloignée de la foi purement antique aux oracles et de la foi magique 
en la puissance de l'heure. Il était un "délassement»; on se faisait 
illusion et on épatait les autres; à cet illusionisme venaient s'ajouter 
les innombrables charlatans et faux prophètes qui parcouraient 
toutes les villes et essayaient, par des rites prétentieux, de persuader 
aux demi-lettrés une renaisaance -religieuse. Cela trouve son pen
dant, dans le monde européo-américain de nos jours, dans le charla
tanisme occuliste et théosophiste, dans la christianscience améri
caine, dans le faux bouddhisme de salon, dans l'industrie religieuse 
qui se pratique en Allemagne, plus encore qu'en Angleterre, au 
moyen d'attitudes gothiques, antiques tardives et taoïstes, prises 
par des sectes cultuelles. C'est partout le jeu pur et simple, avec des 
mythes auxquels on ne croit pas, le goût pur et simple de cultes avec 
lesquels on voudrait combler son propre vide intérieur. La véritable 
foi est encore toujours la foi aux atomes et aux chiffres, mais elle a 
besoin de jongleries pour être supportée longtemps. Le matéria
lisme est plat et honnête, le jeu avec la religion est plat et malhon
nête; mais le fait de sa possibilité en général montre déjà une ten
dance nouvelle authentique qui s'annonce modestement dans l'être 
éveillé civilisé et ~ui finit par se manifester en plein jour. 

Ce qui lui succede est ce ~ue j'appelle la seconde religiosité. Elle 
apparaît dans toutes les civilisations, dès que celles-ci sont parve
nues à leur complète maturité et qu'elles passent lentement à l'état 
ahistorique, pour lequel les espaces de temps n'ont plus aucune 
signification. Il en résulte que le monde occidental est encore éloigné 
de ce stade, par plusieurs générations. La deuxième religiosité est 
le pendant nécessaire au césarisme, constitution politique défini
tive des civilisations tardives. Elle est donc visible, dans l'antiquité 
à partir d' Auguste environ, en Chine à partir de Schi Hoang Ti 
environ. Les deux phénomènes manquent de la force créatrice élé
mentaire de la culture antérieure. Leur grandeur réside, là, dans la 
profonde piété qui remplit tout l'être éveillé - Hérodote appelait 
les Egyptiens les hommes les plus pieux de la terre, et la même 
impression est produite aujourd'hui sur l'Européen d'Occident 
par la Chine, l'Inde et l'Islam -, ici, dans la violence effrénée des 
faits les plus extraordinaires; mais les œuvrea de cette piété sont 
aussi peu originelles 9ue la forme de l'imperium romain. Rien ne 
se construit, aucune idée ne se développe, mais on dirait qu'un 
nuage sort du pays et fait apparaître les formes anciennes d'abord 
incertaines, puis toujours de plus en plus claires. La deuxième 
reli~iosité renferme la matière de la première, authentique et 
ancienne, mais vécue et exprimée différemment. D'abord le ratio-
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naliamc a'qarc, puia lca forme• du vieux temps apparaiaacnt, 
enfin c'est le monde entier de la religion grimitivc ayant cédé aux. 
pndea formea de l'ancienne foi, qui a impoae à nouveau avec 
puiaunce en un ayncrétiame d'ordre populaire, dont n'est privée 
aucune culture parvenue à ce atade. 

Toute pbiloaophie dea lumières part d'un optimiame intellectuel 
un& borne, qui eat toujoun lié au type du. grand citadin, et elle 
aboutit au acepticiame abaolu. L'être éveillé aouverain, qu'une 
munille d'origine humaine a iaolé de la nature vivante et de la terre 
au-deaaoua de lui, n'admet.rien hormia lui-même. Il exerce aa cri
tique aur le monde de repréaentation, abatrait de la vie journalière 
dea acna, et cette critique dure jusqu'à ce qu'il ait trouvé la forme 
dernière la plua raffinée, la forme de la forme - lui-même, c'eat-à
dire rien. Les poaaibilitéa de la phyaiquc, comme intellection cos
mique critique, aont ainsi épuiaéea par lui et la faim de la méta
ph~que •'annonce à nouveau. Maia cc n'est paa du passe-tempa 
religieux des milieux lettrés aaturéa de littérature, ni en général de 
l' eaprit, que naît la aeconde religiosité, elle est une foi naïve des 
JlllllllCS, tout àfait inaperçue et spontanée, enla constitution mythique 
'{Uelconque du réel, foi pour laquelle toutes Ica raiaona démonstra
t1vea commencent à devenir un jeu de mots, quelque chose d'indi
gent et d'ennuyeux, et en même temps un besoin naïf du cœur de 
répondre humblement au mythe par un culte. Lee formes des 
deux ne peuvent ~e ni prévues ni choisiea arbitrairement. Elles 
apparaiaaent d'elles-mêmes et sont très loin de noua 1• Mais les 
théoriea de Comte tt de Spencer, le matérialisme, le monisme et le 
darwinisme qui avaient éveillé la paaaion dea meilleun esprits du 
x1x• siècle sont déjà devenus aujourd'hui la conception du monde 
dea provinciaux. 

• La philosophie antique avait épuisé ses raisons en 2 50 avant 
Jéaus-Christ. Déaormats le « savoir » n'est plus une propriété 
constamment approfondie et agrandie, maie la croyance devenue 
habitude en ce savoir, croyance qui continue à recevoir sa force 
de conviction dea vieillea méthodes accoutumées. Au temps de 
Socrate il y avait le rationalisme, religion des lettrés. Au-dessus de 
lui se trouvait la philosophie aavante, au-deaaous la « superstition • 
des maaaea. Maintenant la philosophie se dévelopf>C: en religiosité 
apirituclle, le syncrétisme populaire en religiosité concrète de 
tendance abaolument identique, la foi au mythe et la piété allant 
d'ailleurs en montant et non en deacendant. La philoaophie a beau
coup à recevoir et peu à donner. La Stoa cat partie du matérialisme 
dea Sophistes et des Cyniques et avait expliqué tout le mythe par 
l'allégorie, mais dès Cléanthea (232) on voit naître la prière de table 
à Zeua 1, un des plus beaux fragmenta de la deuxième religiosité 
anti~ue. Au temps de Sulla il y avait un stoïcisme, de part en part 
religteux, pour la haute aoci6té, et une croyance populaire syncré-

1. Mail al quelque chose peut faire pttSICDtfr aujourd'hui cea formes, qui ~
nmt htdemment à œrtalni ~ta du Chrlltlamame gothique, ce n'e■t J!.119 Ir: 
C}}lt~ de la 111kulaüoa. ■ur l'Inde et la Chine tardive, malt par ex. l'aïiven

et I.e■ ■ecte■ ■lmllalre■• 
2. Vœ Anllm, stolc, vet. frqm., 537. 
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tiste qui réunissait les cultes phrygiens, syriens, é~yptiens et d'innom
brables mystères antiques alors presque oubliés; et cela répond 
exactement soit au développement de la sagesse éclairée de Bouddha, 
qui s'était scindée en Hinayana des savants et en Mahayana de la 
foule, soit au rapport entre le confucianisme didactique et le 
taoïsme devenu très tôt le réservoir du syncrétisme chinois. 

En même temps que le « positiviste » Meng Tsé (372-289) 
commence aussitôt un puissant mouvement alchimique, astro
logique et occultiste. La célèbre controverse, pour savoir si ce mou
vement a apporté un élément nouveau où ne fait que réapparaître 
l'ancien sens chinois du mythe, est déjà très vieille, mais la solu
tion peut en être donnée en jetant un coup d'œil sur l'hellénisme·. 
Ce syncrétisme apparaît « simultanément » dans l'antiquité, dans 
l'Inde, en Chine et dans l'Islam populaire. Il se rattache partout 
aux théories rationalistes - Stoa, Laotsé, Bouddha - et les charge 
de motifs ruraux, primitifs et exotiques, de toutes les espèces imagi
nables. Le syncrétisme antique, qu'il faut bien distinguer d'avec 
la pseudomorphose magique postérieure, s'est emparé, depuis 200 
avant J.-C., des motifs orphiques, égyptiens et syriens; le syncré
tisme chinois a introduit, en 67 après J.-C., le bouddhisme indou 
sous la forme populaire du Mahayana, en attribuant d'ailleurs plus 
de force aux écritures saintes considérées comme moyens magi
ques et aux figures du Bouddha comme fétiches, parce qu'elles 
étaient étrangères. La doctrine originelle de Laotsé disparaît subi
tement. Au début de l'époque de ,Han (200 avant J.-C.) les troupes 
de sen qui étaient des représentations morales sont métamorphosées 
en êtres bons. Les dieux du vent, des nuages, du tonnerre, de la 
pluie font leur réapparition. Des cultes en masse prennent droit 
de cité et servent à exorciser des mauvais génies au moyen des 
dieux. C'est alors que naquit, et certainement d'un concept fonda
mental de la philosophie préconfucienne, le mythe de Panku, prin
cipe premier dont la série des empereurs mythiques tire son origine. 
On sait l'évolution semblable prise par le concept du logos 1• 

La théorie et la pratique de la conduite, enseignées par Bouddha, 
ont pour origine la lassitude cosmique et le dégoût intellectuel et 
n'ont aucun rapport avec les problèmes religieux; mais dès le début 
de l' u époque impériale » indoue, en 250 avant J. C., il était lui
même déjà devenu une figure de dieu assis et, au lieu de la théorie 
du Nirvâna, intelligible au seul savant, se substituèrent de plus 
en plus des théories tangibles liur le Ciel, l'Enfer et la Rédemp
tion, qui sont peut-être empruntées pour partie, elles aussi, à l'étran
ger, notamment à l'apocalyptique persane. Dès l'époque d'Asoka 
il y avait dix-huit sectes bouddhistes. La croyance à la Rédemp
tion du Mahayana a trouvé son yremier grand prophète dans le 
savant poète Asvagoscha (50 av. .-C.) et son véritable exécuteur 
testamentaire dans la personne de Nagandschuna (150 après J.-C.). 

1. Le Lu-shi Tschun-lsiu de I.ü-pu-wei (237 avant J. C., époque d'Augmtc 
Chinoise) est le premier monument dusync~me, il a trouvé aa forme «rite dans 
l'ouvrage rituel Li-ln qui date de l'époque de Han. (B. Schlndler, Das Prie1lerlm11 
i,n alten China, I, p. 93). 
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Mais on voyait revenir sans cesse, à côté, la masse entière des mythes 
indous primitifs. Les religions de Vischnu et de Shiva étaient déjà 
clairement corstituées en 300 avant J.-C., et d'ailleurs sous forme 
syncrétiste, de telle sorte que les lég-endes de Krishna et de Rama 
furent désormais transférées à V1schnu. Le même phénomène 
s'observe dans le Nouvel Empire égyptien, où Amon de Thèbes 
forme le centre d'un puissant syncrétisme; et dans l'Arabie des 
Abbassides, où la religion populaire avec ses représentations sur 
le pré-enfer, l'enfer, le Jugement, la Caaba céleste, le Logos, 
Mahomet, les fées, les saints et les génies, pousse l'islamisme primitif 
tout à fait à l'arrière-plan 1• 

Ces époques connaissent encore queJques grands esprits, comme 
le pédagogue de Néron, Sénèque, et son égal Psellos le philosophe a, 
éducateur des princes et politicien de Byzance césarique; connus 
aussi, le stoïcien Marc Aurèle et le bouddhiste Asoka, qui furent 
eux-mêmes des Césars 3; enfin le pharaon Amenophis IV, dont la 
profonde tentative de fonder une religion a été considérée par lè 
puissant clergé d' Amon comme une hérésie qu'il a déjouée, danger 
qui a menacé aussi certainement Asoka de la part des Brahmanes. 

Mais c'est justement le césarisme qui a provoqué un culte de 
l'empereur dans l'imperium chinois et romain, et qui a condensé 
ainsi le syncrétisme. Il est absurde de s'imaginer que la vénération 
des Chinois pour l'empereur vivant soit un fragment de la religion 
ancienne. Il n'y avait pas du tout d'empereur pendant toute la 
durée de la culture chinoise. Les chefs des États s'appelaient Wans, 
rois, et Meng Tsé a écrit, à peine un siècle avant la victoire défini
tive de I' Auguste chinois, cette phrase conçue tout à fait dans le 
sens du x1x8 siècle : « Le peuple est l'élément le plus important du 
pays; après lui viennent les dieux utiles du sol et des céréales; le 
moins important de tous est le souverain. » La mythologie des 
empereurs originels est sans doute d'abord une invention de Confu
cius et de son temps, et c'est par une intention rationaliste qu'elle 
a reçu sa forme de droit public et d'éthique sociale; le premier 
César a ensuite emprunté, à ce mythe, son titre et le concept du 
culte. L'élévation des hommes au rang des dieux est un retour à 
la période primitive où l'on faisait des dieux des héros, comme préci
sément les premiers empereurs et les héros d'Homère, et elle est 
un trait symptomatique caractérisant presque toutes les religions 
de ce second stade. Confucius lui-même fut élevé, en 57 après J.-C., 
au rang de Dieu avec un culte officiel. Bouddha l'était alors depuis 
longtemps. Al Ghazali, qui aida à parfaire la « seconde religiosité» 
du monde islamique, en 1050, est pour la croyance populaire un 
être divin et un des saints et des patrons les plus aimés. Dans les 
écoles philosophiques de l'antiquité il y avait un cmte de Platon 

r. M. Horten, Di11 religiôs, Gedank1m11elt des Volkes lm heutlgen Islam, 1917. 
2. De 1018 à 1078. Cf. Dletrich1 By:antinische Charakterkopfe, 1909, p. 63. 
3. Tous deux ne se sont abimes que dans leur vieillesse, et après des guerres 

lon~cs et difficiles, dans une piété douce et lasse, mais Ils sont restés éloign5 des 
religions plus pr«ues. Considéré dogmatiquement, Asoka n'était point bouddhiste, 
il a 11euleinent compris ces courant• et Ica a pris sous sa protection. Hillebrandt, 
AUintlien, p. 143. 
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et d'Épicure, tandis qu'en faisant descendre Alexandre de 
Héraclès et César de Vénus, on aboutit nettement au culte du DifJru, 
dans lequel réapparaissent de très vieilles représentations orphiques 
et des cultes familiaux, comme reparaît dans le culte chinois de 
Hoan~ Ti un fragment de la plus ancienne mythologie. 

Mais avec ces deux cultes impériaux commencent déjà les tenta
tives donnant, à la seconde religiosité, des organisations fixes qu'on 
peut appeler communautés, sectes, ordres, églises, mais qui sont 
t-oujours des répétitions figées de formes vivantes du passé, et qui 
se comportent vis-à-vis d'elles comme la caste à la classe sociale. 

Il y a déjà quelque chose de cela dans la réforme d'Auguste, 
avec son artificielle renaissance de cultes urbains dès longtemps 
défunts, comme les rites des frères Arvales; mais ce sont d'abord 
les religions des mystères hellénistiques, et même encore le culte de 
Mithra, dans la mesure où il ne doit pas être compté au nombre des 
religions magiques, qui sont ces communautés dont la continua
tion a été rompue, ensuite, par le déclin de l'antiquité. Leurs corres
pondants sont l'Etat théocratique érigé par les rois-prêtres de 
Thèbes, dans l'Égypte du xre siècle avant J.-C., et les églises taoïstes 
de l'ère de Han, surtout celle que fonda Tschang Lu et qui provoqua 
en 184 après J.C. l'effroyable révolte des turbans jaunes, rappelant 
ainsi les révoltes religieuses des provinces romaines sous l'Empire; 
cette révolte qui a détruit de vastes territoires et causé la chute de la 
dynastie Han 1• Et ces églises ascétiques du taoïsme, avec leur 
caractère figé et leur mythologie féroce, trouvent leur pendant 
parfait dans les États monacaux de Byzance tardif, comme le couvent 
Studion et l'union des couvents d' Athos fondée en 100, immédiate à 
l'Empire et aussi bouddhiste que possible. 

De cette seconde religiosité enfin naissent les religions de fellah, 
où l'opposition entre la piété grand-citadine et la piété provmciale 
a disparu tout autant que celle entre la culture primitive et la haute 
culture. Le concept de peuple de fellahs nous apprend ce que cela 
signifie. La religion est devenue parfaitement ahistorique; là où 
quelques décades avaient autrefois la signification d'une époque, 
des siècles entiers ont cessé maintenant d'avoir une significat10n, 
et le flux et le reflux des changements superficiels prouvent seule
ment que la forme intérieure est définitive et achevée. Peu importe 
l'apparition en 1200, en Chine, d'une variante de politique confu
cienne considérée comme Confucianisme de Dschou; peu importent 
sa date et le succè'I ou le revers qu'elle a eus; peu importe que, 
dans l'Inde, le bouddhisme, devenu de longue date une religion 
polythéiste du peuple, disparaisse devant le néobrahmanisme dont 
le plus grand théologien, Sankara, vivait en 800; et peu importe la 
date à laquelle celui-ci passe enfin à la théorie indouiste de Brahma, 
de Vischnu et de Shiva. Ce qu'il y a dans tout cela, c'est toujours 
un petit nombre d'hommes extrêmement spirituels, supérieurs, 
absolument << finis », comme les Brahmanes .de l'Inde, les manda
rins de Chine et les prêtres égyptiens qui étonnèrent Hérodote. 

1. De Groot, U11iversism11s, 1918. 
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Mais la religion de fellah elle-même est primitive de part en part; 
tels lee cultes animaux de la vingt--sixième dynastie égyptienne, la 
religion d'Etat en Chine, issue du bouddhisme, du taoïsme et du 
confucianisme, l'Islam de l'Orient actuel, et peut-être aussi sans 
doute la religion des Aa:tèques, rencontrée par Cortez, et qui doit 
s'être bien éloignée déjil de la religion raffinée de Maya. 

21 

Est enoore une religion de fellah le judaïsme qui date de Jehuda 
ben Hal6vi. Comme son maître islamigue, lui aussi considère la 
philoaophie scientifique avec un scepticisme absolu et lui assigne, 
dans le« Kuzari » (n40), pour rôle exclusif, celui de servir la thëo
logie orthodoxe. Cela répond tout à fait au tournant de la moyenne 
Stoa à la Stoa mineure de l'époque impériale, et à l'extinction de la 
spéculation chinoise sou■ la dyn2stie occidentale de Han. Plus carac
t6ristique encore est Moïse M6imonides qui a réuni, en J 175, dans 
un grand ouvrage analogue au Li-Ki chinois, la matière entière du 
judaïame comme finie et figée, sans se dernander le moins du fuonde 
si lea parties qui la composaient anient ou non encore un sens 1. Ni 
en ce temps-là ni à aucun -autre, le judaïsme n'a de spécificité dans 
l'histoire religieuse, mais il apparaît ainsi quand on le considère à 
l'état que lui a créé la culture occidentale sur son propre terrain. 
Et le fait que le nom juif désigne sans cesse queloue chose d'autre, 
sans 9ue ses représentants s'en aperçoivent, n'offre pas davantage 
une situation indépendante; car ce fait se répète pas à pas dans. le 
parsisme. 

A leur« ~ériode mérovingienne» (de ,oo à o), tous deux se déve
loppent, d associations tribales, en nations de style magique sans 
territoire, sans unité de race, et dès cette époque avec le ghetto pour 
habiœt, qui est resté le même jusque chez les· Parsis de Bombay 
et les Juifs de Brooklyn. 

A l'époque véronale (à peu près de o à ~oo) cc cons,nsus aterrito
rial •e ~pand depuis l'Espagne jusqu'a Schantung. C'était la 
période de la chevalerie juive et la période de floraison « gothique 11 

de la force plastique religieuse : l'afocalyptique postérieure, la 
Mischna, le christianisme primitif qu ne s'est usé qu'à partir de 
Trajan et d'Hadrien, sont des œuvrea de cette nation. On sait que 
les Jui& étaient alors des paysans, des artisans et de petits citadins. 
Les grandes affaires d'argent étaient entre les mains des ~gyptiens, 
des Greca, des Romains, c'esc-à-dire des II anciens ». 

En 500 commence le baroque juif qui apparaît d'habitude, au 
savant occidental, de manicre très incomplète dans l'image del' apogée 
espasnole. Comme le conuns14s persan ,islamique et byzantin, celui 
des Juifs entre dans un être 6veillé citadin et spirituel et régit désor
mais lea formes de l'économit ét de la science urbaines. Tarragone, 

1. Promer1 Der Talmid, p. 217. J,a • vache rouge, et le rituel de l'onction des rois 
juifs y aont etudi~ avec la même gravité que les dispositions les plus Importantes 
du droit privé. 
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Tolède et Grenade sont principalement de grandes villes juives. Les 
Juifs forment une partie essentielle de la haute société mauresque. 
Leurs formes achevées, leur esprit, leur chevalerie ont fait l'admi
ration de la noblesse gothique des Croisades, qui a essaye de les 
imiter; mais la diplomatie, l'art militaire et l'administration des 
États mauresques ne peuvent pas non plus se concevoir sans l'aris
tocratie juive qui ne le cédait point en race à l'aristocratie isla
mique. Comme il existait autrefois une poésie courtojse en Arabie, 
il y a maintenant une haute littérature et une science éclairée. 
Lorsque Alphonse X de Castille vit écrire 1 en 1250, par des savants 
juifs, islamiques et chrétiens, sous la direction du rabbin Isaac ben 
Saïd Hassan, un nouvel 1 ouvrage planétaire, ce n'était pas encore 
une œuvre non de la pensée faustienne, mais de la pensée magique. 
L'inverse ne se produisit qu'à partir de Nicolas de Cuse. Cepen
dant l'Espagne et le Maroc n'avaient qu'une très petite partie du 
consenrus juif, et qui n'avait plus lui-même une signification laïque, 
mais avant tout aussi une signification ecclésiastique. Il renfermait 
encore un mouvement puritain qui rejetait le Talmud et voulait 
retourner à la Thora pure. La communauté des Caréens, après 
mainte autre qui l'a précédée, est née en 760 dans la Syrie septen
trionale, dans le même pays où, un siècle plus tôt, les Pauliciens 
iconoclastes chrétiens et, un peu plus tard, le soufisme islamique 
avaient pris leur source; trois orientations magiques dont personne 
ne méconnaîtra la parenté intérieure. Comme les puritains de toutes 
les autres cultures, les Caréens furent combattus à la fois par les 
orthodoxes et par les. rationalistes. Les libelles rabbiniques ont 
pris naissance de Cordoue et Fez jusqu'au Sud-arabique et en Perse. 
Mais c'est alors que naquit aussi, produit du « soufisme juif» rappe
lant parfois Swedenborg, l'ouvrage principal de la mystique ratio
naliste, le livre de J ezirah, dont les représentations fondamentales 
cabbalistiques se rencontrent aussi bien avec la symbolique byzan
tine des images et la magie contemporaine du « christianisme de 
second ordre » grec qu'avec la religion populaire de l'Islam. 

Une situation toute nouvelle fut créée au tournant du millénaire, 
par le hasard, qui voulut que la partie la plus occidentale du consensus 
se trouvât tout à coup dans le ressort de la jeune culture d'Occident. 
Lef Juifs étaient, comme les Parses, les Byzantins et les Musul
mans, civilisés et devenus grands citadins; le monde germano-roman 
vivait dans le paysage non urbain, et il y avait à peine, autour des 
couvents et des marchés, des établisssements qui devaient rester 
sans âme propre durant des générations. Les uns étaient déjà 
presque des fellahs, les autres presque encore un peuple primitif. 
Le Juif ne comprenait pas l'intériorité gothique, le château et la 
cathédrale; le Chrétien ne comprenait pas l'intelligence supérieure, 
presque cynique, ni la « pensée financière » achevée. On se haïssait 
et se méprisait, à peine encore par la conscience d'une différence de 
race, mais par le défaut de « simultanéité ». Le consensus juif bâtissait 
partout, à l'intérieur de la plaine et des villes de province, ses 

1. Strunz, Gesc/iic/1te der Naturwissensclr. itn Miltelalte,, p. 89, 
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ghetto• granda-citadin1 - prolétarien■. La ruelle juive a précédé de 
mille ana la ville gothique. C'est exactement dans cet état que 1e 
trouvaient, au temp1 de Jésus, les villes romaines situées entre les 
vil!ages du lac de Genezareth. 

Mais les jeune• nation• étaient en outre (ermement liée1 au aol 
et à l'idée de patrie; le co,u,nnu aterritorial dont l'intégrité était 
conçue, par aea membres, non comme une intention ou une organi
sation, mai1 comme une tendance tout à fait inconsciente, tout à fait 
métaphysique, expreaaion du 1entiment cosmique magique le plu• 
immédiat, ce co,umnu leur semblait quelque chose d'inouï et 
d'entièrement inintelligible. C'est alora que naquit la légende du 
Juif errant. C'était déjà beaucoup qu'un moine écouais vînt dan• 
un couvent lombard, emportant avec lui le vigoure11x sentiment 
de la patrie; maïa quand un rabbin de Mayence, où se trouvait en 
1000 la plus importante école talmudique d'Occident, ou un autre 
de Salerne, allait au Caire, à Bura ou à Merw, il se trouvait partout 
chez lui dans chaque ghetto. Cette cohésion muette i:enfermait 
l'idée de la nation magique; elle était l'ttat, l'tglise et le peur,le à 
la fois, tout à fait comme dans l'hellénisme, le parsisme et 1 isla
misme d'alors - ce qu'on ne savait pu en Occident. Spinoza et 
Uriel Akoata sont lei membres de cet ltat qui avait son droit propre 
et 1a vie publique inaperçus des Chrétiens, et qui regardat avec 
dédain les peuples ambiant• dont il était l'hôte, comme une aorte 
de paya étranger; leur expulsion de cet :8tat est un véritable procès 
de haute trahiaon, un phénomène dont la signification plus profonde 
ne pouvait en général être comprise par les peuples occidentaux; et 
le penseur le plus important des Chaaa1des orientaux, Senior 
Salman, a été livré en 1799, par le parti rabbinique adverae, au 
gouvernement de Pétenbourg comme à un :ttat étranger. 

Le judaïsme de l'Europe occidentale avait perdu complètement 
la relation avec le aol, encore existante dans l'Espagne maureaque. 
Il ne compte plus de paysans parmi sea membres. Le moindre 
ghetto, ai misérable soit-il, est un fragment de grande ville, et aea 
habitants se divisent en cutes comme celles de l'Inde et de la Chine 
figées - lea rabbina aont les Brahmanes et les Mandarins du ghetto 
- et en une muse de Kuli, pourvus d'une intelligence civilisée, 
froide, très supérieure, et d'un sens des affaires sana vergogne. Mais 
cela n'est encore un phénomène spécifique que pour un horizon 
historique borné. Tout11 lu nations ,nagiq,ur 1e trouvent à ce même 
stade depuis les Croisades. Les Parses ont exactement la même 
puiuance commerciale dans l'Inde que les Juifs dans le monde 
européo-américain et les Arméniens et les Grecs dans l'Europe suJ
orientale. Ce phénomène se répète dans toutes les autres civilisa
tions dès qu'il s'introduit dans des ttata plus jeunes; par exemple 
les Chinois de Californie - ils sont le véntable objet de l' « antiaé
mitiame I américain - et ceux de Java ou de Singapour, le commer
çant indou en Afrique orientale, mais arun k Romain da,u k flieu 
monde arab,, où la situation était justement inverse. Les « Juifs » 
d'alors étàient lea Romains, et la haine apocalyptique des Araméens 
contre eux est la sœur abaolument conaangume de l'antisémitisme 
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des Européens d'Occident. C'était un pogrome authentique lors
qu'en l'an 88, sur un signe de Mithridate, la population exaspérée 
d'Asie-Mineure massacra en un jour 100.000 commerçants 
romains. 

A ces oppositions s'ajoute celle de la race, qui paBBe du mépris 
à la haine dans la même mesure où la culture occidentale se rapproche 
elle-même de la civilisation, et où la « différence d'Age », exprimée 
dans le genre de vie et la suprématie de l'intelligence, devient moins 
apparente. Mais cette opposition n'a rien de commun avec l'anti
thèse, empruntée à la science linguistique, sous les clichés ridicules 
de Sémites et d' Ariens. Les « Ariens » de Perse et d'Arménie ne 
se distinguent pour nous en rien des Juifs, et déjà dans l'Europe 
méridionale et aux Balkans, il existe à peine une différence corpo
relle entre les habitants chrétiens et juifs. La nation juive est, comme 
toutes celles de la culture arabe le résultat d'une mission immense et 
elle a été modifiée constamment, jusqu'à l'époque des Croisades, 
par des conversions et des abjurations en masse. Une partie des 
Juifs orientaux présente le même type physique que les Chrétiens 
du Caucase, une autre correspond aux Tartares du Sud de la Russie, 
une Brande partie des Juifs d'Occident ressemble aux Maures de 
l'Afrique du Nord. C'est au contraire l'opposition entre l'idéal 
racique de la période gothique, exerçant une action disciplinaire, et 
le typè du Juif séphardique, qui s'est formé d'abord dans les ghettos 
d'Occident, et également par une discipline psychique soumise à 
des conditions extérieures très dures, sans doute sous le charme 
efficace du paysage et des peuples-hôtes et en se défendant contre 
eux métaphysiquement, notamment depuis que cette partie de la 
nation est devenue un monde à part par la perte de la langue arabe. 
Ce sentiment d'une spécificité profonde se manifeste des deux côtés 
avec d'autant plus de puissance que l'individu a de race. Seul le 
défaut de race, chez les hommes spirituels, les philosophes, les 
doctrinaires, les utopistes, fait qu'ils ne comprennent pas cette 
insondable haine métaphysique, dans laquelle le tact différent de 
deux courants existentiels apparaît comme une insupportable 
dissonance, haine qui peut devenir tragique pour tous deux et qui 
a dominé aussi la culture indoue par l'opposition de l'Indou de 
race et du Tschudra. Pendant le gothique, cette opposition est 
profondément religieuse et vise avant tout le consensus comme reli
gion; ce n'est qu'au début de la civilisation occidentale qu'elle est 
devenue matérialiste et vise le côté spirituel et commercial, devenu 
tout à coup comparable au côté religieux. 

Mais le fait qui a exercé l'influence la plus profondément sépa
ratrice et exaspérante est celui dont on a le moins bien compris 
tout le caractère tragique : tandis que l'homme occidental, depuis 
le règne des empereurs saxons jusqu'à nos jours, revit l'histoire 
dans son sens le plus significatif et avec une conscience qui n'a 
d'égale dans aucune autre culture, le consensus juif a cessé d'avoir 
une histoire. Ses problèmes étaient résolus, sa forme intérieure 
achevée et devenue invariable; pour lui comme pour l'Islam, l'église 
grecque et les Parsis, les siècles n'avaient plus aucune signification 
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et c'est pourquoi celui qui est intérieurement ·lié à ce connnnu est 
incapable de comprendre la passion avec laquelle les hommes f1us
tien1 font revivre les d~is1ons, de leur histoire, de leur deatin, 
concentrées sur quelques années, comme le début des Croisades, 
1a Réforme, la Révolution française, les guerres d'indépendance 
et toua les tournants de l'être de chaque peuple en particulier! Il a 
tout cela derrière lui, à une distance de trente générations. L'hiatoire 
du plus· grand style r._aaae, en dehon de lm, aans l'atteindre, les 
éP,oques se suivent, l homme change de fond en comble à chaque 
a1ècle, tandis que tout reste calme dans le ghetto, et auaai dans l'ime 
de chacwt de ses habitants. Mais même, quand il se con&idère 
comme un membre du peuple-hôte et prend part à ses destinées, 
comme ce fut le cas en 1914 dans la plupart dea paya, en.réalité il 
ne vit pu cet événement comme son propre destin, maia il prend 
parti pour lui, le juge en observateur intéressé. et la signification 
dernière de ce pour quoi on ae ·bat doit, pour cette nison même, 
lui reater fermée. Pendant la guerre de Trente ana il y avait un général 
de cavalerie juif - il est enterré au vieux cimetière juif de Prague, 
- mai• que furent pour lui les idéel de Luther et de Loyola ? 
Quelle idée lea Byzantins, proche& parents dea Juifa, se faisaient
illl dea Croisade■ ? Cela appartient aux néceaaités tragique■ de 
l'hiatoire supérieure ~ui consiste en courants vitaux dea cultures 
particulières, et cela s eat aouvent répété. Lea Romaina, qui étaient 
alora un vieux peuple, n'auraient jamais pu comprendre, lora du 
procès de Jéaus et de la révolte de Bar Kochiba, ce que les Juifs 
avaient en vue, et le monde européo-américain a démontré sa par
faite incompréhension de ce qui ae pana lora des révolutions de 
fellaha en Turquie (1907) et en Chine (1911). Comme la pensée et 
la vie intérieure, radicalement différentes, et par conséquent, aussi 
l'idéal politique et l'idée de souveraineté - du Khalife d'wt côté, 
de Tien Taé de l'autre - sont restés inacceaaibles aux Européo
Américaina, ils n'ont paa pu juger la muche des événements, ni 
non plua la prédéternuner. L'homme d'use œlture étrangère peut 
ltre spectateur, et donc historien descriptif du pasaé, mai• jamais 
politicien, c'est-à-dire un homme qui sent l'avenir agir en lui. S'il 
n'a pu la puisaance matérielle pour agir, dana la forme de aa propre 
culture, et pouvoir mépriser la forme étrangère ou la diriger, 
comme firent aana doute fes Romains dana le jeune Orient et Disrl'éli 
en Angleterre, il est désarmé en face des événement:!$. Le Romain 
et le Grec transportaient toujoura par la pensée les conditions 
vitales de leur polis dans les événements étrangers; l'Européen 
moderne voit partout les destina étrangers à travera ses concepts de 
œnatitution, de parlement, de démocratie, bien qae l'application 
de cee représentations à d'autres cultur~ reate ridicule et insensée; 
et le membre du conmu,u juif suit l'histoire d'aujourd'hui, qui 
n'est rien d'autre_ que celle de la civilisation faustienne, répandue 
nu toutes les mers et toue les continent■, avec le aentim.ent foncier 
de l'homme masique, même lorsqu'il eet convaincu fermement 
du caractère occidental • de sa pensée. 

Comme chaque emutn1111 magique eet étranger à la terre et sans 



PROBLÈMES DE LA CULTURE ARABE 

limite géographique, il voit malgré lui dans toutes les luttes pour 
les idées fau.stiennes de patrie, de langue maternelle, de dynastie, 
de monarchie, de constitution, un retour des formes qui lui sont 
intérieurement abaolument étrangères, et par conaéqucmt ennuyeuses 
et insensées, à des formes qt.i sont compatibles avec aa nature; et 
dans le mot international qui peut l'enthousiasmer, il entend préci
sément la nature du consensus aterritorial illimité, qu'il s'agisse de 
socialisme, de pacifisme ou de capitalisme. Si pour la démocratie 
européo-américaine les luttes constitutionnelles et les révolutions 
signifient une marche vers l'idéal civilisé, pour lui - qns en prendre 
conscience le moins du monde - elles sont la destruction de tout 
ce qui est autre que lui. Même quand la pui&.sance du con,e,wu eet 
ébranlée chez lui, et que la vie de son peuple-hôte exerce sur lui un 
attrait extérieur allant jusqu'au patriotisme réel, son parti n'en reste 
pas moins toujours celui qui poursuit les buts les plus comparables 
à ceux de la nature de la nation magique. C'est pourquoi il est démo
crate en Allemagne et impérialiste en Angleterre - comme le 
Parsis dans l'Inde. La même erreur, exactement, est commi11e p1tr 
ceux des Européens d'Occident qui voient dans les Jeunes Turcs 
et les Chinois réformistes des parents spirituels, c'est-à-dire des 
« constitut,onalistes ». L'homme vraiment intérieur n'affirme-t-il 
pas, au fond, même là où il détruit? Et l'étranger à cet intérieur 
ne nie-t-il pas, même là où il voudrait construire ? Ce que la culture 
d'Occident a détruit, dans ses dqmaines coloniaux, par des réformes 
de son propre style, est inépuisable par la pensée, et l'action du 
judaïsme est également destructrice partout où elle s'exerce. Le 
sentiment de la nécessité de cette mésentente réciproque aboutit 
à la haine effrayante, profondément concentrée dans le sang, qui 
s'attache à des marques symboliques comme la race, le genre de vie, 
la profesaion, le langage, et qui, toutes les fois que cette situation 
s'est présentée juaqu'à ce jour, a rongé, ravagé et conduit les deux 
parties jusqu'à des explosions sanglantes 1• 

C'e■t le cas avant tout dans la religiosité du monde faustien, qui 
se sent menacée, haïe, rongée en cachette par une métaphy,ique 
étrangère au milieu d'elle. Que ne s'est-il pas passé depuis les 
réformes de Hugues de Cluny, de saint Bernard, du concile de Lairan 
en u15, et ensuite depuis Luther, Calvin et le puritanisme ju,qu'à 
1, ~'ép?que des l~mières », ~an~ notre ~tre éveillé, tudis que la_ r4Ji
g1on 1u1ve n'avait plus d'h1sto1re depuis très longtemps I Au sem dµ 
~onsen,us ouest-européen, Joseph Caro a refondu une seconde fois, 
en 1565, dans le Schulchan Aruch, la même matière qu'autrefois 
Maimonides, mais ç'aurait pu ae passer aussi en 1400 ou en 1800, 
ou même manquer entièrement. Avec la fixité de l'islam actuel et 
du christianisme byzantin depuis les Croisades, mais aussi d!J 
sinéisme et de l'é~yptianisme tardifs, tout reste formule et identité, 
les interdictions alimentaires, les porte-bonheur sur les vêtements, les 

1. C'est le cas surtout de l'ordre de Mithrldatei auquel il faut ajouter le pogrome 
de Cypre, l'l.naurrectlon de Seapor dam l'IJlde, 'lnaurrectlon des Bolœrl. en Clllne 
et la furie bolcheviste des Juifs, <les Lettons et d'autres peuples ~tranaen contre 
le russi&me tzariste. 
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phylactères, les chapelets, et la casuistique talmudique qui s'exerce 
au11i depuis des siècles, sous cette même forme, à Bombay sur le 
Vendidad et au Caire sur le Coran. De même la mystique juive, 
qui est 1oufiswu pur, n'a pas varié depuis les Croisades, tout comme 
la mystique islamique, et elle a produit encore aux siècles derniers 
trois saints dans le sens du soufisme oriental, qui ne peuvent se 
reconnaître comme tels que si l'on est capable du coup d'œil des 
formes de pensée occidentales. Spinoza pensant en substances et 
non en forces, et dans un dualisme de part en part magique, est 
absolument comparable aux derniers épigones de la philosophie 
islamique, comme Murtada et Schirazi. Il applique toute la lan~e 
conceptuelle du baroque occidental qui l'entourait, et il a est 
enfoncé jusqu'à une complète illusion de soi-même dans ses moda
lités de représentations, mais tout ce qui touche au delà de la super
ficie de son Ame, sa descendance de Maimonide& et d' Avicenne et 
aa méthode talmudique more geometrico, restent absolument intacts. 
Dans Baalachem, fondateur de la secte des Chassides, né en Volhynie 
en 16981 c'était un MC11ie authentique qui s'était levé, parcourant 
le monde du ghetto polonais où il enseignait et faisait des miracles, 
et auquel on ne peut comparer que le christianisme primitif!; ce 
mouvement issu des plus anciens courants d'une mystique magique 
cabbalistique et qui s'est emparé de la plus grande partie des Juifs 
de l'Est, mouvement grandiose à coup sûr dans l'histoire reli
gieuse de la culture arabe, s'est passé au milieu d'une humanité 
d'espèce différente et a passé à peu près inaperçu_ par elle. La lutte 
pacifique de Baalschem contre les pharisiens du Talmud d'alors et 
pour un Dieu •immanent au monde, sa figure analogue à celle du 
Christ, la riche légende qu'on ne tarda pas à broder autour de sa 
personne et de ses disciples, tout cela est d'esprit purement 
magique et nous est au fond, à nous, Occidentaux, aussi étranger 
que le christianisme primitif lui-même. La marche des idées dans 
les livres chasaidiquea est inintelligible à un non-Juif, mais leur rite 
ne l'est pas moins. Lorsqu'ils sont excités dans leur recueillement, 
les uns tombent en extase, tandis que d'autres se mettent à danser 
comme les derviches de l'Islam 11• La doctrine première de Baala
chem a été continuée par un de ses apôtres sous fe nom de Saddi
kisme, et la croyance en ces saints, (Saddiks) que Dieu envoyait 
du Ciel l'un après l'autre pour apporter le salut par leur seule pré
sence sur la terre, rappelle aussi le mahdisme islamique, et plus 
encore la doctrine schiite des imans en qui s'était réfugiée la 
« lumière du prophète•· Un autre disciple, Salomon Maimon, dont 
noua possédons une autobiographie remarquable, est venu, de 
Baalachem, à Kant dont la pensée abstraite a toujours exercé sur 
les esprits talmudiques une force d'attraction inouïe. Le troisième 
est Otto Weininger, dont le dualisme moral est une pure conception 
magique et dont la mort, dans une lutte psychique qu'il a fait vivre 
magiquement entre le bien et le mal, est un des plus sublimes 

1. P. I,evcrtoff, Die religiüsc Dcnk111eise d,r Chassidi111, 1918, p. 12S sq. -1\rl. Buber, 
Di, l,,gmtle des B1111lsch,m, 1907. 

2. I,cvcrtoff, p. 136. 
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moments de la religiosité très tardive 1• Quelque chose d'analogue 
peut être vécu chez un Russe, mais m l'homme antique ni le faus
tien n'en sont capables. 

Par les « lumières II du xvme siècle, la culture occidentale aussi a 
été rendue grand-citadine et intellectuelle, et par conséquent, tout 
d'un coup, acceuible à l'intelligence du co,uensus. Et ce transfert 
dans une époque qui, pour le courant existentiel, intérieurement 
desséché depuis longtemps, du judaïsme séphardique, appartient 
à un passé lointain, mais qui devait cependant éveiller en lui un 
sentiment identique en tant que critique et négateur, ce transfert 
a ex.ercé fatalement une influence séductrice, introduit dans le 
grand mouvement des peuples-hôtes le complexe historiquement 
achevé et incapable de tout développement organique, l'a ébranlé, 
distendu, décomposé et empoisonné jusque dans ses profondeurs. 
Car pour l'esprit faustien, les " lumières » étaient un pas en avant 
accompli sur sa propre voie, à travers des décombres, certes, mais 
au fond, d'une manière affirmative; pour le judaïsme, elles sont 
une destruction et rien de plus, une démolition de quelque chose 
d'étranger qu'il ne comprend pas. Il se présente ensuite très souvent 
un t1pectacle que donnent aussi le Parais dans l'Inde, le Chinois et 
le Japonais dans un entourage chrétien, l'Américain moderne en 
Chine : ce sont u les lumières » poussées jusqu'au cynisme et à 
l'athéisme le plus brutal en face de la religion étrangère, tandis que 
les usages de fellah de leurs nationaux en demeurent tout à fait 
indemnes. Il y a des socialistes juifs qui combattent au dehors et 
avec conviction toute aorte de religion, mais qui conservent anxieu
sement pour eux-mêmes les interdictions alimentaires et le rituel 
des chapelets et des phylactères. Plus fréquente est la rupture inté
rieure réelle avec le consenms en tant que complexe de la foi, spec
tacle qu'on observe chez ces étudiants indous qui ont reçu une éduca
tion universitaire anglaise avec Locke et Mill, et qui regardent main
tenant avec le même dédain cynique les convictions de l'Inde et 
celles de l'Angleterre, dont la décomposition intérieure doit causer 
leur propre destruction. Depuis l'épo9ue napoléonienne, le vieux 
consensus civilisé s'est mélangé contradictoirement avec la nouvelle 
<< société » occidentale civilisée des I villes et il a emprunté leurs 
méthodes économiques et"scientifi~uei; à cause de la prépondérance 
de l'âge. C'est exactement ainsi qu a procédé, quelques générations 
plus tard, l'intelligence japonaise, également très vieille, peut-être 
avec plus de succès encore. Un autre exemple sont les Carthagi
nois, épigones de la civilisation babylonienne, qui furent attirés 
déjà par la culture antique à son stade étrusco-dorique et finirent 
par succomber 2 entièrement à l'hellénisme, achevés et figés en tout 
ce qui était religion ou art, niais bien supérieurs dans les affaires 
aux Grecs et aux Romains, et pour cette raison haïs par eux à 
l'extrême. 

1. O. Weininger, Tasclunbuch, 1919, surtout p. 19 sq. 
2. Leur navigation à l'époque romaine était plutôt antique que phénicienne, 

leur :atat était or_ga.nlié comme une polis, et la langur grecque était généralement 
répandue pannl leura lettrés, comme Hannibal. 
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Ce n'eat pu parce que les métaphyaiquea dea deux cultures .,e 
seraient rapprochée, davantage - ce qui eat tout à fait impoui.ble, 
- mais _parce qu'elle• ne jouent plus, dea deux c6t6a, aucun r6le 
dan, les mtelligencea dmanéea de l'flit.e, que cette nation magique 
court le danger de diaparaître elle-mime avec le ghetto et la reli
gion. Elle a perdu toute aorte de cohMion intûieure et ne aubaitte 
plua que comme aimele coMexe dau lea queationa pratiquea. Maia 
l'avance que eOIHdait la vieille penaie bnomique de cet.te nation 
magique dimmuei par rapport à l' Ammcain elle emte à peine 
encore, et ainai cliaparait le dernier moyen puiuant de maintenir le 
cotu11U1U décompoaé avec le paysage. I.e jour où lea rMthodea c;ivi
liléea dea villea coamopolitea eUl'Opéo-AQléricainea aeront parvenues 
à leur cf1:!ne maturité, le dcatin du judaiame aera accompli, du 
moina le aein de ~e monde - le monde ruue formant un pro
bl,me à part. 

L'Ialam. a du terrain 10111 aea picda. Il a abaorbé à peu pria entiè
rement le COfllffllfU pene, iuif, neatorien et monophyaite. Le rate 
de la nation byzantine, lea Grcc:a actue.la, ,ont auaea dana leur propre 
paya. Le reate dea Pania de l'Inde vit au milieu des Jonno1 figée, 
d'une civilisation encore plus ivieille, encore plus fellahiquc, et eat 
aa1urée ainsi de aea poaitione. Mail la partie européo-américaine 
du t:Otufflllll juif, IJUi a attiré à lui la plupart doa autres parties et les 
a liées à son deatm, eat tomb6e déaormaia dans les rouages d'une 
jeune civiliution, una attache avec aucun moreeau de territoire, 
aprèa a'itre durant dea siècle, renfermée et aauvée dans aon ghetto. 
Ainai briaé, il va au-devant de aa cliaaolution totale. Mail c'eat là 
un deatin subi non au aein de la culture fauatienne, mail au aein de 
la ~lture magique. 



IV l 

L'~TAT 

1. - LE PROBLÈME DES ORDRES NOBLESSE ET CLERGÉ. 

Un insondable mystère des fluctuations cosmiques, que nous 
appelons la Vie, est leur division en deux sexes. Dans les courants 
existentiels du monde végétal lié au sol, on rencontre déjà cet effort 
vers la séparation, comme le montre le symbole de la floraison : 
quelque chose qui est existence et quelque chose qui Ja conserve. 
Les animaux sont libres, sont de petit& mondes au milieu d'un 
grand : cosmique achevé comme microcosme et opposé au macro
coame. Ici, le dualisme des directions s'élève, dans le cours de l'his
toire animale, et d'ailleurs avec une l'ésolution sana cesse gran
diaaante, en un dualisme d'e88ence : le mile et la femelle. 

La femelle est plua proche du cosmique. Elle est plus profon
dément attachét. au sol et son entrée dans les grands courants circu
latoires est plus immédiate. Le mile a plus de liberté, d'animalité 
de mouvement aussi, même dans ses sentiments et son intelligence; 
il est plus éveillé et plus tendu. 

L'homme vit le destin et compr•nd la causalité, la lo~ique du 
devenu selon la causf. et l'effet. Mais la femme ,st le deetm, ed le 
temps, est la logique organique du devenir même. C'est justement 
pour cette raison que le principe de causalité lui est éternellement 
étranger. Toutes les fois que l'homme a essayé de concevoir le 
Destin, c'est toujours quelque chose de féminin qu'il a senti : 
Moires, .Parques ou Nornes. Le dieu suprême n'est jamais le destin 
lui-même, mais il remplace ou ré,it ce destin - comme l'homme la 
femme. Aux époques primitives, a femme est aussi la prophétesae, 
non parce qu'elle connaît l'avenir, mais parce qu'eJle ut cet avenir. 
Le prêtre ne fait qu~interpréter, mais la femme est l'oracle. Le temps 
même parle en elle. 

L'homme fait l'histoire, la femme est l'histoire. On découvre 

1. Ce chapitre-, H~ publit ensuite 10ua forme de brochure RPll.ltt et accompqntt 
d'une mtrocluctfaa. I.a brochure avait attdut IOII n• mille d8 11127. (T.) 
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ici de façon mystérieuse une double signification de tout phéno
mène vivant : il est un ftux cosmique en soi, et il est pourtant 
ensuite la succession des microcosmes mêmes, qui embrasse en elle 
ce ftux, le défend et le conserve. La « deuxième • liiatoire est l'histoire 
masculine proprement dite, l'.hiatoire politique et sociale; elle a 
plus de conscience, de liberté, de mouvement. Elle étend ses racines 
aux débuts du monde animal et acquiert dans les courants vitaux 
des hautes cultures sa forme symbolique et historique suprême. 
Féminine est la première histoire aculturelle de la succession des gh,1-
rations, celle qm est éternelle, maternelle, véJétale (la plante elle
même ayant toujours quelque chose de fémimn); celle qui ne varie 
jamais et qul parcourt, ~niforme et silencieuse, ,'existence de toutes 
les espèces humaines et animales, de toutes les cultures particulières 
éphémères. Un coup d'œil rétrospectif montre qu'elle est synonyme 
de la vie même. Elle aussi a ses luttes et sa tragédie. La femme con
quiert ea victoire au lit de l'accouchée. Chez les Aztèques, Romaine 
de la culture mexicaine, on saluait la femme en couches comme un 
vaillant guerrier; et, quand elle mourait en couches, on l'enterrait 
avec les mêmes sacrements que les héros tombés au champ de bataille 
L'éternelle politique de la femme est la conquête de l'homme, par 
lequel elle peut être mère d'enfants et, par conséquent, histoire, 
destin, avenir. Sa profonde diplomatie et sa ruse guerrière visent 
toujours le père de son file. Maie l'homme, que la pesanteur de sa 
nature a fait membre de l'autre histoire, veut avoir son fils comme 
héritier, comme représentant de son sang et de sa tradition histo
rique. 

Il y a ici, dans l'homme et la femme, un combat de puissance 
entre les deu3C e,pice, d'histoire. La femme est vigoureuse et entière
ment ce qu'elle est, elle ne vit l'homme et les enfants que par rapport 
à elle et à sa vocation. Dans la nature de l'homme il y a quelque 
dissension. Il est ceci et autre chose encore 9ue la femme ne peut ni 
comprendre ni admettre, et qu'elle conçoit comme une exaction 
et une violence contre ce qu'elle a de plus sacré. C'est la mysté
rieuse guerre originelle entre les sexes qui dure éternellement 
depuis qu'il existe des sexes; silencieuse, acharnée, sana réconcili> 
tion ni grice. Il y a là au88i de la politique, des batailles, des alliances, 
des contrats et des trahisons. Les sentiments raciaux de la haine 
et de l'amour, issus toua deux des profondeurs de la nostalgie 
cosmique, du sentiment originel de la direction, règnent entre les 
sexes plus terriblement encore que dans l'autre histoire entre 
l'homme 4,t la femme. Il y a une lyrique d'amour et une lyrique de 
guerre, des danses d'amour et des danses armées, ainsi que deux 
aortes de tragédies (Othello et Macbeth); mais rien dans le moRde 
politique ne touche aux gouffres insondables de la vengeance d'une 
Clytemnestre ou d'une Krimhilde. 

Aussi la femme hait-elle cette autre histoire, la politique de 
l'homme, qu'elle ne comprend jamais, dont elle sait seulement 
q_u'elle lui ravit ses fils. Que signifie pour elle une bataille victo
neuse qui anéantit la victoire de milliers de couches 1 L'histoire 
de l'homme s'offre en aacrifice celle de la femme, et· il y a un 
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héroïsme féminin ~~i sacrifie les nk avec orgueil (Catherine Sforza 
sur les remparts d Imole); roais l'éternelle politique de la femme, 
mystérieuse et aussi vieifle que le monde animal, est de distraire 
l'homme de sa politique afin de l'enchaîner tout entier dana la 
sienne, dans la politique végétale des successions de générations, 
c'est-à-dire afin de se l'attacher. Et pourtant tout ne se fait dans 
l'autre 1'histoire que pour défendre et conserver cette éternelle 
histoire de la génération et de la mort, à laquelle on pourra donner 
tous les noms que l'on voudra : pour la maison et le foyer, pour la 
femme et l'enfant, pour la race, le peuple, l'avenir. La lutte entre 
l'homme et la femme a toujours lieu à cause du san~, à cause de la 
femme. C'est pour la femme, comme temps, qu'il exi,te une histoire 
politique. 

La femme de race le sent même quand elle ne le sait pas. Elle 
est- le destin et joue le destin. Elle commence par la lutte de deux 
hommes pour sa possession (Hélène chez les Grecs, Carmen dans 
la tragédie, Catherine Il, Napoléon et Désirée Clary, qui finit par 
attirer Bernadotte dans le camp ennemi}, lutte qui remplit déjà 
l'histoire de genres animaux tout en•ier, et elle finit par sa puissance 
comme mère, épouse, maîtresse, sur le destin des empires : la 
Hallgerd de la Nialsaga dans la poésie nordique, la reine Brunehaut 
chez les Francs, Marozia qui donna le Saint Siège aux hommes de 
son choix. L'homme monte dans son histoire jusqu'à prendre en 
mains l'avenir d'un pays; puis vient une femme qui' l'oblige à se 
mettre à genoux. Sur ce point, les petiples et les ttats peuvent 
tomber en ruines, c'est elle qui reste vainqueur dans son histoite. Au 
fond, l'ambition politique de la femme de, ace n'a jamais d'autre but 1. 

L'histoire a donc un double sens sacré. Elle est cosmique ou 
politique. Elle est l'existence ou elle la conserve. Il y a deux sortes 
de destin, deux sortes de guerre, deux iortes de tragédie : l'espèce 
publique et l'espèce privée. Rien ne peut faire disparaître cette anti
thèse. Elle est fondée dès l'origine dans la nature du microcosme 
animal, gui est en même temps quelque chose de cosmique. Elle se 
manifeste dans toutes les situations importantes sous la forme d'un 
conflit des devoirs, conflit qui n'existe que pour l'homme, non pour 
la femme, et qui ne disparaît pas, mais s'approfondit constamment 
au cours des hautes cultures. Il y a une vie publique et une vie privée, 
un droit public et un droit privé, des cultes communs et des cultes 
domestiques. En tant qu'ordre, l'existence est « en forme » pour 
l'une de ces histoires; en tant que souche, elle est en cours comme 
la seconde histoire. C'est la vieille distinction que faisaient les 
Germains entre le c< côté de l'épée n et la u moitié du fuseau » en 
parlant d'une parenté sanguine. Cette double signification du temps 
dirigé trouve son expression suprême dans les idées de l'État et 
de la Famille. 

1, Ce n'est gue la fe=e sans race, celle qui ne peut ou ne veut pas avoir d'enfants, 
qui n'est.plus lilstoire, elle seule voudrait fafre l'histoire des hommes, l'imiter. Inver
sement, c'est par une raison profonde qu'on désigne par l'épithète de• bonne fe=e • 
le sentiment antipolltlque des philosophes, des doctrinaires et des enthousiastes 
humanitaires. Ils veulent singer l'autre Jùstolre, celle de la femme, bien qu'ils en 
10lent... incapables. 
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Lee membres de la famille sont dans la matière vivante ce qu'est 
la forme de la maiaon dans la matière morte. Survienne un change
ment dans la structure et la signification de l'existence familiale, 
et le plan de la maison sera tout autre. A l'habitat antique cotTes
pondait la famille •~atique de atyle antique qui avait dans Jea droite 
municipaux helléniques un caractère encore plua accusé que dana 
le droit romain postérieur 1• Elle est tout entière baa~ aur l'état 
pr&ent, sur le hic et nunc euclidien, tout comme la polis qu'on conce
vait comme une aomme de corps actuellement présenta. La parenté 
sanguine n'est donc pour elle ni néceasaire ni suffisante; elle cesae 
avec la limite de la patn·a potestas, de la « maiaon ». La mère n'est 
pœ en soi agnatiquement apparentée avec les enfanta de son sang; 
ce n'est que dans le mesure où elle est placée sous la patria potest,u 
de aon mari vivant qu'elle eat la aœur agnatique de ses enfante 1• 

Au· eomensus au contraire correspond la famille cognatique magique 
(en hébreu mischpascha), qui est représent~e partout par la commu
nauté du sang paternelle et maternelle et qui possède un« esprit», 
un consensus en miniature, mais f88 de chef déterminé 8• It est 
caractéristique de l'extinction de I Ame antique et de la naissance 
de l'âme magique que le droit« romain» de l'époque impériale ait 
passé peu à peu de !'agnation à la co~ation. Il y a encore quelques 
novelles de Justinien (118, 1:27) qui fondent une réilementation 
nouvelle du droit de succession à la suite de la victoire de l'idée 
magique de la famille. 

·n•un autre côté, nous auaatona au flux des masses humaines qui 
passent et trépaBBent tout en faisant l'histoire. Plus le tact commun 
de ces succe88ions de générations est pur, profond, vigoureux, évi
dent en eoi, plus ces générations ·ont de « sang », plus elles ont de 
race. Il se dégage, de leur infinité à toutes, dea umtés animées, des 
groupes qui ae sentent comme ensemble dans la même vague de 
l'existence, non des communautés spirituelles comme lea ords,ea 
religieux, Ica gildes d'artistes et les écoles de savants, qui sont unis 
par les mêmes vérités, mais des aaaociations sanguines au milieu 
de la vie en lutte. 

C,e sont des courants existentiels « en forme », pour noua servir 
d'un terme de sport tTès profond. « En forme » ac dit d'un champ de 
cc,urses où Ica chevaux aux articulations sûres sautent d'uh bel élan 
par-deHua les claies et courent ensuite dans la plaine avec le m~me 
tact du sabot. « En forme » aont les lutteurs, boxeurs, footballen, 
dont la main accomplit avec aisance et évidence les mouvementa les 
plus audacieux. « En forme » est une époque de l'art pour laquelle 
la tTadition est aussi naturelle que le contrepoint pour Bach. « En 
forme» est une année comme celte de Napoléon à Austerlitz et de 
Moltke à Sedan. Tout ce qui a été accompli dans l'histoire univer-

r. Mittds, Reich11sc1" und Volllsreclst, 1891, p. 63. 
:a. Sohm, Institutw,u,i, 1911, p. 614. 
3; 8ur ce prtn'l:,,:;r le conœpt dynutfaue du monde arabe (chu les Ommla· 

da, ltoilulèiles, des) qui nous est dlfllclle à com~dre. Quand un usur
pateur avait conquis le trdne, 11 ~'11111ft' une famne quel~ue, membre de la 
communauU aanjume, et continuait amat la dynas_tle. n 1:1.'èirt ~t question, 
ldtellenwlt, d"une aoc:èeBllon 1.,ie au trt,ne. Cf. a'UII! J~ Welllauaen, Es,s Glm#in• 
tHlln OMN Obrigluit, 1900. 
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selle, à la guerre comme dans chaque continuation de la guerre par 
les moyens spirituels que nous appelons la politique, toute diplo
matie efficace, toute tactique, toute stratégie, celles des f:tats, des 
ordres ou des partis; tout cela émane d'unités vivantes qui se trou
,·aient « en forme ». 

Le mot qui traduit cette espèce raciale d'éducation est la disci
pli11e, l'é!e11age, par opposition à l'instruction qui fonde des commu
nautés d'êtres éveillés par l'égalité des choses apprises ou crues. 
A l'instruction il faut des lois, à la discipline le tact constant et 
l'unisson du milieu où on s'intègre par le sentiment et la vie : éduca
tion du couvent et éducation des pages à la première époque gothique. 
Toutes les bonnes formes d'une société, chaque cérémonial, sont le 
tact matérialisé d'une espèce d existence. Pour en être maître, il 
faut arnir du tact. C'est parce qu'elles sont plus instinctives et plus 
proches du cosmique que les femmes s'habituent plus vite aux 
formes d'un milieu nouveau. Les femmes ayant de la profondeur 
se meuvent au bout de quelques années avec une parfaite assurance 
dans un milieu distingué, mais elles ne retombent pas moins vite 
non plus. L'homme change plus difficilement, parce qu'il est plus 
éveillé. Le prolétaire ne sera jamais tout à fait aristocrate, l'aristo
crate jamais tout à fait prolétaire. Ce sont seulement leurs fils qui 
auront le tact du nom·eau milieu. 

Plus la forme est profonde, plus elle est rigoureuse et réfractaire. 
Pour qui n'y appartient pas, elle appftraît de l'eschl\'age; celui qui 
v appartient la domine avec une parfaite aisance et une parfaite 
liberté. Le prince èe Ligne était autant que Mozart le maître et non 
l'esclave de la forme; et cela est vrai de chaque aristocrate né, de 
ch11que homme d'ttat, de chaque chef d'armée. 

Aussi y a-t-il dans toutes les hautes cultures une pa_vsa1111erie qui 
est fa ·race en général et donc pour ainsi dire la nature, et une société 
qui reYendique pour elle le droit d'être n en forme » en tant que 
groupe de ciasses ou d'ordres, sans nul doute plus artificielle et plus 
éphémère. Mais l'histoire de ces classes et de ces ordres est l'histofre 
1111iverselle à la suprême puis$ance. C'est seulement par rapport à elle 
(li.le la paysannerie apparaît ahistorique. L'histoire intégrale de grand 
style des six millénaires passés ne s'est déroulée dans les cours 
,·itaux des hautes cultures que parce que ces cultures mêmes ont 
lt'Ur centre créateur dans les ordres sociaux, parce qu'elles ont la 
discipline, parce qu'elles ont été disciplinées dans leur accomplisse
ment. Vne culture est une mentalité qui arrive à s'exprimer en formes 
symboliques, mais ces formes sont vi,·antes et en évolution, même 
celles de 1 art, dont nous n'avons pris conscience qu'en les abstrayant 
de l'histoire de l'art; elles consistent dans l'existence accrue des indi
,·idus et des groupes, dans ce que nous avons précisément dénommé 
, l'existence en forme », et qui ne représente la culture que par cc 
deg1é de formation. 

C'est quelque chose de grand et d unique dans le monde orga
nique, le seul point où l'homme s'élève au-dessus des puissances 
de la nature et devient créateur lui-même. Comme race, il est encore 
une création de la nature; là il est discipliné; mais comme ordre, il 
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ae discipline lui-même, tout comme lea race• noblea animalea et 
végétales dont il a'eat entouré; et c'eat cela préciaément qùi eat la 
culture au aena suprême et ultime. Culture et cluse aont termea 
interchangeables, ils naissent comme unité, il, meurent comme 
unité. L'élève des espèces viticoles, arboricolea et floricoles sélec
tionnées, l'élève desclievaux pur sang aont la culture, etc'eatexacte
ment dans le même sens que naît la culture humaine ~lectionnée, 
comme l'expreaaion d'une existence qui s'est donné elle-même une 
grande forme. 

Maia c'est justement pour cette raison qu'il y a dana chaque 
culture un sentiment vigo1,1reux qui aait ai quelqu'un appaqient 
ou non à cette culture. Les concepts de barbare chez lea anciens, 
d'infidèle chez lea Arabes (Amhaarez ou Giaur), de tachoudra chez 
les Hindous ont beau diver,er l'un de l'autre par la logique, ila 
n'expriment d'abord ni la hune ni le mét>ria, mais constatent dans 
le tact de l'existence une différence qua, dans toutes les choaea 
prof ondes, tire une lil{ne de démarcation infranchissable. Ce fait 
tout à fait clair et précis a été obscurci dans l'Inde fBr le terme de 
« 48 caste », dont nous aavona aujourd'hui qu'elle na Jamais existé 
dans la rél\lité 1• Le code· de Manu avec aea diaeoaittons célèbres 
sur le traitement des tachoudraa émane des fellahs matruita de l'Inde 
et caractérise, par son antithèse, le présomptueux idéal brahma
nique san• temr compte de la réalité existante juridiquement ou 
même simP.lement accessible. Et le concept du vulgaire ouvrier 
chez les phalosophes bas-antiques ne devait pu en être très différent. 
Il en est résulté pour nous, là un malentendu sur le régime des 
castes considéré comme un phénomène spécifique indou, ici 
une opinion radicalement fausse sur la position de l'homme antique 
en face du travail. 

Il s'agit dans tous les caa du résidu qui n'est pas pria en consi
dération dans la vie intérieure de la culture et dans sa symbolique 
et dont on fait abstraction a priori à chaque rét>artition significative, 
de ce qu'on appelle à _peu près aujourd'hui en Extrême-Orient 
outcast. Le concept gothique de corpus christianu,n s'affirme expres
sément comme n'impliquant pas le consensus juif. Au sein de la 
culture arabe, dans les nations juive, persane, chrétienne et surtout 
islamique, l'infidèle n'est que toléré et on lui abandonnait, d'ailleun 
avec mépris, son administration et sa juridiction propres. Dans 
l'antiquité, les « outcast » ne sont pas seulement les Barbares, mais 
en un certain sens lçs esclaves mêmes, surtout les restes de la sur
population, comme les Pénestes de Theualie et les Hilotes de Sparte 
dont le traitement par leurs maîtres rappelle le comportement, 
l'attitude des Normands en Angleterre anglo-saxonne et des Che
valiers teutoniques dans l'Orient slave. Dana la loi de Manu appar
raissent, comme classes de tachoudraa, des noms d'anciens peuples 
des 11 colonies D du Gange inférieur, parmi lesquels les Magadha 
( d'après cela, Bouddha pourrait tout auaai bien que le César Asoka, 
dont le grand-père Tschandragupta était de très basse origine, 

r, R. Fi~L Die sonaû GliltUftlfll im flOf'tliJsUi&llm lflllim 111 Blllltllltll Znl (1897, 
p. :zo1), K . .tdllebrandt, A.U-lflllint (18g9, p. 8:z). 
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avoir été un tschoudra); d'autres sont des noms de profession, et 
cela nous rappelle, en Occident aussi et ailleurs, que certaines 
professions étaient outcast; tels sont par exemple les mendiants 
(ordre social chez Homère!), les forgerons, les chanteurs et ces 
chômeurs de profession, auxquels la charitas de l'Église et la pieuse 
générosité des laïcs donnaient- une éducation collective régulière 
pendant la première période gothique. 

Mais enfin la caste en général est un mot dont on use moins 
qu'on n'abuse. Il n'a pas plus existé de castes dans l'Égypte de 
l'Ancien et du Moyen Empire que dans l'Inde prébouddhique et 
dans la Chine d'avant la dynastie Han. Elles ne surgissent qu'aux 
époques très tardives, mais alors aussi dans toutes les cultures. A 
partir de la 218 dynastie (vers uoo), l'Égypte se trouve tantôt dans 
les mains des castes sacerdotales de Thèbes, tantôt dans celles des 
castes guerrières de Libye, et la cristallisation n'a cessé ensuite 
de progresser jusqu'à l'époque d'Héro'dote qui, en considérant 
comme spécifiquement égyptienne la situation de son temps, lui a 
donné une interprétation aussi fausse que celle que nous attribuons 
aujourd'hui à l'Inde. JI y a entre l'ordre et la ca,te la même différence 
qu entre la culture la plus ancienne et la civilisation la plus tardive. 
Dans l'ascension des premiers ordres, la noblesse et le clergé, c'est 
la culture qui se développe; dans les castes, c'est le fellahisme défi
nitif qui s'exprime. L'ordre est le plus vivant de tous, la culture en 
accomplissement, « la forme empremte qui se développe en vivant »; 
la caste est l'achèvement absolu, le temps d'accomplissement consi
déré comme passé inconditionné. 

Mais les grands ordres différent aussi entièrement des groupes 
professionnels, par exemple d'artisans, de fonctionnaires, d'artistes, 
qui sont réunis corporat1vement par la tradition technique et l'esprit 
du métier; ils sont notamment des symboles en chai, et en os, dont 
l'être intégral possède un sens symbolique selon l'apparition, l'atti
tude et le mode de penser. D'ailleurs, au sein de chaque culture, 
la paysannerie est un pur fragment de la nature et de la végétation, 
donc une expression impersonnelle; tandis que la noblesse et le clergé 
résultent d'une haute discipline ou d'une haute instruction et sont 
donc l'expression d'une culture entièrement personnelle qui repousse, 
par la hauteur de la forme, non seulement les barbares, les tschou
dras, mais aussi désormais tous les autres qui ne font pas partie 
de l'ordre et qui sont considérés comme un résidu, appelé « peuple » 
par les nobles, laïcs par les prêtres. Et c'est ce style de la personnalité 
qui est pétrifié dans le fellahisme et devient le type d'µne caste, 
laquelle se perpétue dès lors invariablement à travers les siècles. 
Si dans la culture vivante la race s'oppose à l'ordre comme l'imper
sonnel au personnel, dans les périodes fellahiques la masse et la 
caste, le kouli et le brahmane ou le mandarin, s'opposent aussi 
comme l'informe au formel. La forme vivante est devenue une for
mule, qui possède également un style, mais un style figé, le style 
pétrifié de la caste, un je ne sais quoi de très raffiné, de très distin,ué, 
de très spirituel, qui se sent infiniment supérieur aux hommes d une 
culture .en devenir (à peine pouvons-nous imaginer avec quelle 
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hauteur un mandarin ou un brahmane jette un regard de mépris 
sur la pensée et l'activité européennes et avec quel radical dédain 
les prêtres égyptiens ont dû regarder des hôtes comme Pythagore 
et Platon!); mais qui parcourt impassiblement tous les siècles avec 
la fierté byzantine d'une Ame ayant depuis très longtemps derrière 
elle tous les problèmes et toutes les énigmes. 

2 

Dans la période carolingienne on distinguait les valets, les hommes 
libres et les nobles. Hiérarchie primiti,ve basée sur les seuls faits de 
la vie extérieure I Sur la premihe époque gothique, nous lisons 
dans un poème de Freidank intitulé « la Modestie 11 : 

Diul a crié trois ms : 
Paysans, ehttJaliers, prltres. 

Hiérarchie d'une haute culture qui commence précisément à 
s'éveiller! « L'étole et l'épée » s'opposent d'ailleurs à la charrue, 
comme les ordres prétendent s'opposer au reste, au non-ordre, à 
ce qui est précisément le fait, mais sans autre signification plus 
profonde. La distance intérieure, .sentie, est si remplie de destin 
et si violente qu'aucune intelligence ne nous y peut transporter. 
La source de haine jaillit des villages, la flamme du mépris rayonne 
des chAteàux. Ni la propriété, ni la puiasance, ni la profession n'ont 
dressé cet abîme entre les « vies n. En général, on ne peut le fonder 
logiquement. Il est de nature métaph:ysique. 

Plus tard apparaît avec la ville, mais plus tard qu'elle, la bour
geoisie, le« tiers état 11. Le bourgeois aussi jette un regard méprisant 
sur la campagne qui l'entoure, silencieuse, invariée, souffrant 
l'histoire, campagne devant laquelle il se sent plus éveillé et plus 
libre, par conséquent plus avancé sur la voie de la culture. Il méprise 
auasi les ordres originels, « les hobereaux et la prêtraille », comme 
se trouvant spirituellement au-dessous, historiquement derrière 
lui. Mais en face des deux ordres originels, le bourgeois est un résidu 
comme le paysan, un non-ordre. Le paysan compte encore à peine 
dans la pensée des II privilégiés n. Le bourgeois compte, mais comme 
antithèse et arrière-plan. Il est ce par quoi les autres prennent 
conscience de leur signification au delà de tous les problèmes prati
ques. S'il en est ainsi dans toutes les cultures sous une forme exacte
ment identique et si le cours de l'histoire s'accomplit partout dans 
les époque primitives de ces groupes, de telle sorte que les époques 
primitives sont marquées par des guerres paysannes instinctives, 
les époques tardives par des guerres bourçeoises fondées spiri
tuellement ( la symbolique des cultures particulières pouvant être 
aussi divergente que possible), il faudra chercher le sens de ce fait 
dans les derniers fondements de la vie même. 

Il y a une idie qui conditionne les deux ordres originels et eux 
seull!11te11t. Elle leur donne le sentiment vigoureux d'un rang accordé 
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par Dieu et donc soustrait à toute critique, rang qui impose pour 
devoir le respect et la conscience de soi, mais aussi l'autodiscipline 
la plus sévère et souvent même la mort, et qui leur donne à tous 
deux la supériorité historique, le charme psychique qui ne suppose 
pas, mais qui produit la puissance. Les hommes appartenant à ces 
ordres, intérieurement et non seulement de nom, sont réellement 
différents des autres; leur vie s'appuie de part en part sur une dignité 
symbolique par opposition à celle des paysans et des bourgeois. 
Elle n'existe pas pour être menée, mais pour avoir une signification. 
Ce sont les deux côtés de toute vie aux mouvements libres qui arri
vent à s'exprimer dans ces deux ordres, et dont l'1me est toute exis
tence, l'autre toute existence éveillie. 

Chaque noblesse est un symbole vivant du temps, chaque clergé 
un symbole vivant de l'espace. Destin et sainte causalité, histoire et 
nature, quand et où, race et langue, vie selr.uelle et vie réflective : 
tout cela y trouve son expression la plus haute. La noblesse vit dans 
un monde de réalités, le prêtre dans un monde de vérités; l'un est 
connaisseur, l'autre savant; l'un acteur, l'autre penseur. Le senti
ment cosmique de l'aristocrate est tact de part en part, celui du 
prêtre se déroule absolument en tensions. Entre les époques de 
Charlemagne et de Conrad II, il s'est formé dans le courant de 
l'existence quelque chose d'impossible à expliquer, mais qu'il faut 
sentir pour comprendre la na1&sance d'une culture nouvelle. Les 
nobles et les prêtres existaient depuis très longtemps, la noblesse 
et le clergé dans toute la signification du terme et le poids complet 
de aa symbolique n'existent ~ue maintenant et pour peu de temps 1• 

La puissance de cette symbolique est si grande qu'elle efface d'abord 
toute distinction d'après les paysages, les peuples et les langues. 
Le clergé gothique constitue à travers tous les pays, de l'Irlande 
à la Calabre, une seule et grande communauté; la chevalerie antique 
devant Troie et la chevalerie gothique devant Jérusalem donnent 
chacune l'impression d'une grande famille. Les vieux clans égyp
tiens et les Etats féodaux de la 118 dynastie Dschou apparaissent 
pour cette raison, en face des ordres, comme des figures incolores 
tout à fait identiques à la Burgondie et à la Lotharingie sous les 
Staufen. Il y a du cosmopolitisme au début et à la fin d'une culture, 
mais là parce que la puissance symbolique des ordres émerge encore 
au-dessus des nations, ici parce que la masse informe sombre au
dessous de ces nations. 

ldéellement, les deux ordres s'excluent. L'antithèse originelle du 
œsmi~ue et du microcosmique, 1ui régit tous les êtres en mou,·e
ment libre dans l'espace, est aussi a source de leur double existence. 
Chacun n'est possible et nécessaire que par l'autre. Le monde homé
rique répand un silence hostile sur le monde orphique, et nous 

1. La facilité avec laquelle les Bolche,·lks russes ont éteint les quatre prétendus 
a.-dres pétrinlques - nobles, marchands, petits bourgeois, paysans - prouw 
que ces ordres n'étaient qu'une pure Imitation et une pratique adminlstratiw. 
mais sans aucune snnbolique lmposslbte à anéantir par la violence. Ils correspon
dent aux distlnctioiis extérieures qui se fallllllent d'aprb le rang et la propriété d.111• 
les royaumes wisigoths et francs et à l'époque mvcéuienne telle que la rcllèt<-nt 
cn.core les plus anciennes parties de l'Iliade. I,a noblesse et le clergé autbcutiqu,, 
russes rie se formeront que plus tard. 
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savons par les philosophes présocratiques que le rremier était pour 
le second un objet de courroux et de mépris. A l époque gothique, 
les esprits réformateurs ont barré la route au saint enthousiasme 
des natures Renaissance, l'lhat et J'tglise ne sont jamais parvenus 
à un compromis et cette opposition s'est élevée, dans la lutte de 
l'Empire et de la Papauté, à une hauteur qui n'était possible que 
pour des hommes faustiens. 

En vérité, la noblesse est l'ordre proprement dit, la quinteasence 
de la race et du sang, un courant existentiel sous forme achevée 
possible. C'est justement pourquoi la noblesse est une paysannerie 
supérieure. Encore en 1250, la formule suivante avait une valeur 
générale en Occident : u Quiconque laboure le matin chevauche le 
soir vers la place des tournois ». Et il en était de même de la coutume 
q_ui ·faisait épouser aux chevaliers les filles des paysans. Par oppo
sition à la cathédrale, le château a grandi sur la voie qui mène à 
peu près de la maison paysanne à travers les propriétéll rurales de 
la noblesse franque. Dans les sagas islandaises on voit des fermes 
assiégées et prises d'assaut comme les chAteaux. Nobles et paysan■ 
sont tout v~étal et tout instinct, profondément enracinés au sol 
natal; ils croiaaent dans l'arbre généalogique où ils disciplinent et 
se diaciplinent. Par comparaison, le clergé est proprement le contre
ordre, 1 ordre de la négation, la non-race, l'indépendance du sol, 
l'être éveillé libre, atemporel, ahistorique. Dans chaque village 
paysan, de l'âge de pierre aux sommets de la culture, dans chaque 
génération paysanne, il se joue une histoire universelle en minia
ture. Ce sont des familles au lieu des peuples, des fermes au lieu des 
paya, mais la signification dernière de l'o6jet du combat est le même 
ici et là : la conservation du sang, la succeaaion des générations, le 
cosmique, la femme, la puissance. Macbeth et le Roi Lear auraient 
pu passer aussi pour des tragédies villageoises, c'est une preuve de 
tragique authentique. Dans toutes les cultures, la noblesse et la 
paysannerie apparaiasent aous la forme de genres, et le mot qui les 
déaigne est en contact dans toutes les langues avec le nom des deux 
sexes par lesquels la vie se multiplie, a une histoire et fait l'histoire. 
Et comme la femme est histoire, le rang intérieur des générations 
de paysans et de nobles •t détermine par l'intensité de la race et 
le degré de destin chez leurs femmes. D'où une signification très 
profonde dans le fait que l'histoire universelle est d'autant plus 
authentique et racique qu'elle fait passer et intégrer davantage le 
coura de la vie publique dans la vie privée de grandes isénérations 
particulières. Là-deasus reposent précisément le principe dynas
tique, maie aussi le concept de personnalité historique. Les desti
nées d':8tats entiers dépendent du destin privé de quelques-uns, 
qui prend des dimenaions fantastiques. L'histoire d'Athènes au 
ve siècle est en grande partie celle des Alcméonides, l'histoire de 
Rome celle de quelques générations comme les Fabiena et les Clau
diena. L'histoire politique baroque est, en gros, identique aux effets 
de la politique des maisons ·de Habsbourg et de Bourbon, et ses 
crises prennent la forme des mariages et des guerres de succession. 
L'hiatoire du second mariage de Napoléon comprend aussi l'incendie 
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de Moscou et la bataille de Leipzig. L'histoire de la papauté jusqu'au 
xvme siècle est celle de quelques générations de nobles qui ambi
tionnaient la tiare pour fonder une principauté familiale. Mais cela 
est vrai aussi des dignitaires byzantins et des premiers ministres 
anglais, comme le montre l'histoire de la famille des Céciles, et 
encore celle de très nombreux chefs des grandes révolutions. 

Tout cela est nié par le cler~é, et donc aussi par la philosophie, 
dans la mesure où elle est cléricale. L'ordre du pur être éveillé et 
des vérités éternelles est dirigé contre le temps, contre la race, contre 
le genre dans toutes ses acceptions. L'homme en tant que paysan 
ou chevalier se tourne vers la femme en tant que destin, l'homme 
en tant que prêtre s'en détourne. La noblesse court toujours le 
danger de faire disparaître la vie publique dans la vie pnvée, en 
dirigeant le large courant de l'existence dans le lit plus étroit du 
fleuve de ses ancêtres et de ses petits-enfants. Le pdtre authentique 
n'admet pas efl règle générale la vie privée, le sexe, la « maison ». 
Pour l'homme de race, il n'y a que la mort sans héritiers qui est la 
mort vraie et effrayante; c'est ce qu'enseignent tout aussi bien les 
sagas islandaises que le culte ancestral des Chinois. Qui continue 
à vivre dans ses fils et ses petits-fils ne meurt jamais entièrement. 
Mais pour le vrai prêtre, c'est le media flita in morte sumus qui pré
vaut: son héritier est d'ordre spirituel et écarte le sens de la femme. 
Les formes phénoménales partout répétées de ce second ordre sont : 
le célibat, le couvent, la lutte contre la sexualité allant jusqu'à 
la castration, le mépris de la maternité, qui s'exprime dans l'orgiasme 
et dans la prostitution sacrée, ou dans l'avilissement systématique 
de la vie sexuelle jusqu'à cette définition obscène du mariage par 
Kant 1. Toute l'antiquité avait reconnu cette loi, selon laquelle 

f.ersonne ne naît ni ne meurt dans le temenos. Il ne faut pas que 
atemporel entre en contact avec le temps. Il est possible à un prêtre 

de reconnaître logiquement les grands moments de la conception 
et de la naissance et de les honorer par des sacrements, mais il lui 
est défendu de les vivre. 

Car la noblesse est quelque chose, le clergé signifie quelque chose.: 
Par là aussi il apparaît comme le contraire de tout ce qui est destin, 
race, ordre. Avec ses salles, ses tours, ses murailles et ses fossés, 
le château parle d'un être en fluctuation puissante; la cathédrale 
avec ses voûtes, ses piliers et son chœur, est de part en part une 
signification, notamment un ornement. Et chaque vieux clergé s'est 
développé en une attitude merveilleusement imposante et magni
fique où chaque trait, depuis le regard et le son de voix jusqu'au 
costume et à la démarche, est un ornement, et où la vie privée, même 
intérieure, disparaît comme inessentielle, tandis que, au contraire, 
une aristocratie mûre comme la noblesse française du xvme siècle 
fait étalage d'une vie parfaite. Si la pensée gothique a tiré de l'idée 
du prêtre le cha,acte, indelebilis, selon lequel l'idée est indestruc
tible et entièrement indépendante dans sa dignité du train de vie 
de ses représentants dans le monde historique, cet axiome vaut aussi 

1. Qui en fait 11n contrat entre deux personnes en vue de leur possession mutuelle, 
laquelle se réall3e au moyen de l'111111e rédproquc de leun propriétés sexuelle,. 
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i1!1f,1icitement pour toua les clergés, et donc aussi pour toutea les 
phtloaophies entendues au aena d'écoles. Quand un prêtre a de la 
race, sa vie extérieure est celle de chaque paysan, chevalier, ou 
prince. Les papee et les cardinau;x de l'époque gothique étaient des 
aeipeura f~daux, des chefs d'armées, de■ veneurs et des amoureux, 
et 1ls faiaaient de la politique de famille. Parmi les Brahmanes du 
11 baroque II prébouddhique, il y avait de gros agrariens, des abbés 
ti~ à guatre épinglea, des courtisans, des dissipateurs, dea gastro
nomes 1, mais la ptriode ancienne a au précisément distinguer dans 
le cler~ l'idée et la personnalité, ce qui est tout à fait contradic
toire avec la nature de la nobleaae; et ce n'est qu'à l'époque des 
lumières qu'on jugea le p~re d'aerèa aa vie privée, non parce qu'on 
en avait une viaion ,P.lua nette, ma11 parce que l'idée en était perdue. 

Le noble,· c'est 1 homme-histoire, le rrêtre l'/aomm.-nature. L'his
toire de grand atyle a toujours été l expreasion et la réaction de 
l'existence d'une communauté noble, et le rang intérieur des événe
mentl ae détermine par le tact de ce courant esaentiel. C'est la raison 
pourquoi la bataille de Cannes a une grande signification, les batailles 
des empereur& romains baa-antiquea n'en ont aucune. La naiaaance 
d'un printemps cultural voit régulièrement auaai la naiasance d'une 
nohleue primaire - on aent dans le prince le pri,n,u inter pares 
et on le regarde avec méfiance, car une race v1goureuae n'a paa 
besoin d'un grand homme; sa valeur eet même mise en queat1on 
par lui et c'est ~urquoi les l{Uerres dea vassaux sont la forme la 
plus haute où a accomplit l'h11toire véronale d'une culture - et 
cette noblesse a désormais le destin de la culture entre les mains. 
Ici l'existence est miae en forme avec une force plastique silencieuse, 
et donc d'autant plus énersique, le tact du sang se développe et se 
coneolide pmrr tout l'awntr. Car cette aacenaion créatrice ven la 
forme vivante est pour chaque printempa cultural ce que ta pui1-
1tme• tù la tradition est pour toutes les époque• tardives, 'notam
ment la vieille et aolide diseipline, le tact aaauré et d'une telle 
vigueur qu'il survit à la niort des vieillea générations et ne cesae 
d'enchaîner dana aon cercle dea hommes et dea courants d'exis
tence qu'il tire de sea profondeura. On ne peut douter que l'histoire 
des époques postérieures ne soit, par la forme, le tact et le temps, 
déjà en germe dans les premières générations et d'une manière irré
vocable. La grandeur de aea succès ae mesure exactement à la puis
aance de la tradit;ion qu'elle a dana le sang. Il en va de la politique 
comme de chaque art grand et m'llr: aes succès aupposent que l'exis
~ce est complètement en forme, que le grand fonda des expé
riences les plus anciennes est devenu instinct et impulsion, ausai 
inconacient qu'évident. JI n'y a pu d'autre espèce de maîtrise : le 
grand homrne n'eat maître de l'avenir et plus qu'un hasard que 
parce qu'il agit dana cette forme et par elle, ou qu'il en est rendu 
acteur; parce qu'il est le destin ou a un destin. C'est ce qui dietingue 
l'art néceaaaire de l'art superflu, et donc auui la politique histori
g,m,rnt nlc,uair, d, c1ll1·q,,i 111 superflue. Les hommes du peuple 

1. Oldmbers, Dw u'lw1 iM u,-,.,,.,,,,., 1915, p. 5. 
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(c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui n'ont pas de tradition) peuvent 
ensuite arriver au pouvoir en aussi grand nombre que posaible, ou 
même devenir seuls la classe dirigeante, ils seront eux-mêmes 
possédés à leur insu par le grand élan de la tradition qui forme leur 
attitude spirituelle et pratique, 1ui règle .leurs méthodes et qui n'est 
rien d'autre que le tact dès ongtemps acquis des générations 
succeaaives. 

Quant à la civilisation - véritable retour à la nature, - elle est 
1 'extinction de la nobleese, considérée non comme souche, ce qui 
serait de moindre importance, mais comme tradition vivante; elle 
est la substitution de l'intelligence causale au tact de destin. Dèa 
lors, noblesse n'est plus 9u'une épithète. et c'est précisément ce 
qui fait de l'histoire civilisée une histoire de surface, diril{ée vera 
des fins disparates et proches et devenue par conséquent mforme 
dans le cosmos, soumiae au hasard des ~rands hommes, dépourvue 
de sécurité intérieure, de ligne, de signification. Avec le cétariame 
l'histoire retourne à l'ahistorique, au tact primitif des vieux l~s 
et aux luttes auasi interminables qu'insignifiantes pour la puis
sance matérielle, qui n'apporte plus guère qu'une distinction de 
surface entre l'époque des empereurs militaires romains au m• 
siècle ( ou les « seize ttats » correspondants de la Chine de 26s à 
420) et les événements qui se produisent dana l'état du gibier d'une 
foret. 

3 

Et de- là résulte que l'histoire authentique n'est pas I' « histoi1e de 
la culture », entendue au sens antipolitique que lui donnent lea 
philoaophes et les doctrinaires de toutes les civilisation• coJDmen
çantes et qui est justement le sens J>référé a~·ourd hui, mais tout 
au contraire, l'hiatoire raciale, militaire, di omatique, le doetin 
des courants exiatentiels sous la forme de la emme et de l'homme, 
des sexes, des peuplea, des ordres, des ttata, qui veulent se défendre 
et se dompter mutuellement dana le remous dea grandes réalités. 
Au snu suprlme, la politique e,t la vu et la vu est la politique. Chaque 
homme, qu'il le veuille ou non, est membre de ce phénomène do 
lutte, comme sujet ou comme objet : il n'y a point de milieu. Le· 
royaume de l'eaprit n'est pas de ce monde, certes, mais il le-auppoae 
comme l'être éveillé suppoae l'être; il n'est-possible que comme une 
négation constante de la réalité qui est pourtant là malgré lui. La 
race peut se paner de la langue, mais la prononciation de la langue 
est déjà expresaion de la race, et il en va de même pour tout ce qui a 
lieu dans l'histoire de l'eaprit (l'existence générale de celle-ci eat 
déjà prouvée par la puissance du sang sur la sensation et l'intellec
tion), pour toutes les religions, tous Ica arta, toutes les philoeophiea, 
parce qu'ils sont un être éveillé actif en forme, parce que toua Jeun 
développements, toute leur 1ymboliqu.c, toutea leun pusian• sont 
encore l'expreasion du sang qui baigne cea formes dans l'exiatence 
éveillée dea géniration• succeaaive1 tout entière,. Un héros n'a 
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beloin de rien preuentir de ce monde eecond; il est vie de part en 
part, maïa un aaint ne peut tuer qu'au moyen de l'ascèse la plus 
rigoureuee la vie qui est en lui paur rester seul avec son esprit -
et la force néceua1re pour ce fatre est encore la vie elle-même. Le 
bâoa m6priae la mort et le aaint méprise la vie, mais comme en face 
de l'h6rolame des granda ucètes et des martyra, la piété du plus 
gnnd nombre eat de celles dont la Bible diaait: « Je te cracherai de 
ma bouche parce que tu n'es ni froid ni chaud», on voit que, même 
en reliaion, la grandeur suppose la race, auppoae une. vie vigoureuse 
où il y_ a quelque choae à maîtriaer; - le reate est pure philoaophie. 

Mail alors la nobleue au sena de l'hiatoire universelle est infini
ment 1Up6rieure à ce qu'en admettent les période, tardives et 
commodes; elle n'est pu en effet une aomme de titres, de droits et 
de c6rimonies, mais une poueasion intérieure difficile à acquérir, 
difficile à conserver, et qui apparaît, quand on la comprend, digne 
du ucrifice d'une vie entiue. Une vieille famille ne signifie pas 
aeulement une s6rie d'ancêtrea {noue avons toue des ancêtres), 
mail d'an~trea qui v6curent pendant des générations entières aux 
aommete de l'histoire et 9ui non seulement avaient, mais encore 
~ent le destin, et dan1 le aang des~uela pendant une expérience 
de 3:eurs aiècles la forme de l'histoire a été disciplinée jusqu'à aa 
pe 'on, Comme l'hiatoire au sena laudatif commence avec une 
culture, c'est un pur amusement ai par exemple la famille Colonna 
voulait faire remonter ees origines jusqu'à l'époque romaine. Mais 
il y a un aena lorsque, dan• fa Byzance tardive, on attachait de la 
cooaidération à descendre de la famille de Conatantin le Grand, ou 
Jonque aujourd'hui, aux :8tata-Unis, on fait remonter sa famille 
jusqu'à und~ émigr~ de 16zo avec lac mayftower ». En réalité, la 
nobleae antique commence à la guerre de Troie, non. à Mycène, 
et la nobleue occidentale commence à la période gothique, non à 
celle dea Fnnca ou des Gotha, en Angleterre 1ou1 les Normands 
et non avec les Suona. C'eat aeulement à partir de là qu'il y a une 
hiatoire, et donc auaai qu'il peut y avoir, au lieu des noble• et des 
h6roa, une nobleue originelle de rang aymbolique. Ce qui 11était 
appelé au début un tact coamique trouve en elle aa perfection. Car 
tout ce que, aux périodes m1lrea, noua appelona du tact diploma
tique et aocial, et qui comprend le coup d'œil stratévique et pra
tique, le regard du collectionneur d'objets précieux et la finesse du 
connaiaeeur d'hommes, en général tout ce qu'on n'apprend pas, 
mail qu'on a, tout ce qui éveille chez Ica autrea la jalousie impuis:. 
ante de l'incapable et qui dirige comme forme la marche des événe
mente; tout cela n'eat qu'un eu particulier de cette sécurité cos
mique et onirique que l'on voit parvenir à s'exprimer dans les direc
tiom d'un euaim d'oiseaux et dans les mouvementa mesurés des 
chevaux de race. 

Le pdtre 1'ntor,re du monde naturel, il en approfondit l'image 
par la r,jlaü,,,. Le noble vit dana le monde historique et il l'appro
fondit en en fl&Odijia,,t l'image. Les deux ae développent en une 
grande tradition, maia la- tradition de l'un résulte de l'i,ut,uction, 
celle de l'autre de la ducipüe. Ceci est une différence capitale entre 
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les deux ordres, et c'est pourquoi la noblesse seule est un ordre réel, 
tandis que le clergé apparait comme ordre par son extrême oppo
sition à l'autre. La disctpline, l'élevage, s'étend au san, et paue des 
pères aux fils. Mais l'instruction suppose du génie et c est pourquoi 
un clergé authentique et fort est toujours une collection de génies 
individuels - une communauté d'êtres éveillés, - indépendam
ment de leur origine au sens racique du mot, et par là aussi une nésa
tion du temps et de l'histoire. Parenté spirituelle et parenté sangume 
- essayez d'approfondir la différence de ces deux mots. Un clergé 
héréditaire est une contradiction en soi. Dans l'Inde vêdique, il 
reposait sur ce fait qu'il y avait une seconde noblesse qui réservait 
les droits sacerdotaux aux génies sortant de son sein; mais ailleurs 
le célibat a mis fin à cet empiètement lui-même. Le 11 prêtre dans 
l'homme - que cet homme soit noble ou non - signifie un point 
central de la sainte causalité dans l'espace cosmique. La force 
sacerdotale même est de nature causale, elle est l'effet de causes 
supérieures et agit à son tour comme cause. Le prêtre est le média
teur dans l'étendue atemporelle qui s'étend entre l'existence éveillée 
du laïc et le dernier mystère; le clergé de toutes les cultures est déter
miné ainsi, de par sa signification par son symbole primaire. L'Ame 
antique nie l'espace et n'a donc pas besoin du médiateur; d'où la 
mort dans le germe de l'ordre sacerdotal antique. L'homme faus
tien se trouve en face de l'infini et rien ne le protège contre la force 
oppressante de cette vision; aussi le clergé gothique s'est-il élevé 
jusqu'à l'idée de la papauté. 

Deux visions du monde, deux modalités de la circulation du san~ 
dans les veines et de l'enchaînement de la pensée à l'existence et a 
l'action quotidiennes; - il a fini pa~ naître dans chaque haute culture 
deux morales dont chacune regarde l'autre de haut : la coutume 
noble et l'ascèse spirituelle, qui se reP.rochent mutuellement leur 
mondanité ou leur esclavage. On a déJà montré que l'une est fille 
du château, l'autre du couvent et de la cathédrale, que l'une naît 
de la pleinè existence au milieu du courant de l'histoire, l'autre 
hors de ce courant, dans une pure existence éveillée au centre d'une 
nature remplie de Dieu. Les périodes postérieures ne se font plus. 
aucune idée de la violence de ces impressions originelles. Le senti
ment mondain et le sentiment spirituel de l'ordre progressent et se 
donnent un idéal moral de l'ordre qui n'est açcessible qu'à. leurs 
membres et seulement après une longue et rigoureuse diacipline. 
Le grand courant existentiel sent son unité en face du reste, dans 
lequel le sang coule paresseusement et sans tact; la grande commu
nautë d'être éveillé sait qu'elle forme une unité en face du reste des 
non-initiés. C'est l'armée des héros et la communauté des saints. 

Le grand mérite de Nietzsche sera toujours d'avoir reconnu cette 
double nature de toutes les morales 1, Par ses concepts de morale 
des seigneurs et morale des esclaves, il n'a pas caractérisé les faits 
exactement et il a isolé trop partialement « le christianisme »; mais 
le fondement de toutes ses considérations est clair et solide : bon 

r. Au delà du bleu et du mal, § a6o. 
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et mauvais so1tt des distinctions de noble, bien et mal de, distinction, 
de prêtre. -Bon et mauvais, concepts totémiques existant dès les asso
ciations d'hommes et de clans primitives, ne désignent pas des 
convictions, mais des hommes dans la totalité de leur existence 
vivante. Les bons son:t les puissants, les riches, les heureux. Bon 
signifie fort, courageux, de race noble, et d'ailleurs dans l'usage 
linguistique de tous les printemps culturaux. Mauvais, vils, misé,
rables, vulgaires au sens ancien sont les impuissants, les pauvres, 
les malheureux, les làches, les petits, les fils de personne, comme 
on disait dans l'ancienne :f;gypte. Bien et Mal, concepts tabous, 
jugent l'homme en vue de sa sensibilité et de son intelligence, donc 
de sa conviction éveillie et de ses actions conscientes. Porter atteinte 
à la coutume de l'amour au sens racique est vulgaire; manquer au 
commandement de l'amour par l'tglise est mal. La coutume distin
guée est ie résultat tout à fait inconscient d'une longue et cons
tante discipline. On l'apprend dans l'ambiance et non dans les 
livres. Elle est un tact senti et non un concept. Mais l'automorale 
est un code, divisé absolument par principes et conséquences, donc 
susceptible d'être appris et expression d'une conviction. 

L'une est historique de part en part et admet toutes les distinc
tions de rang et tous les privilèges comme des données effectives. 
L'honneur est toujours honneur de l'ordre, un honneur de l'huma
nité entière est inexistant. Le duel n'est pas permis à l'homme non 
libre. Qu'il soit bédouin, samuraï ou corse, paysan, ouvrier, juge 
ou brigand, chaque homme a ses propres concepts obligatoires de 
l'honneur, de la fidéfüé, du courage, de la vengeance, qui ne sont 
applicables à aucune autre sorte de vie. Chaque vie poasède sa cou
tume, il est impossible de la concevoir autrement. Les enfants l'ont 
déjà quand ils jouent. Ils savent immédiatement et d'eux-mêmes ce 
qui convient. Personne n'a donné ces règles, mais elles sont là. Elles 
naissent du " Noua » d'une manière tout à fait inconsciente, de ce 
" Nous » qui s'est formé par le tact unitaire du milieu. A cet égard 
aussi, chaque existence est « en forme 11. Chaque foule qui se ras
semble dans la rue pour une raison quelconque a aussi dans le 
J\lOment sa coutume; celui qui ne l'a pas évidente en soi(« suivre• 
est déjà un terme trop rationnel) est mauvais, vulgaire, n'appar
tient pas à cette foule. Les ignor"nts et les enfanta en ont un senti
ment d'une finesse étonnante. Mais les enfants ont aussi leur caté
chisme à apprendre. Là ils font l'expérience du Bien et du Mal, qui 
sont imposés et rien de moins qu'évidents. La coutume n'est pas ce 
qui est vrai, mais ce qui existe. Elle a poussé, est innée, sentie, d'une 
logique organique. La morale au contraire n'est jamais réalité -
autrement tout le monde serait saint, - mais une éternelle exigence 
suspendue au-dessus de la conscience, idéellement d'ailleurs au
dessus de la conscience de tous les hommes, indépendamment de 
toutes les distinctions de la vie réelle et de l'histoire. Auasi toute 
morale est-elle négative, toute coutume affirmative. Ici le plus mau
vais est ,an, honneur, là le souverain Bien est 1sn1 péchi. 

Le concept fondamental de toute coutume vivante est l'honneur. 
Il implique tout le reste : fidélité, humilité, bravoure, valeur, maîtrise 



L'ÉTAT 315 

de soi, décision. Et l'honneur est affaire de sang, non de l'entende
ment. On ne réfléchit pas - ou bien on est déjà déshonoré. Pour 
la vie, le temps, l'histoire, perdre l'honneur c'est être anéanti. 
L'honneur de l'ordre, de la famille, de l'homme et de la femme, de 
la nation et de la patrie, l'honneur du paysan, du soldat, du bandit 
même : cet honneur signifie que la vie dans une personne a une 
certaine valeur, qu'elle possède un rang historique, une distance, 
une noblMse. Il appartient au temps-direction comme le péché 
appartient à l'espace atemporel. Avoir l'honneur dans le corps est 
presque synonyme d'avoir de la race. Le contraire de l'honneur ce 
sont les Thersites, les âmes de boue, la plèbe : <c Foule-moi aux 
pieds, mais laisse-moi vivre ». Accepter une injure, oublier une 
défaite, gémir devant l'ennemi - tout cela est le signe d'une vie 
devenue sans valeur et superflue, par conséquent tout différent de 
la morale cléricale qui ne s'accroche pas à la vie, si méprisable qu'elle 
soit devenue, mais qui fait abstraction de la vie, et partant, de l'hon
neur en général. Nous l'avons déjà dit : chaque action morale est 
en son tréfonds un fragment d'ascèse et une mortification de l'être. 
Et c'est par là même qu'elle est en dehors de la vie et du monde histo
rique. 

4 

Nous devons anticiper ici sur une chose qui la première donne à 
l'histoire universelle sa richesse de coloris et la profondeur symbo
lique des événements, notamment aux époques tardives des grandes 
cultures et de la civilisation commençante. Les ordres primaires 
noblesse et clergé, cont l'expression la plus pure des deux aspects de 
la vie, mais ils ne sont pas la seule. On voit apparaître très tôt, et se 
dessinant sous des formes préliminaires diverses à l'époque primi
tive, d'autres courants existentiels et d'autres combinaisons de 
l'existence éveillée, dans lesquels la symbolique du temps et de 
l'espace parvient à une expression vivante et dont l'ensemble seule
ment forme avec eux la richesse tout entière de ce que nous appe
lons organisation sociale ou société. 

Le clergé est microcosmique et animal, la noblesse cosmique 
et végétale; d'où son profond attachement au sol. Elle est elle-inême 
une plante, solidement enracinée à la terre, sédentaire, et en cela 
paysanne à un plus haut degré. De cette espèce de lieu cosmique 
est née l'idée de la propriété qui est tout à fait étrangère au micro
cosme comme tel, dont le mouvement est libre dans l'espace. La 
propriété est un sentiment originel et non un concept, et elle appar
tient au temps, à l'histoire, au destin, non à l'espace et à la causa~ 
lité. Elle ne saurait être fondée mais elle existe 1• «Avoir» commence 
avec la plante et se continue dans l'histoire de l'homme supérieur 
exactement comme celui-ci a en soi du végétal, de la race. Aussi la 

r. En revanche, elle peut être réfutée, comme on l'a vu assez &auvent dans la 
phl1010phie chinoise, antique, hindoue et occidentale; mais ces réfutations n'e11 
détruisent pu- l'existence. 
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propriété au aena propre est-elJe toujours une propriitl terrimt11, 
et finatinct qui tranaforme !'acquis en terres et 1mmobilien est 
toujoun la marque des hommes d'une bonne trempe. La plante 
po,_,itù le sol où elle prend racine 1• Il est aa ,propriété, qu'elle 
défend avec désespoir durant toute 100 existence contre lea germes 
étrangen, contre les ~Jantes voisines trop puiuantes, contre la 
nature entière. C'est ainai que l'oiseau défend le nid où il couve. 
Lea combats les plus acharnés pour la propriété n'ont pu lieu •ux 
époques tardives des grandes culturta ni entre les riches et les pau
vre, pour un bien meuble, mais ici dans les débuta du monde végétal. 
Quiconque aent au milieu d'une forêt la bataille silencieuse qui 
s'accomplit autour de lui pour le sol, nuit et jour, sana répit, sera 
saisi d'un fri880n devant la profondeur de cet instinct qui est preaque 
identique à la vie. Il y a ici une lutte de pluaieura années, opiniAtre, 
acharnée; une résistance désespérée du faible contre le fort, qui dure 
jusqu'à la défaite du vainqueur lui-même; des tragédies comme on 
n'en voit que dans la première humanité lonqu'une vieille famille 
. paysanne eat arrachée à la glèbe, au nid ou qu'une familJe de souche 
noble l'est par l'argent au sena littéral du mot Geld 1• Lea combata 
ultérieun visibles qui se déroulent dans les villes tardives ont une 
signification tout autre, car ici, dans le communisme général, il ne 
s'agit p11 de l'événement vécu, mais du concept de la propriété en 
tant que moyen purement matériel. La négation de la propriété 
n'est Jamais un instinct racique - tout au contraire, - mais la 
protestation doctrinale de l'être éveillé purement spirituel, citadin, 
déraciné, négateur du végétal, par les sainta, les philosophes, les 
idéalistes. Qu'ils s'appellent Moh-Ti, Zénon ou Marx, l'anacho
rète monacal et le socialiste savant rejettent la propriété pour la 
même rairon; les hommes de race la défendent pour le même ,enti
,n,nt. Ce sont encore ici les réalités et les vérités qui sont en opposi
tion. ic La propriété est un vol»: qu'est-ce autre chose sinon la répé
tition exacte, sous la forme la plus matérialiste possible, de cette 
ancienne pensée : u A quoi sert à l'homme de conquérir le monde 
entier ai son Ame devait en souffrir? » Avec la propriété, le prêtre 
renonce à quelque chose de périlleux et d'étranger, le noble renonce 
à sa personne même. 

En partant de là, on voit se développer dès lors un double senti
ment de la propriété: l'avoir co,n,,11 puù,anc, ,t l'avoir comwu butin. 

1. Plus jeune et d'unemoJndre force symbolique cstlapo&J1Culon de biens lfUUblR: 
objet,, aliments, outils, armes, qui est tr~a répandue aialllli daDI le monde animal. 
Au contraire, le nid de l'oJseau est propriété végétale. 

•· La proprlété1 en cc leDI tràl Important, qui est une na!Nancc simultanée avec 
les bJene, exlate <10DC moJDI par rapJK1rt à une pel'IODDe liidlvlduelle qu'à la gêné• 
ration 1ucceulve à laquelle elle appert.lent. C'est cc ~ui 1e volt avec force à chaque 
dllcordc au eeln d'une famille payll!Jllle ou encore d une malaon pi1ndtre : chaque 
foJI, le maitre du moment n'en a la poucslllon qu'au nom de la famille. D'où la 
peur de mourir eaDI héritier. La 1>,o,,rüti ,st 1,Hu1, "" symbol# du ùmf>s, et c'est 
pourquoi elle 1'aPJl!lrelite profoncUment au mariage qui est une aollde et vûétale 
iilmultan~té de ïwuaucc et une ~Illon mutuelle de dewc penollDCII_, ilmul• 
tanfltt et poueulon qui 1e réftMent flaalement juaque dans la slmllltuae crois· 
1BDte des traita phllllono:f'J:,-

I.e mot allemaa Geld ttyD10loglquement la val•u, m ginbal, exprimée 
encore daDI Je verbe • gdlm • - avoJr de la valeur. I.e 1ena rcetrelDt de valeur 
•économique• et plus 1pédalement •monétaire• eetde date plueréccllte. (N. duT.) 
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Tous deux se situent immédiatement l'un à côté de l'autre, dans 
l'homme racique originel. Chaque Bédouin et chaque Wiking veut 
Jes deux à Ja fois. Le héros marin est toujours au11i un brigand 
marin; chaque guerre a pour but la possession, avant tout la posses
sion de la terre; il n'y a qu'un pu du chevalier au chevalier pillard, 
de l'aventurier au conquérant et au roi, comme le Normand Rurik 
en Ru11ie et maint pirate achéen ou étrusque au temps d'Homère. 
A côté du vigoureux et naturel désir de combat, de puissance, des 
femmes, et à côté des explosions effrénées de bonheur, de douleur, 
de colère et d'amour on rencontre dans toute poésie épique la joie 
puissante de J' «Avoir». Lorsque Ulysse débarque dans sa patrie, il 
compte d'abord lea trésors du bateau, et lorsque dans la saga islan
daise les paysans Hjalmar et Oelvarod voient que le partenaire n'a 
P.lus de biens aur son bateau, ils renoncent immédiatement au duel : 
11 est fou de se battre ear orgueil et pour l'honneur. Dana l'épopée 
héroïque indoue, bataille et soif de bétail sont synonymes, et lea 
« colonisateurs » grecs du xe siècle étaient d'abord dea brigands 
comme les Normands. Sur mer, un bateau est une bonne prise, sans 
plus. Mais des querelles des chevaliers sud-arabiques et peraana en 
200 après J .-C. et des guerres privées des barons provençaux en 
1200 (qui n'étaient guère plus que des rapines de bétail), il se déve
loppe à la firi de l'époque féodale la grande guerre ayant pour but 
Ja conquête du pays et des hommes. Tout cela finit par mettre la 
haute culture noble en discipline et en forme, tandis que le prêtre 
et le philosophe la dédaignent. 

A mesure que la culture croît, ces intrigues s'affirment et entrent 
en collision. Leu, histoire est presque l'histoire universelle. Du senti
ment de puissance sont néa la conquête, la politique et le droit, du 
sentiment du butin le commerce, l'économie et l'argent. Le droit eat 
la propriété du puissant. Son droit est le droit de tous. L'arsent est 
l'arme Ja P,lus forte de l'industriel. Grâce à lui, il s'usuJettit le 
monde. L économique veut un :8tat faible et qui le serve, le poli
tique exige l'intégration de la vie économique dans la compétence 
de l'ttat : Adam Smith et Friedrich List, Capitalisme et Socialisme. 
Il y i,, dans toutès les cultures, au début une noblease guerrière et 
une noblesse marchande, ensuite une noblesse terrienne et une 
noblesse d'argent, enfin une stratégie militaire et économique et un 
combat ininterrompu entre l'argent et Je droit. 

D'un autre côté, le clergé et les savants se séparent. Toua deux 
poursuivent la vérité au lieu de la réalité, tous deux ressortissent à 
l'espace et au côté tabou de la vie. La peur de la mort n'est pas seu
lement l'origine de toute religion, mais de toute philosophie et de 
toute science de Ja nature. Mais à la sainte causalité on oppose la 
causalité profane. Profane est la nouvelle antinomie du religieux 
qui n'avait admis la science 9ue comme auxiliaire. Profane est toute 
la critique tardive, son esprit, ses méthodes et ses buts. Même la 
théologie tardive n'y fait pas exception, mais la science de toutes 
Jes cultures se meut quand même absolument dans Jes formes cléri
cales rrécédentes et prouve ainsi qu'elle est née de la contradiction 
et qu elle est et reste dépendante en tout et pour tout de l'image 
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originelle. C'est pourquoi la science antique vit dans les commu
nautés cultuelles de style orphique, comme l'école de Milet, l'union 
pythagoricienne, les écoles médicales de Croton et de Kos, les 
écoles attiques de l'Académie, du Paripatos et de la Stoa; . leurs 
maîtres à toutes appartiennent au type du prêtre des sacrifices et 
du voyant, jusqu'aux écoles juridiques romaines des Sabiniens et 
des Proculiens. Arabe est aussi dans la science le livre sacré, le 
canon comme celui de Ptolemaeos (Almagest) pour la science natu
relle, d'lbn Sina pour la médecine, pour la philosophie le Corpus 
d' u Aristote» avec maints fragments apocryphes, et en outre maintes 
citations de lois et de méthodes, la plupart non écrites, ainsi que le 
commentaire comme forme du pro~rès de la pensée, les écoles 
supérieures comme fondations religieuses (médersas) assurant 
aux profeaseurs et aux auditeurs une cellule, une pension alimen
taire et l'habillement, et les écoles scientifiques considérées comme 
des fraternités. Le monde savant d'Occident a absolument la forme 
de l':E:glise catholique, surtout dans les pays protestants. La transi
tion entre les ordres savants de l'époque gothique et les écoles simi
laires du x1xe siècle, comme celles de Hegel, de Kant et l'école histo
t'Îque, mais au1Si maints collèges anglais, est constituée par les Mauri
niens et BoJJandistes en France, qui ont maîtrisé et en partie fondé 
les aciences auxiliaires de l'histoire à partir de 1650. Il y a dans toutes 
les sciences spéciales, y compris la médecine et la philosophie de 
la chaire, une hiérarchie complète ayant ses papes d'école, ses grades, 
ses dignités - le doctorat consacrant le prêtre -, ses ucrements 
et ses conciles. Le concept de laïc est rigidement conservé et le 
sacerdoce général des croyants est combattu avec passion sous la 
forme de science populaire comme de science darwinienne. La 
langue savante était d'abord le latin, aujourd'hui se sont dévelop
pées partout les langues spéciales qui, dans Je domaine de la radio
activité ou du droit des obligations, ne sont plus intelligibles encore 
qu'à ceux qui en ont reçu l'initiation supéneure. Il y a des fonda
teurs de sectes comme maints discipJes de Kant et de Hegel; il y a 
une mission auprès des infidèles comme felle des monistes; il y a 
des hérétiques comme Schopenhauer et Nietzsche; il y a la grande 
excommunication et, comme index, la conspiration du silence. Il y 
a des vérités éternelles comme la division des objets de droit en 
personnes et en choses, des dogmes comme celui de l'énergie et de 
la masse et comme la théorie de l'hérédité, un rite de la citation des 
œuvres orthodoxes et une espèce de canonisation scientifique 1• 

Ajoutons que le type du savant occidental ayant atteint son 
apogée au milieu du xrxe siècle - en même temps que le type du 
prêtre est descendu au point le plus bas - a aussi porté la chambre 
d'étude, cellule du moine profane, et le vœu inconscient de ce moine, 
à une haute perfection :vœude'Pauvreté combiné,sous laforme d'un 
loyal mépris du bien-être et de la fortune, avec un dédain sincère 
pour la profession commerciale et pour chaque utilisation des 

1. Après la mort, les hérétiques 10nt exclus de l'éternelle félicité du l\ian,ncl 
scolaire et jetés dans le purgatoire des notes marginales d'où ils montent ensmte, 
puriflts part 'intercession orthodoxe, dans le paradis des paragraphes. 
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résultats de Ill science à l'acquisition de l'argent; chasteté allant 
jusqu'à développer un célibat scientifique dont Kant est le modèle 
et le point culminant; obéissance allant jusqu'à se sacrifier pour le 
point de vue ded'école. Ajoutons enfin une sorte d'ascétisme, réso
nance profane de l'ascèse gothique et qui a abouti à mésestimer à 
peu près toute la vie publique et toutes les formes de la bonne 
société : peu de discipline et beaucoup trop d'instruction. Là où _la 
noblesse, même dans ses ramifications tardives, chez le juge, le 
propriétaire terrien et l'officier, éprouve encore une joie naturelle 
dans la continuité de la race, la propriété et l'honneur, le nouvel 
ucète n'aperçoit qu'une bagatelle à côté de la possession d'une pure 
conscience scientifique et de la continuité d'une méthode ou d'une 
connaissance éloignées de toutes les mesquineries de la vie. Si le 
savant d'aujourd'hui a cessé de rester étranger au monde et s'il 
met souvent avec une grande intelligence la science au service de 
la technique et du gain d'argent, n'est-ce pas un signe que le type 
pur est en déclin et que ear conséquent la grande époque de l'opti
misme intellectuel dont d est la vivante expression appartient déjà 
au passé? 

De tout cela résulte une construction naturelle des ordres qui 
constitue dans son développement et ses effets la structure fonda
mentale du courant vital dans chaque culture. Aucune décision n'a 
créé ni ne peut modifier cet édifice; les révolutions ne le changeront 
qu'à condition d'être les formes du développement et non le résultat 
.d'une volonté privée; aa signification cosmique dernière ne vient 
même pas à la conscience de l'homme qui agit et qui pense, car 
ses racines profondes sont dans l'existence humaine et par consé
quent évidentes; les mots d'ordre et les raisons pour lesquelles lutte 
ce côté de l'histoire, socialement détaché de la théorie dont il est 
inséparable en réalité, ne sont empruntés qu'à la surface. Noblesse 
,t olergé nai&sent d'abord de la ter-re libre et représentent la pure 
symbolique de l'existence et de l'existence éveillée, du temps et de 
l'espace; du butin et de la spéculation naît ensuite un double type 
d'une moindre symbolique qui arrive à la suprématie dans les 
périodes -tardives et citadines sous .forme de l'économie et de la science. 
Dana ces deux courants existentiels, les idées de destin et de causa
lité sont développées jusqu'au bout d'une manière indiscrète et 
hostile à la tradition; il en naît des puissances qu'une hostilité mor
telle sépare des idéals d'ordre de l'héroïsme et de la sainteté : 
l'argent et l'esprit. Ils sont aux premiers ce que l'âme citadine est 
à l'âme rurale. Dès lors, la propriété s'appelle richesse et l'intui
tion cosmique savoir : destin profane et causalité profane. Mais la 
science et la noblesse sont aussi une contradiction. La noblesse ne 
démontre ni ne cherche, mais elle est. Le de omnibus dubitandum 
manque de distinction bourgeoise, mais il contredit aussi, d'autre 
part,. le sentiment fondamental du clergé qui assigne à la critique 
un rôle d'auxiliaire. Eo outre, l'économie pure se heurte ici à une 
morale ascétique qui réprouve le gain d'argent, comme le dédaigne 
la noblesse authentique établie sut ses terres. Même la vieille noblesse 
marchande est souvent détruite, par exemple dans les villes hanséa-
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tiques, à Venise et à Gênes, parce qu'elle ne voulait ou ne pouvait 
pas par tradition prendre r,art aux formes innocente• du grand 
commerce citadin. Et enfin I économie et la acience aont elles-mêmes 
ennemies l'une de l'autre et répètent dans leur lutte entre le gain 
d'argent et la connaissance, entre /e comptoir et la bi/Jliothlque, le 
libéralisme d'affaires et le libéralisme doctrinal, la vieille et grande 
hostilité en·tre l'action _et !a contemplation, entre le chiteau et la 
cathédrale. Cette organisation se répète sous une forme quelconque 
dans l'édifice de chaque culture et rend ainsi poasible, même dans 
le domaine social, une morphologie comparée. 

Tout à fait en dehors de la constitution des ordres, on trouve 
partout les clillses professionnelles des artisans, des fonctionnaires, 
des artistes et des ouvriers, qui remontent, par exemple, dans les 
gildes de forgerons (Chine), d'écrivains (Egypte) et de chanteurs 
(antiquité), jusqu'aux temps primitifs et qui sont devenues parfois, 
en raison de la division profeaaionnelle allant jusqu'à la suppres
sion du connubium, de véritables groupes ethniques, comme les 
Falascha abyssins 1 et maintes classes de tschoudras énumérées 
dams le Code de Manu. Leur division repose sur de pures capa
cités techniques et donc non sur la symbolique du temps et de 
l'espace; leur tradition se limite aussi à la technique et non à une 
coutume ou à une morale propres, comme on en trouve absolument 
dans l'économie et la science. Les officiers et les juges aont des 
ordres parce qu'ils dérivent de la noblesse, les fonctionnaires sont 
Üne profession; le savant est un ordre parce qu'il dérive du prêtre, 
l'artiste est une profeasion. Le sentiment de l'honneur et la con
science morale se rattachent dans un cas à l'ordre, dans l'autre à 
l'œuvrc!. Si faible qu'il puisse être, il y a dans le premier un élé
ment symbolique qui manque au second. D'où ce je ne sais quoi 
d'étranger, de non réglé et aouvent de méprisant, qui se rattache 
par exemple à la profession de bourreau, de comédien et de chanteur 
ambulant, ou à la réputation antique de l'artiste plastique. Leurs 
classes et leurs gildes se distinguent de la société ou cherchent la 
protection des autres ordres (ou de patrons et de Mécènes parti
culiers); mais elles ne peuvent pas s'intégrer à eux, comme nous le 
voyons dans les guerres des corr,orations des anciennes villes et 
dans les instincts et habitudes d hostilité sociale de toutes sortes 
chez les artistes. 

s 
Une histoire des ordres, qui doit par principe faire abstraction 

des classes professionnelles, est donc une étude métaphysique de 
l'humanité supérieure, dans la mesure où les especes de vie en fluc
tuation l'élèvent à une grande symbolique, espèces dans et par les
quelles s'effectue l'histoire des cultures. 

Déjà le type nettement marqué du paysan au début est quelque 

r. J.eH Julf11 noirs sont à peu pn'I tous foraerons. 
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dwsc- de 1111uveau. A l'épo(¾Ull c.:arolingienne et dans la Russie 
..:urique du « Mir 1 "• il y avait des hommes libres et des valeta, qui 
cultivaient le sol sans être dca paysans. Ce n'est que par le senti
ment d'une profonde différence d'essence en regard des deux autres 
" vies » symbolique11 (pour rappeler le mot de Freidank) que cette 

· vie est devenue un ordre, l'ordr, ,iou,ric,'er au sens plein du mot, 
c'est-à-dire la racine de la grande plante appelée Culture, qui a 
profondément enfoncé ses fibres dans la terre maternelle et qui 
attire à elle silencieusement et activement tous les sucs, pour les 
envoyer au tronc et au sommet qui montent dans la lumière de 
l'histoire. Il sert la grande vie non seulement par la nourriture qu'il 
arrache au sol, mais aussi par cet autre produit de la Terre Mater
nelle, par son propre sang qui, des villages, se déverse pendant des 
siècles dans les grands ordres, y reçoit leurs formes et conserve leur 
vie. Le nom technique de cet ordre est le servage qui s'est déve
loppé entre 1000 et 1400 en Occident, et dans toutes les autres 
cultures simultanément. (Les raisons de cette appellation peuvent 
être ce qu'on voudra dans l'image superficielle de l'histoire.) Les 
ilotes de Sparte y appartiennent tout autant que la vieille clientèle 
de Rome, qui a donné depuis 471 la plèbe rustique, c'est-à-dire un 
ordre paysan libre. On est étonné de la puissance de cet effort vers 
la forme symbolique dans la pseudomorphose de l'Orient romain 
« bas-anti~ue », où le régime de caste du prmcipat fondé par Auguste, 
avec sa distinction des fonctionnaires en sénateurs et chevaliers, 
évolue à rebours jusqu'à atteindre partout en 300 les localités 
soumises au sentiment cosmique magique, en 1300 le premier 
ordre gothique et par là le royaume Sassanide _3• Des fonctionnaires 
d'une administration hautement.civilisée est née une petite noblesse, 
décurions, chevaliers ruraux et praticiens urbains, qui répondent 
par leur corps et leur fortune pour tous les impôts dus au seigneur 
(régime féodal à rebours) et dont la position devient peu à peu 
héréditaire, tout comme sous la 58 dynastie d'tgypte, comme aux 
premiers siècles de Dschou, où Y-Wang (934-909) devait déjà 
abandonner les conquêtes aux vassaux qui nommaient les comtes 
et les gouverneurs de leur choix, et comme pendant les Croisades. 
De même l'ordre des officiers et des soldats devient héréditaire 
(devoir féodal de la suite militaire), ce qui est ensuite législative
ment réglé par Dioclétien. L'individu est incorporé solidement à 
l'ordre (corpori adnexus) et le principe est étendu à toutes les pro
fessions comme obligation corporative, comme à l'époque gothique 
et dans la première période égyptienne. Mais avant tout, une néces
sité intérieure a fait naître, de l'économie bas-antique avec ses 
esclaves et ses latifundia 3, le colonat héréditaire des petits fermiers 
tandis que les districts économiques deviennent des fiefs adminis-

1. Quoi qu'en disent les enthousiastes socialistes et panslavlstes, le Mir tout à fait 
primitif est postérieur à 1600 et il a Hé supprimé depuis 1861. Ici le sol est une t,rre 
ccimmvn, et les habitants des village■ y sont autant que poslllble mamtenus afin 
ue pouvoir lui faire rendre par la culture le montant de l'l111pOt. 

a. Brentano, By111ntfoische Voll1swi,tschaft, 1917, p. 15. 
1. L'esclave antique disparait en ces siècles d'une manlérr toute ~pontauée, e~ 

qui eet un des signes les plu~ clairs de l'extinction du sentiment i.rnli4ue uu L'OSmos 
ri dnnc an~si de l'économie. 
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tratifs et tJUe leurs 11u1.l'raim1 ont à lever les impôts et il fournir li:11 
contingents milit,1ire11 1• Entre 250 à 300, le colon est lél!'islati\'cment 
lié à la glehe (glebae 'adscnplus); 011 attei11t f"' là 11,ê,11/ à la distinc
tlon ,mt,e /r seig11c11, féodal et ses t:llssar,x , Ji.rti11ctiun qui est celle 
des ordres mêmes. 

Noblesse et clergé sont des possibilités données dans chaque 
nouvelle culture. Les exceptions apparentes reposent simplement 
sur un manque de tradition visible. Nous savons aujourd'hui qu'un 
véritable ordre clérical avait existé en Chine, et, pour les débuts de 
la religiosité orphique au XI8 siècle nant J .-C., l'hypothèse d'un 
clergé comme ordre,_ d'a!lleurs indjquée par les personnages épiques 
de Calchas et de Tiresias, est évidente. De même, l'évolution de 
l'état féodal égyptien suppose 3 une noblesse primitive dès la 
J8 dynastie. Quant à la forme et à la vi~ueur avec lesquelles ces 
ordres se réalisent et interviennent ensuite dans l'histoire posté
rieure, la créent, la représentent et même la symbolisent par leurs 
destina propres, elles dépendent du symbole primaire qui est à la 
base de chaque culture et de tout son langage formel. 

La noblesse, tout entière végétale, prend partout son point de 
départ dans le paya, considéré comme propriété avec laquelle elle 
est solidement liée par la naissance. EUe a partout la forme fonda
mentale de la famille dans laquelle s'exprime aussi l' « autre o 
histoire, celle de la femme, et elle apparaît par sa volonté de la 
durée, c'est-à-dire du sang, comme le grand symbole du temf,s et 
de l'histoire. On verra que le premier haut fonctionnaire de I ttat 
vassal, reposant-sur la confiance personnelle, partout, en Chine' et 
en tgypte, comme dans l'antiquité et en Occident, depuis le maré
chal (en chinois sse-ma), le chambellan (chen) et l'écuyer-tranchant 
(tatsai), jusqu'au gouverneur (ma,i) et au comte (peh) crée d'abord 
des officiers et des dignitaires féodaux, s'efforce ensuite de les lier 
héréditairement au sol, et devient enfin ainsi l'origine des familles 
nobles. · 

La volonté faustienne de l'infini s'exprime dans le pri11cipe 
ginéalogique qui, ai bizarre que cela paraisse, n'appartient qu'à cette 
culture, mais qui pénètre ict aussi et transforme, Jusqu'au tréfonds, 
toutes les formes historiques, avant tout les ttats eux-m@mes. Le 
sens historique, qui veut connaître à travers les siècles les destins 
de son propre sang et qui veut voir attestées documentairement la 
date et l'origine de ses anc@tres; l'organi~ation scrupuleuse d'ar~res 
généalogiques par les.quels on p~ut faire -dépendre _la propr!été 
actuelle et aes successions du destin d un mariage, qut a pcut-etre 

1 ~1Glre arma de sa propre autolité 7.000 ca.valiel'I pour 1a guerre ùes Goth
Ce~ue ne pouval~t faire: qu'wi très petit nombre deprlnces allemand& 90118 Cliarlcl\. 

Q~~~hlma1111, llümlache KaillCl'zelt, dans : P011gk-Harl1111gs Wellgcsckicl1te, 
1• p. t:\;k la théorie contraire d'Ed. Mayer, Geschichte dc.ç Allcrt1m1s, I, § 243 

:· I,ea 11radea llltrardli9ues chinois l!Ont donnés par Schlndler, Das P~itsterl11111 
im ÏülM Clino, p. 61 eq.; lea gradea nactcm~t correspondants chez les :8in'Ptlens, 
par Ed Meyer G,schicllù d,s A/ùrlu,ns, I, § :z:z:z; l~ grades byanUns se trouvent 
dal1I la noütla' dlgnltatum lsaue en partie de la cour des Sal!IQnidea. Da111 les poli!! 
antl911C1, quelquea vieux titres de fonçtlonnalres Indiquent ll.es fonctions de cour 
(Kolikrete,, prytanes, ~-onsuls). Voir 111/ra. 
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été conclu un demi-millénaire auparavant; les concepts du su11g pur, 
de la pairie, de la mésalliance : tout cela est volonté de direction 
dans le lointain du temps, volonté qui ne parvint peut-être que chez 
la noblesse égyptienne à une forme apparentée, mais beaucoup 
plus faible. 

Au contraire, la noblesse <!_c str,lc antique est absolument dirigée 
sur l'état momentané de la famille agnatique, et ensuite sur une 
généalogie mythique qui ne révèle pas le moindre sens historique, 
mais simplement le besoin, entièrement indifférent à la vraisem
blance historique, d'un arrière-plan ma~nifique pour le hic et nunc 
des vivants. D'où la naïveté, sans cela inintelligible, avec laquelle 
l'individu regarde derrière son grand-père, comme Thésée et Héra
clès, pour échafauder sur lui un arbre généalogique fantastique, ou 
si possible plusieurs, comme Alexandre; et aussi la facilité avec 
laquelle des familles romaines pouvaient introduire en faussaires 
de prétendus ancêtres dans les listes consulaires plus anciennes. 
Dans les funérailles de la nobilitas romaine, les cortèies s'accom
pagnaient de masques en cire des grands ancêtres, mais on n'avait 
en vue que le nombre et le retentissement des noms célèbres, nulle
ment l'enchaînement généalogique de ceux-ci avec le pré~ent. Cette 
coutume est générale à toute la noblesse antique 9ui forme, comme 
la noblesse gothique, une unité structurelle et spirituelle intérieure 
depuis l'ttrurie Jusqu'à l'Asie-Mineure. Sur elle repose la pùis
sance que eossédaient encore au début de la période tardive dans 
toutes les villes les associations de fa milles constituées en ordres, ces 
phyles, phratries et tribus qui rendaient un culte sacré à l'état pré
sent et aux combinaisons actuelles de leurs familles, comme les 
3 phyles doriques, les 1 phyles ioniques et les 3 tribus étrus9ues, 
qui apparaissent ·dans 'ancienne Rome sous les noms de T1ties, 
Ramnes et Luceres. Dans les Vêdas les Ames des cc ~ères • et des 
<< mères» n'ont droit au culte des Ames que pour trois générations 
prochaines et trois générations lointaines 1; elles tombaient ensuite 
dans le passé, et le culte antique des Ames n'alla jamais rlus loin 
non plus : n'est-ce pas l'extrême opposé du culte ancestra chez les 
Chinois et les tgyptiens, lequel ne finit jamais idéellement et 
conserve par conséquent la famille même, par delà la mort corpo
relle, dans des institutions déterminées. Il vit encore daJ11 la Chine 
de nos jours un duc Kung considéré comme descendant de Confu
cius, de même un descendant de Laotsé, de Tschang-lu et d'autres. 
Il n'est pas question d'un arbre généalogique plus ramifié; la ligne, 
le tao de l'être, est continuée apparemment aussi par l'adoption, 
qui incorpore psychiquement l'adopté à la famille en l'astreignant 
au culte des ancêtres, ou par d'autres moyens. 

Une invincible joie de vivre parcourt les siècles floriasants de cet 
ordre très authentique qui est de pari en part direction, dest~n et 
race. La femme, parce qu'elle est histoire, et le combat, parce qu'il 
fait l'histoire, sont immédiatement au point central de sa pensée 
et de son action. A la poésie des scaldes nordiques et à la poésie 

J. Hardy, fodiscl,,e Ueligio11.çg,•schic/1ù, p. 26. 
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courtoise du Midi correspondent les anciens chant! d'amour du 
Shi-King que les chevaliers chinois 1 récitaient dans le Pi-yung, 
école d'éducation nobiliaire, ou Hiao; et il en est de même des 
sole,1nitéa publiques du tir à l'arc qui sont tout à fait dans l'esprit 
du vieil agon antique et des tournois gothiques et pcrsico-byzantins 
et qui ressortissent à ce côté homérique de la vie chmoise. 

A l'opposé se trouve le côté orphique qui exprime par le style du 
clergé l expérience spatiale d'une culture. Cette expérience répond 
à l'espèce euclidienne d'étendue antique, qui ne nécessite aucun 
intermédiaire pour prendre contact avec les dieux corporels et 
proches, ai le clergé tombe ici des commencements d'un ordre à 
une somme de fonctions urbaines. Il est de la nature du tao des 
Chinois de n'avoir, au lieu du clergé héréditaire du début, plus 
tard que les classes professionnelles des prieurs, des experts en 
écritures et des maîtres des oracles, qui accompagnent avec les 
rites prescrits les actes cultuels des autorités et des chefs de famille. 
Il est conforme au sentiment cosmique de l'lndou, qui se perd dans 
les lointains incommensurables, que l'ordre clérical y devienne une 
seconde nobleHe qui, par sa puissance immense et par son inter
vention dans la vie entière, s'étend entre le peuple et le monde inex
tricable de ses dieux. Et c'est enfin une expression du sentiment de 
la crypte, si le véritable prEtre de style magique est le moine et 
l'anachorète, dont l'énergie croît sans cesse, tandis que le clergé 
séculier perd de plus en plus sa signification symbolique. 

Au contraire, le clergé faustien qui n'avait encore en 900 aucune 
signification et aucune dignité profondes s'élève d'un bond rapide 
à ce rôle immense de médiateur, qui se place idéellement entre 
l'humanité entière et le macrocosme tendu a\·ec le pathos complet 
de la 38 dimension, qui est exclu de l'histoire par le célibat et du 
temps par le character indelibi/is, et qui culmine dans la papauté, 
représentant le plus grand symbole concevable du saint espace 
dynamique. Symbole que n'annule point l'idée protestante d'un 
sacerdoce général des croyants, mais qu'elle transfère seulement 
d'un point et d'une personne dans Je cœur de chaque croyant 
individuel. 

La contradiction existant dans chaque microcosme entre l'Etre 
et l'être éveillé mène aussi avec une nécessité intérieure les deux 
ordres l'un contre l'autre. Le temps veut. s'intégrer l'espace, et 
l'espace le temps. La puissance cléncale et la puissance mondaine 
sont des grandeurs d'ordre et de tendance si différents qu'il semble 
impo11ibfe de les con<:ilier ou même simplement de les rapprocher. 
Mais ce combat n'est pas arrivé dans toutes les cultures à une explo
sion digne de l'histo1re universelle : en Chine la noblesse s'était 
assuré la prépondérance à cause du tao, dans l'Inde le clergé à 
cause de l espace sana cesse indéfini. Au sein de la culture arabe, 
l'intégration du complexe mondain et visible des croyants ortho
doxes dans le grand consensus spirituel est immédiatement donnée 
avec le sentiment cosmique magique et, par conséquent, aussi 

J. M. Granet, Co1d1f111ts llfldr'ifllo11i11/1s ,, /11 Clii111 1111tique, T'oua& Pac, 19121 

p. 517 sq. 
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l'unité de l'État mondain et de l'État spirituel, du droit et de l'auto
ritll. Cela n'a pas empêché les frottements entre les deux ordres : 
dans l'empire sassanide ils ont abouti à des querelles sanglantes 
entre la noblesse de Dinkane et le parti des ma~es et même à des 
assassinats sur la personne de quelques chefs particuliers; à Byzance 
le ve siècle tout entier est rempli de combats entre la puissance 
impériale et le clergé, combats qui ont partout pour arrière-plan 
les discordes entre Monophysites et Nestoriens 1; mais ces luttes 
n'avaient pas mis en question le rapport des deux ordres. 

Dans l'antiquité, qui écarta partout l'idée de l'infini, le temps 
s'était réduit au présent, l'étendue au corps concret individuel, et 
les ordres d'une grande symbolique étaient devenus en conséquence 
si insi~nifiants qu'ils ne pouvaient être considérés comme puis
sance mdépendante en face de la Cité-État exprimant le symbole 
primaire antique sous la forme la plus forte imaginable. Au contraire 
dans l'histoire de l'humanité égyptienne, où un grandiose élan en 
profondeur tend avec une égale force vers le lointain temporel 
et le lointain spatial, on peut poursuivre la lutte constante des deux 
ordres et de leur symbolique jusqu'au fellahisme tardif. Car le 
passage de la 48 à la 5e dynastie se combine aussi avec une victoire 
distincte du sentiment cosmique clérical sur le sentiment cosmique 
chevaleresque : de corps et de représentant de la divinité, le pha
raon en devient le serviteur, pendant que le sanctuaire de Rê dépasse 
en grandeur architectonique comme en puissance symbolique lt' 
temple-tombeau du souverain. Le Nouvel Empire voit aussitôt 
après les premiers grands Césars la toute-puissance politique 
du clergé d Amon à Thèbes, puis au contraire de nouveau la révo
lution du roi hérétique Amenophis IV, qui a en effet un côté poli
tique très sensible, jusqu'à ce que l'histoire du monde égyptien, 
après une lutte sans fin entre la caste guerrière et la caste cléricale, 
touche à sa fin avec la domination étrangère. 

Cette lutte de deux symboles également puissants a été dirigée 
dans la culture faustienne dans un esprit proche parent de l'égyp
tien, mais avec une passion bien plus grande encore, et elle ne fait 
apparaître la possibilité d'une paix entre l'État et l'Église depuis le 
plus ancien gothique que comme un armistice. Dans cette lutte 
s'exprime le caractère conditionné de l'être éveillé qui voudrait 
se rendre indépendant de l'être et qui ne le peut cependant pas. Les 
sens ont besoin du sang, mais le sang n'a pas besoin des sens. La 
guerre appartient au monde du temps et de l'histoire (il n'y a dr 
spirituel que la lutte avec des raisons, la discussion); une église combat
tante passe du royaume des vérités dans celui des réalités, du royaume 
de 1ésus à celui de Pilate; elle devient un élément au sein de l'histoire 
rac1que et dépend absolument de la force plastique du côté poli
tique de la vie; elle lutte avec l'épée et le canon, le poison et le poi
gnard, la corruption et la trahison, tous les moyens de chaque lutte: 
de parti depuis les temps féodaux jusqu'à la démocratie moderne; 
elle sacrifie des articles de foi contre des avantages mondains et 

1. Un exemple de cc~ lutk~ <'St la vie dt" Jean Chrysostomf'. 
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s'allie avec des hérétiques et des païens contre les puissances ortho
doxes. La papauté comme idie a une histoire pour soi, mais indépen
damment d'elle les papes des vie et vue siècles étaient des gouver
neurs byzantins d'origine syrienne et grecque, .puis de puissants 
agrariens ayant des troupes de paysans serfs; enfin le patrimoine 
de Saint Pierre devint au début du gothique une sorte de duché 
aux mains des grandes familles nobles de la Campanie, lesquelles 
nommaient les papes à tour de rôle, en tête les Colonna, les Orsini, 
les Savelli, les Frangipani, jusqu'à ce que dominât ici aussi le régime 
féodal généralisé en Occident et que le Saint Siège de Pierre vînt 
à être conféré aux familles de barons romains, de telle sorte que le 
nouveau pape avait, comme tout roi allemand ou français, à con
firmer les droits de ses vassaux. Les comtes de Tusculum nom
mèrent en 1032 un bambin de 12 ans comme pape. Huit cents tours 
de châteaux s'élevaient alors dans le territoire de la Ville entre et 
sur les ruines antiques. En l'an 1045, trois papes s'étaient retran
chés au Vatican, au Latran et à Santa Maria Maggiore et y étaient 
défendus par leurs nobles vassaux, 

En outre, la ville désormais apparaît avec aon Ame qui se sépare 
d'abord de l'âme du paysage, puis s'égale à elle, enfin s'efforce de 
l'opprimer et de l'éteindre. Mais cette évolution s'accomplit sous 
les espèces de la vie et appartient donc à l'histoire des ordres. A peine 
la oie urbaine a-t-elle surgi comme telle, à peine la population de 
ces petites oasis a-t-elle développé un esprit de communauté qui 
sent que sa vie prÏre est différente de la vie du dehors, que le 
charme de la h'bert personrulk commence à produire son effe et 
à attirer sana cesse de nouveaux courants d'existence dans ses murs. 
Il y a là une sorte de passion d'~tre citadin et de répandre la vie 
citadine. De cette passion, non des raisons matérielles, est sortie 
la fièvre de la période des établisaements antiques dont noua recon
naissons encore les dernières ramifications et qu'on a assez impro
prement désignée sous le nom de colonisation. Elle est l'enthou
siasme créateur de l'homme de la ville qui, depuis le X8 siècle dans 
l'antiquité et « simultanément • dans les autres cultures, contraint 
sana cesae des générations nouvelles à entrer dans le cercle d'une 
vie nouvelle, enthousiasme qui fait apparaître pour le première fois 
dana l'histoire de l'humanité l'idle de la libertl. L'origine de cette 
liberté n'est pas politique et moins encore abstraite, mais elle 
exprime ce fait que la vie végétale liée au sol prend fin dans Ica 
mura de la ville et que les liens parcourant la vie rustique tout entière 
sont coupés. Sa nature a donc toujours quelque chose de négatif. 
Elle affranchit, elle délivre, elle défend; on ae libb-e toujours de 
quel9ue chose. ·La ville est l'expression de cttte liberté; l'esprit 
citadin est de l'intelligence devenue libre, et tout ce que la posté
rité a vécu aoua le nom de liberté dans Ica mouvement& spirituels 
sociaux et nationaux_ tire son origine de cette seule et unique cause 
primaire de notr, /ihbation dt la terre. 

Mais la ville est plus ancienne que le « bourgeois >1. Elle attire 
d'abord les classes profesaionnelles qut sont en dehors de la consti
tution syml?olique des ordres et qui reçoivent ici la forme corpora-
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tive, mais ensuite les ordres primaires eux-mêmes qui, comme la 
petite noblesse, transfèrent leurs châteaux dans la banlieue, ou 
comme les Franciscains leurs couvents, sans introduire par là un 
changement intérieur notable. Non seulement la Rome des papes, 
mais toutes les villes italiennes de ce temps sont remplies de châ
teaux forts de familles nobles, des tours desquels on liquidait les 
batailles dans les rues. Sur une toile célèbre de Sienne datant du 
XIV" siècle, ces tours s'élèvent comme des cheminées d'usine autour 
de la place du marché, et lé palais florentin de la Renaissance n'est 
pas seulement un successeur des cours provençales nobles par la vie 
masnifique qu'on y menait, mais aussi par sa façade rustique un 
dérivé du château fort gothique que la chevalerie française et alle
mande construisait encore pour longtemps sur les hauteurs. Ce 
n'est que peu à peu qu'une vie nouvel1e se dégage. De 1250 à 1+50, 
dans l'Occident tout entier, les familles immigrées dans les villes 
se constituent en patriciat en face des corporations et se sont par 
là-même spirituellement détachées de la noblesse rurale; le même 
cas s'est produit exactement en Chine, en Égypte et dans l'Emf.ire 
byzantin, et ce n'est qu'en partant de ce pomt de vue que 'on 
comprendra les plus vieilles fédérations des villes antiques, comme 
celles d'Étrurie, peut-être encore du Latium, et l'union sacrée des 
villes coloniales filles avec leur mère-patrie : ce n'est pas la polis 
comme telle, mais le patriciat des phyles et des phratries de ces polis 
qui est le représentant des événements. La polis onginelle s'identifie 
avec la noblesse, comme ce fut le cas à Rome depuis 471 et constam
ment à·Sparte et dans les villes d'Étrurie; cette noblesse est l'ori
gine du synoïcisme et de la formation de la Cité-État, mais dans 
les autres cultures aussi la différence entre la noblesse rurale et 
citadine est d'abord tout à fait sans importance en regard de la 
différence vigoureuse et profonde entre la noblesse en général et 
le reste. 

La bourgeoisie naît d'abord de la contradiction principielle entre 
la ville et la campaç-ne, contradiction qui fait sentir aux « familles 
et corporations », s1 aiguës que soient par ailleurs leurs rivalités, 
leur unité en face de la noblesse d'origine et de l'État féodal en 
général, ainsi qu'en face du régime féodal de l'Église. Le concept du 
troisième ordre, du tiers pour employer le mot célèbre de la Révolu
tion française, est une unité simplement de contradiction, par consé
quent impossible à déterminer dans sa substance, sans coutume ni 
symbolique propres, car la société bourgeoise distinguée imite les 
manières de la noblesse, la piété citadine celle du clergé primaire; 
et l'idée que la vie ne doit pas servir un but pratique, mais avant 
tout et de toute son âme l'expression de la symbolique du temps et 
de l'espace, et qu'elle n'a le droit de prétendre que de cette façon 
à un rang élevé : cette idée pousse précisément la raison citadine 
à une contradiction exaspérée. Cette raison, au domaine de laquelle 
ressortit toute la littérature politique des périodes tardives, procède 
à une nouvelle organisation des ordres sur la base citadine, organi
sation qui est d'abord une théorie, mais qui finit, grâce à la toute
puissance du rationalisme, par devenir une pratique et même la 
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pratique sanglante des révolutions. La noblesse et le clergé, pour 
autant qu'il■ exi1tent encore, y apparaiuent avec une certaine 
exagération comme des ordres privilégiés, ce qui veut dire implici
tement que leur prétention à des privilèges garantis par leur rang 
historique est suranpée et dépourvue de sens pour le droit atemporel 
de la raison ou de la nature. Leur point central est désormais dans 
les oille, capitales (concept très important des périodes tardives); 
et c'est seulement alors qu'ils commencent à développer les formes 
aristocratiques en cette distinction qui commande le respect, telle 
qu'on la voit par exemple sur les portraits de Reynold et de Law
rence. A eux s'opposent les puissances spirituelles de la ville parve
nues à la domination : l'iconomie et la science, qui, avec la masse des 
artisans, des fonctionnaires et des ouvriers, ont le sentiment de 
former un parti non encore uni en soi, mais toujours un dès qu'il 
s'agit de lutter pour la liberté, c'est-à-dire pour l'indépendance 
citadine contre les grands symboles du passé et les droits qui en 
découlent. Tous sont les partis du tiers-ordre qui compte non 
d'après le rang, mais d'après lt nombre de têtes, qui est « libéral » 
en quelque manière dans toutes les périodes tardives de toutes les 
cultures, c'est-à-dire libéré des puissances intérieures de la vie non 
citadine : l'économie est libre de gagner de l'argent, la science libre 
de critiquer; libertés où dans toutes les grandes décisions l'esprit 
prend la parole dans les livres et les as11emblées (Démocratie), 
tandis que l'argent récolte les avantages (Ploutocratie) et que la fin 
n'est jamais la victoire des idées, mais celle du capital. Mais c'est 
là encore l'opposition des vérités et des réalités, telle que la déve
loppe la vie citadine. 

En protestant contre les très anciens symboles de la vie liée à la 
terre, la ville oppose désormais à la noblesse de naissance les concepts 
de noblesse d'argent et de noblesse spirituelle : le premier de ces 
concepts n'est pas une pure revendication, mais un fait d'autant 
plus efficace; le second est une vérité, mais rien de plus et qui n'offre 
à l'œil qu'un spectacle douteux. Chaque période tardive a une posté
rité authentique se développant en noblesse originelle (la noblesse 
des Croisades est un mot vigoureux), dans laquelle un fragment 
d'histoire gigantesque est devenu forme et tact, et qui est souvent 
anéantie intérieurement au contact des grandes cours. C'est ainsi 
gue naît au ive siècle, par l'introduction de ~randes familles plé
béiennes comme conscripti dans le Sénat romam des patres, la nobi
litaa en tant que noblesse agrarienne de fonctionnaires au sein de 
l'ordre sénatorial. C'est d'une manière tout à fait analogue que se 
constitue dans la Rome des papes la noblesse népotique; il y avait 
en 1650 à peine cinquante familles ayant un arbre généalogique de 
plus de trois cents ans. Dana les :€tata méridionaux de l'Union se 
développe, à partir du baroque tardif, cette aristocratie de colons 
qui fut détruite dans la g_uerre de Sécession de 1861-1865 par les 
puissances d'argent des Etats dµ Nord. La vieille noblesse mar
chande dans le style des Fugger, des Welser, des Médicis et des 
grandes maisons de Venise et de Gênes, à laquelle il faut ajouter 
tout le patriciat des villes coloniales helléniques à partir de 800, a 
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toujours eu ~uelque chose d'aristocratique : race, tradition, bonne 
coutume et l'instinct naturel à rétablir la liaison avec le sol en acqu~ 
rant des propriété• agraire, (sans dédaigner d'ailleurs l'ancienne 
maison-mère dana la ville considérée comme un respectable succé
dané). Mais la nouvelle noblesse d'argent des marchands et des spé
culateurs finit par envahir aussi la noblesse de naissance, grâce à 
son goût rapidement acquis pour les formes distinguées (à Rome 
les equites depuis la première guerre punique, en France la noblesse 
de Louis XIV 1}; elle l'ébranle et la corrompt, tandis que la noblesse 
spirituelle de l'époque des lumières l'accable de mépris. Les Confu
c1ens ont fait descendre le vieux concept chinois du shi de !a cou
tume noble à la vertu spirituelle, et ils ont fait du Pi-Yung, place 
des tournois chevaleresques, une « école de disputes spirituelles », 
un lycée tout à fait dans le goût du xvm8 siècle. 

La fin de la période tardive de chaque culture voit aussi l'achè
vement plus ou moins violent de l'histoire des ordres. C'est la 
victoire du simple vouloir-vivre en liberté sans racine sur les grands 
symboles contraignants de la culture que l'humanité, désormais 
entièrement dominée par la ville, ne peut ni comprendre ni souffrir. 
Le régime de l'argent fait disparaître le sens des valeurs immobi
lières sédentaires, la critique scientifique fait disparaître chaque 
reste de piété. L'émancipation paysanne est aussi en partie une 
victoire aur les ordres symboliques; le paysan est affranchi de la 
pression du servage, mais livré à la puissance de l'argent qui désor
mais transforme le sol en marchandise mobilière. Cette émancipa
tion a lieu chez nous au xvm8 siècle; à Byzance en 470 par le nomos 

feorgikos du législateur Léon III qui efface lentement le colonat; 
Rome en connexion avec la fondation de la plèbe en 471. A SP.arte, 

Pausanias s'était alors efforcé vainement d'affranchir les ilotes. 
La plèbe est le tiers constitutionnellement reconnu comme uniti 

et représenté par des tribuns inviolables, non fonctionnaires, mais 
hommes de confiance. L'événement de 471 8, qui a remplacé aussi 
par quatre tribus citadines (districts) les trois anciennes tribus de 
la noblesse étrusque ( ce qui fait deviner bien des choses dans la 
suite), a été considéré comme un pur affranchissement des paysan11 1, 
ou bien comme une organisation des marchands '· Mais la plebe 
en tant que tiers-ordre ne peut être déterminée que négativement, 
comme un résidu: tout ce qui n'est pas noblesse terrienne ou posses-
11eur de grandes fonctions cléricales y appartient. Son image est 
aussi confuse que celle du tiers en 1789. Elle ne se maintient que 
par sa protestation. Il y avait en elle des marchands, des artisans, des 
salariés, des écrivains. La maison claudienne renferme des familles 
patriciennes et des familles plébéiennes, par conséquent de gros 
agrariens et de grands paysans ( comme les Claudii Marcelli). Au 
sein de la Cité-Etat la plèbe est ce que sont dans l'ttat occidental 

I. I.et mimolrea du duc de Saint-Simon montrent très bien cette ivolutlon. 
a. Il correspond à notre xvu• sii'cle. 
3. K. J. Neumann, Di, G,un4111r,sçl,afl d. rom. R,publi/1; Ed. Meyer, KlliN1 s,,.,.,,.,. p. 3,1 eq. 
4. A. Rosenbera, StutlieN "" E,utstehuNf de, Plebs (Herm. XLVIII, 1913, p. 3,9 

IQ.). 
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baroque us paysans et les bourgeois réunis, lorsq_u'ils protestent dans 
une· uaemblée corporative contre la toute-pu1Ssance d'un prince. 
Hon de la politique, c'est-à-dire dans la aoc1été, la plèbe par oppo
aition à la noblesae et au clergé est généralement inexistante, mais 
ae divise immédiatement en professions particulières ayant des inté
rets tout à fait divergents. Elle est un parti et représente comme tel 
la liberté au sens citadin. 

Cette situation est rendue encore plus claire par le succès qu'a 
remporté la noblesse terrienne immédiatement après, en ajoutant, 
aux quatre tribus citadines représentant proprement la bourgeoisie, 
l'arC'ent et l'esprit, seize tribus rustiques dénommées d'après les 
fanulles dans lesquelles elle possédait la prépondérance absolue. Ce 
n'est qu'à la ~rande bataille des ordres, lors de la guerre contre les 
Samnites, à 1 époque d'Alexandre, qui correspond exactement à la 
Révolution française et qui se termina par la lex Hortensia de 287, 
que le concept de l'ordre fut juridiquement aboli et que l'histoire 
de la aymbolique des ordrea fut close. La plèh• devint populus 
romanus au même titre que le tiers se constitua en nation en 1789. 
Ce qui s'est passé à partir de cette date, dans toutes les cultures, 
en fait de luttes sociales, est quelque chose de radicalement différent. 

La noblesse de toutes les pénodes printanières avait été l'ordre 
au sens originel du mot, l'histoire devenue chair, la race à la supréme 
puissance. Le clergé s'y est opposé comme contre-ordre, disant 
partout Non où la noblesse disait Oui, et mettant ainsi en relief 
l'autre cdté de la vie par un grand symbole. 

Le troisième ordre, intérieurement sans unité aucune, comme nous 
venons de le voir, était le non-ordre, la protestation en forme d'ordre 
contre la nature de l'ordre, d'ailJeurs non contre tel ou tel ordre, 
mais contre la forme symbolique de la vie en général. Il rejette 
toutes les distinctions qui ne•ontjas justifiées par la raison ou par 
l'utilité; mais il III signifie II quan même quelque chose avec une 
clarté complète : il est comme ordre la fJie eitadine opposée à la vie 
rurale, il est la liberté comme ordre par opposition à l'enchaîne
ment. Mais considéré de son propre roint de vue, il n'est nulle
ment le reste qu'il semble être lorsqu on le considère du point de 
vue des ordres primaires. La bourgeoisie a des limites; elle appar
tient à la culture; elle embrasse, au sens très laudatif, tous ceux qui 
lui appartiennent, et elle les embrasse sous le nom de peuple, popul111, 
dtnnol, par quoi elle y intègre la noblesse et le clergé, l'argent et 
l'esprit, l'artisanat et le salariat, comme des parties composantes 
particulières. 

Ce concept, Ja civilisation Je trouve tout fait et eJJe le détruit 
par le concept du quatrième ordre, de la maue, qui rejette par 
principe la culture et ses formes organiques, La masse est l'informe 
absolu, qui poursuit avec haine chaque espèce de forme, toutes les 
différences de rang, la propriété constituée, le savoir constitué. C'est 
le nouveau nomadisme des villes mondiales, pour lequel les esclaves 
C"t les Barbares dans l'antiquité, le tschoudra dans l'Inde, tout ce qui 
est humain, forment également un je ne sais quoi de flottant qui 
est entièrement séparé de ses origines, qui ne reconnaît pas son passé 
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et qui ne possède aucun avenir. Le quatrième ordre devient ainsi 
J'expreuion de l'histoire qui aboutit à la non-histoire. La masse 
est la fin, le radical néant. 

II. - L'tTAT ET L'HISTOIRE. 

6 

Dana le sein du monde historique où noua sommes -la trame 
vivante, et où nos sensations et notre intelligence obéissent cons
tamment à nos sentiments, les fluctuations cosmiques noua appa
raiaaent, sous les noms de réalité ou de vie réelle, comme dea cou
rants d'existence dans une forme corporelle. Portant la marque de 
direction, ces courants peuvent être conçus différemment : quant à 
leur mouvement ou quant à leur caractère de nibstanee mue. Le pre
mier s'appeJle histoire, le second famille, souche, ordre, peuple; 
mais l'un n'est possible et n'existe que par l'autre. Il n'y a d'histoire 
que de quelque chose. Si nous parlons de l'histoire des grandes 
cultures, la nation sera la substance mue. Stat, stahu, signifie le 
repos. Nous acquérons l'impression de l'Stat ~uand noua envisa
geons pour soi la forme d'une existence qui s écoule sous forme 
mue, comme une étendue dans une persistance atemporelle et qui 
fait abstraction totale de la direction, du destin. L'Stat c'est l'histoire 
considérée comme moment d'arrêt, l'histoire c'est l'Stat conaidéré 
comme un fleùve qui coule. L'Stat réel est la physionomie d'une 
unité d'existence historique; seul l'Stat construit par le~ théori
ciens est un système. 

Un mouve'l'lent a une forme, la substance mue est en forme ou, 
pour employer à nouveau un terme sportif de valeur : une subs
tance mue achevée est en parfaite constitution. L'expression s'applique 
à un cheval de course ou à un athlète, aussi bien qu'à une armée 
ou à un peuple. La forme abstraite du courant vital d'un peuple 
en est la constitution par rapport à sa lutte dans et avec l'histoire. 
Mais elle ne peut être abstraite rationnellement qu'en très petite 
partie. Aucune constitution réelle n'est parfaite, quand on la consi
dère pour soi et la réduit en système sur le papier. Ce qui n'est pas 
écrit dans les constitutions, l'indescriptible, l'accoutumé, le senti, 
l'évident, domine à tel point que - chose incompréhensible aux 
théoriciens 1 - une description de l'~tat ou un document consti
tutionnel ne donnent même pas l'ombre de ce qui fonde la réalité 
vivante d'un ~tat comme forme essentielle, de telle sorte qu'une 
unité d'existence est gâchée pour l'histoire quand elle veut soumettre 
sérieusement le mouvement de cette unité à une Constitution écrite. 

La maison particulière est la plus petite, le peuple la plus ~randc 
unité dans le courant de l'historre. D'ailleurs, les peuples primitifs 
sont soumis à un mouvement, qui est ahistorique dans un sens supé
rieur, impétueux ou de longue haleine, mais sans caractère orga
nique, sans signification plus profonde. Cependant les peuples 
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primitifs sont mua d'un bout à l'autre, à tel point qu'il• appanûs
aent tout à fait informes au coup d'œil rapide; les peuples de fellahs 
au contraire sont les objets figés d'un mouvement venant du dehors 
et •'exerçant sur eux en heurts fortuits et dépourvus de sens. A 
ceux-là appartient le « statu, • des périodes mycénienne, thinite, de 
la dynastie Shang en Chine à peu pr~ jusqu'à son transfert à Yin 
en 1400, l'empire franc de Charlemagne, l'empire wisigothique 
d'Eurich et la Russie ~étrinique, formes politiques qui ont parfois 
une capacité de travail granâiose, mais sana symbolique encore, 
sans nécessité; à ceux-ci appartiennent les empires romain, chinois 
et autres, dont la forme ne poaaèdt' plus aucune substance d'expres
sion. 

Mais entre Ica deux il y a l'histoire des hautes cultures. Un peuple 
dans le style d'une culture, par conséquent un peuple historique, 
s'appelle nation. Une nation possède, tant qu'elle vit et lutte, un 
ttat non seulement comme état du mouvement, mais avant tout 
comme ]die. Au sens très élémentaire du mot, l'État peut être auaai 
vieux que la vie en général qui est en mouvement libre dans l'espace, 
de telle sorte que les eaaaims et les troupeaux, même des gen\'ea 
animaux très simples, se trouvent dans une certaine « constitution 1 

qui atteint chez les fourmis, les abeilles, certains poissons, Ica 
oiseaux migrateurs et les castors une perfection étonnante : s'il 
est un État de grand style, son Age est toujours celui des deux ordres 
primaires de la noblesse et du clergé, pas davantage : ils naissent 
avec une culture, ils meurent avec elle, leurs destins sont dans une 
grande mesure identiques. La culture est l'existence de nations sous 
forme d'États. 

Un peuple est« en forme » comme État, une maison comme 
fam, .1e. C'est, comme noua l'avon, vu, ce qui distingue l'histoire 
pofü que cosmique, la vie publique de la vie privée, re, pr,blica de 
,·es pr,vata. Et tous dew: sont les symboles du souci. La femme est 
histoire universelle. Elle se soucie de la durée du sang par la concep
tion et l'~nfantement. La mère, l'enfant au sein, est le grand symbole 
de la vie cosmique. De ce côté, la vie de l'homme et de la femme est 
« en forme II comme mariage. Mais l'homme fait l'histoire, qui est 
une lutte sana fin pour la conservation de cette autre vie. Au souci 
maternel s'ajoute le souci paternel. L'homme, l'arme à la main, 
est l'autre grand symbole· de la volonté de durée. Un peuple • en 
constitution « est à l'origine un froupe de guerriers, la commu
nauté très profondément sentie d aptitude à la guerre. L'État est 
affaire des hommes, est souci pour la conservation du tout, y com
pris cette auto-conservation psychique qu'on appelle honneur et 
respect de soi; il est la victoire remportée sur l'offense, la prévi
sion des dangers et, avant tout, l'attaque proprement dite qui est 
naturelle et évidente à toute vie en ascension. 

Si toute la vie était un ,ei,I courant existentiel uniforme, les mots 
peuple, État, guerre, politique, constitution, nous seraient inconnus. 
Mats l'éternelle et grandiose divernti de la vie qu'accroît à l'extrême 
la force plastique des cultures est un fait qui est hiatoriquement 
donné de manière absolue avec toutes ses conséquences. Il n'y a de 



1.' ÉTAT 333 

vie végétale que par rapport à la vie animale; lea deux ordr• pri
maires ac conditionnent réciproquement; ,J, "",,.. 1111 p.upu n'o dl 
r,alit, que par rapport au autre, peuple,, et cette réalit6 consilte 
en oppositions naturelles et inéluctables, en attaque et en défenae, 
en hostilité et en guerre. La guerre est la créatrice de toutes les 
grandes choses. Tout ce qui a un sens dans le courant de la vie ett 
né de la victoire et de la défaite. 

Un peuple forme l'histoire tant qu'il est en constitution. Il vit 
une histoire intérieure qu'il transfère en cet état dans lequel seul 
il detJient créateur, et en outre une histoire extérieure qui consiste 
en création. Les peuples, comme ttats, sont donc les pui11ance1 
proprement dite• de toute évolution humaine. Il n'y a rien dana le 
monde historique qui soit au-deSBus d'eux. Ils sont le deatin. 

Re, publica, la vie publique, le« côté-épée• du courant existentiel 
humain, est en réalité invisible. L'étranger ne voit que les hommes, 
non leur enchaînement interne. Celui-ci repose au contraire pro
fondément dans le courant de la vie et il y est senti plus 9ue compris. 
De même nous ne voyons pas réellement la famille, mais seulement 
quelques hommes dont nous connaissons et saisiuons l'union dans 
un sens tout à fait déterminé par une expérience intérieure. Mais 
il y a pour chacune de ces formes un cercle de reuortiHaqta qui sont 
rattachés en unité vivante par une même constitution de l'existence 
extérieure et intérieure. Cette forme dans laquelle débouche le flot 
de l'existence s'appelle la coutume, si elle nait involontairement de 
son tact et de sa marche et qu'on en prend conscience ensuite; elle 
s'appelle le Droit si elle est posée intentionnellement et imposée à 
la reconnaissance de tous. 

Le droit est la 'forme voulu, de l'existence, peu importe qu'elle 
soit reconnue de manière affective et instinctive (droit non écrit, 
droit coutumier, equity), ou bien abstraite par la réflexion, appro• 
fondie et mise en système (loi). L'une et l'autre sont deux faita 
juridiques d'une symbolique temporelle, deux espèces du souci, 
de la précaution, de la prévoyance; mais il résulte déjà de cette 
différence de degré dont nous avons conscience qu'il y a néceaaai
rement dans le cours entier de l'histoire réelle deux droita qui 
s'opposent avec hostilité : le droit des pères, de la tradition, droit 
patenté, hérité, poussé, garanti, qui e11t sain parce qu'il a toujours 
existé, tirant son origine de l'expérience du sang et garantiBBant par 
conséquent le succès, et le droit rationnel, naturel ou universelle
ment humain, qui est imaginé, projeté, issu de la réflexion et donc 
apparenté à la mathématique, peu avantageux peut-être, mais 
u juste ». En eux deux l'antithèse de la vue rurale et de la vie citadine, 
de l'expérience vivante et de l'expérience savante, grandit jusqu'à 
atteindre ce sommet de l'exaspération révolutionnaire où l'on prend 
un droit qui n'est pas donné pour briser un droit qui ne veut pas 
céder. 

Un droit impqsé par une communauté signifie un devoir pour 
chacun des ressortissants, mais il n'est point une preuve de leur 
puissance. Au contraire, c'est une question de destin que de ■avoir 
qui l'impose et pour qui il est imposé. Il y a des aujets et doa objets 
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de droit, bien que chacun soit un objet de la loi, ce qui eat d'ailleurs 
vni du droit intérieur dea familles, dea corporations, dea ordres et 
du !tata indistinctement. Mais pour l'ttat en tant que suprême 
aujet de d101t existant dans la r6alité hietorique, il •'•Joute encore 
un droit ut'érieur qu'il impose boatilement à l'étrang_er. Au premier 
ap~t le droit civil, au second Je traité de paix. Mais dans toua 
lu c:u, le droit du plua fort eat aueai celui du plus faible. Avoir 
le droit e1t une ·expreuion de puiuance. C'est un fait hiatorique 
que chaque moment confirme, mais il n'est pu reconnu dans ·Je 
roya.um.e de la Vérit6, lequel n'11t p,u de ce monde. L'~tre et l'~tre 
éveillé, le destin et la cauwité ne ae concilient pu non plus dan■ Ja 
conce~tion du droit. A la morale cléricale et idéologique du Bien 
et du Mal appartient la dûtinetion tnoraü th ü, jrutie• .i ,ü l'in.iru
tie6; à la morile ncique du bon et du mauvaia la distiru;tion lùbar
eldtJu ü, conu11eur1 .i tht eone,snonnaire, du droit. Un idéal de 
juatice abatnite traverae Ica cerveaux et lea lèvre■ de toua Ica hommes 
dont l'esprit eat noble et fort et dont le sang eat faible, toutes lea 
religiona, toutea Ica philoaophiea; maïa le monde réel de l'histoire 
ne connait que Je ,wû, qui fait du droit du plus fort le droit de toua. 
11 puae Wll pitié par-deaaua les idéals, et ai Jamais homme ou peuple 
a renoncé par juaûce à aa puiuance du moment, il eat auuré ■ana 
doute de la gloire théorique dans ce second monde des pensée■ et 
dea véritéa, maïa il est a1ir aueai du moment où il succombe à une 
autre puiuance vitale qui s'entend mieux que lui aux réalités. 

Tant qu'une puiaaance historique reete supérieure aux unités 
iot~éea et subordonnées à elle, comme le sont très souvent l'ttat 
et 1 ordre par rapport aux familles et aux classes profeasionnelles, 
ou bien le chef de famille par rapport aux enfanta, il y a entre les 
plus faibles un droit Juste _poui~le émanant de la main toute
puiaaante du non-part1aao. Maia les ordres sentent rarement et 
let !tata presque jamais une puiuance de ce rang au-dessus d eux, 
et il règne donc entre eux avec un pouvoir direct le droit du plus 
fort, tel q_u'on Je voit dana lea traités unilatéraux et mieux encore 
dana leur mterprétation et leur consolidation par le vainqueur. C'est 
ce qui distingue det droits intmnr, les droits e~tbinr, dea unités 
vivantet hiatori~uea. Dana les premien prévaut la volonté d'impar
tialité et de justice de l'arbitre, malgr~ qoa grandes iJJusions sur Je 
d~6 d'impartialit6 réelle existant dans lea meilleurs codes de 
l'h11toire, y compris ceux qui s'intitulent civils et qui font entendre 
par là-mime qu'un ordre les a crU. pour tous en vertu de aa supré
matie 1• Let droits intérieurs sont le réaultat d'une pensée stricte
ment lofi9ue et causale, orientée vers la Vérité, c e■t justement 
pourquoi leur validité d~pend à tout moment de la puiuance mat~
rielle de leur auteur, ordre ou !tat. Une révolution anéantit, en 
mble temps que cette puiaaance, immédiatement auaai la puia
aance dea lois. ~lies restent vraies, mais elles ne sont plus réelle■• 
Là droits extérieurs au contraire, comme tous lea traités de paix, 

1. AUlll rejettent-Ill la drolta de la nobleuc et du c:lerir#: et d#:fendent-lls ceux 
de l'arpt et de l'e■Prlt, en. prenant ouvertement parti pour la proprt#:~ mobllim 
coatre la ~ lmmoblllm. 
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ont pour essence de n'être jamais vrais et toujours réels (d'une 
réalité souvent effrayante) et ils ne prétendent pas du tout à la 
justice. Il leur suffit d'être efficaces. Ce qui parle en eux, c'est la fJie 
qui ne possède aucune logique causale et morale, mais une logique 
organique d'autant plus impérieuse. La vie veut posséder elle-mime 
la validité, elle sent avec une certitude intérieure ce qu'il lui faut 
dans ce but, en vue du~uel elle sait ce qui lui est juste et qui doit 
donc l'être aussi pour d autres. Cette logi<Jue apparaît dans chaque 
famille, notamment dans les vieilles maisons faysannes de race 
authentique, dès que l'autorité est ébranlée et qu un autre chef veut 
décider de « ce qui est ». Elle apparaît dans chaque ttat dès qu'un 
parti quelconque est maître de la situation. Chaque époque féodale 
est remplie par la lutte entre suzerains et vassaux pour le « droit 
au droit ». Cette lutte se termine dans )'antiquité à peu près partout 
par le triomphe absolu du premier ordre, qui arrache la lé~islation 
à la royauté pour en faire lui-même l'objet de sa propre juridiction, 
comme Je prouvent avec certitude l'origine et le rôle des archontes 
d'Athènes et des éphores d<; Sparte; sur Je sol d'Occident, elle eut 
une fin momentanée en France lors de la constitution des ttats 
généraux en 1302, une fin définitiTJe en Anileterre où, en 1215, les 
barons normands et le haut clergé conquirent de force la Ma~a 
Charta dont est née la souveraineté effective du Parlement. C est 
pour cette raison que le vieux droit de l'ordre normand est resté 
en vigueur d'une manière durable dans ce dernier pays. C'est au 
contraire 1~ défense du faible.pouvoir impérial en. Allemagne, contre 
les prétent10ns des ~rands seigneurs féodaux, qui appela au secours 
contre les vieux droits allemands des pays le droit romain de Justi
nien comme le droit d'un pouvoir central absolu 1. 

La Constitution de Dracon, la ,d:-.p~o.; 1toÀ~-.t~2. des Oli
garques, était donnée par la noblesse, tout comme la loi, stricte
ment patricienne, des Douze Tables, toutes deux profondément 
orientées déjà dans l'esprit de la période tardive antique avec ses 
puissances pleinement développées de la Ville et de l'argent, mais 
dirigées contre ceux-ci et par conséquent supplantées très tôt par 
un droit du tiers-état, des « autres 11 (de Solon et des tribuns du 
peuple), qui n'était pas moins un droit de l'ordre. La lutte des deux 
ordres primaires pour Je droit de légiférer a rempli toute l'histoire 
occidentale, depuis la vieille querelle ~othique pour ·1a suprématie 
du droit laïc ou du droit canon jusqu à la controverse non encore 
terminée aujourd'hui sur le mariage civil 11• Les luttes constitu
tionnelles depuis la fin du xvm8 siècle ne signifient-elles pas aussi 
que le tiers-état qui, selon la remarque célèbre de Sieyès en 1789, 
« n'était rien et pouvait être tout », a attiré au nom de tous la légis
lation dans ses propres mains pour en faire une législation bour
geoise, exactement dans le même sens où celle du gothique avait 

I. !,'effort correspondant, que tenta l'absolutl~ des Stuart& pour Introduire 
le droit romain en Angleterre, a été déjoué avant tout~ le juriste puritain Coke 
(t 1634), ce qui prouve encore une fola que l'esprit d'un droit est toujours l'esprit 
d'un parti. 

2. Surtout en ce qui concerne le divorce où r~gnent immédiatement l'une à côté 
de l'autre la conception politique et la conception ecclésiutlque. 
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été une législation noble? Où le droit, comme noua l'avons dit, 
apparait le plus ouvertement comme l'oppre11ion de la puisunce, 
c est dans la législation internationale, les traités de pai:r, et ce droit 
des peuples dont Mirabeau disait déjà qu'il était le droit des forts 
dont la conservation est imposée aux faibles. Une grande partie 
dea décisions de l'histoire du monde est fixée dans les droita de cette 
espèce. lia sont la Constitution dans laquelle progresse l'histoire 
combattante, tant qu'elle ne retourne pas à la forme originaire de 
la lutte armée, dont les effeta intentionnels de chaque traité en 
vigueur est la continuation spirituelle. Si la politique est une ,ruerre 
par d'autres moyens, le ci droit au droit » est le butin du parti vain
queur. 

7 

Il est clair par conséquent qu'il y a aux sommeta de l'histoire de 
grandes formes vitales luttant pour la suprématie : l'Ordre et l'ttat 
tous deux courants d'existence d'une grande forme intérieure et 
d'une forme symbolique, toua deux résolus à faire de leur prorre 
destin le destin de tous. Tel est, intérieurement compris et si 1 on 
écarte tout à fait la conception vulgaire de peuple, d'économie, de 
société et de politique, le sens de l'opr,osition entre le go""ernemmt 
social et le gou,;e,nement politique de l hûtoi,~. Ce n'est qu'à l'éclo
sion d'une grande culture que les idées sociales et politiques se 
séparent, et tout d'abord dans le phénomène de l'itat féodal finis
sant, où le côté social est représenté par le suzerain et le vasaal, 
le c6té politique par le monarque et la nation. Mais lea anciennes 
puissances sociales de la noble11e et du clergé, au11i bien que les 
puissances tardives de l'argent et de l'esprit, ainsi que les groupes 
professionnels d'artisans, de fonctionnaires et d'ouvriers, qui s'élè
vent en puissance grandiose dans les villes §randiasantes, veulent 
subordonner chacun pour soi l'idée d'ttat à 1 idéal, ou plue souvent 
à l'int~rêt de leur propre ordre, et il s'élève ainsi depuis la totalité 
nationale jusqu'à la conscience de chaque individu un combat pour 
les limites et lea droits des deux, combat dont l'iasue extrême est 
de rendre l'une de ces grandeurs instrument co~plet de l'autre 1• 

I. D'lmperjlnents advcrulrcs ont nommé ces formt'I sans les comprendre : 
lm~-nt • Etat de. garde. de nuit • anglais et tout-t>uialant • itat dies C&Rme& • 
pru981eu. 111:111 nom• analogue■ 1e retrouvent a11111I en Ctilne et en Gttee chea Ica thi:o• 
iideus politiques : O. Fran~e, Studun .ru, 11,s,hidû des konluliaftisclull Dog,,.,11, 
1920, p. u I ■q,: R. von PômmllDn, Geschicht. der 1olialm F,a,, lffltl tl11 so,ia
li!mN, itt der a11tih111 Well, 19u. Au contraire, le f,OO.t ~!tique d'un Guillaume 
de Humboldt ~r. exemple, ce clauldste oppo1ant l '.ttat à l'individu, appartient à 
l'hlltoll'I! littiraire et nqllement à l'hletolre ~litique. Car 11 n'enviaa1e pu du tout 
là caoaclt~ vitale de l'Etat au eeln du monde politique exiltant r6ellement, mw 
l'exlitence privée en 101, 1111111 1e demander 1I un pareil ld&ll poumilt 1eulemeat 
■uballter un ln■tant, m raison de la lltuatlon extffieure pau& IOUi lllence, C'st 
une erreur radicale dea ld~J.oauee que de faire ab1traction complMP, en face de la 
vie privée et de la ■tructure Intérieure d'un l!tat entièrement rapportte à elle, de 
la puluance extHleure de cet l'!tat qui en ttallté conditionne entl~rement la liberté 
pla■tiq\le lnttrteure. Par exemple, li différence entre la Rnolution françalle et la 
ttvoluUon alle111&nde est que l'une a dominé d~ le début la 1ltuatloll ezttrieure 
et pia, eo111lq111nl la ■ituaUou Intérieure, ce qui n'a pa1 été le ca■ de la rh'olution 
allémaade. Dh Ion, cette dernière fut de p'l:'me abord une farce. 
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Mais dans tous les cas l'État est la forme qui détermine la situa
tion extérieure, de telle sorte que les relations historiques entre les 
peuples sont toujours de nature politique et non sociale. Au contraire, 
la situation politique intérieure est régie à tel point par les antithèses 
entre les ordres, que la tactique sociale et la tactique politique appa
raissent au premier abord inséparables et que les deux concepts 
sont même identiques dans la pensée d'hommes qui identifient 
leur propre idéal de l'ordre, par exemple de l'ordre bourgeois, avec 
la réalité historique et qui sont par conséquent incapables de penser 
en politiciens extérieurs. Dans la lutte extérieure, un État cherche 
des alliances avec d'autres États; dans la lutte intérieure, il est tou
jours réduit à s'allier avec des ordres, de telle sorte que la tyrannie 
antique au vie siècle repose sur l'union de la pensée politique avec 
les intérêts du tiers-état contre l'oligarchie des ordres primaires, 
tandis que la Révolution française était devenue inévitable du jour 
où le tiers, c'est-à-dire l'esprit et l'argent, abandonna la couronne 
qui intercédait pour lui et passa aux deux premiers ordres (depuis 
la ~remière assemblée des notables en 1787). D'où cette distinction, 
qut s'inspire d'un sentiment très juste, entre l'histoire des États 
et l'histoire des classes 1, l'histoire politique ou « horizontale » et 
l'histoire sociale ou« verticale », la guerre et la révolution; mais c'est 
une grosse erreur des doctrinaires modernes de prendre l'esprit de 
l'histoire intérieure pour celui de l'histoire en général. L'histoire 
universelle est une histoire politique et le sera toujours. La Constitu
tion intérieure d'une nation a toujours et partout pour but d'être 
« en constitution » pour la lutte extérieure, qu'elle soit d'espèce 
militaire, diplomatique ou économique. Celui qui la traite comme 
un idéal et une fin en soi ne fait que ruiner par son activité ie corps 
de la nation. Mais, d'autre part, il appartient au tact politique inté
rieur d'une classe dirigeante, soit-elle du premier ou du quatrième 
ordre, de manipuler les oppositions entre les ordres, de telle sorte 
que les forces et les pensées de la nation ne se figent pas dans la lutte 
de parti et que la haute trahison n'apparaisse pas comme l'ultima 
ratio. 

Et alors il est clair que l'État et le premier ordre en tant que formes 
vivantes sont apparentés jusque dans leur racine, non seulement 
par leur symbolique du temps et du souci, leurs relations communes 
avec la race, avec la réalité de la succession des générations, avec la 
famille et donc avec les instincts élémentaires de toute paysannerie, 
sur laquelle reposent en dernier lieu chaque État et chaque noblesse 
durables, non seulement dans leur relation avec la terre, avec le 
lieu de naissance, avec l'héritage ou la patrie (l'importance de celle-ci 
dans les nations de style magique n'est dissimulée que parce que 
leur lien le plus distin~ué est l'orthodoxie), mais avant tout dans la 
grande prati(!ue au milieu de toutes les réalités du monde histo
rique, dans l'unité organique du tact et des instincts, dans la diplo
matie, la connaissance des hommes, l'art de commander, dans la 
volonté virile de conservation et d'expansion de la puissance qui, 

r. Qui n'est point Identique avec l'histoire économique au sens du n111t~rlallsme 
hlstorlque. Là-de1111u1 voir its/ra. 
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aux temps primitifs, fait naître la noblesse et Je peuple d'une seule 
et même aaaemblée militaire, et enfin dans Je sens de l'honneur et 
du courage, de ~elle aorte 9u~, jusqu'aux temps les p~us loi~taina, 
1':8tat le plus sobde est celui ou la noble1Be, ou la tradition créee par 
elle, sont entièrement mises au service de la chose publique géné
rale, comme ce fut le cas des Athéniens à Sparte, des Carthaginois 
à Rome, du Tau taoïste dans l'État chinois de Tsin. 

La différence est que la noblesse constituée en ordre fermé ne 
vit, comme tous les ordres, le reste de la nation que par rapport à 
elle-même et ne veut exercer la pui1Bance que dans ce sens, tandis 
que l'ltat est idéellement le souci pour toua et ne se soucie de la 
noblesse qu'ensuite. Mais une noble1Be authentique et ancienne 
s'idmtijù avtc l'État et se soucie de tous comme de sa propriété. 
C'est là un de ses devoirs l'es plus distingués et dont elle prend le 
plus profondément conscience. Elle sent même qu'elle a un p,i'fJi
"çe inné de ce devoir et considère le service dans l'armée et l'admi
mstration comme sa profeuion propre. 

Tout autre est la différence entre l'idée d'État et celle des autres 
ordt-es, qui sont tous intérieurement loin de l'État comme tel et ~ui, 
partant de leur vie particulière, se forgent un idéal d'État qui n est 
pas né de l'esprit de l'histoire réelle et de sa puissance politique et 
qui affecte justement pour cette raison une ambition à s'appeler 
social. D'ailleurs la situation de cette lutte à l'époque primitive 
est la suivante : à l'État comme réalité historique tout court s'oppose 
la communauté ecclésiastique pour la réalisation d'idéals relif,n,:t; 
tandis qu'à l'époque tardive on y ajoute encore l'idéal d'affaire, de 
la libre vie économique et les idéals utopiq,,es des rê,·eurs et des 
exaltés qui tendent à la réalisation d'abstractions quelconques. 

Mais la réalité historique ne connaît pas d'idéals, elle ne connaît 
que des faits. Il n'y a pas de vérités, il n'y a q_ue des réalités. Il n'v 
a pas de raisons, paa de justice, pas de conciliation, pu de fin; il 
n'y a q~~ des fait~. Que celui qu~ ne le compr~'!d"pas écrive des livres 
de pobt1<jue, mais ceaae de fa,re de la politique. Dans le monde 
réel il n'existe point d'États bâtis selon des idéals, mais seulement 
des États organiques qui ne sont rien d'autre que des peuples 
vivants en forme. Sans doute : u en forme empreinte qui se, déve
loppe en vh·ant "• mais empreinte du sang et du tact d'une existence, 
tout à fait instinctive et involontaire; et développée soit par les 
talents des hommes d'ltat dans la direction qui est dans le sang, 
soit par les idéalistes dans la direction de leurs convictions, 
c' est-à-dir, dans le niant. 

Mais la q_ueation de destin pour des ltats réellement existants 
et non imagmés dans les cerveaux n'est pas celle de leur rôle et de 
leur orpl)iaation idéalistes, mais celle de leur atorité i11térieure qui 
est mamtenue à la longue non par des moyens matériels, mais par 
la confiance même des adversaires en leur capacité de travail. Les 
problèmes décisifs ne consistent pa, en échafaudages constitution
nels, mais dans l'organisation d'un gouvernement qui travaille 
bien; non dans la répartition des droits politiq~es selon des prin
cipes « justes " qui ne sont généralement rien d'autre que la repré-
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aentation qu'an ordre se f.ait de ses revendications justifiées, mais 
dans le tact laborieux de l'ensemble (le labeur ou travail étant encore 
ici entendu au sens sportif : travail des muscles et des nerfa dans le 
grand galop d'un cheval qui s'approche du but), tact qui attir.e de 
lui-même les ~rands talent.~ dans son cercle; et enfin non dans une 
morale étrangere au monde, mais dans la constance, la- sûreû et 
la supériorité de la conduite politique. Plus tout cela est évident, 
moins on en parle ou en discute; plus hauts seront le rang, la c11:1>a
cité d'action historique e~ par conséquent le destin d'une nation. 
La majesté ou souveraineté de l'ttat est un symbole vh·ant de 
premier rang. E1le disting.ue le& sujets et les objets des c'.:vénemen1:& 
p~litiques. non seulement dans l'histoire intérieure, mais aussi, 
chose beaucoup plus importante, dans l'histoire extérieure. La 
force du gouvernement, exprimée dans la claire distinction de ces 
deux facteurs, est le signe non équivoque de la fol'ce vitale d'une 
unité politique, à tel point que l'ébranlement de l'autorité exis
tante, par exemple par les partisans d'un idéal constitutionn~l 
opposé, ne fait presque jamais de ces partisans le sujet de la po~1-
tique intérieure, mais presque toujours de la nation entière l'objet 
d'une politique étrangère; et très souvent pour toujours. 

C'est pour cette raison que dans tout :E:tat sain la- lettre de la 
constitution écrite a une importance moindre que l'usage de la 
<< constitution » vivante au sens sportif de ce mot, c'est-à-dil'e de la 
constitution qui s'est développée par l'expérience du temps, de la 
situation, et surtout par les qualités raciques de la nation, d'une 
manière tout à fait spontanée et inaperçue. Plus fort le développe
ment de cette forme naturelle du corps de l'ttat, plus sûr sera son 
travail dans chaque situation imprévue, ce quilaisse en fin de compte 
tout à fait indifférent-e la question de saYoir si le gouverneur réel 
porte le titre de roi, de ministre, de chef de· parti, ou ne possède 
en général aucun rapport détermi11able avec l'~tat, comme Cecil 
Rhodes en Afrique du Sud. La nobilitas romaine, maitresse de la 
politique à l'époque des trois guerres puniques, était en droit public 
tout à fait inexistante. Mais dans tous les cas l':€tat est réduit à une 
minorité ayant des instincts d'homme d':E:tat et représentant le reste 
de la nation dans le combat de l'histoire. 

C'est pourquoi il faut oser le dire sans ambages : il·n'y a que des 
États d'ordres, des États dans lesquels un ordre particulier gouver11e. 
N'allons pas confondre ceci avec l'État corporatif, auquel le parti
culier n'appartient qu'en vertu de son appartenance à un ordre. Ce 
dernier cas se présente dans la P.olis plus ancienne, dans les États 
normands d'Angleterre et de Sicile, mais aussi dans la France de la 
Constitution de 1791 et en Russie soviétique. Le premier au con
traire 'exprime une expérience historique générale, selon laquelle 
une couche sociale unique est toujours le point de départ du gou
Yernement politique, qu'il soit constitutionnel ou non. C'est tou
jours une minorité radicale qui représente la tendance historique 
universelle d'un État, et au sein de celle-ci c'est encore une mino
rité plµs ou moins fermée qui a en mains la direction effecth·e en 
,·ertu de ses capacités et som·ent en contradiction assez nette a\'cc 



LE DÉCLIN DB L'OCCIDENT 

l'esprit de la Constitution. Et ai l'on fait abstraction des périodes 
intermédiaires révolutionnaires et des états céaariquea, exceptions 
~ui confirment la règle et où les particuliers et dea groupe• fortuits 
s emparent du pouvoir, aimplement avec dea moyen, matériels et 
souvent sana aucune capacité, on verra que la minorit/ au 1,in d'un 
o,d,6 a toujours été celle qui gouverne par la tradition, minorité 
qu'on rencontre le plus aouvent au aein .de la nobleue, qui a formé 
sous le nom de gentry le style parlementaire anglais, aoua le nom 
de nohilittu la politique romaine au tempe dea guerres puniques, 
comme noblesse marchande la diplomatie de Veniae, comme 
noblesse baroque d'éducation jésuitique la diplomatie de la curie 
romaine 1• Le talent politique apparait encore dan, une minorité 
fermée chez l'ordre clérical, préciaément dans l'tgliae romaine, 
mais aussi en tgypte et dans l'Inde et davanta~e encore à Byzance 
et dans l'empire sassanide; il est rare au contraire dans le tiers-état, 
qui ne forme aucune unité vivante, comlJlF par exemple dana la 
plèbe romaine du me siècle formée d'une couche de marchanda, 
dans les milieux françaia juridiquement conatitués deeuia 1789, 
talent garanti ici comme dans tous les autres cu par un milieu fermé 
de praticiens de même espèce, qui se complète constamment et 
qui conserve dans aon sein la somme complète des tradition• et des 
expérience• politiques non écrites. 

Telle est l'organisation des ttats ,éd, différente de celles qui ont 
germé sur le P.apier et dans les cervelle, professorales. Il n'existe 
pas d'ttat meilleur, vrai, juste, qui se puisse projeter et réaliser un 
Jour quelconque. Chaque ttat manifesté dans l'histoire n'existe 
qu'une fois et se modifie insensiblement à chaque instant, même 
sous la croûte d'une constitution la plus rigidement fixée par la loi. 
Aussi les mots République, Abaolutiame, Démocratie ont-ila dans 
chaque cas particulier une aignification différente et deviennent-ils 
de la phraséologie dès qu'on les em,eloie comme dea concepts fixe,, 
comme le font régulièrement les phdoaophea et les idéologues. Une 
histoire politique est une physionomie et non un système. Elle n'a 
pas à montrer comment « l'humanité • progreue peu à peu vers la 
conquête de ses droits éternels, vers la liberté, l'égalité et le déve
loppement de l'ttat le plus sage et le plus juste, maie à décrire les 
unités politiques existant réellement dans le monde des faits et à 
montrer comment elles éclosent, mllrissent et ae fanent, sana jamaia 
être autre chose que de la vie réelle en forme. C'est dans ce sens que 
nous la tenterons ici. 

8 

L'histoire de grand style commence dans chaque culture par 
l'f;tat féodal, qui n'est pas l'ttat au sens futur du mot, mais l'orga-

1 Car les hautes dlgnlt~s eccl~llia&Uques de ce1 slkles ~talent confér~• exclu■I· 
vcmcnt à la noble!IIC curopttnne q_ul mettait à son aervice lea qualit~ pgUUques 
de son sang. De cette ~le ecclisuulique BODt encore 10rtl1 en1ulte des hommes 
d'.8tat comme Richelieu, :Mazarin et Talleyrand. 
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nisation de la vie totale par rapport à un ordre. La plante la plus 
noble du sol, la race au sens très laudatif, se construit là une hiérar
chie allant de la simple chevalerie au primus inter pares, au suze
rain parmi ses pairs. Cette construction a lieu en meme temps que 
l'architecture des grandes cathédrales et des grandes pyramides : 
ici c'est la pierre, là c'est fe sang qu'on élève au rang de symbole; 
ici la signification, là l'existence. Vidée du régime féodal qui a 
dominé tous les printemps culturaux est la transition entre le rap
port temporel originaire, purement pratique et réel, du détenteur 
de la puissance et de ses sujets (qui l'ont élu ou qu'il a soumis) et 
le rapport de droit privé, donc profondément symbolique, du 
suzerain et de ses vassaux. Ces rapports reposent absolument sur la 
coutume noble, sur l'honneur et la fidélité, et ils provoquent les plus 
durs conflits entre l'attachement au seigneur et l'attachement à sa 
propre maison. La chute d'Henri .e Lion en est un exemple tragique. 

L' « État » n'existe ici qu'en vertu des limites du lien féodal et 
il élargit son domaine en introduisant dans ce lien des vassaux étran
gers. Le service et !es charges du seigneur, originairement person-
nels et limités à un temps, deviennent très tôt un fief durable qui 
doit etre conféré à chaque nouvelle dévolution (dès l'an 1000 préva
lait en Occident le principe : « pas de terre sans seigneur » ), et qui 
finit par devenir héréditaire en Allemagne par la loi féodale de 
Conrad Il du 28 mai 1037. Ainsi sont médiatisés les sujets du sei
gneur qui étaient jadis immédiats : ils ne sont plus désormais ses 
sujets que parce qu'ils sont sujets d'un vassal. Mais le vigoureux lien 
social de l'ordre assure la cohésion, qui s'appelle aussi dans ces condi
tions un État. 

Les concepts de puissance et de butin apparaissent ici dans une 
combinaison classique. Lorsqu'en 1066 la chevalerie normande, 
conduite par le duc Guillaume, conquit l'Angleterre, le sol tout 
entier devint la propriété du roi et son fief et le reste encore aujour
d'hui nominalement. Joie du Wiking authentique dans l' 11 avoir ~ 
et souci d'Ulysse rejoignant ses pénates et comptant d'abord ses 
trésors I De ce sens des sages conquérants pour le butin est né tout 
à coup la comptabilité si admirée dans les anciennes cultures, ainsi 
que leur régime de fonctionnaires administratifs. Il faut bien distin
guer ces fonctionnaires d'avec les détenteurs des grandes fonctions 
de confiance qui naissent d'une mission personnelle; ils sont clerici 
ou secrétaires, non ministeriales ou ministres, ce qui signifie d'ailleurs 
aussi serviteur, mais désigne maintenant au sens laudatif le servi
teur du seigneur. Le fonctionnariat purement calculateur et écri
vain est une expression du souci qui se développe donc exactement 
dans la même mesure que le principe dynastique. Aussi a-t-il pris 
en Égypte dès le début de l'Ancien Empire un développement 
étonnant 1. Le vieil État chinois des fonctionnaires, décrit dans le 
Dschou-li, est si vaste et si compliqué qu'il a pu faire élever des 
doutes sur l'authenticité de ce livre 2, mais son esprit et sa destina-

i. Ed. Meyer, Gesch. d. Alterlums, I, § 244. 
2. M~me chez la critique chinoise. En sens contraire, cf. Schindler, Das Pries

terlum im allen China, I, p. 61 sq. - Conrady, China, p. 533. 
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tion correspondent complètement à celui de Dioclétien qui, dea 
formes d'un régime fiscal gigantesque, a fait naitre une organisa
tion féodale des ordres. L'absence d'un tel ttat dans l'antiquité eat 
manifeste. Jusqu'à ses derniers jouPB, l'économie financière antique 
ne a'eat jamais départie de la maxime du carpe die,n. L'insouciance, 
cette autarkeia des Stoïciens, est élevée en ce domaine auHi au rang 
de principe. Les meilleurs financiel'8 eux-mêmes n'y font point 
exception, comme cet Eubuloa d'Athènes qui, en 350, calculait 
lea e]!:cédenta économiques pour lea distribuer ensuite aux citoyens. 

A l'extrême opposé ae trouvent lea Wikinga calculateuN du vieil 
Occident, dont l'administration financière de leurs :ttata normands 
a posé les bases de l'économie financière faaatienne, aujourd'hui 
répandue dans le monde entier. De la table disposée en échiquier 
dans la Chambre des Comptes de Robert le Diable de Normandie 
(1028-1035), on a tiré le nom du •ministère des finances anglais 
{exchequer) et le mot chèque. De là sont nés aussi les mots compte, 
contrôle, 1uittance, record 1• De là en 1066 la mise à aac de l'Angle
terre par 'aaserviaaement impitoyable des Anglo-Saxona, et auaai 
l'2tat normand de Sicile que trouva déjà Frédéric II de Hohen
staufen et qui ne fut pas créé par les constitutions de Melfi ( r231 ), 
son œuvre la plus personnelle, mais par les méthodes de la science 
financière arabe, donc par une science hautement civilisée, sauf 
gu'elle fut portée par Frédéric jusqu'à la parfaite maîtrise. De la 
Sicile, les méthodes et les termes de la technique financière passèrent 
chez les marchands lombards qui les ont introduits dans toutes ]ce 
villes commerciales et les administrations d'Occident. 

Mais l'ascension et la chute du régime féodal se touchent de très 
près. Au milieu de la pleine vigueur floriaaante des ordres originels, 
les nations futures s'agitent et avec ellea l'idée d'État proprement 
dit. L'opposition entre le pouvoir noble et le pouvoir clérical, puis 
entre la couronne et ses vassaux, est interrompue sana cesse par celle 
entre le peuple allemand et le peuple français ( déjà aoua Othon 
le Grand), ou entre l' Allemand et l'italien ( ce qui divisa les ordres en 
Guelfes et Gibelins et anéantit l'Empire allemand), ou encore entre 
Ica Anglais et les Français (d'où la domination anglaise sur la France 
de l'Ouest). Cependant, ces opQositiona restèrent masquées par 
lea grandes décisions au sein de l 'P:tat féodal même, qui ignore l'idée 
de nation. L'Angleterre avait été divisée en 60.215 fiefs qui furent 
inscrits dans le Domesday Book de 1084 auquel on se réfère encore 
parfois aujourd'hui, et le pouvoir central rigidement organisé ae 
faisait prêter le serment de fidélité même par les sous-vaaaaux des 
pairs; malgré cela, dèa 1215 on vit-s'imposer la Magna Charta qui 
transféra la puissance réeile du Toi au Parlement dea vue aux (Ica 
Grands et le Clergé furent réunis dans la Maison Haute, les repré• 
sentams des gentry et les patriciens dans la Maison Basse), devenu 
dès lors le représentant de l'évolution nationale. En France, Ica 
barons unis au clergé et aUfC villes provoquèrent en 1302 la convo
cation dea états généraux; par le privilège général de Saragosae en 

1. Comf>otusJ c:om,M011ù11s (fetillle double coneerv~ pour la vftiflc:atlon), quil· 
lan,;·ia, reccwaalu,n. 
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1283, le royaume d'Aragon devint presque une république noble 
gouvernée par les Cortès; et en Allemagne, quelques décades aupa
ravant, un groupe de grands vassaux firent dépendre comme princes 
électeurs la royauté de leur suffrage. 

L'idée féodale a trouvé son expression la plus grandiose, non 
seulement en Occident, mais dans toutes les cultures en général, 
dans la lutte entre l'Empire et la Papauté, lutte qui fit miroiter sa 
fin dernière dans la transformation du monde entier en une fédéra
tion féodale immense, et où fos deux puissances avaient si profon
dément fraternisé avec l'idéal que la chute du régime féodal les fü 
descendre elles aussi immédiatement de leur hauteur. 

L'idée d'un souverain ayant pour ressort le monde historique 
tout entier et pour destin celui de l'humanité totale se manifestait 
alors pour la troisième fois, la première fois dans la conception du 
pharaon comme Horus; ensuite dans la grandiose représentation 
chinoise du souverain du Milieu, dont l'empire est tien-hia, c'est-à
dire tout ce qui est sous le ciel 1; enfin dans le printemps gothique, 
lorsque Othon le Grand conçut en 962, d'un profond sentiment 
mystique et d'une nostalgie de l'infini historique et spatial parcou
rant alors le monde entier, l'idée d'un saint empire romain de natio
nalité germanique. Mais le pape Nicolas 1er, encore prisonnier 
des idées augustiniennes, donc magiques, avait déjà auparavant, 
en 860, rêvé d'un füat papal de Dieu, qui devait être au-dessus des 
princes de ce monde; et depuis 1059, Grégoire VII employa toute 
la puissance élémentale de sa nature faustienne à la réalisation d'une 
domination papale du monde dans les formes d'une confédération 
féodale uni,·erselle avec les rois comme vassaux. La papauté elle
même formait, il est vrai, en dedans le petit État féodal de Cam
panie, dont les familles nobles possédèrent l'élection .et transfor
mèrent aussi très tôt en une sorte d'oligarchie nobiliaire le collège 
des cardinaux investi en 1059 de l'élection des papes. Mais au dehors, 
Grégoire VII est arrivé à exercer sa souveraineté sur les ttats nor
mands d'Angleterre et de Sicile, qui furent fondés tous deux sous 
sa protection, et la couronne impériale fut réellement conférée par 
lui comme auparavant la tiare par Othon le Grand. Mais le Staufen 
Henri VI réussit quelques années plus tard à faire le contraire; 
Richard Cœur de Lion lui-même lui prêta le serment de fidélité 
pour l'Angleterre, et il était près de réaliser l'Empire général lorsque 
le plus grand de tous les papes, Innocent Ill (1198-1216), fit pour 
quelque temps de la souveraineté du monde une réalité. L' Anf.le
terre devint en 1213 le fief du pape; l'Aragon, Léon, le Portuga, le 
Danemark, la Pologne, la Hongrie, l'Arménie, l'empire latin, qui 
venait d'être fondé à Byzance, suivirent; mais à sa mort commença la 
décadence au sein de l'tglise elle-même, provoquée d'ailleurs par 
la volonté des grands dignitaires ecclésiastiques de restreindre par 

1. • Pour le ,ouvft1Lin du Milieu il n'y a pas d'fttranger • (Kung-Yaa&). • I.e Ciel 
ne parle pas, il fait annoncer ses ~ pas: un homme • (Twig-TIChWli•IChu). 
X.es manquements de œt homme milumt sur le CXIIDIOa entier et iboutlaeiit à dés 
bouleversement& dan& la natutt. (O.Pnu!Jœ , Z11r Gacltidu iùs KOtt/u_. Do,_., 
19~0, pp. 212 sq. et 24.4 sq.). Ce trait my&~ue waivenel eat entlàemalt ~a,er 
à la peliKe politique de l'Inde etde l'ütlqültt. 
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me représentation des ordres le pape que l'investiture avait rendu 
2u1si leur suzerain 1• L'idée de la supériorité d'un concile général 
sur le pape n'est pas d'origine religieuse, mais née d'abord du prin
cipe féodal. Sa tendance correspond exactement à ce que les Grands 
d'Angleterre avaient atteint par la Magna Charta. Aux conciles de 
Constance (depuis 1414) et de Bàle (depuis 1431), on a tenté pour 
la dernière fois de trans(ormer l'Eglise par son côté mondain en une 
confédération féodale du clergé, ce qui eût substitué à la noblesse 
romaine une oliiarchie de cardinaux comme représentante de tout 
le clergé d'Occident. Mais l'idée féodale avait alors cédé depuis 
très longtemps à l'idée d'Etat et les barons romains, qui limitèrent 
la lutte électorale au cercle très étroit des environs de Rome et 
assurèrent ainsi à l'élu la puissance absolue au dehors dans l'orga,; 
nisme de l'Eglise, remportèrent la victoire, après que l'Empire était 
déjà devenu auparavant, comme ceux d'Egypte et de Chine, une 
ombre respectable. 

En comparaison de l'immense dynamique de ces événements, 
le régime féodal de l'antiquité se désagrège lentement, statiquement, 
presque sans bruit, de sorte qu'on ne le connaît guère que par les 
traces de cette transition. Dans l'épopée homérique que nous avons 
aujourd'hui sous les yeux, chaque localité a son basileus qui était 
certainement jadis un représentant féodal, car dans le personnage 
d'Agamemnon perce encore un état social dans lequel un seigneur 
entrait en campagne sur de vastes domaines, accompagné de ses 
pairs. Mais ici la dissolution du pouvoir féodal a lieu en connexion 
avec la formation de la Cité-Etat, du point politique. Il en résulte 
que les fonctions héréditaires de la cour, celles des archai et timai 
comme celles des prytanés, des archontes, et peut-être du prêteur 
romain 2, sont toutes de nature urbaine et que, par conséquent, 
les grandes familles ne grandissent pas individueHement dans leurs 
comtés, comme en Egypte, en Chine et en Occident, mais en con
tact très étroit au sein de la ville, où ils s'emparent peu à peu des 
droits royaux jusqu'à ce que la maison régnante ne conserve plus 
que ce qu'on ne pouvait lui enlever par éJard aux dieux : le titre 
porté par elle dans les Hcrifices. Telle est l origine du rex sacrorum. 
Dans les parties les plus récentes de ,'êpopée (à partir de 800), ce 
sont les nobJes qui invitent le roi aux séances et même qui le révo
quent. En réalité, l'Odyssée ne connaît plus la royauté que parce 
que la légende en parle. Dans l'action réelle, Ithaque est une ville 
gouvernée par les Oligarques s, Les Spartiates sont nés, comme le 

1. N'oublions J>:8S que l'immense pro~té foncl~re de l':4gllse était devenue 
le lef héréditaire èiesév~és et archevklïés, qui n'avalent nullement envie d'auto
rtaer le p,-~ à Intervenir comme leur 1uzera1J1. 

1. A~k la chute de& tY!'BJ1,S vera 500, les de\1% réaents du patriciat romain por• 
tent le Utre de praetor ou de judex, mals cela même me fait parattre probable que 
en prêteun remontent, par èielà la tyrannie et la période ollgar~que qui la pé
ctde, jusqu'à la royauté authentique et qu'ils ont ainsi comme fonctloDJ1alres de 
cour la m&ne orlgille que le duc et le comte (prae-ltor - Heer-wart, à Athènea 
polemarch, et pour le comte Cf. ail. Dlngaraf, Erllric~:;,!thènes archon). I.e 
mot Consul (depuis 366) est linguistiquement un pur e, ne slgm.fie donc 
pu une Cffatlon nouvelle, mals la ttlWIIIIIUlce d'un titre (coneelller du roi?) que la 
mentalité oU,archlque avait sana doute hoDDI. 

3. Beloch, Gri,clt. Guclticllu, I, 1, p. n♦ eq. 
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patriciat romain siégeant aux comices des curies, d'un rapport 
féodal 1• Dans les Phidities apparaît encore un reste de l'ancienne 
table ouverte de la cour, mais la puissance des rois de Rome (et 
d'Athènes) et de Sparte était tombée jusqu'à la dignité d'apparence 
du roi des sacrifices, les rois spartiates pouvant être jetés en prison 
et révoqués à tout moment par les éphores. L'identité spécifique de 
ces situations nous oblige à admettre que la Rome de la tyrannie 
tarquinienne en 500 avait été précédée par une période de supré
matie oligarchique, et cette hypothèse est confirmée par la tradi
tion certainement authentique de l'interrex, ~ue le conseil des 
nobles du Sénat tirait de son sein jusqu'à ce qu il lui plût de nou
veau d'élire un roi. 

Il y eut ici comme partout un temps où le ré~ime féodal était en 
train de se décomposer, mais où l'État futur n'était pas encore achevé 
et la nation non encore en forme. Crise terrible qui se manifeste 
partout comme interrègne et qui constitue la limite entre la conf é
dératio11 féodale et l'État des ordres. En Égypte, le régime féodal était 
complètement développé vers le milieu de la 5e dynastie. Le pha
raon Aosi fut précisément celai qui livra morceau par morceau le 
bien dynastique aux vassaux, et à cela s'ajoutèrent les riches fiefs 
ecclésiastiques qui restaient exempts d'impôt, tout comme dans la 
période gothique, et de,·enaient peu à peu propriété permanente 
des grands temples 2• Avec la 5e dynastie (en 2530) la « période 
staufienne » est finie. Sous le règne apparent de l'éphémère 6e dynas
tie, les princes ( rpati) et les comtes ( hetio) se rendent indépen
dants; les grand~·s charges sont toutes devenues héréditaires et les 
inscriptions funéraires soulignent de plus en plus l'orgueil de la 
vieille noblesse. Quant à cc que les historiens égyptiens tardifs ont 
voilé 3 sous le nom de prétendues 7° et se dynasties, c'est un demi
siècle d'anarchie complète et de luttes sans ordre menées par les 
princes pour leurs territoires ou pour le titre de pharaon. En Chine, 
!-\rang (934-909) était dl'_Ï;I contraint par ses vassaux à donner en 
fief tout le pays conquis, t:t ù le distribuer aux sous-vassaux de leur 
choix. En 842, Li-Wang était obligé de fuir avec le successeur au 
trône, laissant à deux princes particuliers le soin de continuer 
l'administration de l'empire. Avec cet interrègne commence la 
décadence de la maison Dschou, et le nom d'Empereur tombe à un 
simple titre honorifique, mais dépourvu de signification. C'est le 
pendant à la période :,ans empereur qui commence en Allemagne 
en 1254 et qui aboutit sous Wenzel en 1400 au point le plus bas qu'ait 
connu en général le pouvoir impérial, simultanément au style 
Renaissance des condottieri et des tyrans des villes et à la décadence 
complète du pouvoir des papes. Après la mort de Boniface VIII 
qui avait, en 1302, représenté encore une fois le pouvoir féodal du 

I. Dans la meilleure période du v1• siècle, le nombre d'hommes aptes à la guerre 
fournis par les Spartiates est d'ell\'iron 4,000 sur une population totale de près 
de 300.000 Hilotes et Pèrfèques. (Ed. Meyer, Gesell. d. Alt. 111, § 264). C'est à peu 
près la même deusité qu'ont dû avoir alors les familles romaiue& eu face des clients 
et des I,a tins. 

=· Ed. :Meyer, Geseh. d. Alter/. I, § 264 et 267 sq. 
3. Ed. l\Ieyer, Gesell. d. Altert. ·I, § 264 et 267 sq. 
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pape par 1a bulle U11ain ,ancta,n, et qui avait été enauite f.ait priaon
nier par les repr-éaentantl de la France, la papauté puaa un 1iècle 
dan, l'exil, l'anarchie et l'impuiuance, tandia qu'au 1iècle 1uivant 
la noblesae normande d' Angleture fut en grande partie an6antie 
dam lei lutte, pour Je trône entre lea maisons de Lancuter et d'York. 

9 

Ce boulevenement signine la vü:toire tk l'tiat 1111' l'ordre. Le 
r6gime f6odal repoaait 1ur ce sentiment que toua existent à cauae 
d'une « vie » v6cue avec une signification. Les deatins du sang noble 
formaient tout le contenu de l'histoire. Maintenant un nouveau 
aentiment surgit : l'existence d'une autre choie e,,core à laquelle la 
noblesse aussi reste soumise, d'ailleurs en communauté avec tout 
le n:ate, ordre ou profession; et cette choae eet intangible, est u~ 
idée. D'une conception qui considère les événements comme rele
vant sans restriction du droit privé, on paue à celle d'un droit 
public. Même quand cet Stat de droit public appartient encore 
à la noblesse, ce qui est à peu près partout le cas sans exception; 
même quand la transition du lien f6odal à l'Stat des ordres ne révèle 
que peu de changements extérieurs; même quand l'idée de l'exis
tence non seulement de devoirs, mais auSBi de droits en dehors des 
ordres primaires est tout à fait ignorée : le aentiment est pourtant 
devenu tout autre, et la conscience que la vie aux aommeta de 
l'histoire existe pour être vécue a cédé à cette autre conscienoe que 
la vie renferme des tâehes à résoudre. La distance est très nette quand 
on compare la politique de Rainald von Dasael (t 1167),1 un dee 
plus grands hommes d'ttat allemands de tous les temps, avec celle 
de l'empereur Charles IV (t 1378), ou bien par conséquent la 
transition correspondante entre la themi, antique de la période che
valeresque et la dike de la polis croissante 1• La thnnis ne renfenn.: 
qu'une retJendication du droit, la dike contient aussi un problème. 

La pensée politique originelle est toujours liée, avec une évidence 
qui pénètre jusqu'au sein du monde animal, au concept du chef par
ticulier. Cet état ae présente d'une manière tout à fait évidente à 
chaque foule animée dans toutes les situations décisives, comme le 
prouvent encore chaque attroupement public et chaque moment 
d'un danger immédiat. Ces foules sont des unités senties, mais 
aveugles. Elles ne sont « en forme » pour les événements pressants 
qu'entre les mains d'un chef qui s'élève tout à coup de leur sein et 
qui, précisément à cause·de cette unité de sentiments, devient d'un 
seul coup la tête de ces foules et y rencontre une obéissance absolue. 
Cela se répète dans la formation des grandes unités vivantes que 
nous appelons peuples et États, avec seulement plus de lenteur et 
de signification, et cela n'est remplacé dans les hautes cultures qu'à 
cause d'un grand symbole, ou artificiellement, parfois, par d'autres 
modalités d'être en forme, mais de manière telle qu'il subsiste 

1. V. :i;:hrenberg, Di, Rechlsi4u if• /riilsffl Gri1û1Mlum, 19:n, p. 6.5 aq. 
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effectivement, sous le masque de ces formes, presque toujours une 
domination particulière, celle d'un conseiller du roi ou d'un chef 
de parti, et que chaque bouleversement révolutionnaire voit i-evenir 
cet état primitif. 

Ce fait cosmique se combine avec un des traits les plus intérieurs 
de toute vie dirigée, avec la volonté d'héritage qui s'annonce dans 
chaque race vigoureuse avec une force élémentale et qui oblige 
même le chef du moment, souvent de manière tout à fait incons
ciente, à affirmer son rang pour la durée de son existence personnelle 
ou, au delà de celle-ci, pour le sang continuant à circuler dans ses 
enfants et petits-enfants. Le même trait profond, de part en part 
végétal, anime chaque groupe d'ade:ptes qui voient dans la durée 
du sang du chef également la garantie et la représentation symbo
lique de leur propre durée. C'est justement dans les révolutions 
que ce sentiment orilJinel se manifeste dans toute sa force et contrai
rement à tous les prmcipes; c'est pourquoi la France de 1800 a vu 
dans Napoléon et l'hérédité de sa charge le véritable complément 
de la Révolution. Les théoriciens qui, comme Rousseau et Marx, 
partent d'idéals conceptuels au lieu des réalités du sang, n'ont pas 
aperçu l'extraordinaire puissance que renferme ce monde historique 
et ils ont désigné en conséquence les effets de celui-ci comme étant 
réactionnaires et à rejeter; mais ils existent avec une force et une 
énergie telles que même la symbolique des hautes cultures ne peut 
les dominer que pour un temps et par artifice, comme le montrent 
le passage dea fonctions électives antiques dans les mains de quel
ques .familles earticulières, et le népotisme des papes ·baroques. 
Derrière la réahté d'un libre octroi très fréquent du commandement 
et derrière la maxime qui attribue la première place au plus méri
tant, il se cache presque toujours la rivalité des puissants qui entra
vent non en principe, mais en fait, une succession que chacun d'eux 
revendique en secret pour sa famille. Sur cet état d'ambition devenue 
créatrice reposent les formes gouvernementales de l'oligarchie 
antique. 

Les deux ensemble donnent le concept de dynastie. Il est fondé 
si profondément dans le cosmos et lié si étroitement à toutes les 
réalités de la vie historique que les pensées politiques de toutes les 
cultures particulières sont des variations de ce principe uniqr,e, depuis 
le oui passionné de l'Ame fausticnne jusqu'au non catégorique de 
l'Ame antique. Mais la maturation de l'idée d':état d'une culture se 
rattache déjà à la ville grandissante. Les nations, les peuples histo
riques sont des peuples bâtissant des villes. Au lieu du château et 
du palais, la résidence devient le centre de l'histoire, et dans cette 
réaidence le sentiment de l'exercice de la puissance (themis) passe 
à celui du gouvernement (dike). Le lien féodal est ici intérieurement 
dominé par la nation, même dans la conscience du premier ordre 
lui-même, et c'est alors que la réalité toute nue du gouvernement 
s'élève au rang symbolique de la souvuaineté. 

Ainsi, par la chute du régime féodal, l'histoire faustiennc devient 
une histoire dynastique. Des petits centres où les familles prin
cières résident, d'où elles sont « originaires », (pour em,ployer un 
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terme qui rappelle le terroir, la plante et la propriété), commence 
la formation de nations qui sont strictement organisées selon les 
ordres, mais de telle manière que l':F.:tat conditionne l'existence de 
l'ordre. Le principe généalogique qui règne déjà dans la noblesse 
féodale et dans les familles paysannes, expreaaion du sentiment 
de la distance et de la volonté de l'histoire, est devenu ai fort que 
par delà les liens puiaaants du langage et du territoire, la formation 
des nations dépend du destin des maisons régnantes; des disposi
tions succeasorales comme la loi salique, des cartulaires ClÙ l'on reli
sait l'histoire du sang, des mariages et des décès séparent ou fusion
nent le sang de populations entières. C'est parce qu'il ne s'était pas 
formé de dynasties lorraine et bourguignonne que ces deux nations 
déjà en germe ne s'étaient pas développées. Le sort de la famille 
des Hohenstaufen a, pendant des siècles, fait de la couronne impé
riale en Allemagne et en Italie, et partant, de la nation unitaire alle
mande et italienne l'objet d'une profonde nostalgie, tandis que la 
maison de Habsbourg a fait naître une nation no,i allemande, mais 
autrichienne. . 

D'une manière toute différente s'est formé le principe dynas
tique issu du sentiment cryptique de la culture arabe. Le pnnceps 
antique, successeur légitime des tyrans et d~s tribuns, est l'incar
nation du demos. Comme Janus est la porte, Vesta le foyer, César 
est le peuple. Dernière création de la religiosité orphique. Magique 
est au contraire le Dominus et Deus, le schah qui a participé au feu 
céleste (celui du hvareno dans l'Empire sassanide mazdéen et de 
la couronne rayonnante, l'auréole païenne et chrétienne de Byzance), 
feu dont les rayons l'environnent et le rendent pius, félix et invictus: 
ce sont les titres officiels depuis l'empereur Commode 8• Au 
m• aiècle, il s'est accomf,li à Byzance dans le type du souverain la 
même transition que de 1 :F.:tat des fonctionnaires d' Auguste à l':F.:tat 
féodal rétrospectif de Dioclétien.« L'œuvre nouvelle, commencée par 
Aurélien et Probus, exécutée sur des ruines par Dioclétien et Cons
tantin, est à peu près déjà aussi loin de l'antiquité et du principat 
que l'Empire de Charlemagne 1• » Le souverain magique règne sur 
la partie visible du consensus général des croyants orthodoxes qui 
est à la fois :F.:glise, :F.:tat et Nation, et qu'Augustin a décrit dans sa 
« Cité de Dieu »; le souverain occidental est monarque par la grâce 
de Dieu dans le monde historique; son peuple lui est sujet parce 
que Dieu le lui a donné. Mais en matière de foi, il est sujet lui
même, sujet du représentant terrestre de Dieu ou sujet de sa propre 
conscience. C'est ce qui sépare le pouvoir de l':F.:tat du pouvoir de 
l':F.:~lise, ce grand conflit faustien entre le temps et l'espace. Lors
qu en l'an 800, le pape couronna l'empereur, il s'est élu un nouveau 
maitre pour pouvoir grandir lui-même. L'Empereur de Byzance, 
conformément au sentiment cosmique magique, était son propre 

J. P. Cumout, Myslmm tles Mill"''• 1910, p. 74 119.. Le gouvernement aassanlde, 
gui ~ ven 300 du r~e f~ à 1'8tat aea ordres, e11t devenu en tous points 
le ~le de ByRDce, dàils le céttmC>nial, dans la stra~gle militaire chevaleresque, 
dam l'administration et surtout dans le style du aouveraln. Cf. A, Chrlstensen, 
L'mif>j_,, tl,s S11ss11nides, 16 f>,wf>I,, l' lllitJ 1" cou, (Copenhague, 1907). 

:i. Ed, Meyer, KlnM Scl,ri/lffl, p. 140. 
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sci~ncur même dans le spirituel; celui des Francs était en matiere 
rdigieuse son serl'ite11r, en matiere mondaine ... peut-être ... aon bras. 
La p.1p.1uté comme idée ne peut naître qu'en·se séparant du khalifat, 
car le kh,llife co11timt le pape. 

:\lais c'est justement pourquoi l'élection du souverain magique 
ne peut être fixée par une loi de succession généalogique; elle émane 
du co11Sl'I/SIIS de la communauté du sang régnant, consensus où le 
s:iint esprit parle et désigne l'élu. Quand mourut Théodose en 550, 
une de ses parentes, la nonne Pulcheria, tendit formellement la main 
au \"ieux sénateur l\Iarkianos pour assurer 1, par l'admission de cet 
homme d'État dans le lien familial, à lui le trône et, par lui, à la 
,, dynastie » la continuité. Et ce geste a été, comme nombre d'autres 
actes de même espèce, considéré aussi dans la maison sassanide et 
abbasside comme une indication dfrine. 

En Chine la pensée impériale de la plus ancienne période Dschou 
solidement liée au régime féodal était vite devenue un rêve, où se 
mirait aussi a\'ec une clarté croissante tout le cosmos antérieur sous 
la forme de trois dynasties et d'une série d'empereurs légendaires 
encore plus anciens 2• l\Iais pour les dynasties du système politique 
en train de mûrir, dans lequel le titre de Wang (roi), finit par de,·enir 
d'un usage tout à fait général, il se forma des reglements stricts de 
la succession au trône; et la légitimité totalement étrangère à la 
période ancienne devient une puissance 3 qui, comme dans l'Occi
dent baroque, trou,·e dans l'extinction de généalogies particulières, 
dans les adoptions et les mésalliances des motifs de nombreuses 
guerres de succession'· C'est aussi un principe de légitimité qui 
explique certainement ce fait bizarre chez les pharaons de la 
I 28 dynastie, par lesquels finit la période tardive et ~ui font cou
ronner leurs fils de leur ,·ivant 5; la parenté intérieure de ces 
trois idées dynastiques est encore la preu,·c de la parenté ontolo
gique de ces trois cultures. 

Il faut une compréhension profonde du langage formel politique 
de la première période antique pour savoir que les choses ont évolué 
ici d'une manière tout identique et que cette érnlution contient non 
seulement le passa~e du lien féodal à l'État des ordres, mais même 
le principe dynastique. Mais I:être antique a répondu Non à tout 

z. Krummbacher, B3•:a11t. Lit.·rat11rgtscllicl1t,·, p. 918. 
: . Ce qui projette une vive lumière sur la formation de cette image, c'est que la 

po!tèritê des dynasties Hia et Shang prétendument rem·ersèes régnait dans les Ëtat! 
de KI et de Suug pendant toute la ~riode DBChon. (Schlndler, Das Pri.'st,·rt/1111 im 
alt,11 Chiua, l, p. 39). Cela prou,·e d'abord que l"inmge de l'Empire a été reftétéc 
snr nne position :mtérieure et pent-Mre mêri1c contemporaine de la puissance de 
us Etats, mals surtout que la dynastie n'est pas non plus ici la grandeur qui nous 
est familière, mals suppose un conœpt de la famille tout à fait diffêrcnt du notre. 
Ou peut y comparer la fiction suivant laquelle le roi allemand. toujours éltt sur le 
!!Ol franc et couronné à la Chapelle de ChariemaiJ!e est considéré comme 1111 •Franc,, 
ce qui aurait donné, en d'autres circonstances, l'Idée d'une dynastie franque allant 
de Cl1arlemag11e à ConradJn. (\·on .-\mira, Germ. Recht, dans le G11111driss de Her• 
mann Patti, III, p. 147, note). Depuis le rationalisme confuclen, 11 a êté fait eDSulte 
<le cette Image le fondement d'une théorie politique qui fut encore utilisée plus 
tard par les Césars. 

,. O. Frauke, Sludim :11, Gescl1iclit,1 des Ko11/11:. Dogmas, p. ~47, 251. 
4. rn exe111ple caractëristlque est l'union personnelle des lhat~ de KI et de Tsin!!, 

coutc~têe conuue illégale chez Frank:c, p. 251. · 
5. Ed. :\Ieyer, C,·sch. d. Altert. I, § 281. 
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ce qu'il a projeté dans le temps et l'espace, et il s'est entouré auu1 
dans le monde réel de l'histoire d'œuvl'ellayant un caractère défensif 
Ce qui n'empêche pu toutefois cette étroit.elle et cette séchereae 
de supposer ce contre quoi elles veulent se conserver. Le gaspillage 
dion.ya1stc et la négation orphi~ue du corp11 renferment, J>récisément 
sous ctttt formt prot.estataire, 1 idéal apollinien de la perfection coi:
poreUe. 

La, souveraineté individuelle et la volonté hc\réditair:e dea plua 
anciennes royautés sont des données non équivoques 1, maïa qui 
étaient devenues problématiques dès 8'001 comme on le voit par le 
rôle 9ue joue Télémaque dans les plus anciennes par-tics de l'Odyaée. 
Lo titre de roi est souvent porté aussi par de grands vusaux et 
par les plus distingués parmi les nobles. A Sparte et en. Lycie il y 
en a deux, dans la ville légendaire des Phéaciene et dana mainte 
autre ville réelle ils sont encore plus nombreux. Ensuite vient la 
scission entre les charges et les dignités. Enfin la royauti meme 
devient une charge que confère la nobleaae, d'abord sana doute au 
sein do la vieille famille royale, comme à Sp.arte où les éphores ne 
sont soumis à aucun règlement électoral en tant que représentant& 
du premier ordre, et à Corinthe où la famille royale des Bakchiada 
supprime l'hérédité en 750 et nomme chaque fois dane son aeia un 
prytane ayant le rang d un roi. Les grandes chargea, d'abord héré
ditaires aussi, deviennent des chargea à vie, puia à tempa1 ennn 
réduites à un an, et ce de telle sorte qu'une pluralité dans le nombre 
des d~nteura entraîne aussi un échange régulier dans le commande
ment, ce 9ui a provoqué, comme on sait, la- perte de la bataille de 
Cannes. Ces charges annuelles, de la dictature annuelle I étrusque 
à,l'éph'orat dorique qu'on rencontre aussi à Héracl~ et à Meaaène, 
sont solidement liées à la nature de la polis et atteignent ensuite leur 
pfein épanouissement en 6501 juste au moment où, dans l'ttat dea 
ordres occidentaux vers la fin du xve siècle, la puiaaance h6r~taire 
dynastique était assurée 8 par l'empereur Maximilil!n Ier et sa _POii
tique conjugale ( opposée aux revendicatiou électorales des pnnoea 
ébtcteura), par Ferdinand d'Aragon, par Henri VII Tudor et par 
Louia Xt en France. 

Mais par cette riduction croissante au hic et nune, le clergf était 
devenu en même temps, d'ordre embryonnaire, une pure somme 
de charges politiques; la réaidence du roi homfrique, au lieu de 

1. G. BUIOlt, ~IJ. StaldsillflM, 1920, P·ul!~:':I· Sl dam IOll • Sfaat "· G..U
sc"41t IÙr Grieclrm •• 1910, p. 53, U. von W 'irfts ODDteste la myauU ~ 
cale, c'cat qu'il hmore la dllitaDœ âlorme, IDdlq• dam l'Od)'l86e, mue li lltua• 
tlon au vm- ~e et celle dur at~. 

2. A. ROlleDbenr, Dn- StiMU IÙr 1111M ltalilu,, 1913, p. 75 IQ, 
3. ;ttalent âralcmmt des partie tl'ortJru les demi: IPIUldS àiloclaUou de B~ce 

ap~Uca tout à fait à tort 1ëe rpertia du drque •· Cm Bleus et œa Verts, ~ IODt 
onïma1re1 de SY!'Ü, 1'appelaienf Dao1 et avaient leun COll8àla. I.e cirque u•~. 
comme eu 1789 le Palal■ ron1, gue l'endroit de leun manlfeatatiou ~bliQua et 
Il avait deni~ lui l'auembltt des ordrca du Sâlat. LonQue Anutué 1•• tt prt,.. 
valoir la doctrine mon~h~ite en 520, Ica Verts y cbaDtùml des hym_nes orthodalœl 
dunuit del jours entiers et folœreut l'empereur à faire amende hœomble. Ces 
actes trouvmt leur pendant occidental dam lei partis parlliem IOUII • Ja trou Heurta• 
en 1580, dau1 les GueUea et 1es Gibelins de Florence 10111 Savonarole, et aurtout 
dan, Ica facUona ttvolutlonnairn de R<>me 90118 le p_ape E~e IV. I.a cHfalte del 
révoltés de Nika en !132 par Justinien lie termine iwDc auill par la fondation de 
l'ab10luU11111e politique oppoR am: ordml. 
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former le centre d'un régime politique tendant de tous côtés vers 
un horizon lointain, ferme le cercle ma~ique jusqu'à identifier l':8tat 
avec la ville. Mais la noblesse et le patriciat sont ainsi confondus et, 
comme la représentation des anciennes villes, même dans la période 
gothique, au Parlement anglais et aux États généraux français, est 
une affaire patricienne exclusivement, le puissant État antiq_ue des 
ordres apparaît réellement, non idéellement, comme un pur Etat de 
la noblesse sans roi. Cette forme strictement apollinienne de la polis 
grandissante s'appelle oligarchie. 

Et l'on arrive ainsi, à la fin des deux périodes printanières, à 
constater l'antithèse entre le principe généalogique faustien et le 
principe oligarchique apollinien, deux espèces de droit politique, 
de dike, l'une représentée par un incommensurable sentiment du 
lointain, remontant par une tradition documentaire profondément 
dans le passé et songeant par la même volonté de durée à l'avenir le 
plus éloigné, tandis qu'elle consacre le présent à l'action politique 
dans le vaste espace par des mariages dynastiques calculés et par 
cette politique purement faustienne, dynamique, contrepointique, 
que nous appelons diplomatie; l'autre, toute corporifiéc, statufiée et 
restreinte par la politique de I' autarkeia au présent et à la proxi
mité les plus stricts, niant carrément partout où l'être occidental 
affirme. 

L':f:tat dynasti~ue et l'État-Cité supposent tous deux la ville elle
même, mais tandis que les sièges des gouvernements ouest-euro
péens sont souvent loin d'être les plus grandes localités du pays, 
mais les centres d'un champ de force des tensions politiques, où 
chaque événement, en quelque lieu qu'il se produise, répand un 
frisson sensible sur l'ensemble, la vie antique se contracte de plus 
en plus étroitement et arrive ainsi au grotesque phénomène du 
synoïcisme, qui est le sommet du vouloir formel euclidien dans le 
monde politique. Impossible de s'y représenter l'f:tat autrement 
que comme une nation affaissée sur un tas, comme une masse entiè
rement corporelle; on veut le voir, l'embrasser d'un coup d'œil 
même; tandis que la tendance faustienne consiste à resserrer de 
plus en plus le nombre des centres dynastiques et que Maximilien 
Jer voyait déjà surgir au loin une monarchie universelle ~énéalo
giquement garantie de sa maison, le monde antique se divise en 
d'innombrables points minuscules qui, dès qu'ils sont manifest~s, 
entrent dans ce rapport de destruction mutuelle q_ui est presque 
une nécessité logique de l'homme antique et l'expression la plus pure 
de l'autarkeia 1. 

Le synoïcisme, partant, la fondation de la polis proprement 
dite, est exclusivement une œuvre de la noblesse qui représentait pour 
elle seule l'État des ordres antiques et qui a donc mis celui-ci en 
forme par une fusion de la noblesse terrienne et du patriciat, fusion 
où les.classes professionnelles se trouvaient d'ailleurs déjà comprises 

I. Il en résulte un double concept de la colonisation. Tandis que les rois de Prusse, 
par exemple, appelaient dans lenr pays des colons, comme les protestants de Sal2-
bourg et les réfuf'és franÇ!lis, Gelon de Syracuse a emmené de force à Syracuse, qui 
devint ainsi tou à coup la première grande ville de l'antiquité, la population èle 
villes entières en 480. 
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et où la paysannerie au sens des ordres occidentaux ne pouvait 
avoir aucune place. La concentration de la puissance nobiliaire sur 
un point unique a brisé la royauté de la période féodale. 

En partant de cea considérations, il e1t permi1 de tenter sous 
toute, réaervea une esquiue de l 'hi1toire ancienne de Rome. Le 
1ynoiciame romain, concentration locale de familles noble• répan
dues, est identique avec la • fondation I de Rome, entreprise étrusque 
remontant probablement au début du vu• siècle 1, tandis qu'il avait 
existé lon~temps auparavant deux établiaaements sur le Palatin 
et le Quirinal en face le chlteau royal du Capitole. Au premier de 
ces établissements appartient la trèa ancienne déesse Diva Rumina 1, 

ainai que la famille étrusque des Ruma 1; au second, le dieu Qui
rinus pater. D'où Je double nom de Romains et de Quirite• et les 
deux clergés des Saliens et des Luperci, qui sont rattachés aux deux 
collines. Comme les trois· familles tribales des Ramnes, des Tities 
et des Luceres ont certainement parcouru toute, les localités étrus
ques, elles doivent avoir existé ici et là, et c'est ce qui explique 
après l'achèvement du synoïcisme, le nombre six dans les centuries 
de chevaliers, les tribus militaires et les Vestales de la haute noblesse, 
mais d'autre part aussi les dewe prêteurs ou çonsuls qui étaient déjà 
de bonne heure adjoints au roi comme représentants de la noblesse 
et qui lui enlevèrent peu à peu son influence. Dès 600, la constitu
tion romaine a dû être une forte oligarchie des patres avec une 
royauté d'apparence à sa tête•, mais il en résulte à nouveau que la 
vieille hypothèse d'une expulsion des rois et l'hypothèse moderne 
d'un abaissement progressif du pouvoir royal subsistent côte à côte; 
car l'un a trait à la chute de la tyrannie tarquinienne 9ui s'était 
dressée comme partout au milieu du v1• siècle contre l'phgarchie, à 
Athènes par Pisistrate; l'autre se rapporte à la lente dfssolution du 
pouvoir féodal, on pourrait dire ici encore de la royauté homérique 
devant la « fondation » de la polis par l'ttat des ordres. Crise marquée 
eeut-être ici par l'apparition des prêteurs comme ailleurs par celle 
des archontes et des éphores. 

Cette polis est rigoureusement nobiliaire comme l'ttat des ordres 
en Occident (y compris dans ce dernier Je haut clergé et les repré
sentants des villes). Le reste des ressortissants est simplement 
un objet ... du souci politique, ici par conséquent de l'insouciance 
politique. Car carpe diem reste encore le mot d'ordre précisément 
dans cette oligarchie, comme l'annoncent assez haut les chanta de 
Theognis et du Crétois Hybrias; et ce mot d'ordre règne : dans 
l'économie financière, qui est restée jusqu'aux périodes les plus 
récentes de l'antiquité un brigandage plus ou moins anarchique pour 
se procurer les moyens du moment, depuis la piraterie organisée 
par Polycrate contre ses propres sujets jusqu'aux proscriptions dea 

· 1. De cette époque datent les Lécythes grecs lrouvc:1 dans des tombeaux aur 
l'Eaqullln. 

2. Wl-,-1 R,Zigiim m R6fffu, P.• 242. 
3. W. Schwae, Z11, Gesellù:llle ltiliinisclur Eigennamen, p. 379 !Q. 
4. C'est ce que noua dit auaal le rapport du pontlfex mwmua au Rex IIIIC1"otum. 

Ce dernier appartient comme les trola irranda Flamines à la royauté; les pontific:es 
~t Ica Veatales appartiennent à la nobleue. 
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triumvirs romains; dans la législation, y compris les édits du prêteur 
romain annuel, qui visent avec une conséquence sans exemple le 
moment présent; enfin dans la coutume sans cesse répandue consis
tant à donner au sort précisément les chargea les plus importantes 
de l'armée, de la justice et de l'administration ... sorte de culte rendu 
à Tyché, la déesse du moment présent. 

D'exceptions à cette manière d'être en forme et, conséquemment, 
de sentir et de penser, il n'y en a point. Les Étrus9ues en sont dominés 
tout comme les Doriens et Macédoniens. St Alexandre et ses 
successeurs ont couvert une grande partie de l'Orient de villes hellé
nistiques, c'était d'une manière tout à fait inconsciente et aussi parce 
qu'ils étaient incapables de se représenter une autre forme d'orga
nisation politique. Antioche devait être la Syrie et Alexandrie 
l'Égypte. Et en effet, l'Égypte sous les Ptolémées, comme plus tard 
sous les Césars, était non juridiquement, mais effectivement une 
polis aux proportions immenses; la campagne devenue fellahique 
depuis très longtemps et privée de ses villes s'étendait avec sa vieille 
technique administrative comme une frontière aux portes du pays 1. 

L'imperium romain n'est rien d'autre que la dernière et la plus 
grande Cité-État de l'antiquité sur la base d'un gigantesque synoï
cisme. L'orateur Aristidès sous Marc-Aurèle pouvait dire avec raison 
dans son discours sur Rome : « Rome a résumé ce monde dans le 
nom d'une ville. Quel que soit l'endroit où l'on est né, on reste 
néanmoins un habitant de cette ville ». Mais même la population 
assujettie, les tribus nomades du désert et les habitants des petites 
vallées alpestres, sont constitués en civitates. Tite-Live pense 
absolument dans les formes de l'État-Cité et Tacite ignore en général 
l'existence de l'histoire des provinces. Pompée était perdu en l'an 
49 lorsqu'il recula devant César et livra Rome qui n'avait pas d'im
portance militaire, pour se créer à l'Est une base d'opérat10ns. Aux 
yeux de la société régnante, il avait ainsi trahi l'État. Rome était 
tout pour eux 2• 

Ces États-Cités étaient, de par leur idée, impossibles à élargir; 
on en pouvait accroître le nombre, non l'étendue. Il est inexact 
de voir dans le passage de la clientèle romaine à la plèbe ayant le 
droit de vote, et dans la création des tribus rustiques, une éclosion 
de la pensée politique. Il se produit ici la même chose qu'en Afrique: 
la vie entière de l'ttat, res publica, reste bornée après comme avant à 
un point unique, et celui-ci est l'agora, le forum romain. On a 
beau conférer le droit de cité au plus grand nombre possible d'hab' 
tants lointains, aux Italiens du temps d'Hannibal et plus tard au 
monde entier; pour exercer politiquement ce droit, la présence 
personnelle au forum est nécessaire. Ainsi la grande majorité des 
citoyens reste non légalement, mais effectivement, sans influence 
sur les affaires politiques 3• Le droit civil signifie pour eux simple-

I. 011 le volt nettement dans \Vllckeu, Grund1üge de, Paf,)·rnsk1mde, 1912 
p. I sq. 

2. F.d. Meyer, Cilsars Mo11arcl1ic, 1918, p. 308. 
3. Plutarque et Appien di,crivent les masses de citoyens circulant ~ur h111k, 

es routes cl'Italie pour venir voter à Rome les lols de Tih. , ;r:,n·lrn-. li r,·-1111,· ,k 
eurs descriptions que pareille foule ne s'était encore jamais ,·ul·, et uu&sitüt apré,; 
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ment le aervice obligatoire et la joui11ance da droit privé urbain 1 

Mais même ~ur les citoyens venant à Rome, la puiHance poli
tique est lirrutée par un second ,ynoicinn11 artif,ci11,l, qui ne s'est 
accompli qu'après et en conséquence de l'aftranchiuement des 
paysans - de manière tout inconsciente certes - afin de maintenir 
rigoureusement l'idée de la polis : les nouveaux citoyens sont 
inscrits, abstraction faite de leur nombre, dans un très petit nombre 
de tribus, selon la k* Julia dans huit tribus, et sont pour cette raison 
toujoun en minorité dans les comices en regard de la vieille bour
geoisie. 

Car on sentait absolument dans cette bourgeoisie un corps, un 
10Ma. Celui qui n'y appartient pu est privé de droits, est hostis. 
Les dieux et les héros se placent au-deuua, l'esclave, qui selon 
Aristote est à pdne susceptible de nom d'homme, au-dessous de cette 
somme de personnes. Quant au patticulier, il est ~wo'I r.oi.~-:~x~·1 
dans un sens qui, pour noua qui pensons et vivons sur le senti
ment du lointain, apparaitrait comme la quintessence de l'escla
vage : il n'existe qu'en vertu de son appartenance à une polis parti
culière. Par suite de ce sentiment euclidien, la noblesse comme soma 
fermé était d'abord identique avec la polis, à tel point que le 
mariage entre patriciens et plébéiens était encore interdit par le droit 
des Douze Tables et qu'à Sparte une ancienne coutume obligeait 
les éphores entrant en fonction à déclarer ia guerre aux ilotes. Le 
rapport a'intervertit sana changer de sens, dès qu'à la suite d'une 
révolution le demoa devient identique avec la non-noble88e. Et de 
même qu'à l'intérieur, à l'extérieur aussi le soma politique est la 
bue de toua les événements à travers toute l'histoire antique. C'est 
par centaines que ces :ttats minuscules étaient aux aguets, chacun 
autant que possible politiquement et économiquement fermé en 
■oi, hargneux, prêt au moindre motif à entrer dans une lutte dont 
le but n'est pas l'extension de son propre :ttat, mais l'anéantisse
ment de l'étranger : on détruit la cité, on tue ou vend les citoyens en 
esclava$e, exactement comme une ré\'olution se termine par la mort 
ou l'exil des vaincus et par l'appropriation de leurs biens par le 
parti vainqueur. L'état international naturel dans le monde occi
dental est un réseau serré de relations diplomatiques qui peuvent 
être interrompues par des guerres. Mais le droit des peuples anti
ques suppose la guerre comme un état normal qui est interrompu 
de temps èn temps par des traités de paix. Une déclaration de guerre 
nkablit donc ici la situation politique naturelle; ce n'est qu'ainsi 

acs actes de violence contre Octave Gracchus voit venir le déclin parce que cette 
foule était rctoumœ clu.-z elle et Q\l'd était lml>Oll&ible de Ill rassembler \lne deuxième 
foi&. Au km~ de Ciœron, les comices eomilstalcnt souvent dans un débat entre 
une poignée ile polltldens 1111111 que personne d'autre y prit part; mals jRmals Il 
n'est venu il l'idée <l'un Ron1ab1 de lrunsfércr le 11eruti11 au dontieilc des particulii:111 
pas mén1c i1 celui dl' ln Jll.)pulatlon Italique luttant pour eon droit civil (90 av. J.-C.), 
tclkment le sentiment de la polis était fort. 

1. ]Jans k-11 États dynastiques d'Ocddent, le droit privé est valable pour leur 
te"itoirc, par conséqtl<'nt pour tous œux qui y sont pr(·scnts, abstraction faite di, 
leur nntlonRlité. Da1111 la Cité-:füat au contraire, là validité du droit privé des parti
culfors est d'abor<l une conséqt1t.'llœ de leur droit de dté. J,a cit•itns elgnlfie pour 
cette ral111>11 lnflnbnMlt plus que Ill nationalité mocknie, car sm1s ellc l'hon1D1c est 
~:ms droit et b1e:idslant comme personne. 
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que s'expliquent les traités de paix de 40 à so ans, spondai, comme 
le célèbre traité de Nikias en 421, destinés simplement à assurer 
une garantie momentanée. 

Ces deux formes d'ttat et les styles politiques correspondants 
sont garantis par la fin de la période printanière. La pensée poli
tique a triomphé du lien féodal, mais elle est représentée par les 
ordres et c'est seulement leur somme qui fait l'existence politique 
de la nation. 

IO 

Un tournant décisif s'accomplit avec le début de la période tar
dive, où la ville et la campaRne se tiennent en équilibre et où les 
véritables puissances de la ville, l'argent et l'esprit, sont devenues 
si grandes qu'elles se sentent comme un non-ordre en face des 
ordres primaires. C'est le moment où la pensée politique s'élève 
définiti,·ement au-dessus des ordres pour y substituer le concept de 
nation. 

L'ttat s'était acquis son droit sui la voie du lien féodal à l'ttat 
des ordres. Dans celui-ci les ordres n'existent qu'en vertu de l'ttat, 
non inversement. Mais la situation était telle que le gouvernement 
de la nation gouvernée ne s'affirma que lorsque et dans la mesure 
où cette nation était organisée en ordres. A Ja nation appartenait 
tout le monde, aux ordres une élite seulement et cette élite seule 
venait politiquement en considération. 

Mais plus l'füat se rapproche de sa forme pure, plus il devient 
absolu, affranchi notamment de tout autre idéal formel, plus le 
concept de nation l'emporte sur celui d'ordre et le moment vient 
où la nation comme telle est gouvernée, tandis que Jes ordres ne 
désignent plus encore que des différences sociales. Contre cette 
évolution qui appartient aux nécessités de la culture et qui est inétJi
tahle et iTTévocab/e, les anciennes puissances se soulèvent encore 
une fois : la noblesse et le clergé. Pour eux tout est en jeu : l'héroïsme 
et la sainteté, le vieux droit, le rang, le sang, et leur point de vue 
s'oppose ... à quoi ? 

Cette lutte des ordres primaires contre la puissance politique 
prend en Occident la forme de la/ronde; dans l'antiquité, où aucune 
dynastie ne représente l'avenir et où la noblesse seule a une exis
tense politique, il se forme quelque chose de dynastique qui incarne la 
pensée politique et qui, s'appuyant sur la partie de la nation étran
gère aux ordres, élève celle-ci même à la puissance. C'est la misoion 
de la tyrannie. 

Dans cc tournant da l'État des ordres vers l'État absolu, qui ne 
laisse rien subsister que par rapport à lui, les dynasties d'Occident 
comme celles d'f:gypte et de Chine ont appelé à leur secours Je 
non-ordre, le « pc1Jple 111 qu'elles ont par là-même reconnu com,,1e 
u11e grandeur politique. Là est la signification de la lutic contre la 
fronde et les puissances de la grande ville ne pouvaient y voir d'abord 
qu'un avantage pour clics. Le souverain règne ici au nom de l'État, 
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du souci pour tous, et il combat la noblesse parce que celle-ci ,·eut 
maîntenir l'ordre comme grandeur politique. 

Mais dans la polis, où l'ttat consistait exclusivement dans la 
forme et n'était incarné héréditairement dans aucun chef, le besoin 
d'instituer le non-ordre en pensée politique a fait naître la tyrannie, 
dans laquelle une famille ou une faction de la noblesse s'arroge elle
même le rôle dynastique sans lequel une action du tiers-état serait 
impossible. Les historiens bas-antiques n'ont plus reconnu le sens 
de ce phénomène et ac sont bornés aux côtés extérieurs de la vie 
privée. En vérité la tyrannie est l'État et elle est combattue par 
l'oligarchie au nom de l'ordre. Aussi s'appuie-t-elle· sur les paysans 
et les bourgeois; c'étaient à Athènes en 580 les partis des D1acrien1 
et des Paraliens. Pour la même raison, elle a soutenu les cultes 
dionysiens et orphiques au détriment du culte apollinien; en Atti~ue, 
Pisistrate fit progresser le culte de Dionysos parmi les paysans ; à 
Sikyon dans le même temps, Kleisthenès interdit la récitation des 
chants d'Homère2; à Rome, c'est certainement encore sous les 
Tarquins que fut introduite la trinité divine de Demeter (Cérès), 
Dionysos et Kore s. Leur temple est consacré en 483 par Sp. Cassius, 
qui mourut aussitôt après en essayant de rétablir la tyrannie. Ce 
temple de Cérès était le sanctuaire de la plèbe et ses chefs, les édilea, 
en étaient les hommes de confiance avant qu'il y eût des tribuns 1 
Comme les princes du baroqpe en Occident, les tyrans étaient libé
raux dans un sens magnifique, il ne pouvait pas en être autrement 
sous le rè~ne postérieur du tiers-état. Mais on entendait dire alors 
dans l'antiquité que l'argent fait l'homme, XPTi/J-'1~ à.~-i,r, 11• La 
tyrannie du v1° siècle a porté à ses dernières conséquences 1 idée de 
la (>Olis et créé le concept juridique du bourgeois, du politès, du civil, 
~u1 forme par addition, indéf.endamment de l'ordre, le soma de 
1 Stat-Cité. Et lorsque ensuite 'oligarchie triompha de nouveau, par 
suite de la tendance antique vers le présent qui craignait et détes
tait dans la tyrannie la tendance à la durée, le concept de bourgeois 
avait une existence solide et le non-patricien avait appris à ae sentir 
comme ordre à l'égard du reste. Il était devenu un parti politique 
(le mot démocratie au aena spécifiquement antique acquiert main
tenant un contenu lourd de signification) et il ae prépare cjéaormaia, 
non plus à venir au secours de l'ttat, mais comme autrefois la 
noblesae à être l'État. Il commence à compter ... l'argent comme les 
têtes, car l'intérêt de l'argent et le suffrage universel sont également 
des armes bourgeoises; la noblesse ne compte pas, mais valorise, 
elle vote par ordres. Comme l'ttat absolu est né de la fronde et de 
la première tyrannie, il ae termine par fa Révolution française et 
la seconde tyrannie. Dans cette seconde lutte q:ui est déjà défensive, 

I. Gercke•Norden, Einui4un1 in i,u Alurlumsuiiss., Il, p. 202. 
:z. BUBOlt, Gri,ch, Guch., Il, p. 346. 
3. Entre la fronde et la t~e d'une part, le puritanisme de l'autre, Il y a la 

mente ~nté profonde (la mble é,,oQue a11paraüaant dan1 le domaine politique 
au lieu du domaine religieux) qu'entre la llttorme et l'lttat des ordres, le raüona• 
lllme et la révolution bourgeobt la • aeconde religiosité • et le césarleme. 

4. G. Wlalowa, Rlligion der Kil_,,, p. 297, 
5. Beloch, Gruch. G1scli., I, 1, p. 334, 
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la dynastie revient à la char~e et se place à côû des ordres primaires 
pour protéger la pensée politique contre une nouvelle souveraineté, 
celle de l'ordre bourgeois. 

Entre la Fronde et la Révolution se place aussi l'histoire du Moyen 
Empire en tgypte. Ici la 128 dynastie (2000-1788), en tete Ame
nemhet I et Sésostris I, a fondé l'ttat absolu en luttant durement 
contre les barons. Le premier souverain, dit une célèbre poéaie de 
ce temps, n'a échappé qu'avec peine à une conjuration à la cour. 
La biographie de Smuhet 1 nous montre qu'après sa mort, tenue 
d'abord cachée, une révolution était menaçante; le troùiième souve
rain fut assassiné par des fonctionnaires du palais. Oea inacrip
tions sur le tombeau. familial du comte Chnemhotep noua appren
nent que les villes étaient devenues riches et presque indépen
dantes et qu'elles se faisaient des guerres entre elles. Elles n'étaient 
certainement pas alors plus petites que les villes antiques au temps 
des guerres persiques. C'est sur elles et sur quelques grands restés 
fidèles que la dynastie s'était appuyée. Sésostris III (1887-1850) 
put enfin supprimer définitivement la noblesse féodale. Il n'y eut 
plus depuis cc-ttc date qu'une noblesse de cour et un ttat des fonc
tionnaires unitaire, d'une organisation exemplaire; mais déjà 
s'élèvent des plaintes qui résonnent comme celles du duc de Saint 
Simon et disent que les gens distingués sont tombés dans la misère 
et que les« fils de personne• arrivent aux rangs et aux honneurs 11• 
La démocratie commence et la grande révolution sociale des Hycsos 
se prépare. 

A cette situation correspond en Chine l'époque dea Ming-Dschu 
(ou Pa, 685-591). Ce sont des protecteurs d'origine princière qui 
exercent une puissance, non fondée en droit mais effective, sur 
tout ce monde politique tombé dans une sauvage anarchie; ils 
convoquent les congrès des princes pour établir l'ordre et faire 
reconnaître certains principes politiques, et même ils appellent 
devant leur congrès le u souverain du Milieu II de la maison Dschou 
devenu totalement insignifiant. Le premier de ces protecteurs fut 
Hoan~ de Tsi (t 645) qui convoqua le congrès des princes en 659 
et écrivit sur èonfucius qu'il avait sauvé la Chine du retour à la 
barbarie. Le nom de Ming-Dschu, comme celui de tyran, était 
devenu plus tard une injure, parce qu'on ne voulait plus y voir 
qu'une puissance sans droit; mais ces grands diplomates sont sans 
aucun doute un élément qui s'oppose, avec un complet souci pour 
l'ttat et pour l'avenir historique, aux anciens ordres en s'appuyant 
sur les jeunes, sur l'esprit et l'argent. C'est une haute culture qui 
parle, dans les rares documents chinois que nous connaissons 
jusqu'à ce jour. Quelques-uns étaient des écrivains, d'autres ont 
confié aux philosophes des charges de ministres. Peu importe qu'on 
pense à Richelieu, à Wallenstein ou à Périandre, ce qui m'apparaît 
d'abord avec eux, c'est « le peuple II comme grandeur politique 8• 

r. Ed. Meyer ,Gesell. tl. Alùrl., I, § 281 et :z8osq. 
:z. A. Ermannl Die M11/Jnworu ''"" 4r,,Plisc'llin Pr~lufm (Sltz. Preuu. Akad., 

1919, p. 804 ~ . 
j. s. Platb, r ,r/11ssu11r """ Ven,,allung Chinas (Abb. Müncb. Alœd., 1864, p. 97). 
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Morale baroque authentique et diplomatie de haut rang. L'idée 
de l':8tat absolu a prévalu contre l'Etat des ordres. 

Là e.st justement l'étroite parenté avec l'époque occidentale de 
la Fronde, Ici la couronne de Fnnce n'a plus convoqué les états 
générawi: depuis 1614, après q'!;le cewi:-ci s'étaient montrés supé
rieurs aux pouvoirs réunis de l'Etat et de la bourgeoisie. En Angle
terre, depuis 1628, Charles 1er essaie aussi de gouverner sans 
Parlement. En Allemasne, la guerre de Trente ans, qui devait 
décider aussi, tout à fatt indépendamment de sa signification reli
gieuse, d'une part entre le pouvoir impérial et la grande fronde des 
princes électeurs, d'autre part entre les princes particuliers et la 
petite fronde des ordres locaux, a éclaté parce qu'en 1618 les ordres 
de Bohême ont détrôné la famille de Habsbourg et que sa puissance 
fut ensuite en 1620 anéantie par un terrible tribunal crimitrel. Mais 
le cenue de la politique mondiale était alors en Espagn•, où est né, 
avec la culture sociale en général, le style diplomatique baroque 
aussi, notamment au cabinet de Philippe Il, et où le principe dynas
tique dans lequel s'incarnait l'ttat absolu en opposition aux Cortés 
a trouvé sa forme la plus grandiose dans la lutte contre la maison 
de Bourbon. La tentative d'encadrer auaai l'Angleterre généalo~ 
giquement dans le système espagnol avait échoué sous Philippe Il, 
parce que l'héritier présomptif du trône n'avait pas épousé Marie 
d'AnJleterre. Maintenant, sous Philippe IV, apparaît encore une 
foia 1 idée d'une Q\onarchie universelle embrassant tous les Océans, 
non plus cet empire mysti~ue du premier fothique, le Saint Empire 
romain germanique, mais I idéal concret dune domination de l'uni
vers par la maison de Habsbourg, qui, partant de Madrid, devait 
s'appuyer sur la Esseaaion réelle de l'Inde et de l'Amérique et sur 
la puissance de l argent commençant à se faire sentir. Les Stuarts 
ont alors essayé de renforcer leur position menacée en offrant le 
mariage du successeur du trône avec une infante d'Espagne; mai11 
on préféra à Madrid s'allier avec sa propre ligne collatérale à Vienne, 
et Jacques 1er se tourna ainsi - également en vain -vers le parti 
adverse des Bourbons en leur proposant une alliance par mariage. 
l..'échec de cette politique familiale .a contribué plus que tout le 
reste 'à combiner le mouvement puritain et la fronde anglaise en une 
grande Révolution. 

Dans ce.a grandes décisions, comme dans la Chine 11 contempo
raine •• les détenteurs du trône eux-mêmes passent tout à fait à 
l'arrière-plan, éclipsés par des hommes d'Etat particuliers qui 
tiennent en main durant des dizaines d'années le destin du monde 
occidental. Le comte Olivarez à Madrid et l'ambassadeur espagnol 
à Vienne, Onate, étaient alors les plus puissantes personroalités de 
l'Europe; ils avaient en face d'eux comme défenseur de l'idée 
impériale Wallenstein, comme défenseur de l'idée d'Stat absolu 
en France Richelieu, et plus tard ont succédé Mazarin en France, 
Cromwell en Angleterre, Oldenbarneveldt en Hollande, Oxens
tierna en Suède. Ce n'est qu'avec le Grand SJecteur que réapparaît 
un monarque-ayant la signification d'un homme d'ttat. 

Wallenstein commence sans Je avoir là où les Hohenstaufen 
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s'étaient arrêtés. Après la mort de Frédéric II en 1250 le pouvoir 
des ordres dans l'Empire était devenu absolu; c'est contre eux et 
pour un État imrérial absolu qu'il intervint dans son premier com
mandement. S'i avait été un plus grand diplomate, plus clair, 
surtout plus résolu (il reculait devant la décision); s'il avait reconnu 
comme Richelieu la nécessité d'amener avant tout sous son influence 
la personne du monarque, il aurait peut-être abouti à ruiner les 
princes de l'Empire. Il a vu dans ces princes des rebelles qu'il fallait 
déposséder et dont il fallait confisquer les biens, et à l'apogée de sa 
puissance, à la fin de 16291 lorsqu'il tenait solidement l'Allemagne 
sous son armée, il fit entendre dans une conversation que l'empe
reur devait être maître de l'Empire comme les rois de France et 
d'Espagne. Son armée, qui t< se nourrissait elle-meme » et qui res
tait, par sa force, indépendante des ordres, était pour la première 
fois en Allemagne une armée impériale d'une signification euro
péenne; à côté d'elle, l'armée de la fronde conduite par Tilly était 
insignifiante, parce qu'elle était la ligue. Lorsqu'en 1628, Wallen
stein arrive devant Stralsund pour réaliser l'idée d'une puissance 
navale habsbourgeoise sur la Baltique, d'où l'on pouvait prendre 
de dos le système bourbonien (pendant que Richelieu assiégeait 
en même temps La Rochelle avec un meilleur succès), on pouvait 
à peine éviter encore les hostilités entre la ligue et lui. A la Diète 
de Ratisbonne en 1630, il était absent parce que, disait-il, son armée 
devait bientôt atteindre Paris. Ce fut la plus lourde faute politique 
de sa vie, car c'est ici que la fronde des princes électeurs triomfha 
de !'Empereur en le menaçant de le remplacer par Louis XII et 
qu'elle obtint la démission forcée du général. Ainsi le pouvoir 
central en Allemagne a laissé échapper de ses mains son armée sans 
savoir la portée de cet acte. Désormais la grande Fronde allemande 
sera soutenue par Richelieu afin d'ébranler en Allemagne la position 
espagnole, tandis qu'Olivarez d'autre part, ·et \Vallenstein revenu 
à la ~ête de l'armée s'allièrent avec le parti des ordres en France qui 
passa ensuite à l'offensive sous la reine-mère et Gaston d'Orléans. 
Mais le pouvoir impérial avait laissé passer le grand moment. Dans 
les deux cas, le cardinal conserva la suprématie. Il fit exécuter en 
1632 le dernier Montmorency et amena les princes électeurs catho
liques d'Allemagne à s'allier ouvertement avec la France. A partir 
de ce moment, Wallenstein, dont les fins étaient incertaines, s'opposa 
de plus en plus à l'idée espagnole qu'il croyait pouvoir séparer de 
celle de l'Empire et se rapprocha ainsi spontanément des ordres 
(comme le maréchal de Turenne en France). C'est le toumant 
décisif de l'histoire postérieure de l'Allemagne. C'est cette défaite 
d'abord qui a rendu impossible l'Etat impérial absolu. L'assassinat 
de Wallenstein en 1634 n'y pouvait rien changer, car on ne trouva 
personne pc,ur le remplacer. 

Et les circonstances étaient précisément aJors devenues favorables 
pour la seconde fois, car en 1640 éclatait en Espagne, en France 
et en Angleterre la lutte décisive entre le pouvoir politique et leà 
ordres. Contre Olivarez, les Cortès se soulevèrent dans presque 
toutes les provinces. Le Portugal et, avec lui l'Inde et l'Afrique, 
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furent perdus à jamais; Naples e:t la Catalogne ne purent être soumis 
à nou,•eau qu'après plusieurs années. En Angleterre - tout comme 
dans la guerre de Trente ana - il faut séparer avec soin, du côté 
religieux de la révolution, la lutte constitutionnelle entre la royauté 
et les Gentry, maîtres de la Chambre B888e, malgré le profond 
enchevêtrement des deux tendances politiques et rel~ieuses. Mais 
la résistance croissante que -rencontra Cromwell précisément dans 
la cl888e inférieure et qui l'entraîna à une dictature militaire tout à 
fait contre sa volonté, ensuite la popularité de la royauté restaurée, 
montrent à quel point la chute de la dynastie dépassait toutes les 
querelles religieuses et était provoquée par les intérêts des ordres, 

Lors de l'exécution de Charles Ier, on en vint à Paris aussi à une 
révolution qui obligea la famille royale à prendre la fuite. On éleva 
des barricades et proclama la République en 1649. Si le cardinal 
de Retz anit été un autre Cromwell, le parti des ordres aurait sans 
doute triomphé de Mazarin. Mais l'issue de cette grande crise occi
dentale est déterminée absolument par le poids et le destin d'un 
petit nombre de personnalités; ausai prit-elle une forme telle qu'en 
Angleterre seulement, la fronde représentée au Parlement soumit 
l':ttat et la royauté à sa direction et fonda pour toujours cette situa
tion par la II glorieuse ré,·olution » de 1688, si bien qu'aujourd'hui 
encore subsistent des parties essentielles de l'ancien Etat normand. 
En France et en Espagne, la victoire de la royauté était absolue. 
En Allemagne, la paix de Westphalie imposa à la grande fronde 
des princes impériaux contre l'Empereur le régime ahglaia, à la 
petite fronde contre les princes locaux le régime français. Dana 
l'Empire ce sont les ordres, mais dans leurs resaorts c'est la dynastie 
qui règne. Dès lors, l'Empil"e était comme la royauté anglaise un 
nom entouré des restes du faste espagnol provenant du premier 
baroque; les princes particuliers et aussi les familles régnantes de 
l'aristocratie anglaise suivirent l'exemple de Paris et leur absolu
tisme de petit format est devenu le représentant du style de Vei·
aailles, politiquement et socialement. Ainsi fut décidée en même 
temps la victoire de la maison de Bourbon sur la maison de Habs
bourg, ce qui s'est déjà publiquement affirmé en 1659 par le traité 
des Pyrénées. 

Avec cette époque s'est réalisé l':ttat qui est impliqué comme 
pouibilité dans l'existence de cha9ue culture, et on atteint à une 
hauteur de la forme politique qui ne pouvait plus dès lors être 
dépaasée, mais qui ne pouvait pas non plus se conserver longtemps. 
Un léger vent automnal souffle déjà à travers le temps, lorsque 
Frédéric le Grand s'établit à Sana-Souci. C'est l'époque où les 
grands arts spéciaux atteignent aussi leur dernière, très délicate 
et très spirituelle maturité, à côté des orateurs de l'agora d'Athènes, 
Zeuxis et Praxitèle, à côté du filigrane de la diplomatie de cabinet,. 
la musique de Bach et celle de Mozart. 

Cette politique de cabinet elle-même est devenue un grand art, 
une jouissance artistique pour ceux qui y avaient mis la main, 
merveilleuse dans sa finesse et son élégance, polie, raffinée, d'une 
extraordinaire influence lointaine, maintenant que la Russie, les 
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colonies nord-américaines, même les füats indous, s'appliquent 
déjà à prendre des décisions, en de tous autres points de la terre, 
par le simple poids d'une combinaison étonnante. Jeu d'une régle
mentation stricte avec des lettres ouvertes et des confidents secrets, 
des alliances et des congrès au milieu d'un système de gouverne
ments, qui s'était déjà alors nommé d'un mot profondément signi
ficatif le concert des puissances, plein de noblesse et d'esprit, pour 
employer la phraséologie du temps, sorte de conservation en forme 
de l'histoire, comme on n'en peut jamais imaginer nulle part ailleurs. 

Dans le monde occidental, dont le tercle d'influence est déjà 
synonyme de la surface terrestre, l'époque de l'ttat absolu embrasse 
à peine un siècle et demi, de 1660 où les Bourbons triomphent des 
Habsbourgs à la paix des Pyrénées et où les Stuarts retournent en 
Angleterre, aux guerres de coalition contre la Révolution française 
dans lesquelles Londres triomphe de Paris, ou bien au Congrès 
de Vienne où la vieille diplomatie du sang, non de l'argent, donna 
au monde un dernier grand concert. Cela correspond au temps de 
Périclès, intermédiaire entre la première et la seconde tyrannie, et 
au Tschun-tsiu, « printemps et automne », nom donné par les 
Chinois à la période comprise entre les protecteurs et les « ttats 
batailleurs ». 

Dans cette dernière période de politique supérieure dans les 
formes d'une tradition qui a de la distance, les points culminants 
sont caractérisés par l'extinction rapide et successive des deux lignes 
habsbourgeoises et par la concentration des événements diploma
tiques et militaires autour de la succession d'Espagne en 1710, 
d'Autriche en 1760 1• C'est aussi l'apogée du principe généalogique. 
Bella gerant alii, tu felix Austria nube - c'était en effet une conti
nuation de la guerre par d'autres moyens. Le mot a été dit un jour 
à propos de Maximilien 1er, mais le principe n'atteint qu'aujour
d'hui sa dernière conséquence. Les guerres de la fronde passent 
aux ~uerres de succession qui sont décidées dans les cabinets et 
cavalièrement conduites avec de petites armées et selon des règles 
strictes. Il s'agit de l'héritage de la moitié du monde que la poli
tique d'alliance des Habsbourgs du premier baroque avait écha
faudé. L'ttat est encore toujours solidement en forme; la noblesse 
est loyale; devenue noblesse de cour et de charçes, elle mène les 
guerres de la couronne et organise l'administrat10n. A côté de la 
France de Louis XIV se développe en Prusse un chef-d'œuvre 
d'organisation politique. La voie qui mène de la lutte du Grand 

1. I,es cinquante ans de distance entre ces points critiques, distance qui se détache 
d'wie manière particulièrement nette d11ns la claire structure historique du baroque 
et qu'on peut reconnaître aussi dans la suite des trois guerres puniques, nous mon
trent à nouveau que les 11.uctuatlons cosmiques dans la forme de la vie humaine à 
la 1urface d'une petite planète ne aout pas quelque chose qui subsiste pour sol, 
mals en profonde harmonie avec l'incommensurable ~tre en mouvemc:nt de l'Unlvc:rs 
total. Dana un remarquable petit livre Intitulé: Die kri111s wn4 Geistesl>eriotlen i,n 
Volkerltbm wn4 v,,ka"illlipng 11,s ,ld&hstm Weltkrieges, el paru en 1896, R. N:ewea 
constatait la ~rentè dea Jièriodes de ~rre avec les périodes de la tetrinèrature, des 
taches de 10lëll et de cerlaJnes constellations planètaires, et ll a plocé ensuite une 
grande guerre devont èclater entre 1910 et 1920. Mais cea enclfulnemcnts et des 
milliers d'autres semblables qui tombent sous le domaine de nos sens cachent un 
mystère que nous devrions honorer au lieu de le salir avec nos explicaÛons causales 
ou nos fantasmagories mystiques. 
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Électeur contre ses ordres en 1660, à la mort de Frédéric le Grand, 
qui a encore reçu Mirabeau en 1786, trois ans avant la prise de la 
Bastille, est exactement la même et a abouti à la cré,1tion d'un füat 
qui est, comme l'État français, opposé en tous points à la constitu
tion anglaise des choses. 

Car les circonstances sont autres dans l'Empire qu'en Angle
terre, où la fronde était victorieuse et la nation non absolue, mais 
gouvernée par les ordres. Mais il y a cette énorme différence que 
l'existence insulaire remplaçait ici la plus grande partie de la pré
voyance de l'État et que le premier ordre régnant, les peers de la 
Chambre Haute et les Gentry, fondaient leurs actes sur la grandeur 
de l'Angleterre comme sur un but évident, tandis que dans l'Empire 
la classe supérieure des princes locaux {constituant la Chambre 
Haute à la Diète de Ratisbonne) s'efforçait d'élever en « peuples » 
les fragments fortuits de la nation soumis· à leur souveraineté, et 
d'en délimiter les« patries» éparses aussi brusquement que possible 
les unes contre les autres. Au lieu de l'horizon mondial existant à 
l'époque gothique on s'évertua à créer un horizon provincial par 
l'action et la pensée. L'idée de la nation même sombre dans le 
royaume du rêve, cet autre monde non de la race, mais de la lan~e, 
non du destin, mais de la causalité. Il en est sorti la représentation, 
et finalement la réalité du peuple des poètes et des penseurs, qui se 
fonda une république dans l'empire des nuages d~ la poésie et de 
1a philosophie, et qui finit par croire que la politique consiste dans 
l'idéalisme de l'écriture, de la lecture et de la parole, non dans 
l'action l't la décision; si bien qu'on la confond encore aujourd'hui 
avec l'expression des sentiments et des opinions. 

En Angleterre, l 'f:tat était aboli en fait par la victoire des Gentry 
et la déclaration of•rights de 1689. Le Parlement avait alors porté 
Guillaume d'Orange sur le trône et empêché plus tard George Jer 
d'abdiquer, tous deux d'ailleurs dans l'intérêt des ordres. Le mot 
state, tout à fait courant sous les Tudors, disparaît de la circulation, 
à tel point qu'il est impossible de traduire aujourd'hui en anglais 
ce mot de Louis XIV:« L'État c'est moi», ou de Frédéric le Grand: 
« Je suis le premier serviteur de mon État ». Au contraire, le mot 
society y prend droit de cité pour exprimer que la nation est en forme 
dans les ordres, non dans l':t::tat, mot adopté par une erreur carac
téristique par Rousseau et en général par les nationalistes du conti-, 
nent pour servir la haine du tiers-état contre l'autorité 1. Mais l'auto
rité en Angleterre est très énergiquement marquée par le mot de 
government et elle y est comprise. Son point central depuis Geor~e Jer 
est dans le cabinet, constitutionnellement inexistant et qui est 
considéré comme la commission gouvernante, précisément de la 
fraction nobiliaire régnante. L'absolutisme existe, mais il est celui 
d'une représentation des ordres. Le concept de lèse-majesté est 
transféré au Parlement, comme l'inviolabilité des rois romains aux 
tribuns du peuple. De même, le principe généalogique est là, mais 
il s'exprime dans les relations des familles au sein de la haute 

I. Cf. mon Prc11sst11t11,n 1md S01ialis111us, p. 31 sq. 
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noblesse, et ces relations influent sur la situation parfomentaire. 
Dans l'intérêt de la famille des Céciles, Salisbury a proposé en 1902 
pour lui succèder son neveu Balfour au lieu de Chamberlain. Les 
factions nobiliaires des Tories et des Whigs se séparent de plus en 
plus nettement et très souvent dans la même famille, suivant que 
l'emporte le point de vue de la puissance ou celui du butin, sui
vant qu'on attache une valeur supérieure à la propriété immobi
lière ou à l'ar~ent 1, ce qui fait naître dès le xvme siècle dans la 
haute bourgeoisie les concepts de respectable et de jal11io11able, 
comme deux conceptions opposées du gentleman. Le souci de l'État 
pour tous est remplacé absolument par l'intérêt des ordres pour 
lequel l'indi'~·idu réclame la liberté (telle est la liberté anglaise), 
mais l'existence insulaire et la structure de la society ont créé des 
rapports où, en fin de compte, tout homme y appartena11t (impor
tant concept dans une dictature des ordres), trouve son intérêt 
représenté dans celui d'un des deux partis nobiliaires. 

Cette constance de la forme dernière, très profonde et très mûre, 
qui a sa source dans le sentiment historique de l'homme occidental, 
est inconnue de l'antiquité. La tyrannie disparaît. L'oligarchie 
rigoureuse disparaît. Le Demos créé par la politique du vie siècle, 
comme une somme de tous les hommes appartenant à une polis, 
apparaît en soubresauts déré~lés dans la noblesse et la non-noblesse 
et commence une lutte nationale et internationale où les deux 
partis cherchent à exterminer l'adversaire pour n'être pas exter
minés par lui. Quand les Pythagoriciens eurent détruit Sybaris en 
511, à l'époque de la première tyrannie, le premier événement de 
cette aorte ébranla le monde antique tout entier. Même le lointain 
Milet en porta le deuil. Maintenant l'extermination d'une polis 
ou d'un parti est si ordinaire qu'il se forme des coutumes et des 
méthodes fixes correspondant au schème des traités de paix occi
dentaux du baroque tardif : savoir s'il faut tuer les habitants ou 
les vendre en esclaves, s'il faut raser les maisons comme le sol ou 
se les partager comme butin. La volonté de l'absolutisme est là, 
partout, depu:s les guerres persiques, à Rome et à Sparte aussi bien 
qu'à Athènes; mais l'étroitesse voulue de la polis, du point poli
tique, et la courte durée voulue de ses fonctions et de ses buts ren
dent impossible de décider avec ordre « qui sera l'État 2 ». A chaque 
maître de. la diplomatie occidentale de cabinet, saturée de tradition, 
s'oppose ici un dilettante, et ce dilettantisme n'est pas fondé par 
l'absence fortuite de personnalités (celles-ci existaient), 91ais uni
quement dans la forme politique. La voie que cette forme a suivie 
de la première à la seconde tyrannie est évidente et correspond 
tout à fait à l'évolution de toutes les périodes tardives, mais le style 
spécifiquement antique est l'absence d'or~anisation, le hasard, et 
il ne peut pas en être autrement dans cette vie liée à l'instant présent. 

L'exemple le plus important nous est donné par l'évolution de 

1. Landed 11J1d funded lnterest (J. Hatsc~hek Englisûie v,,fasStmgsfeschidte, 
19131 p. 589 aq.). ll. Wal~e, organisateurdu Whig (depuis 1714) aval coutume 
de:1•appeler et d'apP.Cler le aecrétaire d'4ta Townllhend • la firme I qui a regné 
111111 restriction d~uil 1760 avec des ~lenteurs différents. 

2. R. von PohlmaDn, Grie'11ische Geschiclue, 1914, p. 223-245. 
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Rome au vt siècle, évolution qui est encore aujourd'hui ai contro
versée, J>&rCe qu'on y cherche une constance 9.ui ne peut pas plua 
exiater aci que dans toua lea ttata antiquea, AJoutona qu'on traite 
cette évolutaon comme quelque choae de trèa primitif, tandia qu'en 
réalité la ville des Tarquans doit avoir été en posaeaaioa de aituationa 
déjà très avancéea, et que la primitive Rome doit remonter à une 
époque beaucoup plus ancienne. La aituation était bien petite par 
npport au tem_P• de Céaar, maia elle n'était pas archaique. Maia 
comme la tradation écrite f aiaait défaut ( comme partout "ailleura, 
sauf à Athènes), le goût littéraire a combl' cette lacune à partir des 
guerre• puniques par la poéaie et, comme onne pouvait pas s'attendre 
à autre chose à l'époque de l'hellénisme, par l'archaïsme idyllique: 
on n'a qu'à penaer à Cincinnatua. La science moderne ne croit plua 
rien dans ces histoires, mais elle reste aoua l'impresaion de la mode 
qui les avait inventées et elle confond cette mode avec les circons
tances historiques, d'autant plus qu'elle traite l'hiatoire grecque 
et l'histoire romaine comme deux mondes séparés, et qu'une mau
vaiae habitude lui fait identifier le commencement ae l'hiatoire 
avec le commencement de la connaiuance certaine qu'on en a. 
Maia la situation en 500 avant J.-C. n'était rien de moina iu'homé
rique. Rome était aous les Tarquina, comme le prouve 'étendue 
de ses mura, la plus grande ville d'Italie à c6té de Capoue et plus 
grande qu'Athènes de Thémiatocle 1• Une \'Ïlle qui conclut des 
traités de commerce avec Carthage n'est point une communauté 
payunne. Mais de là résulte que la population des quatre tribus 
urbaines de 1:11 est très dense et peut-etre plus gnnde que celle 
dea seize tribus rustiques réunies, spatialement inaipifiantes. 

Le grand auccèa de la noble11e terrienne, qui réaidaat dana la 
chute ae la tyrannie certainement très populaire et. dana l'institu
tion d'une autorité sénatoriale sans limite. a été de nouveau détruit 
en 471 par un groupe d'événements violenta : remplacement des 
tribus familiales par les quatre grands districts urbains; représen
tation de ceux-ci par des tribuns, qui sont sacrosaints et possèdent 
donc un droit royal qui n'est conféré à aucune des charges adminia
trativea nobiliaires; enfin affranchiaaement des petits payaana de 
la clientèle de la noblesse. 

Le tribunat est l'œuvre la plus heureuse de ce siècle, et donc de 
la polis antique en général. J/ 11t la tyranni, iiftJi• ai, ,a,., d, parti, 
intégrant• dl la Corutiti,tion, à côté des charges oligarchiques qui 

1. Ed. :Meyer, Ges'1,. d. A.Unt.,J, 809. 81 le latln n'est devenu laque litt!ralre 
que trà tard, as,m Aleundre le rand, la Rule C1011Nquenœ qu'on en peut tirer 
est que 10ua ie■ Tarquin• l'usage du pec et de l'~ue ~talt._1m~ œ qui va 
de IOf dam une ville de œtte snmdeur et de œtte lltuatloa, ville qui est en ttla
tlon1 avec carthaac, qui en~d en commun da suesres avec lt:,me et qui 
utilise le t~r de lluia1ia à Delphi; ville dont le ■)'lttiae da ~ et meBUttB est 
dortqu~, le rtllime mllitahe ■icllieu, et oà Il y avait une snmde colonie d'~ran~. 
Tite Ltve (IX'; 36} mnarque d'apr~ del document■ anclèm que le■ enfant■ fOIIWU 
~nt encore H~ dan• la wmae ~ue Vffll 300 comme P!u■ tard dalll la 
lanruc lfeCQUc. I,a vieille forme UllxeB pour ôd,.aeua FO!Jve gue li lqaide h&c!.Ique 
d'llc>mùe ttalt lei llOll llel1lement 0011nue, m6 ~- :r.a propo■ltlou de la 
I.ol da U Table■ colff.ÇC>ndent à œlle■ COlltelliDOnWlel de Gortyn à Crtte IIOll 
■eulement P.lf leur matl~re, mai■ P!1f leur style, el la correspond■nrr eat Il exacte 
q~ le■ paülclens romain■ chars& de l'applkiuer devaient paner le pec: da Jari■ts 
de manltre tout à fait courante. 
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subsistent sans exception. Mais de cette façon, la rérnlution sociale 
commence aussi dans des formes légales, et tandis qu'elle se déchar
geait partout ailleurs en secousses violentes, elle est devenue ici un 
combat du forum qui se tenait généralement dans les limites de 
la controverse oratoire et du bulletin de vote. On n'avait besoin 
d'appeler aucun tyran, parce que les tyrans étaient déjà présents. 
Le tribun possédait des droits de majesté, aucun droit de charge, et 
il pouvait en vertu de son inviolabilité exercer des actes révolu
tionnaires, qu'il était impossible dans toute autre polis de concevoir 
sans une bataille dans la rue. Cette création est un hasard, mais 
aucun autre hasard n'a aidé au même degré à l'élévation de Rome. 
Il n'y a qu'ici que le passage de la première à la seconde tyrannie, 
ainsi que l'évolution postérieure à la bataille de Zama, se sont 
acco~plis sans catastrop_hes,, quoique non. sans bou,leversement. 
Le tribun est le pont qui mene des Tarquins aux Cesars. La lex 
Hortensia de 287 lui donne la toute-puissance : elle tst la deu:inëme 
tyrannie sous forme constitutionnellt. Au 11° siècle, les tribuns ont 
fait arrêter des consuls et des censeurs. Les Gracques étaient des 
tribuns, César hérita du tribunat perpétuel, et dans le principat 
d'Auguste cette dignité est la partie essentielle, unique, qui lui confé
rait les droits de majesté. 

La crise de 471 était générale à l'antiquité et visait l'oligarchie 
qui voulait commander encore maintenant au milieu du Demos 
créé par la tyrannie, au milieu de la totalité des ressortissants. Ce 
n'est plus l'oligarchie comme ordre opposé à un non-ordre, comme 
au temps d'Hésiode, mais comme parti en face d'un autre et dans les 
cadresde l'Étatabsolu, copsidéré comme donnée absolue. A Athènes, 
en 487, eurent lieu la chute des archontes et le transfert de leurs 
droits au collège des stratèges 1• En 461, ce fut la chute de l'aréo
page correspondant au Sénat. En Sicile, qui était en relation étroite 
avec Rome, la démocratie triompha en 471 à Akragas, en 465 à 
Syracuse, en 461 à Rhegion et Messana. A Sparte, les rois KMo
ménèa (488) et Pausanias (470) ont essayé vainement d'affranchir 
les ilotes ( en langue romaine les clients) et de donner à la royauté 
elle-même, en face de l'oligarchie des éphores, la signification du 
tribunat romain. Ici manque réellement la population d'une ville 
commerciale qui donne à ces mouvements leur chef et leur poids, 
et c'est ce qui a fait échouer finalement auss·, en 464 la grande 
révolte des ilotes, qui a peut-être servi à fabriquer la légende 
romaine d'une émigration de la plèbe sur la montagne sacrée. 

Dans une polis, la noblesse terrienne et le patriciat urbain se 
confondent (c'est, comme on l'a vu, le but du synoïcisme), mais 
non les bourgeois et les ~aysans. Ceux-ci forment dans fa lutte 
contre l'oligarchie un part, unique, le parti démocrate notamment; 
mais si l'on fait abstraction de cette lutte, ils constituent deux partis. 
C'est ce qu'on voit dans la crise suivante, où le patriciat romain 
cherche à rétablir en 450 sa puissance comme parti. Car c'est ainsi 

I, Cette mesure (qui eat une usurpation de l'adminlatratlon par l'armée du peuple) 
cornapond à l'lnatltutlon de tribun• con1ulaltt1 à Rome par lea ln1unedlon1 mlll• 
talrea de 438. 
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qu'il faut comprenctre l'institution des décemvirs qui fit tomber le 
tribunat; la Loi des Douze Tables interdisant le connubium et com
mercium à la plèbe qui \'enait de parvenir justement à l'existence 
politique; avant tout, la fondation des petites tribus rustiques où 
prédominait l'inftuence des anciennes familles, non en droit mais 
en fait, et <J.Ui dans les comices de tribus ajoutés désormais aux 
anciens comices des centuries possédaient la majorité absolue des 
suffrages : 16 contre 4. Les bourgeois étaient amsi dépouillés de 
leun droits par les paysans, et c'était certainement une manœune 
du parti patricien qui a rendu efficace dans une attaque en commun 
l'a\'ersion, partagée par lui, des paysans pour l'économie capitaliste 
de la ville. 

La réaction ne tarda point et se reconnaît au nombre dix des 
tribuns qui succèdent à la retraite des décem,·irs 1; mais on ne peut 
séparer de cet événement l'effort de Sp. Maelius pour rétablir 
la tyrannie (f39), l'institution par l'armée de tribuns consulaires au 
lieu de fonctionnaires civils (438), et la lex Canuleia de 445 qui leva 
à nouveau l'interdiction du connubium entre patriciens et plé
béiena. 

Il n'est pu douteux qu'il y avait alors à Rome entre patriciens et 
plébéiens des factions qui \'oulaient atteindre le principe fonda
mental de la polis romaine, la polarité du Sénat et du Tribunat, et 
écarter suivant le cu une de ces deux grandeun; mais cette forme 
avait ai bien réuni qu'elle n'a jamais été sérieusement mise en q!les
tion. Par l'accession de la plèbe à la charge suprême de l'Etat, 
acceaaion im_P,osée militairement en 399, le combat prit une tour
nure toute ddférente. On pe_ut dire que le ve siècle est en politique 
intérieure celui de la lutte pour la tyrannie légale; dès lors la pola
rité est reconnue et les partis ne combattent plus pour la suppres
aion, mais pour la conquete dea grandes charges. C'est la matière 
de la révolution au temps dea guerrei samnites. L'an 287, la P.lèbe 
obtient l'accès à tout,s les chargea et les propositions des tnbuns 
agrééea par elle acquièrent, sans plus, force de loi; d'autre part, Je 
Sénat a désonnaia toujoun la possibilité pratique de provoquer 
l'interceaaion d'un des tribuns au moins, par exemple par la corrup
tion, et de révoquer ainsi. la puiasance de cette mstttution. Cette 
"6tt, tle tk_ux co"'1>i~mcl1 a dévelop~ le sentiment J~ridique raffiné 
des Roiµams. Tandia qu'on prenait ailleurs des décisions à coups de 
poing et de trique (cela s'appelle techniquemel'lt la Cheirocratie), 
au rve aiècle, ·époque cluaique du droit public romain, on s'habi
tuait à rivaliser à coups de concepts et d'interprétations et la plus 
légère divergence dans la teneur d'une loi pouvait décider de ces 
controveraes. 

Maia par cet équilibre du Sénat et du Tribunat, Rome se trouvait 
isolée dans l'antiquité. Partout ailleun, ce qui régnait n'était pas le 
doaage, mais l'alternative, notamment entre l'oligarchie et l'ochlc-

r. Scion B. Nlete, I.e• ldstorle111 mo1kmes ont peut-Mrc rnl11011 de montrer QUl' 
le ciœ.'ID\.irat o d'abord été conçu c:auune u11e fonctto11 tranllltoin!i IDIUI la q11e1t1011 
est de 1111votr qnelk:a lutcndons le p11,rU qui l'a cl\.-.: combinait 1wec la nouvelle rqlc
mcntaüon des chaq\.'1; c'est ,.: /lrub/"111,· qui a dù pro,·oqucr la crue. 
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cratie. 11 y avait bien la polis absolue et la nation qui lui est identique, 
mais il n existait pas de formes intérieures solides. La victoire d'un 
parti aboutissait à la ruine de toutes les institutions des autres, et 
l'on s'habituait à ne rien voir de si honorable et de si opportun qu'on 
ne pût élever au-deasus de la lutte quotidienne. Sparte était, si j'ose 
dire, en forme sénatoriale, Athènes en forme tribunitienne, et 
l'alternative s'était .;:ristallisée, au début de la guerre du Péloponèse 
en 431, dans une opinion si ferme qu'il était impossible de la résoudre 
autrement que par des solutions radicales. 

L'avenir de Rome était ainsi assuré. Elle était le seul État dans 
lequel la passion politique visait les personnes et non les institu
tions, le seul qui fût solidement en forme. ( Senatus populusque 
Romanus signifie Sénat et Tribunat et est la forme d'airain qu'aucun 
parti n'osera plus attaquer), tandis que tous les autres prouvent à 
nouveau, par les frontières du développement de leur puissance au 
milieu du monde poli~ique antique, que la politique intérieure existe 
simplement pour rendre la politique extérieure possible. 

II 

A ce point où la culture est en train de devenir civilisation, le 
non-ordre prend une part décisive aux événements, agissant d'ail
leurs pour la première fois comme puissance indépendante. Sous 
la tyrannie et la fronde, l'État l'avait appelé au secours contre les 
ordres proprement dits, et c'est d'abord ainsi qu'il a appris à se 
sentir comme force. Maintenant il utilise cette force pou, lui-même, 
comme ordre de la liberté opposé aux autres, et il voit dans l'État 
absolu, dans la couronne, dans les fortes institutions, les alliés 
naturels des ordres primaires et les véritables et derniers représen
tants de la tradition symbolique. C'est ce qui distingue la première 
de la seconde tyrannie, la fronde de la révolution bourgeoise, Crom
well de Robespierre. 

L'ttat et les grands sacrifices qu'il exige de chaque particulier 
sont considérés par la raison citadine comme un fardeau, tout comme 
on commence maintenant à considérer comme un fardeau les irandes 
formes des arts baroques, et tout comme on devient classique et 
romantique, c'est-à-dire faible dans la forme, ou sans forme; la 
littérature allemande depuis 1770 est une révolution unique, entre
prise par de fortes personnalités individuelles contre la poésfr 
stricte; l' « être en forme pour quelque chose» de la nation entièrt 
produit un e.ffet insupportable parce 9ue l'individu n'est déjà plus 
en forme intérieurement. Cela est vrai de la coutume, cela est n.ii 
des arts et de la pensée philosophique, cela est vrai surtout de la 
politique. La caractéristique de toute révolution bourgeoise, qui 
semble naître exclusivement dans la grande ville, est le manque de 
compréhension pour les vieux symboles que remplacent mainte
nant des intérêts matériels, ceux-ci fussent-ils simplement le désir 
des penseurs et des réformateun enthousiastes de voir leurs concepts 
réalisés. N'a plus de valeur encore que ce qui peut se justifier dennt 
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la raison; mais sans la hauteur d'une forme qui agit de part en part 
de manière symbolique, et par conséquent métaphysique, la vie 
nationale perd la capacité de s'affirmer au milieu des courant■ 
d'existence historiques. Poursuivez les tentatives désespér~s du gou
v~rnement français pour maintenir le paya en forme, tentatives 
entreprises aous le roi borné Louis XVI par un tout petit nombre 
d'hommes capables et prévoyants, après que la situation antérieure 
avait sérieusement empiré à la mort de Vergennes en 1787. Par 
la mort de ce diplomate la France est séparée pour des années des 
combinaisons politiques de l'Europe; en meme temps la réforme 
grandiose que la couronne avait réalisée en dépit de toutes les résis
tances, surtout la réforme générale de l'administration sur la base 
de la plus libre indépendance, reste complètement inefficace parce 
que l'mcurie de l':8tat a mi■ tout à coup au premier plan la question 
de puissance des ordres 1• Une guerre européenne approchait avec 
une nécesaité inébranlable comme un siècle avant et après, guerre 
qui s'est développée ensuite sous la forme des guerres de la Révolu
tion, mai■ per■onne ne faisait plus attention à la situation exté
rieure. La noblesse, comme ordre, a rarement, la bour~eoisie comme 
ordre n'a jamais pensé à la politique extérieure, à l'histoire univer
selle; on ne se demande pas si sous une forme nouvelle l':8tat pourra 
se maintenir encore en général parmi les autres :8tats; toutes les 
préoccupations se réduisent à savoir s'il garantira les « droits ». 

Mais la bourgeoisie, ordre de la « liberté • citadine, si fort que 
soit resté son sentiment de l'ordre à traver■ plusieurs générations, 
sentiment qui s'est étendu en Europe occidentale, encore au delà 
de la Révolution de Mars, cette bourgeoisie n'était absolument 
pu toujour■ maitresae de ses actes, car dans chaque situation cri
tique il apparut. d'abord que cette unité était nigatiw et n'avait 
d'existence r~lle qu!aux moments de la résistance contre quelque 
chose d'autre (Tiers-:8tat et opposition sont à peu près identiques), 
mais que partout où elle devait procéder à une construction rropre, 
les intérets des groupes particuher■ étaient très diver~ents. S affran
chir de quelque chose ... tout le monde le voulait; mm l'esprit vou
lait l':8tat, comme réalisation de la a justice », opposé au pouvoir des 
réalités historiques, ou bien comme réalisation des droits géné
raux de l'homme ou de la liberté critique opposés à la religion 
régnante; l'argent voulait la voie libre pour le succès des affaires. Il 
y avait beaucoup d'hommes qui demandaient la paix ou le renonce
ment à la grandeur historique, ou le respect de mainte tradition 
et de ses incarnations, dont ils vivaient corporellement et pslchi
quement. Mais à cela s'ajouta désormais un élément qui n avait 

r. A, Wahl, Vor111eAidù "1 lr/1111/Jsilelurl Rl'IIOlwion, vol, I!,, J~~Leet la seule 
~tude faite du pobit de vue de 1'bi1tolre unlvendle. Tous la l'TIID~, mmae 1ea 
pl111 modenaee comme Aulard et Sorel, con~t lee cb011e110111 l'an&le d'un )IU'.tl 
qudconque. C'est un DOll·lml mat~te de Jlll!ler del e&UICI ~omlquee de 
cette molutlon. Ktme chez lea ~yçs (qui. ne furent d'ailleurs Jl!l8 du fout lea 
~ de la molutlon) la iituation 8alt meilleure que dan• la plul:lllrl des 
J>&Ja d'Euro~. I.a catu~he commence au contraire ~ lee sena lnstrult1 
ile 1ow, la oidrel, dlllla la haute noblelle et le ~ un peu plus tôt que dam la 
haute bouqeojalc, ~ que le 00U1'I de la pr:quà'e auembUe des Notablel en 1787 
avait ttv~ la JIOÏl!ibWU de r~ radic:alcment la forme de 10uvemement 
d'aprk la d&in del ordres. 
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point existé dans lea luttes de la Fronde, et ear conséquent de la 
révolution anglaise et de la première tyrannte antique, mais qui 
représentait maintenant une puissance : celui qu'on désigne dans 
toutes les civilisations par les vocables non équivoques de lie, de 
canaille, de po.Pulacc. Dana Ica grandes villes qui maintenant seules 
commandent (comme le prouve tout le x1x8 siècle 1, la campagne 
était tout au plus appelée à prendre position après que les événe
ments étaient accomplis) ae rassemble une masse de population 
déracinée qui eat en dehors de toua les liens sociaux. Elle ne se sent 
attachée ni à un ordre ni à une classe professionnelle... ni même au 
tréfonds du cœur à la véritable classe ouvrière, bien qu'elle soit 
astreinte au travail; d'instinct cette masse comprend les membres 
de tous les ordres et de toutes les classes, des paysans déracinés, des 
hommes de lettres, des commerçante ruinés, avant tout des nobles 
dégénérés, comme l'a montré avec une clarté effrayante l'époque de 
Catilina. Leur puissance dépasse de beaucoup leur nombre. Car 
on les trouve partout; toujours aux approches des grandes décisions, 
prêts à tout et sans aucun respect pour aucune organisation, pas 
même pour l'organisation au sein d'un parti révolutionnaire. Cc 
sont eux d'abord qui donnent aux événements le pouvoir destruc
teur qui distingue la Révolution française de la Révolution anglaise 
et la deuxième de la première tyrannie. La bourgeoisie se défend 
avec une véritable angoisse contre cette foule dont elle veut se voir 
distinguée (c'est à un de ces actes de défense, le 13 Vendémiaire, 
que Napoléon doit son ascension), mais on ne peut tracer une ligne 
de démarcation dans la poussée des faits, et partout où la bour
geoisie utilise contre les organisations antérieures sa force de pro
pulsion relativement faible par rapport au nombre, faible parce 
que l'unité intérieure est à chaque matant en jeu, cette masse s'est 
introduite, dans ses rangs et en tête, a décidé la première des succès 
pour une. très large part et a su très souvent conserver pour elle la 
position· acquise, et souvent grâce à l'appui idéal des philosophes 
intéressés par aon caractèie abstrait, ou à l'appui matériel des puis
sances d'argent qui détournaient d'elle le danger sur la noolesse 
et le clergé. 

Mais cette époque signifie encore que pour la première fois les 
vérités abstraites cherchent à empiéter sur le domaine des réalités. 
Les villes capitales sont devenues si grandes et l'homme citadin si 
supérieur dans son influence sur l'être éveillé de toute la culture 
( cette influence s'appelle opinion publique) que les puissances du 
sanJ et de la tradition qui est dans le san~ sont ébranlées dans leur 
position jusqu'ici intangible. Car n'oublions pas que précisément 
l'Stat baroque et la polis absolue, dans la dernière perfection de 
leur forme, sont d'un bout à l'autre l'expression vivante d'une race, 
et que l'histoire telle qu'elle s'accomplit sous cette forme possède 
le tact parfait de cette race. S'il y a ici une théorie politi~ue, elle 
est abstraite des faits et s'incline devant leur grandeur. L idée de 

1. Même la rholutfon très provinciale de Mari en Allemagne itait une affaire 
purement citadine et se dttoula pour cette raison dans une partie atr~mcmcnt 
restreinte de la population. 
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l'ttat avait fini par dompter le sang dca premiers ordres et l'avait 
mis à son service, entièrement, sans reli1uat. Abaolu •.• cela signifie 
que le grand courant existentiel m tat p ,,,,;,; eat en forme, ~de 
une espèce de tact et d'instinct, soit qu'il apparaiue comme tact 
diplomatique ou stratégique, soit comroe coutume distinguée ou 
comme goût épuré des arts et de la pensée. 

En contradiction avec cette gruide réalité se répand maintenant 
le tationalisme, cette c"''""""""'' d'emtmce ifJeilUe de gens instruits, 
dont la religion consiste dan, la critique et dont les numina ne sont 
pu des divinités mais des concepts. Maintenant Ica livres et Ica 
théories générales gagnent de l'influence sur la politique, dans la 
Chine de Lao-tsé comme dans Athènes des sophistes et au temps 
de Montesquieu, et l'opinion publique formée par eux barre la 
route à la diplomatie aoua forme de grandeur politique d'une 
espèce tout à fait nouvelle. Ce serait une hypothèse insensée que 
d'admettre que Pisistrate ou Richelieu ou même Cromwell aient 
pris leurs décisions sous l'influence de systèmes abstraits, alors que 
ceci est le cas depuis le triomphe du rationalisme. 

Sans doute le rôle historique des grands concepts civilisés est 
très différent de la constitution qu'ils ont au sein des idéologies 
savantes elles-mêmes. L'effet d'une vérité est toujours très différent 
de sa tendance. Dans Je monde réel les vérités ne •~nt que des 
,noyens, dans la mesure où elles dominent les esprits et où par consé
quent elles dêterminent lts actions. Ce n'est pas leur profondeur, 
leur justesse, ni même leur logique, mais leur efficacité qui décide de 
leur rang historique. Il est tout à fait indifférent qu'elles soient bien 
comprises ou qu'on soit en général capable de les comprendre. Cette 
indifférence s'exprime dans Ica mots-clichis. Ce que sont pour les 
religions anciennes les quelques symboles devenus expérience 
vivante, comme le Saint-Sépulcre pour les Croisés, ou bien la subs
tance du Christ pour la période des conciles de Nicée, est remplacé 
ici par deux ou trois sons verbaux dont s'.enthousiaament toutes les 
Révolutions civilisées. Les mots-clichés seuls sont des réalités; le 
reste de tous les systèmes philosophiques ou éthiques sociaux ne 
vient pas en considération pour l'histoire. Mais comme clichés ils 
sont, pendant deux siècles environ, des puissances de premier _rang 
et ils s'avèrent plus forts que Je tact du sang qui commence à se 
dessécher au milieu du monde pétrifié des villes étendues. Mais ... 
l'esprit critique n'est qu'une des deux tendances qui se détachent 
de la masse confuse du non-ordre. A côté des concepts abstraits 
apparait l'argent abstrait, affranchi des valeurs primordiales du 
terroir; à côté de la chambre du philosophe apparaît le comptoir 
comme puissance politique. Tous deux sont intérieurement appa
rentés et inséparables. C'est l'ancienne opposition du clergé et de 
la noblesse ~ui subsiste sous forme citadine avec ·non moins de 
rigueur au milieu de la bourgeoisie. Et l'argent comme réalité pure 
se révèle absolument supérieur aux vérités idéales qui n'existent, 
comme nous l'avons dit, que comme mots-clichés, comme instru
ments du monde réel. Si l'on entend par démocratie la forme que 
le Tiers-Etat comme tel voudrait donner à la vie publique totale, 
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il faudra ajouter que démocratie et ploutocratie sont synonymes. 
Elles sont entre elles comme le désir à la réalité, la théorie à la pra
tique ou la connaissance au succès. Ce qu'il y a de tragi-corruque 
dans la lutte désespérée 9.ue les réformateun et les théoriciens de 
la liberté mènent contre l'mftuence de l'argent, c'est que cette lutte 
est précisément ce qui soutient l'argent. Aux idéals du non-ordre 
arpartiennent aussi bien le r~spect du grand nombre (tel qu'il 
s exprime dans les concepts de l'égalité de tous, des droits innés et 
ensuite dans le principe du suffrage universel) que la liberté de 
l'opinion publique et avant tout la liberté de la presse. Ce sont des 
idéals, mais en réalité, à la liberté de l'opinion publique ressortit 
la préparation de cette opinion, qui coûte de l'argent; à la liberté de 
la presse, la possession de la presse, qui est une question d'argent; 
et au suffrage universel l'agitation électorale, qui reste dépendante 
des désirs des bailleurs de fonds. Les représentants des idées ne 
voient que l'un des côtés, les représentants de l'argent travaillent 
avec l'autre. Tous les concepts du libéralisme et du socialisme 
ont été mis en circulation d'abord par l'argent et dans 
l'intérêt de l'argent. Le mouvement populaire de Tibérius 
Gracchus n'a été rendu possible que par le parti des grands hommes 
d'argent, les equitts, et il s'était terminé dès que ceux-ci ont vu 
assurée la partie des lois profitable pour eux et 9.u'ils se sont retirés. 
César et Crassus ont financé le mouvement catilinaire et l'ont dirigé 
contre le parti du Sénat au lieu de le diriger contre les possédants. 
En Angleterre, dès 1700, des politiciens en vue constatent « qu'on 
opère à la Bourse avec les élections comme avec les valeurs et que 
le prix d'une voix est aussi bien connu que celui d'un arpent de 
terre 1 ». Quand la nouvelle de Waterloo arriva à Paris, le cours de 
la rente baissa; les Jacobins avaient détruit les vieux liens du sang 
et émancipé ainsi l'argent; maintenant il apparaît et prend le gouver
nement du pays 2• Il n'y a pas un mouvement prolétarien, ni même 
communiste qui, sans que les idéalistes parmi ses chefs en eussent 
conscience en quelque manière, n'agisse dans l'intérêt de l'argent, 
dans la direction voulue par l'argent et pendant la durée fixée par 
l'argent 3• L'esprit propose, l'argent dispose; telle est l'organisation 
de toutes les cultures finissantes, depuis que la grande ville est 
devenue maîtresse du reste. Et il n'y a pas là, en fin de compte, une 
injustice contre l'esprit, car celui-ci a ainsi triomphé, notamment 
dans le royaume des vérités, dans celui des livres et des idéals, qui 
n'est pas de ce monde. Ces concepts sont devenus sacrés pour la 
civilisation commençante, mais l'argent triomphe d'eux dans son 
royaume qui, lui, n'est que de ce monde. 

Dans le monde politique d'Occident, c'est en Angleterre que les 
deux côtés de la politique bourgeoise, le côté idéal et le côté réel 

1. J. Hatscheck, Engl. Vwfasnangsgesc}1, p. 588. 
2. liais mi!me pendant la 'l"erreur se. troava au centre de Paris l'établias,e1DC11t 

du docteur Belhomme, dans lequel les ressortiS88Dts de la plus.haute noblesse ban
quetaient ·et dansaient et restaient en dehon de tout danger tant qu'ils pouvaient 
compter au nombre des Jacobins. IG, Lenôtre, Pri,is Phol11$i<m1111ire, p. 4-09.) 

3. I.e grand mouvement qui se aert de .la phraséologie de Marx a fait iièpendre 
non les entrepreneurs de leurs ouvriers, mals les deu.'\: de la.Bauzse. 
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ont fait 6cole. Ce n'est qu'ici qu'il 6tait poasible au Tiera-ttat de 
n'avoir pu besoin de lutter contre un ttat absolu pour le d6truire 
et reconstruire sur ses ruines sa propre domination, mais de gnndir 
dans la forme vigoureuse du premier ordre où il a trouv6 sa poli
tique d'int6ret conatituée et ayant pour méthode une tactique de 
vleille tndition que, pour ses propres fins, il ne pou,rait pa1 souhaiter 
plua parfaite. Ici le e,arlementariame authentique et tout à fait 
animitable a 6lu domictle; il suppose une existence insulaire au lieu 
de l'ttat et des habitudes du premier au lieu du tiers-o~dre, et, en 
outre la circonstance que cette forme est n6e à l'époque où ftorissait 
encore le baroque et qu'elle poasède donc en soi la musique. Le 
style parlementaire est complètement identique à celui de la diplo
matie de cabinet 1; c'est sur cette origine anti-dlmoeratiq,u que repose 
le secret de ses succès. 

Mais de meme, la phraséologie rationaliste est née tout entière 
sur le 101 anglais et en cootact étroit avec les principes de la doctrine 
de Manchester. Hume était le maître d'Adam Smith. Libtrty signifie 
évidemment liberté de l'esprit tt des affaires. En Angleterre l'oppo
sition entre la politique réaliste et l'exaltation pour les vérités abs
tnites est tout aussi impouible qu'elle était inévitable dans la France 
de Louis XVI. Plus tard Edmond Burke a pu dire contre Mira
beau : « Nous ne demandons pu nos libertés comme des droits de 
l'homme, mais comme des droits des Anglais 1. La France a reçu 
d'Angleterre toutes ses idées révolutionnaires, comme elle a reçu 
d'Espagne Je style de la royauté absolue; elle a donné aux deux une 
forme brillante et irrésistible qui resta exemplaire bien au delà du 
contineat, mais elle n'entendait rien à leur mise en pratique. L'uti,i
sation de la phraséologie bourgeoise I pour le succès politique 
suppose Je regard expert d'une claue distinguée pour la constitu
tion spirituelle de la cluse qui allait parvenir au gouvernement 
sans savoir ~ouverner, et c'est pourquoi elle s'est formée en Angle
terre; mais 11 en est de meme pour l'emploi inexonble de l'argent 
dans la politique, non pas cette corruption des personnalités indivi
duelles de nng, qui était familière au style espagnol et vénitien, 
mais la préparati9n des puiuances démocratiques elles-mêmes. 
C'est ici, pendant le xvm• siècle, l'argent qui a dirigé systémati
quement d'abord les élections parlementaires, ensuite les résolu
tions de la Chambre basse 8, et c'est ici qu'on a découvert, avec 
l'idéal de la liberté de la presse, en meme temps le fait que la presse 
sert celui qui la possède. Elle ne répand pas, mais elle produit 
l' • opinion pubbque ». 

1. Lei deux J)!lrtis font renio11.ter leur tradition et leur coutunie Jusqu'en 1680. 
a. I.e ratlonallslue i:thlque et p,lltlque_ est aussi, en Ang!eterre un produit du 

Ttera Ordre (Prtetltley, Paley, Püne, Godwin) d'où 1011. einbarru devant le gott 
diltln_,ut de Shaftnbury._ 

3. I.e c:banceller de l'Ech1qufer, Pelham, aucœ111eur de Walpole, faisait reinettre 
~ 110n aeattalre à la an dé chaque aeulon, aux nienibrea de la Chambre buae, 
&q à huit œnu llvrea aterliDg, aüivant la valeur dCI aemcea rendua par eu: au 
1011Ver11e111ent, c'est-à-dire au parti Wldg. I.e aeattalre du J)!lrtJ Dodinlrton ~vit 
en 1741 aur 111>n aetlvttt parlementaire : • Je n'ai Jamaia usl1tt à un !Rbat que je 
pouvaia ,vtter et Je n'ai jamala QlUQUi: un vote auquel Je pouvais partldper. J'ai 
entendu DUUntes raillOu qui me COAvaiDquaient, mau jamaia une aeule qui ait 
IDllui: sur mon slllfraae. • 
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Les deux choses ensemble s'appellent être libéral, c'est-à-dire 
libéré des entraves de la vie liée au sol, soit que ces entraves s'appel
lent droits, formes ou sentiments. L'esprit est libre pour toutes 
sortes de critiques, l'argent est libre pour toutes sortes d'affaires. 
Mais tous deux aussi sont orientés inexorablement vers la direction 
d'un ordre qui ne reconnaît pas au-dessus de lui la souveraineté de 
l'État. L'esprit et l'argent, anorganiqucs comme ils sont, ne veulent 
pas de 1':E:tat comme forme organique d'une grande symbolique 
commandant le respect mais comme institution servant à une fin. 
C'est ce qui les distingue des puissances de la Fronde, qui ont 
défendu seulement la manière gothique d'être et de vivre en forme 
contre celle du baroque, la féodalité contre l'absolutisme, et qui 
maintenant acculées à la défensive, peuvent encore à peine se 
distinguer de celui-ci. Mais en Angleterre la Fronde a désarmé non 
seulement l'État, en combat public, mais aussi le Tiers-État par 
une supériorité intérieure, et c'est pourquoi elle a atteint cette 
espèce unique d' « être en forme » démocratique qui n'a pas été 
forgée ou imitée mais qui a mûri et grandi, expression d'une vieille 
race et d'un tact ininterrompu et sûr qui sait se tirer d'affaire par 
tous les moyens nouveaux donnés dans le temps. C'est pour cette 
raison que le Parlement anglais a participé aux guerres de succes
sion des :E:tats absolus, mais comme guerre économique et pour 
une fin économique. 

La méfiance contre la grande forme est si grande, chez le non
ordre intérieurement informe, que celui-ci a toujours été prêt partout 
à sauver sa liberté (libération de toute forme) par une dictature qui 
est sans règle et donc hostile à tout organisme, mais qui justement 
par son activité mécanisante se rapproche du goût de l'esprit et de 
l'argent; on n'a qu'à penser à la machine politique française écha
faudée par Robespierre et achevée par Napoléon. La• dictature 
servant l'intérêt de l'idéal d'un ordre a été désirée par Rousseau, 
Saint-Simon, Rodbertus et Lassalle aussi bien que par les idéolo
gues antiques du ive siècle, Xénophon, dans la Cyropédie, et Iso
crate dans ~ikoklés 1. 

Dans la phrase célèbre de Robespierre : << Le gouvernement de 
la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie » 
s'exprime aussi la crainte profonde qui s'empare de chaque foule 
ne se sentant pas sûre et<< en forme » en vue d'événements graves. 
Une troupe ébranlée dans sa discipline cède volontairement aux 
chefs fortuits du moment une puissance impossible à atteindre par 
les chefs légitimes, ni dans son volume ni dans son essence, et qui 
ne pourrait pas non plus être supportée si elle était légitime. Mais 
cette situation transposée sur un grand plan, est celle du début de 
chaque civilisation. Rien ne caractérise mieux la chute de la forme 
politique que l'ascension de puissances informes que l'on peut appeler, 
d'après leur cas le plus célèbre, le Napoléonisme. Avec quelle perfec-

1. ~u'un tel idéal de gouvernement personnel signifie réellement Ici la dictature 
dans I intl:rét des Idéals bourgeois et rationalistes, c'est ce que montre l'opposition 
a\·ec le strict i<Kal politique de la polis à laquelle se rattache, selon Isocrate, 11& malé
diction de l'immortalité. 
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tion, en effet, l'existence de Richelieu et de Wallenstein ne se ratta
chait-elle pas à la tradition inébranlable de leur temps I Quelle 
forme dans la Révolution anglaise, précisément eous le manteau du 
désordre extérieur! Ici c'est le contraire. La Fronde lutte pour la 
forme, l'État absolu dans la forme, la bourgeoisie contre la forme. 
Ce n'est pas la ruine d'une organisation surannée qui est nouvelle. 
Elle a été consommée aussi par Cromwell et les chefs de la première 
tyrannie. Mais c'est que, derrière les ruines de la forme visible, il 
n'y a plus de forme mvisible; c'est que Robespierre et Bonaparte 
ne trouvent plus en eux et autour d'eux, ce ~ui reste la base hiident, 
de chaque nouvelle transformation; c'est qu au lieu d'un gouverne
ment de grande tradition et de Jrande expérience un régime de 
hasard devient inévitable, dont l avenir n'est plus assuré par les 
qualités d'une minorité lentement éduquée, mais dépend entière
ment de la rencontre fortuite d'un successeur d'importance ... Voilà 
ce qui caractérise ce tournant de l'histoire et donne aux États, qui 
savent conserver une tradition plus longtemps que les autres, leur 
immense supériorité à travers des générations. 

La première tyrannie avait achevé la polis avec le secours de la 
non-noblesse; la non-noblesse l'a détruite avec le secours de la 
seconde tyrannie. Avec la révolution bourgeoise du ive siècle elle 
est anéar..tie comme idée, même lorsqu'elle subsiste encore comme 
institution, comme habitude, ou comme instrument de chaque 
pouvoir. L'homme antique n'a jamais cessé de penser et de vivre 
politiquement dans la forme de cette polis, mais elle n'était plus 
pour la foule un symbole honoré avec une crainte sacrée, pas plus 
que la monarchie occidentale de droit divin n'avait été depuis 
Nafoléon prête à « faire de sa dynastie la plus vieille de l'Europe ». 

I n'y a aussi dans cette révolution, comme toujours dans l'anti
quité, que des solutions locales et momentanées, comme l'arc 
magnifique décrit par la Révolution française se tend à l'assaut de 
la Bastille, et se détend à Waterloo; et les scènes sont d'autant plus 
inquiétantes que le sentiment fondamental euclidien· de cette culture 
ne fait apparaitre comme possibles que des frictions de partis entièr~
ment corporels et, au lieu de l'intégration fonctionnelle des vaincus 
dans les vainqueurs, que leur anéantissement. A Corcyre en 427 
et à Argos en 370 les possédants furent massacrés en masse. A 
Leontinoi en 422 ceux-ci chassèrent la ·basse classe de la ville et 
s'allièrent aux esclaves jusqu'au jour où, par crainte d'un retour, ils 
abandonnèrent la ville en général et se retirèrent à Syracuse. Les 
fuyards des centaines de ces révolutions inondaient toutes les villes 
antiques, remplissaient les armées mercenaires de la deuxième 
tyrannie et, rendaient les routes et les mers incertaines. Dans les 
offres de paix des diadoques, et plus tard des Romains, on voit 
apparaître constamment la reprise des fractions de la population 
chassée. Mais la deuxième tyrannie s'apf>uyait elle-même sur des 
actes de cette espèce. Dionysos Jer (405-367) s'assura la domina
tion de Syracuse dont la société distinguée était, avant et à côté de 
celle d' Attique, le point central de la culture hellénique la plus 
mûre (c'est ici qu'Eschyle a fait représenter sa trilogie des Perses 
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en 470), par l'exécution en masse des gens instruits et par la confis
cation de tous leurs biens. Il a ensuite procédé à une réorganisation 
toute nouvelle de la population : en haut, -en conférant à ses parti
sans la grande propriété, en bas, en admettant des masses d'esclaves 
dans l'ordre bourgeois 1; comme ailleurs on répartit entre ces 
esclaves les femmes et les filles de la population supérieure anéantie. 
Il est encore caractéristique de l'antiquité que le type de ces révolu
tions n'autorise qu'un agrandissement de leur nombre, non de leu, 
volume. Elles apparaissent en quantités, mais chacune se développe 
complètement pour soi et en un seul point, et seule la simultanéité 
de toutes leur donne le caractère d'un phénomène général qui fait 
époque. La même chose est vraie du napoléonisme, avec lequel 
un régime informe s'élève pour la première fois au-dessus du méca
nisme de l'État-Cité sans pouvoir s'en affranchir tout à fait intérieu
rement. Il s'appuie sur l'armée qui commence a se sentir comme 
une grandeur politique indépendante, en face de la nation dégé
nérée dans sa forme. C'est aussi la courte voie de Robespierre à 
Bonaparte; avec la chute des Jacobins le centre de gravité passe de 
l'administration civile aux généraux ambitieux. Ce qui montre à 
quelle profondeur cet esprit nouveau a pénétré dans tous les États 
d'Occident c'est, outre la carrière de Bernadotte et de Wellington, 
l'histoire de la proclamation:« A mon peuple 1> en 1813; ici c'est la 
continuation de la dynastie prussienne qui es~ mise en question du 
côté militaire, au cas où le roi ne se déciderait pas à une rupture avec 
Napoléon. 

La deuxième tyrannie s'annonce donc aussi par la position abro
geant la forme intérieure de la polis, position prise par Alcibiade et 
Lysandre à la fin de la guerre du Péloponèse dans l'armée de leur 
cité. Le premier exerçait depuis 411 malgré l'exil, et donc sans 
fonction et contre la volonté de sa patrie, la domination effective 
sur la flotte athénienne; le second, qui n'était même pas spartiate, 
se sentait complètement indépendant dans le commandement d'une 
armée qui lui était personnellement soumise. En l'an 408 la lutte 
de deux puissances s'était développée en une lutte de deux hommes 
pour la domination du monde politique égéen 2• Bientôt après, 
Denys de Syracuse a donné à la guerre antique, par la formation 
de la première grande armée de métier (il a introduit aussi les 
machines de guerre et l'artillerie 3), une forme nouvc1le restée aussi 
exemplaire pour les diadoques et les Romains. Dès lors l'esprit de 
l'armée est une puissance politique pour soi et c'est une question 
très g-rave que de savoir jusqu'à quel point l'État est le maître ou 
l'instrument de ses soldats. Le fait que le gouvernement de Rome 
entre 390 et 367' est dirigé exclusivement par une commission 

1. Diodon·, XIV, 7. La scène se répète en 317 lorsqn~ _-\,;athoclès, alors potkr, 
fit pr-,cil>itcr sur la nouvelle couche supérieure ck la population ses bandes de salariés 
et ù'csc uvcs. Après le massacre, • le peuple » de ln • ville purgée " se rassemble et 
conkrc laùictature au• sauveur de la pure et vmic lihcrtè "· Ulodorc, XIX, 6 sq., 
sur tout cc mouvement, cf. Busolt, Griecll. Staat,k11i:d.·, p. 396 sq. et Pühlmann, 
Gesell. d. ,çoz. Jo'ra,:c, I, p. 416 sq. 

2. Ed. :\Icycr, Ccscl1. ,l. AU., IV, § 626, 630. 
3. H. Delbrück, Gcsc/iichtc der Kricg~ku11st (1903), I, p. 1.p. 
1. An de la mort uc Denys, cc qui n'est pcut-.:lrc pns un hasard. 
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militaire 1 révèle usez clairement une eolitique particulariste de 
l'armée. On sait qu'Alexandre, ce romantique de la deuxième tyran
nie, est tombé de plus en plus sous la dépendance croissante de 
la volonté de ses soldats et de ses généraux qui, non seulement 
l'obligèrent à la retraite dans l'Inde, mais aussi ont disposé avec 
évidence de sa succession. 

Cela appartient à la nature du napoléonisme, et il en est de même 
de l'extension de la domination pn-sonntlle sur des domaines dont 
l'unité n'est ni de nature nationale, ni de nature juridique, mais 
de nature simplement militaire et technico-administrative. Maia 
cette extension eat justement inconciliable avec la nature de la 
polis. L'ttat antique est Je aeul qui ne soit pas susceptible d'un 
élargissement orpnique, et c'est pourquoi les conquêtes de la 
deuxième tyranme aboutisaent à une j11:1etapolition de deux unit~ 
politiques : la polis et le territoire qui lui est soumis, dont la cohé
sion reste fortuite et toujours menacée. Ainsi naît l'image du monde 
hellénistico-romain, remarquable et non encore comprise dans sa 
siinification plus profonde : cercle de tn-,itoires limitrophes au 
milieu desquels grouillent une infinité de polis avec lesquelles le 
concept d'Etat proprement dit, la re, publica, reste exclusivement 
lié. Au centre de ces souverainetés et, pour chacune d'elles, en un 
point unique, se trouve le théltre de toute la politi9ue rée-Ile. 
L'orbis te"arum (expression très caractéristique) est simplement 
leur instrument ou objet. Les concepts romains de l'imperium, 
{fuissance officielle dictatoriale au delà des fossés de la ville et qui 
a éteint dès qu'on dépasse le pomerium) et de la p,ovincia, opposés 
à la rts publica, correspondent à un sentiment général antique qui 
ne connaît que le corps de la ville, comme ttat et sujet politique, 
et qui ne voit d'objet en« dehors Il que ear rapport à ce corps. Denys 
a • entouré d'un champ de ruines politiques • fa ville de Syracuse 
construite en forme de forteresse, et il a étendu de là sa sphère 
politique sur l'Italie inférieure et la côte dalmate jusqu'au nord de 
l'Adriatique où il posaédait Ancône, et Hatria (Adria) à l'embou
chure du Pô. Le plan inverse fut exécuté par Philippe de Macé
doiqe sur le modèle de son maître Jason de Phérée assassiné en 
370 : transférer le centre de gravité dans le territoire limitrophe, 
c'est-à-dire pratiquement dans l'armée et exercer de là une supré
matie sur le monde des ttata helléniques. Ainsi la Macédoine fut 
étendue jusqu'au Danube, et après la mort d'Alexandre s'y ajou
tèrent les royaumes des Séleucides et des Ptolémée& qui furent 
gouvernés chacun en ~artant d'une polis (Antioche et Alexandrie), 
et ce au moyen de 1 administration indi~ène existante qui valait 
toujours mieux que n'importe quelle admmistration antique. Rome 

I. Troll à &lx tribimi milita,es comulari f,otestate à la place des consuls. C'est 
pûdRment à cette époqur. qi1ei panulte de l'introduction de la solde et de la longue 
durft du aervlce mllifflll~ dans es lâdons, a dl\ naitre une clasae de véritablee soldats 
de profCSlion qui avait en main 1'€ectiou des centurions et ~ui déterminait l'eeprit 
da troupes. b est tout à fait faux de pe.rler encore aujourd hui de la conscrlpflon 
des pe.yean1, aa111 comP-ter que le■ quatre grande1 tribu■ urbaines fournlS&oient une 
D&rtle lmpo&aDte des effectifs dont l'lnftuence dépassait encore le nombre. Méme la 
ëteecdptlon archalsante de Tlte-I,lve et d'autres font voir quelle ln11uence les asao
clation1 permanente■ ont exercé 1ur la lutte des partll. 
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elle-même a organisé en même temps (de 326 à 265 environ) son 
royaume d'Italie centrale comme un Etat-tampon, et l'a fortifié de 
tous côtés par un système de colonies, d'alliances et de commu
nautés de droit latin. Ensuite, à partir de 237, Hamilcar Barca a 
conquis le royaume d'Espagne, pour Carthage qui vivait depuis 
très longtemps dans les formes antiques; Caïus Flaminius, la vallée 
du Pô pour Rome, à partir de 225, et enfin César, son royaume 
des Gaule,. C'est sur ce fondemert que reposent d'abord les combats 
napoléoniens des Diadoques en Orient, puis ceux d'Occident entre 
Sc1pion et Annibal, également issus tous deux des limites de la polis, 
et enfin ceux des triumvirs césariques qui s'appuyaient sur la somme 
de tous les territoires limitrophes et sur leurs instrumenta, afin 
d'être 11 les premiers à Rome 11, 

12 

A Rome, l'heureuse et puissante forme politique, atteinte en 
340, a contenu la révolution sociale dans le!! limites constitution
nelles. Un phénomène napoléonien, comme le censeur Appius 
Claudius, en 31 o, qui a construit le premier aqueduc et la Via Appia 
et qui a rtgné à Rome presque comme un tyran, a échoué très tôt 
en essayant d'annihiler la paysannerie par la grande masse citadine, 
et d'orienter ainsi la rohtique dans un sens athénien unilatéral. 
Car c'était le but qu'i poursuivait en admettant au Sénat ces fils 
d'esclaves, en réorganisant les centuries selon l'argent et non selon 
la propriété immobilière 1, et en répartissant les affranchis et les 
non-possédants sur toutes les tribus où ils devaient et pouvaient 
en tout temps mettre en minorité les paysans qui venaient rarement 
en ville. Ces gens sans terre furent déjà reportés par les censeurs 
suivants dans les quatre grandes tribus urbaines. Le non-ordre lui
même, qui était dirigé par une minorité de familles en vue, a 
reconnu que le but de cette réforme ne consistait plus, comme on 
l'a dit, dans la destruction, mais dans la conquête de l'organisme 
administratif sénjltorial. Il a fini par obtenir de force l'accès à toutes 
les charges et même, par la loi Ogulnia de 300, aux charges poli
tiques importantes des sacerdoces, des pontifes et des augures, et, 
par la révolte de 287 la validité juridique des plébiscites même sans 
le consentement du Sénat. 

Le résultat pratique de ce mouvement libertaire était justement 
le contraire de ce qu'en eussent attendu les idéologues {qui n'exis
taient pas à Rome). Le grand succès enleva son but à la protes
tation du non-ordre et par conséquent sa force motrice à celui-ci 
même qui, abstraction faite de l•'opposition, était politiquement 
un néant. Depuis 287 la forme d'État était là pour servir d'instru
ment politique dans un monde où ne comptaient sérieusement 
encore que les grands États-tampons de Rome, de Carthage, de 
Macédoine, de Syrie et d'tgypte; elle avait cessé d'être en danger 

I. Qui remoule d'après K. J. Neumann au grand Censeur. 
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comme objet de•• droits populaires •, et c'est justement sur quoi 
reposait l'ascension du peuple qui était seul resté en forme. 

D'une part, au milieu de la plèbe informe et depuis très long
temps ébranlée dans ses instincts raciques par l'admission en 
masse des affranchis 1, il s'était constitué une couche supérieure 
caractérisée par de ~randes capacités pratiques, par Je rang et par 
la richesse, et qui fusionna avec la couche supérieure correspondante 
au sein du patriciat. Il se développe ainsi dans le cercle le plus étr<>it 
une race vigoureuse, avec des habitudes vivantes distinguées et un 
vaste horizon politique, au sein de laquelle se concentre et se transmet 
héréditairement le fonds entier des expériences gouvernementales, 
stratégiques et diplomatiques, que les chefs de l'État considèrent 
comme leur profession unique, adéquate à leur ordre, et comme 
leur privilège traditionnel, et qui éduque la postérité uniquement 
en vue de l'art de commander et dans la hmite d'une tradition 
immensément fière d'elle-même. Cette nobilitas, inexistante en 
droit public, trouve son instrument constitutionnel dans le Sénat 
qui avait été à l'origine la reerésentation des intérêts du patriciat, 
donc de la noblesse ~ homérique •• mais où, depuis le milieu du 
ive siècle, les anciens consuls (à la fois souverains et généraux) 
foa:ment en tant que membres à vie un cercle fermé de grands talents 
régissant l'assemblée et, par elle, l'ÉtJat. L'ambassadeur de Pyrrhus 
voyait déjà, en 279, dans le Sénat romain une sorte de Conseil des 
rois, et on le voit donner enfin les titres de pn'nceps et de clan·ssimu, 
à un petit groupe de ses chefs dont le rang, la puissance et l'attitude 
ne le cédaient en rien aux souverains des royaumes diadoques 2• 

Un gouvernement apparaît, tel qu'aucun grand État n'en a 
jamais possédé dans aucune autre culture, et une tradition aussi 
qui n'a de pareille, tout au plus soua des conditions entièrement 
différentes, qu'à Venise et dans la curie des papes du baroque. On 
n'y trouve ni une théorie, comme ceJJe qui a tué Athènes, ni un 
provincialisme qui a fini par rendre Sparte méprisable, mais une 
pratiqUt: de grand style. Si la domination romaine est un phénomène 
tout à fait unique, merveilleux, au sein de l'histoire universelle, elle 
le doit non au « peuple romain », qui était en soi une matière brute 
comme tous les autres peuples, maïa à cette classe qui l'a mise en 

I. Scion le droit romain, l'esclave affranchi reçoit, de fa.clo, le droit de cité avec 
de légères restrictions; comme ces esclaves étalent orblinalres de tous les pays médl• 
terranéens et surtout de l'Est, Il se concentrait dans les quatre tribus urbaines une 
foule immense de déracinés qui restaient étrangers à toutes les tendances du vleux 
sang romain et qui les ont détruites rapidement lorsqu'ils ont réussi, depuis le mou• 
vcment des Gracques, à &'imposer par leur nombre. 

2. Depuis la fin du 1v• siècle, la ,iobililas se développe en un cercle fenné de 
familles qui avalent ou prétendaient avoir des consuls ~rml leurs 1mcêtrcs. PIWI 
011 tenait à cette condition stricte, plu11 frl-quente était la falsification ,ks nncicnnes 
listes consulaires pour • légitimer • l'ascension des familles de grande race et de grands 
talents. I.a première apogée tout à fait révolutionnaire de ces fnl!!lficatlons n lieu 
à l'époque <l'Ap. Claudius, où la liste fut confectionnée par un fils d'esclave, l'édile 
curule Cu. Flnvh1s (c'est encore ù cette ép<lque qu'on inventa ks Rurno111s cles rois 
romains d'nprC:'!1 les familles plébélcunes); la M.'COnde apogl'.-c e11t lieu au tcmp,i de 
111 bataille de Pydna, en 168, q11nnd la domination de la uohllltas commeuça à 
prendre des formes CC:'!larlques (r•:. Komemnnu, De, Priest,·,kod•·x ill tl,·, R•·ir,ia, 
191':I, p. 56 sq.). Sur lès 200 consulats de 232 à 133, 159 11pparti<'1111e11t à 26 famille~, 
et cltt jour où la race était épul!!ée et qu'on tenait donc d'a11tnnt plus ml1111tleusc• 
n1,·11t u la forme comme kllc, l'homo 11ot·r•s, comme Caton et Cicéron, de,•lcnt une 
rareté. 
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forme et l'a maintenue avec ou contre sa volonté, si bien que ce 
courant existentiel, qui avait encore à peine en 350. une significa
tion italique moyenne, a capté peu à peu dans son lit toute l'histoire 
de l'antiquité et a fait de sa dernière grande période une période 
romaine. 

L'achèvement de son tact- politique est démontré par ce petit 
cercle qui n'avait aucune espèce de droit public et par son manie
ment des formes démocratiques créées par la révolution et valant, 
comme partout, ce qu'on a fait d'elles. Ce qu'elles pouvaient avoir 
de dangereux dès qu'on les remuait, la confusion de deux pouvoirs 
qui s'excluent, est précisément ce qui a été traité en silmce avec 
une si parfaite maîtrise que la décision est toujours restée à l'expé
rience supérieure et le peuple toujours convaincu d'avoir lui-même 
provoqué cette décision et de l'avoir amenée dans son sens. Succès 
populaire tout en restant éminemment historique, tel est le mystère 
de cette politique et la seule possibilité de la politique en général 
dans toutes les périodes de cettb espèce, art où le régime romain 
est resté jusqu'à ce jour inaccessible. 

Mais d'un autre côté, le résultat de la révolution a été, malgré tout 
le reste, l'émancipation de l'argent qui régnait désormais dans les 
comices par centuries. Le mot populus devient ici de plus en plus 
un instrument entre les mains des grandes fortunes, et il a fallu 
toute la supériorité tactique des milieux dirigeants pour conserver 
dans la plebs un contrepoids et pour préparer réellement dans les 
31 tribus rustiques une représentation de la propriété paysanne sous 
la conduite des familles nobles, d'où la grande masse citadine 
restait exclue. D'où la manière énergique avec laquelle on écarta 
à nouveau les règlements d' Appius Claudius. L'alliance naturelle 
de la haute finance et de la masse, telle qu'elle se réalisa plus tard 
sous les Gracques et ensuite sous Marius, pour détruire la tradi
tion du sang, et qui a préparé aussi notamment la révolution alle
mande de 1918, a été rendue impossible pour plusieurs générations. 
Bourgeoisie et paysannerie, argent et propriété rurale se tenaient 
la balance dans des organes séparés et ils étaient concentrés et 
rendus efficaces par l'idée d'État incarnée dans la nobilitas, jus
qu'au jour où la forme intérieure en fut déchirée et où les tendances 
se séparèrent l'une de l'autre ayec hostilité. La première guerre 
punique était une guerre commerciale et dirigée contre les intérêts 
paysans, ce qui motive la décision proposée en 264 aux comices 
centuriales par le consul Appius Claudius, successeur <lu grand 
censeur. Au contraire, la conquête de la vallée du Pô depuis 225 
servait les intérêts paysans et fut décidée aux comices tribales par 
le tribun C. Flaminius, premier véritable César de Rome, qui fit 
bâtir la Via Flaminia et le Circus Flaminius. Mais précisément 
parce qu'en poursuivant cette politique il défendit, comme censeur 
en 220, aux sénateurs le commerce à'argent et qu'il rendit en même 
temps accessibles à la plèbe hi centuries chevaleresques de l'ancienne 
noblesse, cc qui ne profita réellement qu'à la nouvelle noblesse 
d'argent issue de la première guerre pumque, il est devenu tout à 
fait contre son gré le créateur d'une haute finance organisée comme 
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ordre politique, précisément celui des tquite1, 9ui ont mis fin un 
aiècle plus tard à. la grande époque de la nobihtaa. A partir de ce 
moment (victoire aur Hannibal où périt Flaminius), l'arl[ent devient 
auui pour le gouvernement le dernier moyen de continuation de 
aa politique, dernière politique d':8tat réelle qui exista dans l'anti-
quité. _. 

Lorsque les Scipions et leurs partisans eurent cessé d'être la puis
sance dirigeante, il ne resta plus qu'une politique privée d'hommes 
particuliers qui poursuivaient leun intérêts par toua les moyens 
et pour qui l'orbû tttTarum était un butin involontaire. Si Polybe 
qui appartenait à ce milieu a vu dans Flaminius un démagofue et 
la cause de toua les malheurs de l'époque des Gracques, i s'est 
complètement trompé sur ses intentions mais non sur ses effets. 
Tout comme le vieux Caton qui renversa par son zèle aveugle de 
chef paysan le grand Scipion à cause de sa rolitique mondiale, 
Flammius auui a réalisé le contraire de ce qu'i voulait. A la place 
du règne du sang il introduisit celui de l'argent, et l'argent a détruit 
l'ordre paysan en moins de trois générations. 

Si dans les destinées des peuples antiques. le fait que Rome lut 
le seul ttat-Cité qui domina la révolution sociale sans perdre sa 
constitution solide était un invraisemblable hasard, en Occident 
avec ses formes généalogiques fondées sur l'éternité, c'était presque 
un miracle qu'une révolution violente ait éclaté en un lieu unique, 
à Paria. Ce n'est pas la force, mais la faiblesse de l'absolutisme 
français, qui a fait exploser les idées anglaises en combinaison avec 
la dynamique de l'argent, donné une forme vivante à la phraséo
logie rationaliste, combiné la vertu avec la terreur, la liberté avec 
le despotisme, et réagi aussi dans les petits orages de 1830 et de 
1848 et dans la nostalgie catastrophique des socialistes 1• En Angle
terre même où le règne de la noblesse était plus absolu que celui
de tout autre en France, quelques rares adeptes de Fox et de She
ridan ont salué sans doute les idées de la Révolution française (elles 
étaient toutes d'origine anglaise); on parlait de suffrage universel 
et de réforme parlementaire 1, mais cela suffisait pour provoquer 

t. Et même en France, où la noblesse de robe dans les Parlements se moquait 
ouvertement du gouvernement et arrachait impunément des murs les ordres du 
roi pour afficher il la place lcun propres arréts (R. Holtzmann, Franwsicu Ver/as• 
S16ngsg_escllichte, 1910, p. 353); où I' • on commandait et où l'on n'obélssal.t pas, où 
l'on faisait des loi& et où on ne Ica exécutait~• (A. Wahl, Vorg,sclaichte tlii /ran,. 
RIVOllllion, I, p. 29); où la haute finance pouvait renverser Turgot et tous ceux qui, 
pç leurs plans <le reforme, lui étaient gênants· où Ica gens instruits, le& princes les 
nobles, Je bout clergé et les offldcrs en tétc étaient atteints d'anglomanie et appl,;:u
dillllicnt ù c~uc espè_cc d'opposition : méme là il ne serait rien arrlv~ si toute wie 
16rle immédiate d'h1âdents ne s'étaient trouvés r(:unia : la mode chez les offiders 
de ~dre_part au combat des ~ublicalns d'Amérique contre la royauté a11glalse; 
la défaite diplomatique en Hollande (27 octobre 1787), RU moment où le gouverne
ment prépaioit une réforme grandiose; et le constant changement ministériel sous 
la prcilslon des milieux lrreapon111blcs. Dans l'Emt>lre brltanniqne la perte des 
colonies américaines était la con~uence des tentatlves des granils milieux tories 
en accord avec Georges III, mais évidemment pour renforcer l'autorité royale dans 
leur propre lnU:ret. Ce parti avait dans les colonies une forte prop(!rtion de parti
uns royiillates, notamment dan1 le sud qui, en luttant du côté a11glais, ont déddé 
de la bataille de camden et qul, apmi là victoire des rebelles, ont émigré pour la 
plupart daus le canada resté fidèle au roi. 

2. En 1793, 3o6 membre& de la Chambre b8ll&c furent (:lus en tout par 160 per
llOIUIU, La ârcon&crlption électorale du vieux Pitt: Old-Sarum, se composait d'une 
ferme qui envoya :z députés. 



L'ÉTAT 

chez les deux partis sous la conduite d'un whig, le plus jeune Pitt, 
les mesures les plus radicales qui ont rendu inutiles toutes les tenta
tives pour porter atteinte au régime nobiliaire· en faveur du Tiera
État. La noblene anglaise a déchaîné la guerre de vin~t ana contre 
la France et mis en mouvement toutes les monarchies d'Europe 
pour terminer enfin, à Waterloo, non l'Empire mais la Révolution 
<lui avait osé introduire d'une manière tout à fait naïve dans la poli
tique pratique les opinions privées des philosophes anglais et donner 
ainsi au tiers tout à fait informe une position dont on a prévu les 
conséquences non dans les salons de Paris, mais d'autant mieux 
dans la Chambre basse an~laise 1• 

Ce qu'on apP.elait ici opposition était_ l'attitude observée pfr l'un 
des partis nobiliaires tant que l'autr~ était au gouvernement. Elle 
ne signifiait pas ici, comme dans le reste du continent, l'exercice 
d'une critique professionnelle sur un travail dont l'accomplisse
ment relevait de la compétence des autres, mais l'essai pratique 
pour contraindre dans une forme l'activité gouvernementale que 
l'on était à chaque instant prêt et capable d'assumer soi-même. Mais 
cette opposition dont on ignorait complètement les conditions 
sociales servit immédiatement de modèle aux aspirations des gens 
instruits en France et ailleurs, où elle devint une domination du 
tiers sous les yeux de la dynastie, domination dont on ne se repré
sentait pas toutefois les conséquences lointaines avec toute la 
clarté désirable. Les institutions anglaises furent vantées depuis 
Montesquieu avec une incompréhension enthousiaste, bien que 
tous ces États ne fussent point des îles, et ne remplissaient donc 
pas la condition essentielle de l'évolution anglaise. L'Angleterre 
ne fut réellement un modèle gue sur un point. Lorsque la bour
geoisie allait retransformer l'Etat absolu en ttat des ordres, elle 
trouva là une organisation qui n'avait jamais été autre chose. Sans 
doute c'était la noblesse seule qui gouvernait, mais du moins ce 
n'était pas la Couronne. 

Le résultat de l'époque est la forme fondamentale des États du 
continent au début de la civilisation, c'est la« monarchie constitu
tionnelle » dont la possibilité extrême semble être la République, 
au sens où nous entendons aujourd'hui ce mot. Car il faut bien 
finir par s'affranchir du bavardage des doctrinaires qui pensent en 
catégories atemporelles, et donc étrangères à la réalité, et pour qui 
11 la République » est une forme en soi. L'Angleterre ne possède 
pas plus une Constitution, au sens continental du mot, que l'idéal 
républicain du x1x8 siècle n'a quelque chose de commun avec la 
res publica antique, ou même avec Venise et les anciens cantons 
suisses. Ce que nous appelons République est une négation qui 
suppose que ce qu'on a nié est constamment possible avec une 

1. D~uls 1832 la noblesse anglaise a ensuite, par une &ériedeprudentes r~orme~, 
amen#! la bourgeolllie à collabor,r avec elle, m&111110u11 aa direction constante et 1ur
tout dana lea cadres de sa tradition qui ~t la eource dea jeunes talent■• I.a ~o
cratle se râllllaft de telle aorte que re gouvernement restait strictement en forme, 
dans la vieille fonne aristocratique d'allleura, tout en donnant à chaclm (selon eon 
opinion) la liberté de faire de la pc;,Jl~ue. Cette transition au milieu d'une eodété 
non paysanne dominée par dea hitéréts commerciaux est la plus grande rl:allsatlon 
de la politique intérieure du lrllt1 llik!e. 
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oécesaité intérieure. Elle est la non-monarchie dans les formes 
empruntées à la monarchie. Le sentiment généalogique chez l'homme 
occidental est d'une force ai extraordinaire, il convainc de men
songe sa conscience à tel point que toute son attitude politique est 
dlterminée par la dynastie, même quand celle-ci a cessé d'exister. 
C'eat en elle que l'histoire s'incarne, tandis que la vie ahistorique 
nous est impossible. Il y a une grande différence suivant que l'homme 
antique ignore le principe dynastilue en général par le sentiment 
fondamental de son être, ou que 'intellectuel d'Occident depuis 
l'époque rationaliste et pour la durée de quelque deux siècles 
cherche à le tuer en lui-même pour des raisons abstraites. Ce senti
ment est l'ennemi secret de toutes les constitutions systématiquts 
et non organiques, qui ne sont.au fond rien d'autre-que des mesures 
de défense et des rejetons de la peur et de la méfiance. Le concept 
citadin do la liberté (être libre de quelque chose) se restreint jusqu'à 
une sigmfication simplement antidynutique; l'exaltation répu
blicaine ne vit 'J.ue de ce sentiment. 

A la nature d une telle négation appartient inévitablement une 
prépondérance de la théorie. Tandis que la dynastie et la diplomatie 
qui lui est proche intérieurement conservent la tradition ancienne, 
le tact, dans les constitutions ce sont les systèmes, les livres et les 
concepts qui acquièrent une prépondérance tout à fait inconce
vable en Angleterre, où rien de négatif et de défensif ne s'attache 
au gouvernement. Ce n'est pas en vain que la culiure faustienne est 
celle de l'écriture et de la lecture. Le livre imprimé est un symbole 
de l'infini temporel, la presse est en outre un symbole de l'infini 

;spatial. -Comparée à la puissance et à la tyrannie extraordinaire de 
ces symboles, la civilisation chinoise elle-même apparaît presque 
comme non écrite. Dans les constitutions on oppose la littérature 
à la connaissiance des hommes et des choses, la langue à la race, le 
droit abstrait à la tradition glorieuse, sans se demander si la nation 
reste encore capable de travail et en forme, au milieu du courant 
des événements. Mirabeau a lutté tout seul et en vain contre une 
uaemblée « qui confondait la politique avec un roman »; ce ne sont 
pas seulement les trois constitutions les plus doctrinaires de notre 
temps, la Constitution française de 179 I et les Constitutions alle
mandes de 1848 et de 1919, mais à peu près toutes les Constitu
tions qui refusent de voir le grand destin du monde réel et croient 
l'avoir ainsi réfuté. Au lieu de l'imprévu, du hasard des fortes person
nalités et des circonstances, règne la causalité, atemporelle, juste, 
cet enchaînement intelligent et toujours le même des causes et des 
effets. Il est caractéri1tique qu'aucun texte constitutionnel ne con
naisse l'argent comme grandeur politique. Ils contiennent tous de 
la pure théorie. 

On ne peut supprimer ce désaccord dans la nature de la monar
chie conatitutionnelle. Il y a ici une oppoaition tranchée entre la 
réalité et la pensée, le travail et la critique, et Je frottement réci
proque est ce qui apparait à l'intelligence moyenne comme étant 
la politique intérieure. Cc n'est qu'en Anfleterre (ai l'on fait abs
traction <le l'Allemagne prussienne, et de 1 Autriche où .avait existé 
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au début une constitution mais qui n'avait pas exercé une très 
grande influence relativement à la tradition politique) que se sont 
conservées des habitudes gouvernementales issues d'un même jet. 
Ici la race s'affirmait en face du principe. On sentait que la poli
tique réelle, c'est-à-dire orientée exclusivement vers le succès 
historique, repose sur la discipline et non sur l'instruction. Cc n'était 
pas un préjugé aristocratique, mais un fait cosmique qui se manifeste 
avec beaucoup plus de cl9:rté chez les éleveurs anglais de fur sang 
'lue dans tous les systèmes philosophiques du monde. L instruc
tion peut raffiner la discipline, mais non la remplacer. Et ainsi la 
haute société anglaise, l'école d'Eton, le Balliol College d'Oxford 
deviennent des lieux où l'on dresse les politiciens, avec une logique 
qui n'avait de pareil que dans le dressage du corps des officiers 
prussiens; écoles de connaisseurs qui dominent le tact secret des 
choses ainsi que la marche silencieuse des opinions et des idéals 
et 9ui laissèrent pour cette raison, depuis 1832, couler le ffot tout 
entier des principes révolutionnaires bourgeois par-dessus l'exis
tence dirigée par eux, sans courir le danger de laisser tomber les 
r@nes de leurs mains. Il possédait le training, la flexibilité et la mai
trise de soi d'un corps humain qui, sur son cheval de course, sent 
venir la victoire. On laissait aux grands principes le soin de faire 
mouvoir les masses, parce qu'on savait ~ue ces grands principes 
pouvaient @tre mis en mouvement par I argent; et, au lieu des 
méthodes brutales du xvme siècle on trouva des méthodes plus 
délicates et non moins efficaces dont la plus simple consiste dans 
la menace de payer les frais d'une nouvelle élection. Les constitu
tions doctrinales du continent n'ont vu qu'un des côtés de la réalité 
démocratique. U au contraire, où l'on n'avait pas de constitution, 
mais où l'on était en constitution, on a vu cette réalité tout entière. 

Un obscur sentiment de tout ceci n'a jamais disparu sur le conti
nent. Pour l'füat baroque absolu il y avait une forme claire; pour 
la monarchie constitutionnelle il n'y avait que des compromis 
inconstants, et les partis conservateurs et libéraux ne se distin
guaient pas, comme en Angleterre, (depuis Canning) d'après les 
méthodes gouvernementales éprouvées depuis longtemps qu'ils 
appliquaient l'une après l'autre, mais d'après la direction dans 
laquelle ils désiraient modifier la constitution, c'est-à-dire d'après 
la tradition et la théorie. Devait-on faire servir la dynastie au Parle
ment ou le Parlement à la dynastie ? Telle était la question liti
gieuse qui faisait oublier le but final de la politique extérieure. Le 
côté « espagnol » et le côté << anglais » (mal compris) de la constitu
tion n'ont pas grandi ni ne pouvaient grandir ensemble, si bien 
~ue, pendant le x1x8 siècle, le service extérieur diplomatique et 
1 activité parlementaire se développèrent dans deux directions 
totalement différentes, restèrent par leur méthode et par leur senti
ment fondamental complètement étrangers l'un à l'autre et se mépri
sèrent profondément. La vie se blessa, en se frottant dans une 
forme qu'elle n'avait pas développée spontanément. La France 
tomba depuis Thermidor au pouvoir de la Bourse, adouci de temps 
en temps par l'érection d'une dictature militaire: 1800, 18151 r871, 
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1918. Dans l'œune de Bismarck, qui était de nature dynastique dans 
ses traita fondamentaux, avec une partie parlementaire réaolument 
subordonnée, le frottementtintérieur de,•int si fort qu'il a usé toute 
1'6nergie politique et,.finalement depuia 1916, l'organisme lui-même. 
L'armée al'ait son hiatoire propre et une grande tradition depuis 
Fridéric-Guillaume ter, l'adminiatration, également. C'est ici qu'est 
l'origine du aocialisme conaidéré comme une espèce politique d'être 
en forme, radicalement opposée à l'espèce anglaise mais expre88ion 
parfaite, comme elle, d'une race \'igoureuae 1• L'officier et le fonc
tionnaire étaient dreaaés à la perfection, mais le devoir de dresser 
le type politique correapondant n'était pas connu, la haute poli
tique était u administrée •• la politique inférieure s'épuisait en que
rellea déaeapér~s; ainai l'armée et l'administration fini .. aient par 
devenir leur propre fin depuis que, avec Bismarck, avait disparu 
l'homme pour qui elles. pounient être dea moyens, même sans la 
collaborat1on d'une souche de politiciens qui ne peuvent être dressés 
que par une tradition. Lorsque à la fin de la guerre mondiale la 
superstructure disparut, les partia politiques dreas~ pour l'oppo
aition aubsiatèrent seuls et firent descendre tout à coup l'activité 
gou,·emementale à un niveau qui était inconnu jusqu'à ce jour par 
les ttats cMliséa. 

~lais le parlementarisme eat aujourd'hui en voie de décadence 
complète. Il était 11n, continuation de Ill rholution bourg,ois, avec 
d'autr11 •oy,n,, la Ré\'olution du Tiers-:2tat de 1789 mise en forme 
législative et combinée a,·ec son ad,·ersaire, la dynastie, en unité 
de gouvernement. En effet, chaque lutte électorale moderne eat 
une guerre civile faite avec le bulletin de ,·ote et a,·ec toua les moyens 
d'excitation par la parole et par la plume et chaque grand chef de 
parti est une espèce de N apol~n bourgeois. Cette forme faite pour 
durer, qui appartient exclusivement à la culture occidentale et qui 
serait insensée et impoasible dana toutes Ica autres cultures, révèle 
encore la tendance à l'infini, la prévision I et la prévoyance histo
riques, et la volonté d'organiser l'avmir lointain selon les principes 
bourgeois actuel■• 

Malgré cela le r,arlementariame n'est pu un aommet, comme la 
polis absolue et 1 ttat baroque, maie une courte transition, celle 
notamment de la période tardive avec aea formes organiques à la 
période sénile des gi:ands individu,, au milieu d'un monde qui a 
perdu sa forme. Il contient un reste de bon style baroque, comme 
lea maisons et les meublea de la première moitié du XIX- aiècle. La 
coutume parlementaire est du rococo anglais, mais qui a perdu 10n 
évidence et qui ne repoae plua dans le sang, maïa est imité au con
traire artificiellement et devenu affaire de bonne volonté. Ce n'est 
que dans les brèves périodes d'enthousiasme du début qu'elle 
pouède une ombre de profondeur et de durée et seulement parce 
qu'on venait de vaincre et que par respect pour son propre ordre, 

1. Pr,uu,Nl•1t1 '"'" S01ialim1111, p. 40 aq. 
2. I,a ulaanœ du Tribunat ràmam eat ml huard aveugle dont ~e ne 

10Upçolll!lllt let conaauenœa heureuaa. Au contralze lai conatituUom ocdda· 
tala IODt mûmDmt rtllsbiet et uactement c:alculm cl.au leurs effets, 10lt que ce 
cakul f6t j111te ou fam:. 
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on se faisait un devoir de respecter les bonnes manières du vaincu. 
Sauver la forme, même quand elle est contraire à votre avantage : 
c'est sur cette entente que re1osc la possibilité du parlementarisme; 
par le fait qtt'i/ est attei11t, i est déjà proprement dominé. Le non
ordre se divise à son tour en groupes d'intérêts naturels; le pathos 
de la résistance du vainqueur et du vaincu touche à sa fin. Et dès 
que la forme ne possède plus la force d'attraction d'un idéal jeune, 
pour lequel on n'hésite pas à marcher aux barricades, apparaissent 
les moyens extra-parlementaires d'atteindre le but malgré le vote 
et sans lui : parmi eux l'argent, la pression économique, avant tout 
la grève. Ni la masse grand'citadine, ni la forte personnalité n'ont 
de vrai respect pour cette forme sans profondeur et sans passé; et 
dès qu'ori découvre qu'elle n'est qu',mc forme, elle est déjà ausai 
de,·enue un masque et une ombre. Avec le début du xx• siècle le 
parlementarisme, même anglais, se rapproche à pas rapides du rôle 
qu'il a,·ait fait jouer lui-même à la royauté. Il devient un spectacle 
impressionnant pour la fou1e des orthodoxes, tandis que le centre 
de gravité de la grande politique, qui se transmit juridiquement de 
la couronne à la représentation populaire, passe désormais réelle
ment de celle-ci au milieu privé et à la volonté de personnes parti
culières. La guerre mondiale a à peu près achevé cette évolution. 
De la domination de Lloyd George aucune voie ne nous ramène 
au vieux parlementarisme, pas plus que du napoléonisme au parti 
militaire français. Et pour 1 Amérique, qui exista jusqu'ici pour soi 
et qui était plutôt une région qu'un Stat, deruis son entrée dans la 
Guerre mondiale, l'existence juxtaposée d un Président et d'un 
Congrès, empruntée à une théorie de Montesquieu, est devenue 
intenable et laissera, en cas de dangers réels, la place à des puis
sances informes, comme en connaissent depuis très longtemps 
l'Amérique du Sud et le Mexique. 

IJ 

Nous entrons ainsi dans la période des combats gigantesques, 
où nous nous trouvons aujourd'hui. Passage di, napoléoninM aa, 
césarisme, phase évolutive générale comprenant au moins deux 
siècles qui peuvent être montrés dans toutes les cultures. Les Chinois 
les appellent Tschankuo, période des füats batailleurs (480-230 = 
antiquité 300-50 environ) 1• 

Au début on compte sept ~randes puissances, qui entrent, d'abord 
sans plan, puis avec une vision de plus en plus claire de l'inévitable 
résultat final, dans cette suite serrée de guerres et de révolutions 

1. Des rare11 ouvrages ouest-européens traitant de l'histoire de la vieille Chine 
Il résulte qu'il y a dans la littérature chinoise un très grand nombre de matérlam: 
relatifs à œtte période correspondant exactement à notre Période actuelle avec -
paralWes Innombrables; mais nous ne possédons pas un seul ouvrage traitant s&ka
sement et polfüquement de la question. Par exemple, Hübotter, A us dm P~ 
iür Ki1111Pfentl111 RticJu 1912; Piton, The six great cbàncellors of Tsin, Cliin11 Rn, 
XIII, p. 102, 255, 3651 XIV, p. 3i Ed. Chavannes_, Mi,noi,e liisto,ique de Se 11u1 tsin. 
1895 ~.; Pflzmaler, Sds. Wun. Akatl., XI.III, 1803 (Tsin), XI,I\' (Tou); A. Tschcppe 
11..stoi,e tlv ,oyavm, IÜ 011 (1896), tl, Tscliov (1903). 
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extraordinaires. Un siècle plus tard, il y en a encore cinq. En 4_41 1 

le souverain de la dynastie Dschou devient penaionnaite d'Etat 
du« duc oriental•• et le reate du paya qu'il p~dait ainsi diapanit 
de l'histoire plus lointaine. En même temps commence l'ascension 
rapide de 1'2tat romain de Tain, dans l'aphaloaophique Nord-Ouest 1 

qui étend son influence à l'Ouest et au Sud sur le Thibet et sur le 
Yunnan, et qui encercle les autres ttata dana un grand arc. Le point 
central dea adveruirea eat formé par le royaume de Tau dans le 
sud taoïate 1, d'où la civiliaation chinoiae p~ètre lentement dans Ica 
paya encore peu connus au delà du grand fleuve. Il y a en effet la 
même opposition qu'entre Ica Romains et les Hellènes : là, une dure 
et claire volonté de puiaaance; ici, un penchant à la rêverie et à la 
réforme sociale. De 368 à 3:zo (période correspondant à peu près 
dan, l'antiquité à la :z0 guerre punique), le combat s'élève à une lutte 
ininterrompue de tout le monde chinois, avec des armées massives 
recrutées par la tension extdme du chtff re de la population. « Les 
alliés, dont les paya étaient dix foi• plus grands que ceux de Tsin, 
enrôlèrent en vain un million d'hommes; Tsin avait toujours des 
réserves prêtes. Du commencement à la fin il est tombé un million 
d'hommes •• écrivait Se ma tsien. Su tsin, d'abord chancelier de 
Tsin, mais qui passa ensuite, comme partisan de la Société des 
nations (hoht111ng), au camp des adversaires, réuasit à lever deux 
irandes coalitions (333 et 3:z1), qui échouèrent par manque d'union 
intérieure dès les premières.batailles. Son grand adversaire, le chan
celier Tschang-Y, impérialiste r~solu, était en 311 près de sou
mettre volontairement le monde politique de la Chine, lorsqu'un 
changement de trône déjoua sa combinaison. En :z94 commencent 
les campagnes de Pe Ki 1• Sous l'impression de sa victoire, 1~ roi 
de Tsin prend en :z88 le titre impérial mystique de l'époque lége~
daire, ce qui exprime sa prétention à gouverner le monde; il est 
immédiatement imité par le souverain de Tsi à l'Est'· Par là com
mence une recrudescence des batailles décisives. Le nombre d'ttats 
indépendants baisse de plus en plus. En :z55 disparait aussi l'ttat 
où est né Confucius, Lu, et en 249 la dynastie Dschou touche à sa 
fin. En :z46 le grand Wang Dscheng Agé de 13 ans devient empereur 
de Tsin et, soutenu par son chancelier Lui Schi, le Mécène chinois 6, 

il mène le combat final où le dernier adversaire, le royaume de 
Tau, oae J>rendre la dernière offensive en 241. En :121, il a pria 
comme unique souverain réel le titre de Schi (Auguste). C'est le 
début de l'époque impériale chinoise. 

Aucune période ne montre aussi clairement que celle des ttats 

J. Aujourd'hui province de Schenzl environ. 
2. Sur le YangtR moyen. 
3. Blolftlphle 13 de Se m,a tslen. Autant q~•11 est permia de juRff d'aptts les 

rapports traduite, la p~tlon et la dllJ)_OIIUOn -de ses œm~gncs, l'audace des 
~Uon1, par lellquclleii li~ l'adftl'IIÜtt 111r le terrain 00: Il-peut le batttt, et 
1 e:skutloà 'tout à fait nouvelle dn batallln œrtlcullèra, font aPDUaltrc Pe XI 
comme un de■ pl111 grandi ~e■ mllltalrcl de fous lei temp■, et q_ul in6rttcralt un11 
dolltc d'kre 6tudlé par un ~e. De œtte 6J>C!9ue date encorcl'œuvrc de Sunt■c 
1ur la P.cm~ dont l'lmlumcc e■t COlllldmblc: Gllës, S.,.,_ 0111116 tm of •·a, (1910), 

4. A:uJoura'hul Sc:hantuq et Pct9chW. 
5. Piton, I,ü Pub Wdh (Clli1111 RlfMIII, XIII, p. 365 ■q.). 
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batailleurs l'alternative de l'histoire universelle : grandt formt ou 
grandi pouvoir, pa,ticulin1. Dans la même mesure où les nations 
cessent d'être politiquement en constitution, croissent les po88ibi
lités de l'homme privé énergique qui veut être un créateur poli
tique, posséder la puissance à tout prix et devenir par le poids de 
sa personnalité le destin de peuples et de cultures entiers. Par leur 
forme, Ica événements sont devenus inconditionnels. Au lieu de la 
tradition sûre qui peut se passer du génie, parce qu'elle est elle
même une force cosmique à la suprême puissance, se substitue 
désormais le hasard des grands .hommes des réalités. Le hasard de 
leur ascension conduit en un seul jour un peuple faible, comme les 
Macédoniens, à la tête des événements, et le hasard de leur mort 
peut immédiatement précipiter dans le chaos le monde et son orga
nisation personnelle stable, comme on le voit dans le meurtre de 
César. 

Cela s'est déjà révélé autrefois dans les périodes de transition 
critiques. Les époques de la Fronde, de Mingdschu, de la première 
tyrannie, où l'on n'était pas en forme, mais luttait pour la forme, 
ont amené chaque fois une série de grandes figures qui dépassaient 
toutes les bornes d'une charge officielle. Le tournant de la culture 
à la civilisation le fait encore une seconde fois dans le napoléo
nisme. Mais avec celui-ci, qui engage le temps dans l'absence de 
forme historique absolue, point la véritable floraison des grands 
individus, qui est presque rarvenue chez nous à son apogée avec 
la guerre mondiale. Dans I antiquité, ceci se passa sous Hannibal 
qui, au nom de l'hellénisme auquel il appartenait intérieurement, 
a ouvert la lutte contre Rome, mais qui y a péri parce que l'Orient 
hellénistique, entièrement antique, a compris trop tard ou n'a pas 
compris du tout le sens de l'heure. Avec sa mort commence cette 
fière série de ~rands hommes commençant aux deux Scipions et 
qui, par Aemihus Paulus, Flaminius, les Catons, les Gracques, par 
Marius et Sulla, va rejojndre Pompée, César et Auguste. L'incom
préhension qui sert d'habitude à traiter le côté politique de l'histoire 
chinoise a appelé ces hommes des sophistes 1. Ils l'étaient aussi, 
mais dans le sens où les Romains contemporains en vue étaient des 
Stoïques, après avoir reçu l'enseignement philosophique et rhéto
rique de l'Orient grec. Ils étaient tous des orateurs disciplinés et ont 
tous à l'occasion écrit sur la philosophie, César et Brutus aussi bien 
que Caton et Cicéron; seulement ils ont écrit non en philosophes 
de métier, mais sur la base d'une coutume distinguée et à cause de 
leur otium cum dignitatt. Abstraction faite de ces spéculations, ils 
étaient maîtres des réalités, sur le champ de bataille comme dans 
la haute po!itique, il en est de même exactement pour les chance-

1. SI cette expression devait avoir, dans les textes chinois, un sens-approché de 
celui qu'y ont bêtement compris ses. traducteurs, cela prouverait seulement que 
l'lntelllgenœ des probl~mes politiques, dans la ~rlode Impériale de la Cblne, a 
dllpani auul rapidement que dans l'Bmpln; romain ... )HU'œ que les autean eus:
mémes ne lea vivaient ~us. Se ma tslen !'.jW est tant aihnJré n'est au fond qu'un 
compllateur, à peu près dans le_101lt de Pfüt~ue, au.quel Il COrrffPOnd ausal dana 
le tcm.pa. I.e IOJDDl.et de l'lntem,euce hlatorlq_~_sup,ios• u11, ,qêrimc• tl• ""
""""' et doit ttn: placé au tempa des l!tata bàtameur, em:-mtmes, tout comme U 
commence chez nous avec le xni:• 11lkle. 
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liers d'ttat Tschant I et Su tsin 1, pollr le diplomate redouté, Fan
sui, qui a renversé le général Pe-Ki, pour le législateur Wei-Yang 
de Tsin, pour le Mécène du premier empereur Lui-Schi, etc ... 

La culture avait conjuré toutes les forces en forme stricte. Main
tenant elles sont séparées et « la nature », c'est-à-dire le cosmique 
reprend immédiatement ses droits. Quel que soit le sens que les 
idéalistes et les idéologues ,·oudront attacher au tournant de l'his
toire, qui va de l'ttat absolu à la communauté des peuples ... com
battants ... de toute civilisation commençante, ce tournant dans le 
monde réel signifie le passage du gouvernement, dans le style et le 
tact d'une tradition stricte, au sic volo sic ji,heo du régime personnel 
illimité. Le maximum de forme symboli9.ue supra-personnelle se 
confond avec le sommet des périodep tardn.-es, en Chine vers 600, 
dans l'antiquité vers ·450, chez nous vers 1700; le minimum se place 
dans l'antiquité sous Sulla et Pompée et sera atteint chez nous, et 
peut-être déjà dépassé au siècle prochain. Les grandes luttes inter
nationales sont partout mêlées de luttes inter-politiques, révolu
tions d'une espèce effrayante, mais qui servent (qu'on le sache et 
veuille ou non) sans exception à des problèmes impérialistes de 
politique extérieure, qui sont en fin de compte purement per
sonnels; le but théorique de ces luttes n'a aucune importance histo
rique et nous n'avons pas besoin de savoir sous quels mots d'ordre 
les révolutions chinoise et arabe de cette époque éclatèrent, ou si 
aucun de ces mots d'ordre n'y a présidé. Aucune des innombrables 
révolutions de cette époque qui, de plus en plus, de,·iennent dei 
explosions aveugles de grandes masses citadines déracinées, n'a 
jamais atteint ni pu atteindre un but. Il reste une seule réalité histo
rique : l'abolition rapide des anciennes formes déblayant la voie 
aux pouvoirs césariques. 

Mais la même chose est vraie aussi des guerres dans lesquelles 
les armées et leur tactique deviennent de plus en plus des œuvres 
non de l'époque, mais des chefs particuliers absolus qui n'ont assez 
souvent découvert leur ~énie que plus tard et par hasard. En 300 il 
y avait des armées romaines, depuis 100 il n'y a plus que des armées 
de Marius, de Sulla, de César, et Octave fut diri~é par son armée, 
celle des vétérans de César, plus qu'il ne la dirigeait lui-même. Mais 
ainsi les méthodes de la stratégie, leurs moyens et leurs fins pren
nent des formes tout à fait différentes, naturalistes, effrayantes. 
Ce ne sont plus, comme au xvm8 siècle, des duels sous forme 
chevaleresque, comme ceux du parc de Trianon, qui avaient des 
règles fixes, montrant quand un duelliste doit déclarer ses forces 
épuisées, quelle mesure extrême de force combative il doit fournir 
et quelles conditions le vainqueur a le droit d'imposer comme 
homme d'épée. Ce sont des combats d'athlètes, d'hommes furieux, 

1. Toua .:ux avalenUti, comme la plupart des hommes d'Etat dmgea,. •• u ·alors. 
des auditeurs de Kwel ku que sa counàlasance des homme!1 sou resard profond 
pour les J!OIISlblllt~ historiques et sa maitrise de la technique aiplomaUque en vo111e 
(• art de la verticale et de l'horbontale •l font appa.i:altre comme l'une del penon-
11ali~ les plus Influentes du temps. Apm lui, une Importance analosue «but au 
pbilolophe et thiorlden de la auerre, Bun tae, qu'on vient de mentloniier et qui fut 
notamment le profeueur du cbanceller I.l Il. 
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qui sont menés par tous les moyens, à coups de·poings et à coupa de 
dents, jusqu'à la défaite corporelle de l'un et à l'exploitation illi
mitée du succès par l'autre. Le premier grand exemple de ce retour 
à la nature nous est donllé par les armées de la Révolution et de 
Napoléon, qui substituent à l'artistique manœuvre des petits corps 
de troupe, l'assaut des masses, sans égard pour les pertes, et qui 
ruinent ainsi toute la fine stratégie du rococo. Déployer sur les 
champs de bataille la force musculaire de tout un peuple, comme 
cela se passe par l'application du service militaire obligatoire, 
est une idée qui restait totalement étrangère à l'époque de Frédéric 
le Grand. 

Et de même dans toutes les cultures, la technique de la guerre a 
suivi, en hésitant, celle de l'artisanat jusqu'à ce que, au début de 
chaque civilisation, elle prenne tout à fait la direction, mette impu
demment à son service toutes les possibilités mécaniques, ouvre 
en général pour la première fois des domaines tout à fait nouveaux 
pour les nécessités militaires, mais écarte aussi de cette m;,nière, 
dans une grande proportion, l'héroïsme personnel de l'homme de 
race, l'ethos nobiliaire et l'esprit raffiné de la période tardive. Dana 
le cadre antique, où la nature de la polis rendait impossibles Jes 
armées de masse (par rapport à la petitesse de toutes les formes 
antiques, même dans la tactique, les effectifs de Cannes, de Phi
lippes et d' Attium sont tout à fait énormes), la deuxième Tyrannie 
a introduit la technique mécanique et par Denys de Syracuse, immé
diatement, dans une mesure considérable 1• Ce n'est que maintenant 
que des sièges deviennent possibles, comme ceux de Rhodes en 
305, de Syracuse en 213, de Carthage en 146 et d'Alésia en 52, sièges 
où se reconnaît en même temps l'importance croissante de la rapi
dité, même pour la stratégie antique; et c'est pour la même raison 
qu'une légion romaine, dont la structure est en effet d'abord une 
création de la civilisation hellénistique, produit l'effet d'une machine 
en face des armées athéniennes et spartiates du ve siècle. C'est à 
cela que répondent, dans la Chine « contemporaine », à partir de 
474 l'usage du fer pour la fabrication des armes d'estoc et de taille, 
à partir de 450 la substitution de la cavalerie légère, imitée des 
Mongols, aux lourds chars de guerre et le progrès grandiose et sou
dain du combat de siège 2• Le penchant fondament~l de l'homme 
civilisé pour la rapidité, la mobilité et l'action des masses, s'est enfin 
combiné dans le monde européo-américain avec la faustienne volonté 
de domination sur la nature; et il a abouti à des méthodes dynami
ques que Frédéric le Grand eût encore considérées comme des 
extravagances, mais qui, dans le voisinage de notre technique com
merciale et industrielle, ont quelque chose de tout à fait naturel. 
Napoléon a fait de l'artillerie une artillerie montée et lui a donc 

r. Considéral;le en comparaison avec le reste de la technique; antique qui est tout 
à fait insignifiante, tandis que par rapport à la technique assyrienne et chinoise 
elle n'apparait pas 1,>récisément importante. 

2. I.e hvre du socialiste Moh Ti de cette époque traite dans sa première partie 
de la fratemité universelle, dans la seconde de l'artillerie de siège, étran11e attesta
tion de l'opposition entre les vérités et les réalités : voir Forke dans Oslassal. Ztschr., 
VIII (Hirthnummer). 
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doanéune mobilithapide, comme il afondu l'armée muaive de la 
Révolution dana un ayatème de corps particuliera rapidement mobi
Jiaablea, et il en a déjà, à Wagram et aur .la Moakowa, élevé l'effet 
purement physique jusqu'à un tir rapide et à un feu de charge réel. 
La deuxième phase noua eat apportée ( ce qui est très caractéris
tique) par la guerre civile améncaine de 1861-65 qui, quant à la 
force des troupes, a dépassé 1 pour la première fois de beaucoup 
l'ordre de grandeur de l'époque napoléonienne; car c'est là que 
furent essayés d'abord le chemin de fer pour le déplacement dea 
grandes masses de troupes, le télégraphe électrique pour le service 
dea renseignements, pour le blocus une flotte de bateaux à ~peur 
maintenus pendant dea mois aur la haute mer, et que furent inventés 
le bateau cuirassé, le torpilleur, l'artillerie de campagne et lea très 
gros canons d'une portée extraordinaire 1. 

Le troisième stade est marqué, après le prélude de la F.uerre 
ruaao-japonaiae 1, par· la guerre mondiale qui s'est servie d armes 
aériennes et sous-marines, qui a élevé le tempo des inventions à une 
arme nouvelle et par laquelle peut-être le volume, mais non encore 
absolument l'intensité des moyens employés, a atteint son point 
culminant. Mais à la dépense de force correspond donc aussi par
tout à cette époque la dureté des décisions. Dès le début de la 
période chinoise de Tchan Kuo, on trouve la destruction complète 
de l'ttat de Wu (472), qui n'aurait pu été possible aous les cou
tumes chevaleresques de la période précédente de Tchun tsiu; Napo
léon a déjà dépassé de beaucoup, à la paix de Campo-Fonnio, les 
convenancP.s du xvm• siècle, et il a fondé, depuis Austerlitz, une 
habitude d'exploitation des succès militaires, qui ne connaisaait 
plua d'autre limite générale que les limites matérielles. Le dernier 
pu encore poaaible eat franchi par le type du traité de Versailles qui 
ne veut plus contenir un traité définitif, mais laisse ouverte la possi
bilité de poser de nouvelles conditiQns à chaque transformation 
nouvelle de la situation. La même évolution se montre dans la 
succeaaion . ·des Troie guerres puniques. L'idée d'exclure de la 
surface de la terre une des grandes puissances dirigeantes, idée 
rendue familière à chacun par le Carthaginoa esse delendam, au 
aena tout à fait prosaïque que lui donnait Caton, n'est pas venue à 
la pensée du vainqueur de Zama et serait apparue à Lysandre après 
son triomphe sur Athènes, malgré les frustes habitudes des polis 
antiques, comme un blasphème contre tous les Dieux. 

La période des ttats batailleura commence pour l'antiquité en 
301 à la bataille d'Ipsus, par laq_uelle fut fixée la trinité des grandes 
puissances orientales, et à la victoire romaine de Sentinum (295) 
sur les ttrusques et les Samnites, qui créa à l'ouest, à côté de Car
thage, une nouvell~ grande puissance dans l'Italie centrale. Mais 

1. Plua· d'un mlllloa et demi d'hommes sur une populaUoa d'à pchJe vingt millions 
dam lCII lttat1 du Nord. 

2. Au nombre dca tàchct1 tout à fait nouvellctl, Il faut compter amal la coll9trw:
tloa rapide del-routa et des poats; le pont de Chattanoop destin~ au p&Nap! des 
tn>11pc11 lourdca, meaure 240 m~trc• de lcm1 et 30 mMrcs de haut et fut C01111trult 
ea quatre jours et demi. 

3. I,c Japon moderne appartlcnt aussi à la dviliaaUon occidentale comme la 
Carthqe •moderne• de 300 avant J.-c. appartenait à la clvililaUoa antique. 
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l'attachement antique au hic et nunc a fait ensuite que Rome, sana 
être observée conquit le Sud italique dana aon aventure avec Pyrrhua, 
la mer dans sa première guerre avec Carthage, le Nord celtique grAce 
à C • .Flaminiua, et que Hannibal même resta encore incompris, 
lui, Je seul homme peut-être de son temps qui ait, même parmi les 
Romains, clairement prévu la marche des événements. C'est à 
Zama, et non paa plua tard à Magnésie et à Pydna, que les puis
sances hellénistiques de l'Est ont été vaincues. Il était tout à fait vain 
que Je grand Sc1pion, avec une véritable angoi88e devant le destin 
auquel allait se heurter une polis, sur laquelle pesaient les devoirs 
de la domination du monde, essayit d'éviter désormais toute con
quête. Il était vain que son entourage déclarAt la guerre de Macé
doine contre Ja volonté de toua, à seule fin de pouvoir abandonner 
l'Est à lui-même sana danger. L'imP.ériaJisme est un résultat si 
nécessaire de chaque civilisation qu'il saisit un peuple au collet 
et l'oblige au rôle de maître quand il refuse de le jouer. L'empire 
romain n'a pas été conquis, l'o,bi.r terrarum s'est condensé dans cette 
forme et a ob!_igé les Romains à lui donner ce nom. Cela est tout à 
fait antique. Tandis que Ica ttata chinois ont encore défendu le 
dernier reste de leur indépendance dans dea guerres achaméea, 
Rome, depuis 146, n'a transformé en provinces la masse des paya 
orientaux que parcd qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'éviter 
l'anarchie. Et cela aussi avait pour conséquence que la forme inté
rieure de Rome, la dernière qui était encore restée debout, s'e■t 
disaociée sous cette charge dans les révoltes des Gracques. Il est sans 
exemple que le combat final, pour l'imperium en ~énéral, ne se 
déroule plus ici entre des ttats, mais entre les partis d'une ville; 
maie la forme de la poli& n'autorisait point d'autre iseue. Ce qui 
s'était appelé autrefois Sparte et Athènes s'appelle aujourd'hui parti 
des Optimatea et parti populaire. Dans la révolution des Gracques, 
précédée dès 134 par la première guerre des esclaves, le jeune Sci
P.ion fut secrètement aasassiné et Caïus Gracchus publiquement tué; 
ils sont le premier princep, et le premier tribun, comme centres poli
tiques d'un monde qui a perdu sa forme. Si Ja D1asse citadine de 
Rome a transmis pour la premiere fois en 104, de manière illégale 
et révolutionnaire, un imperium à un homme privé (Marius), Ja 
signification plus profonde de ce spectacle est comparable à la prise 
du titre d'empereur mythique par Tsin en 2.88 : c'eet l'issue iné
vitable de la période; Je c~sarisme, qui se dessine tout à coup à 
l'horizon. 

L'héritier du tribun est Marius qui, comme lui, unit la popu
lace avec la haute finance et, en 87, assassine la vieille noblesse en 
l'identifiant avec la ma88e; l'héritier du princeps était Sulla qui, en 
82, a anéanti par ses proscriptions l'ordre des grands hommes 
d'argent. A partir de ce temps, les dernières décisions s'accomplis
sent rapidement; comme en Chine deeuis l'apparition de Wang
Dscheng. Le prin.cep, Pompée et le tribun César (tribun non de 
fonc\ion mais d'attitude) représentent encore des partis, mais ils se 
sont partagé aussi à Lucques, en commun avec Crassus, Je monde 
pour la première fois. A Ja bataille de Philippes, où les héritiers 



LB DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

luttaient contre les auauina de César, il n'y avait encore que de• 
groupes; à Actium il n'y avait plus que des personnes particulières. 
Ain11 fut atteint, par cette voie auui, le césarisme. 

L'évolution correspondante dans le cadre du monde arabe a 
pour base, au lieu de la polis corporelle, le consensus-magique comme 
la forme dans et par laquelle les faits 1'accompli11ent et qui exclut 
à tel point une séparation des tendances politiques et religieuaea que 
même l'élan citadin et bourgeois vers la liberté, qui ouvre ici auui 
la période des :8tata batailleurs, apparaîi aoua un revêtement ortho
doxe et a été, pour cette raison, à peine aperçu jusqu'ici 1• C'est la 
volonté de s'affranchir du Khalifat, lequel avait été fondé autrefois 
par les Sassanides et à leur instigation, par Dioclétien, dans Ica 
formes de l':8tat féodal. Il avait eu à subir, depuis Justinien et Choaru 
Nuschirwan, l'auaut de la Fronde où, à côté des çhefa de l'tgliae 
grecque et mazdaïque, la noblease persico-mazdaique, surtout dans 
l'Irak, la noblesse grecque, surtout en Asie Mineure, et la haute 
nobleue arménienne, répartie entre ces deux religions, viennent en 
tête. L'absolutisme qu'on avait déjà presque atteint au vue siècle 
s'est ensuite écroulé tout à coup sous 1'111aut de l'Islam qui était 
strictement 11riatocratique à aea débuta folitiquea. Car, vues de ce 
côté, les quelques rares familles arabes qui conservent partout en 
main l'autorité forment très tôt dans les paya conquis une nouvelle 
haute noblesse de race vigoureuse et d'un orgueil immense, qui a 
rabaissé la dynastie islamique au rang de la dynastie anglaise • con
temporaine •· La guerre civile entre Othman et Ali (656-661) est 
l'expression d'une Fronde authentique et se déroule exclusivement 
pour Ica intérêts de deux clans et de leurs clients. Les tories et Ica 
whig! islamiques du vme siècle font seuu la grande politique, comme 
ceux du xvm8 siècle en Angleterre, et leurs coteries et leurs que
relles d~ famille sont plus importantes pour l'histoire de ce temps 
que toua les événements dans la maison régnante des Ommiades 
(661-750). 

Mais avec la chute de cette dynastie sereine et éclairée, qui avait 
résidé à Damas, donc dans la Syrie ouest-araméenne ( et mono
physite), le centre de gravité naturel de la culture arabe s'aperçoit 
de nouveau : c'est la région est-araméenne, jadis point d'appui des
Sassanides, maintenant des Abbanides, qui, d'éducation persane 
ou arabe, de religion mazdaïque, nestorienne ou islamique, exprime 
toujours une seule et même grande ligne d'évolution et est toujours 
restée un modèle pour la Syrie et pour Byzance. De Kufa part le 
mouvement qui aboutit à la ruine des Ommiades et de leur ancien 
régime; et ce mouvement dont la portée tout entière n'a jamais été 
connue jusqu'à ce jour a le caractère d'un, rftJolution social,, dirigée 
contre les ordres primaires tt contre la tradition supérieure en général 3• 

1. Sur l'histoire polltlco-llOClaledumoade arabe, nous n'avons J111S plus d'~udl!s 
&ériewieaet profondes que sur cd1e de la Chine. I/évoluUon de la parUe ouest jusqu'à 
l'époque de Dl~Uen, tenue juaqu'ld pour antique, fait aeule exœpUon. 

:i. Elles sont au nombre de quëkJues mlllleni qui, à la 1ulte de premiers conqué
rants, ae répandent de Tunis au 'l"urkestan et partout forment immMiatement 
un ordre fermé en 1101 dans l'en~ des nouveam: d~tenteurs de la puluanœ; Il 
est bn.J12sslble de parler d'wie • ml~tlon ou lnvallion arabe••· 

3. J. WellhalllCD, Da ""'biSCM Rnclt 1'"" '"" Stvn, '1902, p. 309 aq. 
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Il commence parmi les Mavali, petite bourgeoisie de l'Est, et se 
tourne avec une hostilité exaspérée contre les Arabes, non en tant 
que défenseurs de l'Islam, mais en tant que noblesse nouvelle. Les 
Mavali, presque tous anciens Mazdéens, qui venaient de se con
vertir, prenaient l'Islam plus au sérieux ~ue les Arabes eux-mêmes 
qui représentaient, en outre, un idéal d ordre. Déjà dans l'armée 
d' Ali, les Kharidjites entièrement démocratiques et puritains 
s'étaient séparés : maintenant apparaît dans leurs milieux la pre
mière combinaison. du fanatique régime des sectes et du jacobi
nisme. Il naquit alors ici non seulement le mouvement Schiite, mais 
aussi le plus ancien germe de la Schuramia communiste, dont les 
origines remontent jusqu'à Mazdak et qui provoqua plus tard sous 
Babak de terribles émeutes. Les Abbassides ne plaisaient nulle
ment aux émeutiers de Kufa; ils ne devaient qu'à leur grande habi
leté diplomatique d'être admis en général comme officiers et de 
pouvoir enfin hériter (à peu près comme Napoléon) de la révolu
tion répandue sur tout l'Orient. Après la victoire, ils ont construit 
Bagdad, nouveau Ctésiphon ressuscité et monument de la défaite 
de l'Arabisme féodal; et cette première ville mondiale de la jeune 
civilisation devient de 800 à 1050 le théâtre de ces événements qui 
mènent du Napoléonisme au Césarisme, du Khalifat au Sultanat; 
car c'est, à Ba~dad comme à Byzance, le type magique des pouvoirs 
sans forme qui enfin est seul possible ici. Sachez donc que la démo
cratie est, dans le monde arabe aussi, un idéal d'ordre des hommes 
citadins et une expression de leur volonté d'être affranchis des vieux 
liens du pays, que ces liens soient le désert ou la terre arable. La 
négation de la tradition des Khalifes s'habille de formes très nom
breuses et peut se passer entièrement de la libre pensée et de la 
constitution au sens occidental. L'esprit magique et l'arçent magique 
sont 11 libres » d'rme autre façon. Le monachisme byzantin est libéral 
jusqu'à la révolte, non seulement contre la cour et les nobles, mais 
au~si contre les pouvoirs du haut clergé qui• s'était constitué déjà 
avant le Concile de Nicée, corrélativement à la hiérarchie gothique. 
Le consensus des croyants orthodoxes, le 1, peuple », dans son 
acception la plus hardie, est également voulu de Dieu (Rousseau eût 
dit: de la nature) et libre de toutes les puissances du sang. La scène 
célèbre où l'abbé Théodore de Studion dénonçait sa soumission 
à l'empereur Léon V, en 813, a la signification d'une prise de la 
Bastille dans les formes magiques 1• Peu après commence la révolte 
des Paulicicns très pieux, et en matière sociale très radicaux, qui 
érigèrent un ttat propre au delà du Taurus, mirent toute l'Asie 
Mineure à feu et à sang, battirent les armées impériales l'une après 
l'autre et ne purent être battus qu'en 874. Cela correspond abso
lument au mouvement communo-religieux de la Churamia à l'est 
du Tigre jusqu'à Merv, dont le chef, Babak, ne mourut qu'après 
une lutte de vingt ans 2 (817-837), et à cet autre mouvement des 

r. K. Dietrich, Eyiant, Cha,akt,·rkopfe, p. ~4: • Puisque tu veux a,·oir une réponse 
de nous, apprends-la, la voici : Paul a dit : Dieu institua dans son Eglise quelques• 
uns apôtres, d'autrl"S, prophèks; mnis Il n'a rien dit des Empereurs. Nous 
n'obéirons dor.c pas même si 1111 auge nous l'ordonnait, à plus-forte r.1iso11 !li c'est toi.• 

2. Huart, Gcscl1ichtc d,•, .4.rabcr, 1914, I, p. 299. 
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Karmates à l'ouest (890-904-), dont les combinaisons s'c:tendaient de 
l'Arabie à travers toutet les villes syriennes et transportaient la ré\·o
Jution jusqu'à la c6te perse. Mais il y avait encore à.côté de tout 
autre, masques pour la lutte politique de parti. Quand on nous dit 
que l'armée byzantine était iconoclute et que, par conséquent, au 
parti militaire s'opposait un parti monacal favorable aux images, 
la puaion au siècle de l'iconoclasme (740-840) apparaît tout à coup 
sou, une lumière toute nouvelle, et no\la comprenons que la fin 
de la crise en 8431 défaite définitive des iconoclastes et en """'• 
,-,, de la politique monacale libérale, avait Ja signification d'une 
restauration au sens de celle de 1815 1• Et enfin tombe à cette époque 
l'effrayante révolution dei, esclaves dans l'Irak, centre du domaine 
abbasside, qui jette une lumière soudaine sur toute une série d'autres 
phénomènes sociaux dont l'histoire vulgaire ne nous raconte rien. 
Ali, Spartacus de l'Islam, fonda en 8691 au sud de Bagdad, avec la 
muae des fuyards, un véritable ttat nègre; il se construisit une 
résidence, Muchtara, et étendit sa puissance Jus!1u'au cœur de 
l'Arabie et de la Perse, où des tribus entières s allierent à lui. En 
871, Baasora, premier port du monde islamique avec près d'un 
million d'habitants, fut pria, pillé et incendié; ce n'est qu'en 883 
que cet ttat d'esclaves fut anéanti. 

Ainsi la forme d'ttat saasanido-byzantine est lentement minée 
et, à la place de vieillet traditions des hauts fonctionnaires et de la 
nobleue de cour, se substitue le pouvoir entièrement personnel, 
inconditionné, des talents fortuits : le Sulta11at. Car c'est la forme 
spécifique arabe qui apparaît en mame temps à Byzance et à Bagdad 
et qui progre11e, depuis lea débuts du napoléonisme en 8001 jus
qu'à l'achèvement du Césarisme turc par les Seldjoucides à partir 
de 1050. Cette forme est purement magique; elle n'appartient qu'à 
c•tte cultur• et ,,. peut ,, c0111fJrendre ,an, les conditions très prof onde, 
d, ,on ,1,,,., Le Khalifat, quintesaencc du tact et du style politi
ques, pour ne pas dire cosmiques, n'est pas supprimé, car le Khalife 
eat sacré en tant que représentant de Dieu reconnu par les con
sensus des gens qualifiés, mais toute puissance lui est enlevée qui 
est associée avec le concept du césarisme, exactement comme 
Pompée et Auguste ont tiré effectivement, Sulla et César aussi 
nommalement, cette puissance des anciennes formes constitu
tionnelles de Rome. Il reste finalement au Khalife la même quantité 
de pouvoir qu'au Sénat et aux comices, sous Tibère par exemple. 
La richesse tout entière de l'être en forme supérieur, dans le droit, 
la tenue et la coutume, avait été autrefois un symbole. Maintenant 
elle est devenue un costume, celui du régime informe purement 
matériel. 

C'est ainsi qu'à côté de Michel Ill (842-857) se trouve Bardas, 
à c6té de Constantin VII (912-959), le Romanos nommé co-empe
reur 1• En 867, une figure napoléonienne, Basileios, ancien valet 
d'écurie, renverlle Bardas et fonde la dynastie d'épée des Armé-

1. Krumbather, Byu"'. Liu,lll11rg,se"·• p. 969. 
a. Cf. pour œ qui 1uit : Xrumbaclier, p. 969-990; pula C. Neumann, D" w,u,. 

'•"""' iü, """"'· R,ie/161 "°" dm Ir,iu,a,,,., 1894, p. u sq. 
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niens (jusqu'en 1081), dans laquelle, le plus souvent, les généraux 
gouvernent à la place de !'Empereur, hommes de force comme 
Romanos, Nikephoros et Bardas Fokas. Le plus grand parmi eux 
est Jean Tzimiskès (969-976), en arménien KiurZan. A Bagda~ 
les Turcs ont joué le rôle d' Arméniens. Un de leurs chefsreçut d'II 
Khalife Al-Watik pour la première fois en 842, le titre de sultan. 
Depuis 862; les Prétoriens tores exercent la tutelle sur les souve
rains et, en 945, le Khalife abbasside fut réduit formellement à la 
dignité ecclésiastique par Ahmed, fondateur de la dynastie da 
sultans des Bujides. A partir de ce moment s'élève, entre les deu 
villes mondiales, une lutte sans merci des puissantes familles pro
vinciales pour la puissance suprême. Si du côté chrétien Basileios Il 
surtout combat les grands propriétaires de latifundia, cette lutte 
n'a pas le moins du monde la signification d'une législation sociale. 
Elle est un acte de défense du détenteur momentané du pouvoir 
contre les héritjers possibles, acte apparenté, pour cette raison, 
très étroitement aux prescriptions de Sulla et des Triumvirs. La 
moitié de l'Asie Mineure appartenait aux Dunkas, aux Fokas et aux 
Scléros; le chancelier Basileios qui pouvait payer une armée avec 
sa fortt:ne fabuleuse 1 a déjà 'été comparé depuis très longtemps avec 
Crassus; mais la véritable époque impériale ne commence qu'avec 
les Turcs Seldjoucidcs 2• Leur chef, Togrulbek, prit l'Irak en 1043, 
l'Arménie en 1049 et contraint en 1055 le Khalife. à lui transmettre 
le sultanat héréditaire. Son fils Alp-Arslan conquit la Syrie et par 
la bataille de Mantzibert en 1071 1 Asie Mineure orientale. Le reste 
de Byzance est dès lors dépourvu de signification pour le destin 
futur de l'imperium turco-arabe. 

Et c'est cette période qui, en Égypte, se cache derrière le nom 
des Hyksos. Entre la douzième et la dix-huitième dynastie, cc sont 
deux siècles 3 qui commencent avec la décadence de l'ancien régime 
parvenu à son apogée sous Sésostris III, et à la fin desquels se trouve 
}~époque impériale du Nouvel Empire. Le recensement des 
dynasties fait déjà reconnaître une catastrophe. Dans les listes 
royales, les noms se succèdent et se juxtaposent de très près : 
usurpateurs d'origine très obscure, généraux, personnages aux 
titres biza-rres. qui n'ont parfois régné que quelques jours. 
L'tgypte se divise en une foule de peuples et de régions adminis
tratives éphémères. Dès le premier roi de Ja XIIIe dynastie, on cesse 
de donner la hauteur des crues du Nil à Semné; avec son succes
seur plus de documents à Kahun; c'est de ce moment que_le papyrus 
de Leydenous trace un tableau de la grande révolution sociale '· A 

1. Krumbacher p. 993, 
2. l\l'ême le e-énlw Manlakés, qui fut proclamé i-mpereur en Sicile par l'arm~ et 

qui mourut en"1013 en marchant sur Byzance, doit avoir été un Turc. 
3. 1785-1580. C . pour ce qui suit Eduard Meyer, Gcsch. d. Ali., 1, § 298 sq. Weill, 

la fin du Moveu-Emplre égyptien, 1918. Qu'Ed. Me,•er a raison coutre Petrie (1670 
ans), l'épaisseur des strates dana les foùlllcs et le -tempo de l'évolution du style, 
m&ne à )\linos, l'ont démontré depuis longtemJ)S et cela est confirmé alllllll par la 
COIDJl'lraison avec les chapj.tre& corresJl()ndants des autres cultu~. 

•· Ennan, Mahnworte eines iigypt. Propheten, Sitz. P1·1!14ss. Akad., 1919, p. Soi 
sq. : • Les hauts fonctionnaires sont &uppnmb, le pays est dépouillé de la ro)·aute 
par une poignée de démente et les conselUert1· de l'ancien :Qtat fout la cour aux par
venus; l'administration a cessé, les actes sont détrui1' toutes les distinctions &odales 
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la chute du gouvernement et à la victoire de la masse succèdent les 
révolutions dans l'armée et l'ascension des soldats ambitieux. Ici 
surgit, depuis 1680 environ le nom de « dément 11, d'Hyksos 1, qui 
a servi aux historiens du Nouvel Empire ignorant le sens de l'époque, 
ou ne voulant plus la comprendre, à couvrir la honte de ces années. 
Ces Hyksos ont joué sans aucun doute le rôle des Arméniens à 
B7,zance, et le destin des Cimbres et des Teutons n'eût pas été 
différent s'ils avaient remporté leurs victoires sur Marius et sur )es 
légions complétées par la lie de la grande ville, s'ils avaient rempli 
avec leurs .masses toujours renouvelées les armées des triumvirs et 
s'ils avaient enfin peut-être substitué leurs chefs à la place de ceux
ci. L'exemple de Jugurtha montre ce dont les étrangers pouvaient 
alors être capables. Il est tout à fait indifférent de savoir d'où ils 
venaient et de quoi ils se composaient, s'ils étaient des gardes du 
corps, des esclaves révoltés, des Jacobins ou des tribus tout à fait 
étrangères. Ce qui importe c'est le rôle joué par eux dans le monde 
égyptien pendant un siècle. Dans le delta oriental, ils ont fini par 
former un État et une résidence, Auaris 1• Un de leurs chefs, Chian, 
qui au lieu du titre de Pharaon, se donna les noms tout à fait révo
lutionnaires d' « embrasseur des pays» et« prince de la jeune armée• 
« (titres auaai révolutionnaires que ceux de « consul sine collega » et 
« dictator perpetur,s » à l'époque césarique), homme semblable peut
être à Jean Tzimiskès, commandait à l'Égypte entière et portait 
son nom jusqu'en Crète et sud'Euphrate. Mais après lui commence 
la lutte de tous les clans pour l'imperium, combat dont sortit vain
queur la dynastie thébaine avec Amosis. 

Chez nous, l'époque des États batailleurs a commencé avec Napo
léon et ses mesures de rigueur. Dans son cerveau avait d'abord 
germé l'idée d'une domination militaire et en même temps popu-

supprlmées, les tribunaux tombés entre les mains de la populace. Les ordres supé• 
rieurs sont nlTaml.'11 et en lambeaux; 011 écra1'e leurs enfants contre ll.'s murs et on 
arrache les momlcff des tombes; la canallle s'enrichit et se povnne dnns les palais 
avec: ICS troupeaux et ses 11avires qu'elle avait ravis à leurs poll!ICSSCUrs légaux; 
d'andennes escla,·cs douncnt le ton, et les étrangers s'en donnent à co.:ur joie. Le 
brigandage et l'ns!lllsslnat règnent, les villes sont désolées, les b:\tlme11t11 publics 
croulent SOU!! le feu. Les r~ltcs diminuent, pçrsonne ne pense pllu à la P,Ureté des 
mœun, les noiss.'\nccs sont rares; ô puissent les hommes disparaître de.la terre!• 
C'c1t le fablcnn d'une grande révolntlon citadine et tardlve, nnalog11e aux révolu
tions hellénistiques et a celles de 1789 et de 1871 à Paris. lllasse cosmopolite, lus• 
truments Involontaires de l'ambition de leurs cbefs qui mettent sous rcun pieds 
chaque reste d'organis..'ltlon et q11l veulent voir le chnœ dans le monde ext€rleur 
J>arce qu'ils l'ont en eux-mêmes. Que ces tentatives cyniques et dêsespérécs (.,nanent 
d'élrongers comme les I-Ivk!!Os ou les Turcs, ou d'eselovt-s comme ceux de SpartacU!I 
et d'Alf; qu'en rcvcndlq1ic le partage de la propriété comme à Syracuse, 011 au nom 
d'un livre qu'on porte snr 901 comme celui de l\larx; tout cela est superficiel. Il est 
tout ù fait Indifférent ùc commltre les mots-clichés qui retentls.'ICnt 011 vent pendant 
qu'on enfonce les portes et les cn\nes. La destruction est le seul Instinct et le césa
risme l'ur.lquc ré~nltnt. J,a ville mondlnle, monstre qui engloutit la campagne, a 
mis en mouvement ces hc>mntl'S dt:racinés et sa11s avenir; Ils meurent en détrulsaut. 

I. I.e papyrus pnrlc des • archers du dehors •· Cc so11t des troupes de mercenaires 
barbares, auxquelles a passé la jeune année égyptienne. . 

2. Un coup cl'œll sur l'll:tat 11~ de l'Irak-cf sur les tentnfü.-et1 • contempo
rr,bus ,, de Spartacus, Sertorius, &xtns Pomp,'111.~ sufllt pour dc,·lucr le non1bre 
des JJOll!'lhlUt(-s. Weill admet œd : 1785-1765, décadence de l'EmJ)lrc; 1111 usurpa
teur (générnl), 1765-1775, llne foule de petits hobcreallx tout à folt lndépeudants 
dans le delta; 1675-1633, luttes pour l'unité, surtout par les princes de Thèbes 
avec: leurs cortèges 911119 CCSl'e croissants de so11vr.rnln1 Indépendants pnrml 
lesquels les Hyk!IO!I; 1633, victoire des Hyksos et défaite des Thébains; 1591-
1571, victoire déftnlth·e des 'l'hl!balns. 
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!aire du monde, quelque chose de tout à fait différent de l'empire 
de Charles-Quint et aussi de l'empire colonial· anglais de son temps. 
Si le x1xe siècle a été pauvre en grandes guerres ( et en révolutions) 
et si les.plus grandes crises ont été résolues diP,lomatiquement dans 
des congrès, c'est précisément parce que ce siècle reposait sur une 
préparation à la guerre, constante et si grande que la peur des consé
quences de ces guerres a toujours abouti en dernière heure à l'ajour
nement de la décision définitive et au remplacemel)t de la guerre 
par des coups politiques. Car ce siècle est celui des armées perma
nentes gigantesques et du service militaire obligatoire. Nous sommes 
encore trop près de lui pour sentir le frisson de ce spectacle qui est 
sans exemple dans le cadre de l'histoire universelle. Depuis Napo
léon, il y a constamment des centaines de milliers et finalement 
des millions d'hommes prêts à marcher, des flottes puissantes renou
velées tous les dix ans dans les ports. C'est une guerre sans guerre, 
une guerre de surenchère avec les armements et la préparation 
militaire, une guerre de nombres, de tempo et de technique. Et les 
diplomates ne négocient pas de cour à cour, mais de grand quartier 
général à grand quartier général. Plus longtemps la décharge sera 
différée, plus terribles seront les moyens, plus insupportablement 
croîtra la tension. C'est la forme faustienne, dynamique, des füats 
batailleurs dans leur premier siècle, mais qui s'est terminée avec 
la décharge de Ja guerre mondiale. Car par la conscription de c.es 
q_uatre années, principe issu de la Révolution française, révolu
t10nnaire de part en part sous cette forme, le principe du service 
militaire général et les moyens tactiques qui en dérivent ont été 
dominés 1• A la place des armées permanentes se substitueront peu 
à peu désormais les armées de métier composées de volontaires 
enthousiastes; à la place des millions, des centaines de millions; 
mais c'est justement alors ce qui fera du second siècle le véritable 
siècle des États batailleurs. L'existem!e pure et simple de ces armées 
n'tst pas un succédané de la guerre. Elles sont là pour la guerre et 
elles la veulent. Dans deux générations, c'est leur volonté qui sera 
plus forte que celle de tous ceux qui ont besoin de repos. Dans ces 
guerres pour l'héritage du monde entier, les continents seront. 
engagés, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Islam, 
seront appelés; de nouvelles techniques et de nouvelles tactiques 
joueront l'une contre l'autre. Les grands centres de puissance du 
monde disposeront des petits États, de leur territoire, de leur éco
nomie et de leurs hommes, selon leur bon plaisir; tous ceux-ci ne 
seront plus que des provinces, des objets, des moyens en vue d'une 
fin; leur destin n'aura aucune importance pour la grande marche 
des choses. Nous avons appris _en peu d'années à considérer à peine 
encore dos événements qui, avant la guerre, auraient pu dresser 
sous les armes le monde entier. Et qui donc pense sérieusement 
aujourd'hui aux millions d'hommes qui meurent en Russie? 

Le fait c,u'entre ces catastrophes remplies de sang et d'horreur, 
le cri de paix et de réconciliation des peuples ne cesse de retentir sur 

1. I,a conscrlpUon générale peut subsister comme idée d'enthousiasme; trans
portée dans la réalité, elle ne reviendra jamais. 
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la terre, eat à tel degri néceuaire qu'il eet l'arrière-plaa et r,cho 
d'ua évmaemem: gnndioee, qu'il faut l'admettre encore, mime aux 
endroits où rien ne noua atteate • prilence comme dans l'tgypte
des Hyka>e, à Bagdad et à Bysance. On peut a&imer le clair comme 
on vaudra, mail on devrait &voir le courage de voir les choeea comme 
elles IODt. Ce co~ canct6riae l'homme de nce, par l'exiatence 
duquel ,ndnvnt l'biltOire mte. La vie est dwe quand elle doit 
ftre grande; Elle ru 1aiue cboilir p'entre la victoire ou la d6faite, 
non entre la perre et la pais; et lea ucri6cea de la victoire appar
tiennent à la victoire, car ce 9ui traîne des lamentationa et du zèle 
à c:6t6 des 6v&lementl n'eat nen d'autre que de la litt6rature, de la 
J~nture 6crite, pena6e, 'ricue. Des vmta nues qui se perdeat 
d■n1 la pouas6e dea faits. 

L'hlatoire n"a jamais ceu6 de prendre conaaiuance de cea propo
lÏtionL Dana le monde chinoia~ Hiang-Sui a d6jà eauy6, en 535 
avant J.-C., de fonder une ligue de li paix. Au tempe des ttata 
batailleurs, on opposait à l'imp&iali1me (lin/tng}, surtout dans 
les paya du Sud, dam le Yang-t16, l'id6e de la Soci6t6 des Nations 
( hohtnmJ); elle fut CODdamnu à mort dès le d6but, comme toutes 
les denu-mesurea qui entravent la marche de l'ensemble, et elle 
diapariat dès avant la victoire finale du Nord. Mais toua deux se 
dingèrent contre le golk anti-politique des Taoïstes qui, en ces 
siècles terribles, eatreprirent un d&annement spirituel et 1e rab■ia
sèrent ainai au rang d'un pur ma~riau 9ui fut utilia~, par d'autres 
et pour d'autrea, dam les ~ndea d6CÎl1ona. La politique romaine 
auaai, tellement l'esprit antique reste 6tranger en g6n6ral à la pré
viaion, a également euay6 une foia de r6duire le monde à un système 
de puiuance de mime ordre qui devait rendre vaines lea guerres 
futures : le jour où elle renonça, après la défaite d'H11Dnibal, à 
l'incorporation de l'Orient. Le résultat fut al déaeaféré que le parti 
du plus jeune Scipion pua■ à l'impérialisme radica pour mettre fin 
au chaos, bien que le chef de ce parti e<tt clairement pr6vu le destin 
de sa ville qui ponl!:daitau auprimedegrl!: l'incapacité antique d'orga
niaer quoi qùe ce soit. Mail le chemin d'Alexandre à César est sana 
iq.uivoque et in&ctable, et la plaa forte puiuance de chaque culture 
a 6t4 <:ontr.ïnte de le ■uivre, soit qu'elle le vouhît et le stît ou non. 

Devant.la duret6 de cea faits, il n'y a point de refuge. La Confé
rence de la Paix à la Haye en 1907 fut le pr6lude de la guerre mon
diale, celle de Wuhington en 1921 sen le prélude de guerres nou
vella. L'hi1toire de ce temps n'est plus un jeu d'eaprat en bonnes 
formes pour un rlua ou un moiDI, et d'où l'on peut IC retirer à 
chaque matant. I faut tenir ou mourir, il n'y a pu dt: milieu. La 
morale unique qu'autoriae aujourd'hui pour noua la logique des 
choies est celle d'un ucenaioaniate 1ur un rocher eacarp6. Ua 
moment de faiblea■e et tout est fini. Mail toute -la u philosophie • 
n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une abdication et une faillite inté
rieure, liche espoir d'échapper aux r6alités par la mystique. Elle 
n'itatt rien autre chose au temps des Romains. Tacite raconte 1 

r. l{isloirn., III, p. Sr. 
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comment le fameux Musonius Rufus essayait d'agir sur les légions 
qui étaient en 70 aux portes de Rome, en faisant des conférences 
sur les biens de la paix et les maux de la guerre, et comment il put 
à peine échapper à leurs coups. Le général Avidius Cassius appelait 
)'Empereur Marc-Aurèle une vieille bonne femme de philoaophe. 

Ce que les nations du xxe siècle conservent encore de vieille et 
grande tradition, d'être en _forme historique, d'expérience paasée 
dans le sang, s'élève ainsi à une puissance sans égale. La piété créa
trice, ou, pour l'exprimer avec plus de profondeur, un tact ancien 
de temps immémorial, qui continue son action plastique dans la 
volonté, ne subsiste plus chez nous que dans les formes qui sont 
plus anciennes que Napoléon et la Révolution 1, et qui sont des 
or~anes et non des systèmes. Chaque reste de ces formes, si modeste 
soit-il, conservé dans l'existence de quelque minorité fermée, 
s'élèvera assez tôt à une valeur incommensurable et produira des 
effets historiques que nul ne croit possible en ce moment. Les tradi
tions d'une vieille monarchie, d'une vieille noblesse, d'une vieille 
société distinguée, pourvu qu'elles soient encore assez saines pour 
écarter d'elles la politique d'affaire ou d'abstraction, pourvu qu'elles 
aient de l'honneur, du désintéressement, de la discipline, le senti
ment authentique d'une grande mission, par conséquent des qua
lités raciques, la soumission, le sens du devoir et du sacrifice, peu
vent devenir le centre qùi raffermira le courant essentiel de tout 
un r,euple, le fera survivre à ce temps et lui fera atteindre le rivage 
de 'avenir. ttre en constitution est tout. Nous avons affaire au 
temps le plus difficile que connaisse l'histoire d'une haute culture. 
La dernière race en forme, la dernière traduction vivante, le dernier 
chef ayant ces deux choses de 1rière lui arriveront en vainqueurs 
au but. 

J'appelle césarisme cette espèce de gouvernement qui, malgré 
toutes les formes de droit public, est encore totalement dépourvu 
de forme dans sa nature intérieure. Peu importe qu'Auguste à 
Rome, Hohang-ti en Chine, Amosis en :tgypte, Alp Arslan à Bagdad, 
entourent leur position de noms archaïques. L'esprit de ces vieilles 
formes est mort 2, et c'est pourquoi toutes les institutions, si minu
tieusement qu'elles soient conservées, sont désormais dépourvues 
de portée et de poids. Ne conserve plus de signification que le 
pouvoir entièrement personnel, exercé par le César~ ou à sa place 
par quelqu'un d'autre ayant des capacités. C'est le retour d'un 
moride, achevé dans sa forme, au primitif, au cosmique ahistorique. 
Des périodes biologiques reprennent Ja place des époques histo
riques. 

r. Y appartient donc allllll la ConetltuUon amûlc:ame, et cela 9Cul ClQ!lllaue le 
~t ~arquabte qu'en out 111!11 Amêrtcalns, m~ lonqu'lla eu aaislllri-t ëlalre• 
ment lee lacunee. 

2. ctlC' l'a clatremeut vu : Ntàil "" ,_ f'•blÏeM#, "Pl11"'1.nonnll Modo ,_ 
co,t,011 '" speci, (Suétone, Césa,, 71), 
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Au commencement, là où la civilisation fleurit en pleine matu
rité (aujourd'hui), il y a le miracle de la ville cosmopolite, ~rand 
symbole en pierre de la non-forme, immense, magnifique, s éten
dant a,·ec orgueil. Elle absorbe en elle les importants courants 
existentiels de la campagne, masses humaines qui pass_cnt l'une 
dans l'autre au souffle du vent, qui murmurt:nt comme du sable 
mouvant entre deux rochers. Ici, l'esprit et l'argent célèbrent leur 
suprême et leur extrême victoire. L'œil de l'homme dans le monde 
lumineux n'a rien ,·u de plus fin et de plus artificiel, fantasmagorie 
invraisemblable qui est déjà presque au delà des possibilités plas
tiques du cosmos. Mais ensuite les réalités toutes crues réappa
raissent dans leur gigantesque nudité. Le tact éternel cosmi~ue a 
définitivement dominé les tensions spirituelles de quelques siecles. 
L'argent avait triomphé sous la forme de la démocratie. Il y eut 
un temps oii, seul ou à peu près seul, il faisait la politique. Mais dès 
qu'il a brisé les anciennes organisations de la culture, il sort du 
chaos une grandeur nouvelle, toute-puissante, plongeant jusqu'à 
la racine première de tout Je devenir : les hommes de trempe césa
rique. Dans ces hommes, la toute-puissance de l'argent s'anéantit. 
L'lpoq11e impériale sig11ifie da11s chaque cult11r, la fi11 de la politique 
de l'esprit et de l'argmt. Les puissances du sang, les instincts pri
maires végétatifs de toute vie, la force corporelle non interrompue 
rentrent dans leur ancien pou\"Oir. La race réapparaît, pure et irré
sistible : succès du plus fo1·t et le reste comme butin. Elle s'empare 
du goU\·ernement du monde, et l'empire des livres et des problèmes 
se dessèche et tombe dans l'oubli. Dorénavant, les destins héroïques 
de style préhistorique redeviennent possibles, ils ne sont pas dissi
mulés pour la conscience par des causalités. Il n'y a plus aucune 
différence intérieure entre la vie de Septime-SéYère et de Gallien 
ou celle d'Alaric et d'Odoacre. Ramsès, Trajan, Vu Ti, appartien
nent au flux et au reflux uniformes des cycles ahistoriques. 

Depuis l'apparition de la période impériale, il n'existe plus de 
problemes politiques. On s'accommode des situations et des puis
sances existantes. Des ruisseaux de sang ont rougi le pavé de toutes 
les villes cosmopolites, au temps des :etats batailleurs, pour trans
former en réalité les grandes vérités de la démocratie et pour con
quérir des droits sans lesquels la ,·:e ne semblait pas valoir la peine 
d'être vécue. Maintenant ces droits so11t conquis, mais les neveux 
ne \"culent plus en faire usa~e, même sous la menace de punitions. 
Cent ans plus tard et les historiens eux-mêmes ne comprendront 
plus les anciennes controverses. Dès le temps de César, les gens 
honnêtes participaient encore à peine aux élections 1• Le grand 
Tibère s'était empoisonné l'existence, parce que les hommes les 
plus capables de son temps s'abstenaient de toute politique, et 
~éron ne pouvait plus contraindre les chevaliers, même par des 
menaces, à venir à Rome pour l'exercice de leurs droits. C'est la 

1. Dana son discours pour SaUua, Cicéron montre que dans lei plébllcltes Il y 
avait dnq hommes de dïaque tribu qui, au •~lus: appartenaient en ftlllité à une 
autre. Mals çes dnq hommes em:•m&les n'étalent là que pour ae faire acheter par 
les détenteuts de la pWll&Dce. Et il y avait à J>dne 50 ans que lei! Itallotes étalent 
morts en masse justement pour ce droit de 1ul'lraae. 
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fin de la grande politique qui avait été autrefois un substitut de l.t 
guerre par des moyens plus spirituels et qui rend maintenant sa 
place à la guerre sous sa forme la plus originelle. 

Aussi est-ce par une méconnaissance totale de la signification 
du temps que Mommsen 1 entreprend une analyse sérieuse de la 
<< diarchie » créée par Auguste, en l'étudiant dans sa répartition 
du pouvoir entre le pri11ceps et le Sénat. Un siècle auparavant, cette 
constitution eut eu quelque réalité, mais c'est justement pourquoi 
elle n'était venue à l'idée d'aucun des hommes d'ttat de ce temps. 
Maintenant elle ne signifie rien d'autre que la tentative d'une per
sonnalité faible qui veut se donner le change, au moyen de simples 
formules, sur les réalités irrévocables. César vit les choses comme 
elles étaient et organisa son autorité selon des points de vue pra
tiques sans aucun sentimentalisme. La lé~islation de ses derniers 
mois s'occupait exclusivement de dispositions transitoires, dont 
aucune n'avait été prévue pour la durée. C'est justement ce qu'on a 
toujours oublié. Il était trop profond connaisseur des choses pour 
savoir d'avance en ce moment, tout proche de l'expédition des 
Parthes, comment elles évolueraient, et pour vouloir établir pour 
elles des formes définitives. Mais Auguste, comme avant lui Pompée, 
n'était pas le maître de sa faction, mais absolument dépendant d'elle 
et de sa manière de voir. La forme du principat n'est pas du tout 
son invention, mais l'exécution doctrinale d'un idéal suranné des 
partis, qui a.vait été projeté par· un autre fantoche : Cicéron 2• Le 
13 janvier 27, lorsque Auguste a rendu le pouvoir politique « au 
Sénat et au peuple de Rome », il a conservé pour lui le Tribunat; 
c'était en effet le seul morceau de la réalité politique qui apparais
sait alors : le Tribun était le successeur légitime des Tyrans, et 
Caïus Gracchus avait donné au titre, en 122, un contenu qui n'était 
plus limité par les bornes législatives d'une charge, mais seulement 
par les talents personnels de son détenteur. De lui, par Marius et 
César, on va en droite ligne jusqu'au jeune Néron, lorsqu'il s'opposa 
aux intentions politiques de sa mère Agrippine. Au contraire, à 
partir de ce moment, le princeps était un masque, un rang, peut
être un fait social, mais certainement déjà plus un fait politique. Ce 
concept était entouré d'un nimbe de gloire dans la théorie de Cicéron 
et combiné déjà par l11i avec celui du Divus 3• Au contraire, la 
<< collaboration » du Sénat et du peuple est une cérémonie archaïque 
qui ne contenait pas plus de vie que les rites des frères Arvales 
également rétablis par Auguste. Les grands partis de l'époque des 
Gracques s'étaient transformés depuis longtemps en factions : 
césariens et pompéens; et il en est resté finalement, d'une part, 
la toute-puissance informe, le « fait » dans toute sa brutalitë, « le 
césar » ou quiconque était capable de l'influencer, d'autre part, la 

x Et chose remarquable, Ed. Meyer aussi, dans R<>n chef-d'œuvre sur la • Monar
chie de César•• Qui est le seul travail sur cette époque pouvant prétendre à un tra
vail d'homme d"État (et déjà auparavant dansaa dissertation sur l'empereur Auauste, 
Klei11e Schri/len p. 441 sq.). 

2. De ,e t,ubllca de l'an.54 était un mémoire destiné à Pompée. 
3. Dans le Songe de Sciplon1 VI, 26 où il est fait mention d'un dieu qui gouverne 

ainsi l'État. Qu11,n l11mc ,nunaum me t,rince;s deus. 
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poignée d'idéologues bornés qui cachaient leur mécontentement 
derrière une philosophie, dont ils cherchaient à faire triompher 
l'idéal par des conjurations. C'étaient à Rome les Stoïciens, en Chine 
les Confuciens. On comprend maintenant seulement le fameux 
• grand bûcher» ordonné en 212 avant J.-C. par l'Auguste Chinois 
et qui a pris plus tard dans les cervelles des littérateurs l'appa
rence d'une épouvantable barbarie. Mais César était offert en holo
causte 1 à l'enthousiasme stoïcien pour un idéal devenu impossible; 
au culte du Divus s'opposait dans les milieux stoïciens un culte de 
Caton et de Brutus; les philosophes au Sénat (qui n'était plus alors 
qu'une espèce de club nobiliaire) ne se lassaient pas de déplorer ,a 
mort de la I liberté• et de provoquer des conjurations comme celle 
de Pison en 65, ce qui, à la mort de Néron, a presque rappelé la 
-Jituation du temps de Sulla. C'est pour cette raison que Néron fit 
exécuter le stoïcien Paetus Tharasea, et Vespasien Hek1dius Priscus, 
et c'est pour cette raison que l'ouvrage historique de Cremutius 
Cordus, où Brutus était célébré comme le dernier des Romains, 
était partout à Rome recherché et brûlé. C'était un acte de légitime 
défense de l'ttat contre une idéologie aveugle, comme nous en 
connaissons chez Cromwell et Robespierre, et c'est exactement dans 
la même situation que se trouvaient les Césars chinois envers l'école 
de Confucius, eux qui avaient autrefois dépeint l'idéal d'une orga
nisation politique et qui ne savaient plus maintenant en supporter 
la réalité. Le «grand bûcher II dont nous avons parlé n'était pas autre 
chose que la destruction d'une partie de la littérature politico-philo
aophique et la suppression des chaires d'enseignement et des orga
nisations secrètes 1• Cette défense a duré un siècle dans les deux 
imperiums; ensuite Je souvenir même des passions politiques des 
partis avait disparu et les deux philosophies ( celle de Zénon et celle 
de Confucius) devinrent la mentalité régnante de la période impé
riale mûre 8• Mais le monde est maintenant le théâtre de tragiques 
histoires de famil/ts remplaçant l'histoire des ttats, comme celles 
de la maison Julio Claudienne ou de Schi Hoang ti (déjà en 206 
avant J.-C.) qui ont détruit l'histoire politique, et comme celles 
dont les destins de la reine égyptienne Hatzchepsut et de ses frères 
(1501-ittz> dégagent la sombre silhouette. C'est le dernier pas vers 
le définit,. Avec la paix mondiale (la paix de la haute politique), 
c'est le u côté de l'épée » de l'existence qui se retire et cède la place 
au• côté du fuseau»; il n'y a plus que de l'histoire privée, des destina 
privés, de l'ambition privée, à commencer par les petites tracasse
ries du fellah jusqu'aux querelles farouches des Césars pour la 
possesnon privée du monde. Les guerres à l'époque de la paix mondiale 

1. Brutus avait p!!rfaltement mlso11 de prononcer à côté du ccrc11ell le nom de 
Cicéron, et Antoine de d&lgncr celui-ci comme l'auteur Intellectuel du crime. Mals 
la • liberU • ne li~ftalt rien d'autre que l'oligarchie de quelques familles, car la 
maue était fati&ut.-e depuis trés longtem~ de aes droits. Il allait de sol qu'à côté de 
l'l'Sl)rlt il y avait l'argent dcnitte cet acte, les grandes fortunes de Rome qui voyaient 
v<.-nlr dans le célariame la ftn de leur toutc-p1û111ance. 

2. Au contraire le taQlsme était 10utcnu parce qu'il prêchait le renoncement à 
toute pollUque. • Entoures-mot de bourgeois replets •• dilüt Csr dan• Shakcs~re. 

3. Tacite ne le com~t plus. Il détestait les prcmlcrs C~rs. parce qu ils l!C 
<léfendalent par to111 les moyena Imaginables contre u11e oppOldtlon rampante 
(dans son prof'rc entourage), qui avait ju~tcmmt CCl!II,; d'exister depuis Trajan. 
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sont des guerres privées plus terribles que toutes les guerres d'États, 
parce qu'elles sont informes. 

Car la paix du monde qui a déjà souvent existé implique le renon
cement privé de la très grande majorité à la guerre, mais par là 
même aussi le consentement inavoué de cette majorité à devenir la 
proie des autres qui, eux, n'ont pas renoncé. On commence par le 
désir d'une réconciliation générale, destructive des füats, et on 
finit par le fait que personne ne lève la main dès que le malheur ne 
frappe que le voisin. Déjà sous Marc-Aurèle chaque ville, chaque 
région ne pensait qu'à elle-même et l'activité du souverain était une 
affaire privée à côté des autres. Ceux qui étaient loin de Rome étaiçnt 
aussi indifférents, à lui, à ses soldats et à ses buts, qu'aux inten
tions des armées germaniques ennemies. Sur cette base psychique 
se développe une seconde mentalité de Wiking. L' u être en torme » 
passe des natio.ns aux bandes armées et aux factions d'aventuriers, 
que celles-ci s'appellent des Césars, des généraux renégats ou des 
rois barbares, pour lesquels en définitive la population n'est rien 
d'autre qu'une partie composante du paysage. Il y a une parenté 
profonde entre les héros de la préhistoire mycénienne et les empe
reurs militaires romains, entre Ménès peut-être et Ramsès II. 
Pour le nom de germanique se réveilleront les esprits d' Alaric et 
de Théodoric, dont nous avons déjà un premier pressentiment dans 
h personne de Cecil Rhodes; et les bourreaux de race étrangère de 
la préhistoire russe, de Gengis Khan à Trotsky, entre lesquels 
s'étend l'épisode du tsarisme pétrinique, ne sont pas en effet très 
différents de maints prétendants des républiques romanes de 
l'Amérique Centrale dont les luttes privées ont remplacé là-bas 
depuis très longtemps la riche période formelle du baroque espa
gnof. 

Avec l'ttat achcv·é, la haute histoire s'est endormie elle-même. 
L'homme redevient plante, asservi à la glèbe silencieuse et durable. 
Le \'itlage atemporel, l' 11 éternel » paysan apparaissent, en1tendrant 
des enfants et envoyant du blé à la terre mère, foule diligente et 
sobre par-dessus laquelle gronde la tempête des Empereurs mili
t:1ires. Au milieu du pays gisent les anciennes villes mondiales, cadres 
\·ides d'une Ame éteinte où vient nicher lentement une humanité 
ahistorique. On vit au jour le jour dans un bonheur minuscule, 
parcimonieux et on prend P,atience. Les masses sont foulées aux 
pieds par les conquérants qui luttent pour la puissance et les richesses 
de ce monde, mais les survivants remplissent les lacunes avec une 
fécondité primitive et continuent à souffrir, tandis qu'en haut on 
triomphe et succombe dans l'éternel changement, en bas on prie, 
on prie avec cette piété puissante de la aeconde religiosité qui a 
dominé à jamais tous les doutea. Là, mais là seulement, dans les 
âmes, la paix mondiale est devenue une. réalité, la paix en Dieu, la 
félicité des moines grisonnants et des anachorètes. Elle a réveillé, 
dans la rési~nation à la souffrance, cette profondeur que l'homme 
historique n apprend pas à connaître pendant le millénaire de son 
développement. Ce n'est qu'à la fin de la grande histoire que réappa
rait l'ex,~tence éveillée, sainte et calme. C'est un spectacle qui est 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

11ublime dans son indifférence, indifférent et sublime comme lii 
marche des étoiles, la rotation de la terre, l'alternance de la terre 
et de la mer, de la glace et des forets vierges à sa surface. Qu'on s'en 
réjouis1e ou qu'on s'en afflige ... le fait est "là. 

III. - PHILOSOPHIE DE LA POLITIQUE 

15 

Sur le concept de politique nous avons dépensé plus de réflexion 
q_u'il ne convenait. Et nous avons compris d'autant moins l'observa
t1on de la véritable politique. Les grands hommes d'ttat ont coutume 
d'agir immédiatement, par un sens stlr des réalités. Action si évi
dente pour eux que la pouibilité de réfléchir à ces concepts géné
raux fondamentaux ne leur vient pas du tout à l'esprit, à supposer 
que ces concepts en ~néral existent. Ils savaient de tout temps ce 
qu'ils avaient à faire. Une théorie de cette action ne répondait ni 
à leur génie ni à leur gotlt. Mais les penseurs de profession, qui 
avaient le regard dirigé sur lea réalités créées par les hommes, 
étaient intérieurement si éloignés de cette action qu'ils se perdaient 
en spéculations abstraites, de préférence sur des formes mythiques 
comme la Justice, la Vertu, la Liberté, fixant ainsi aa mesure à 
l'événement historique du passé et surtout de l'avenir. Ces spécu
lations leur faisaient oublier finalement le ran$ des purs concepts 
et ils en venaient à se convaincre que la polit113ue avait pour but 
de former le cours du monde d'après une recette idéale. Comme une 
idéalisation pareille ne s'est jamais produite nulle part, l'action 
politique leur apparut si mince en regard de la pensée abstrâite 
qu'ils se disputaient dans leurs livres pour savoir s'il existe en général 
un • génie de l'action ». 

Contre ces méthodes, nous euayons d'apporter ici au lieu d'un 
•r•tème idéologique une phynognow,onù de la politique, teJJe qu'elle 
a est réalisée dans le cours de l'histoire générafe, et non telle qu'eJJe 
aurait dtl se réaliser. Notre but était de pénétrer la signification 
dernière des grands événements, de les •voir•, d'en sentir le sens 
symbolique et de le paraphraser. Les elans des réformateurs du 
monde n'ont rien à f11re avec la réalité historique 1• 

Nous appelons les courants d'existence humaine histoire dès que 
noua les envisageons comme mouvement; famille, ordre, peuple, 
nation, dès que nou■ y voyons quelque chose de mis en mouvement. 
La politique eat la modalité où cette existence dynamique s'affirme, 
grandit, triomphe des autres courants vitaux. La fJie entih-e est poli
ti,pu, dans chacun de ses traits instinctifs, jusqu'à la moelle la plus 

1. • I.e• empira paaeat un bon vers ieste •, dlaalt Humboldt à la bataille de 
Watelloo. Mali la penonnalit~ de Napol~n a fonn~ d'avance l'histoire dea &lèclea 
1ulvantl. Lei boDI Vffll ne aervent qu'à emdgner la llttmtuie. Platon ~t ~ternel ..• 
poui la pbUoloauel, mali Napo~n exerce 1ur "°'" '°"' une domination lntffieuie 
■ur DOi ~ èî DOi :tta,tl, 1U1 notle opinion publique et toute 11otle eldsteuce poli
tique, et ce d'autant plUI que noua en avona moilJI c:onlldence. 
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intérieure. Ce que nous qualifions volontiers aujourd'hui d'énergie 
vitale {vitalité), ce « Il » qui est en nous, qui veut avancer et monter 
à tout prix, notre élan aveugle, cosmique, nostalgique vers l'affirma
tion et la puissance, qui reste lié au sol, à la « patrie », végétative
ment, raci<J.uement, existence dirigée et nécessité de l'action1 c'est 
la vie politique qui, partout chez les hommes supérieurs, cherche 
et est tenue de chercher les grandes décisions pour être un destin 
ou pour subir un destin. Car on ne peut que grandi, ou dépérir, il 
n'existe pas de troisième possibilité. 

C'est pourquoi la noblesse en tant qu'expression d'une race 
vigoureuse est l'ordre proprement politique et que la discipline, non 
l'instruction, est la modalité proprement politique de l'éducation. 
Chaque grand politicien, centre de force dans le courant du devenir, 
a quelque chose de nobiliaire dans le sentiment de sa vocation et 
dans sa connexité intérieure. Au contraire, tout microcosme, tout 
« esprit II est impolitique, et c'est pourquoi toute politique program
matique et toute idéologie ont quelque chose de sacerdotal. Les meil
leurs diplomates sont les enfants, quand ils jouent ou veulent avoir 
quelque chose. Là transparaît dans l'individu isolé le« Il» cosmique 
enchaîné qui se fraye une voie immédiatement et avec une sécurité 
somnambulique. Cette maîtrise des premières années n'est pas 
af prise, mais désapprise par eux lorsqu'ils parviennent à l'âge éveillé 
d adolescents. C'est justement pour cette raison que parmi les 
hommes mûrs l'homme d'Etat est une rareté. 

Ces courants existentiels dans le domaine d'une haute culture, 
dans et entre lesquels seuls il y a une grande politique, ne sont 
possibles qu'au pluriel. Un peuple n'est réel que par rapport aux 
autres peuples. Mais le rapport naturel, racique, qui existe entre 
eux, est justement pour cette raison la guerre. C'est là un fait que 
les vérités ne peuvent modifier. La guerre est la politique primairl' 
de tout vivant, à ce point que la lutte et la vie sont, au fond, iden
tiques et que l'être s'éteint aussi lorsque la volonté de lutter t·st 
éteinte. Les vieu:r. Germains traduisaient ce fait par les mots orr11sta 
et 01/og, qui signifient gravité et destin par opposition à plaisanterie 
et jeu; différence de degré et non d'essence. Et si toute haute poli
tique tend à remplacer l'épée par des armes spirituelles et que l'am
bition de l'homme d'füat à l'apogée de toutes les cultures consist(.' à 
rendre la guerre presque superflue, la parenté primaire entre la 
diplomatie et l'art militaire n'en subsiste pas moins: ils ont le caral·
tère de lutte, la même tactique, la même ruse guerrière, la nécessité 
des forces matérielles à l'arrière-plan, afin de donner du poids aux 
opérations; et le but reste aussi le même : développer aux dépens 
des autres sa propre unité vitale (son ordre ou sa nation). Et chaque 
tentative pour supprimer l'élément racial n'aboutit qu'à le trans
poser sur un autre domaine: au lieu de deux partis c'est entre deux 
pays, ou, si la volonté de grandir est ét.:!inte là aussi, entre. deux 
factions d'aventuriers auxquelles le reste de la population se soumet 
volontairement. 
"' Dans chaque guerre entre lieux puissances vitales il s'agit de 
savoir qui gouvernera le tout. C'est toujours une vie, jamais un 
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système, loi ou programme, qui donne le tact dans le courant du 
devenir 1• ttre le centre d'action, le milieu actif d'une foule, élever 
la forme intérieure de sa propre personne à la forme de peuple■ et 
d'lges entiers, avoir le commandement de l'histoire pour mener 
son propre peuple ou sa famille et leurs fins à la tete dea événements : 
tel eat l'élan irrésistible et à peine conscient de chaque individu 
ayant une vocation historique. Il n'y a qu'une hiatoire per,onnelle 
et donc auui qu'une politique per,onnelk. Le combat, non des prin
cipe■ mais des hommes, non des idéals mais des traits raciques, pour 
l'exercice de la puissance, est l'alpha et l'omega de la politique, et 
meme les révolutions n'y font paa exception, car la • souveraineté 
du peuple » signifie simplement q_ue l'autorité rqnante a pris Je 
titre de chef populaire au lieu du titre de roi. La méthode de gou
vernement y est à peine modifiée, la situation des gouvernés ne l'e~.t 
pu du tout. Et même la paix du monde, si frêquente qu'elle fût déjà, 
n'a jamais été autre chose que J'esclavage de toute une humanité 
sous le règne d'un petit noml>re de natures fortes résolues à dominer. 

Un des éléments du pouvoir exécutif est la division (déjà chez les 
animaux) d'une unité vivante en sujets et en objets de gouverne
ment. Elle est si évidente que cette structure intérieure de chaque 
unité-muse ne se perd pas un instant, meme dans les crises les plus 
grave■ comme celle de 1789. Seul le d~enteur disparaît, non la 
fonction, et si un peuple perd réellement tout gouvernement dans 
le cours des événements et qu'il vagabonde sans règle aucune, cela 
signifie simplement que son gouvernement est transféré au dehors, 
qu'il eat, eo••e unité d'm,nnble, devenu un objet. 

Il n'y a pu de peuple■ politiquement dou&. Il n'y a q_ue des 
peuples solidement placés dans la main d'une minorité dingeante 
et qui se sentent ainsi en bonne constitution. Les Anglais comme 
peuple sont auui dépourvus de jugement, au88i étroits et auui peu 
pratiques dans les choses politiques que toute autre nation, mais ils 
p088èdent une tradition de la eonfiaru:e en dépit de toute inclina
tion aux débats publics. La différence consiste simplement en ce que 
I' Anglais est l'objet d'un gouvernement ayant de très vieilles habi
tude■ couronnées de succès, gouvernement pour lequel il vote parce 
qu'il en connaît l'avantage par expérience. De ce vote qui apparaît 
au dehors comme une intelligence, il n'a qu'un pas à faire pour 
se convaincre que ce gouvernement dépend de sa volonté, bien que 
ce soit au contraire le gouvernement qui, pour des raisons tel:h
niq_ues, persuade 11ans cesse à l' Anglais cette opinion. La clasa~ 
dir1ieante en Angleterre a développé ses buta et ses méthodes tout 
à faat indépendamment du " peuple » et elle travaille avec (dans) 
une constitution non écrite dont les finesses, nées de l'usage et tota
lement athéoriques, sont auasi obscures qu'inintelligibles au non
initié. Mais le courage d'une troupe dépend de la confiance de se■ 
chefs; de la confiance, c'est-à-dire du renoncement involoniaire 
à la critique. C'est l'officier qui fait des llches des héros ou des héros 
des )Aches. Ceci est vrai des armées, des peuples et des ordres comme 

1. T,•l ~t lr IK'nll du principe anglais 111t11 11ol 111Ms11rrs qnl l'Bt proprement le 
~,•crt't de toute politlq11r de sucd.'11. 
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des partis. Le génie politique d'une foule n'est que la confiance dans le 
co111111andnnent. Mais il faut l'acquérir, il faut qu'il mûrisse lente
ment, qu'il soit éprouvé par des succès et qu'il devienne tradition. 
C'est le manque de qualités de commandement chez la cluse diri
geante qui apparaît chez les dirigés comme un sentiment défaillant 
de sécunté, et il apparaît sous cette forme de critique calculée, entre
metteuse, dont l'existence suffit à mettre un peuple hors de sa forme. 

Comment fait-on la politique? L'homme d'füat né est avant 
tout un connaisseur, connaisseur des hommes, des situations et 
des choses. Il a le« coup d'a:il II qui embrasse les limites du possible, 
sans hésitation, sans corruption. Le connaisseur de chevaux examine 
d'un coup d'œil la résistance du cheval, et il sait quelles chances il 
aura à la course. Le joueur jette un coup d'a:il sur l'adversaire et 
con11aît le résultat de la partie. Agir avec exactitude sans le « savoir », 
avoir la main sûre qui restreint ou lâche la bride sans qu'on s'en 
aperçoive : c'est l'inverse du talent du théoricien. Le tact secret de 
tout devenir en lui et dans les choaea historiques est une seule et 
même chose. Elles se pressentent, elles existent l'une pour l'autre. 
L'homme des réalités ne court jamais le danger de faire de la poli
tique de sentiment. et de la eolitique de programme. Il ne croit pas 
aux grands mots. La question de Pilate est constamment sur ses 
lèvres. Les vérités? L'homme d'Stat né se place au delà du vrai et 
du faux. Il ne confond pas la logique des événements avec la logique 
des systèmes. Les« vérités» (ou les« erreurs», ce qui est ici la même 
chose) ne viennent en considération four lui que comme courants 
spirituels, en vue de leur effet, dont i embrasse l'intensité, la durée 
et la direction, et qu'il met en ligne de compte pour le destin de la 
RUissance dirigée par lui. Il a des convictions qui lui sont chères, 
certes, mais comme homme privé; aucun politicien de rang ne s'est 
senti sous leur dépendance, tant qu'il agit. ,, L'homme d'action est 
toujours sans conscience; nul n'a de conscience que l'homme de 
contemplation» (Ga:the). Cela est aussi vrai de Sulla et de Robes
pierre que de Bismarck et de Pitt. Les grands papes et les chefs de 
parti an~lais, pendant qu'ils avaient à maîtriser les choses, n'ont 
pas suivi d'autres principes que les conquérants et les révolution
naires de tous les temps. Tirez des actes d'innocent III, qui a presque 
mené l'tglise à la domination universelle, les principes fondamen
taux et vous aurez un catéchisme du succès, qui représente l'extrême 
opposé de toute morale religieuse, mais sans lequel il n'y aurait 
point d'tglise, ni de colonies anglaises, ni de fortunes américaines, 
ni de révolution triomphante, et enfin ni un ttat, ni un parti, ni en 
général un peuple dans une situation tenable. La vie, non l'individu 
n'a ~as de conscience. 

D où la nécessité de comprendre le temps pour lequel on est né. 
Celui qui n'en soupçonne ni ne conçoit les puissances les plus 
cachées, qui ne sent pas en lui quelque parenté avec elles, parenté 
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qui le porte en avant sur une voie impossible à paraphraser par des 
concepts; celui qui croit à la surface, à l'opinion pub,ique, aux 
grands mots et aux idéals du jour, n'est pas à la mesure des événe
ments. Ils l'ont, il ne les a pas sous sa puissance. Pas de coup d'a:il 
rétrospectif r.our demander au passé la mesure de nos actes I Pas 
de coup d'œ1l de côté sur un système quelconque! Il y a, dans les 
périodes comme la nôtre ou celle des Gracques, deux sortes d'idéa
lisme fatal : celui de la réaction et celui de la démocratie. L'un croit 
à la réversibilité de l'histoire, le second à un but qu'elle implique
rait. Mais pour l'insuccès nécessaire, dont tous deux accablent la 
nation sur le destin de laquelle ils possèdent la puissance, il importe 
peu qu'elle soit sacrifiée à un souvenir ou à un concept. Le véri
table homme d':F:tat est l'histoire en personne, qui a pour volonté 
individuelle sa direction et pour caractère sa logique organique. 

Mais l'homme d'f:ta_t de rang devrait être aussi un éducateur 
dans un sens supérieur, non Je représentant d'une morale ou d'une 
doctrine, mais un modèle par son activité. On sait qu'aucune reli
gion n'a Jamais changé le style de l'existence. Elle a pénétré l'être 
éveillé, 1 homme spirituel, elle a jeté une lumière nouvelle sur un 
monde de l'au-delà, elle a créé un immense bonheur par la force de 
l'humilité, du renoncement et de la résignation jusqu'à la mort; 
sur les puissances de la vie, elle n'a eu aucun pouvoir. L'influence 
créatrice dans le vivant, non instructive, mais éducative, transfor
mant le type des ordres et des peuples tout entiers, n'est exercée 
que par la grande personnalité, par le « Il » et la race qui sont, en elle, 
la force cosmique enchaînée. Ce n'est pas la Vérité, le Bien, le 
Sublime, mais le Romain, le Puritain, Je Prussien, qui sont des faits. 
Le sentiment de l'honneur, du devoir, la discipline, la décision -
ne s'apprennent pas dans les livres. Ils sont iveillis dans l'existence 
dynamique par un modèle vivant. C'est ce qui a fait de Frédéric 
Guillaume 1er le plus grand éducateur de tous les temps, dont la 
tenue personnelle, formatrice de la race, ne disparaît plus dans la 
suite des générations. Ce qui distingue le véritable homme d':F:tat 
du pur politicien, du joueur satisfait au jeu, du chanceur parvenu 
au sommet de l'hist01re, de l'avare et de l'ambitieux, du profes
seur d'idéal, c'est qu'il peut demander des sacrifices et qu'on les lui 
accorde, parce que son sentiment d'être nécessaire au temps et à la 
nation est partagé par des milliers d'hommes; il les transforme jus
qu'au fond du cœur et les rend capables d'actions dont ils seraient 
incapables sans lui 1• 

Mais l'élément suprême n'est pas l'action, mais le pouvoir de 
commander. Ce n'est qu'ainsi que l'individu se dépasse et devient 
le point central d'un mo,ide actif. Il y a une manière de commander 
qui transforme l'obéissance en habitude fière, libre et distinguée 
et que Napoléon, par exemple, ne possédait pas. Un reste de senti
ment subalterne l'avait empêché de former des hommes au lieu de 

r. Cela est vrai enfin des é,:llses, qui sont toutes différentes des rcllfions, notam
ment dei éléments du monde réel, et par 1..-onséque11t politiques et non ttllaleutlt'" 
dan, le œractére de leur commandement. Ce n'est~• la prédication chrétienne, mal" 
Je martrr chrétien qui a conqn~ le monde, et Il doit cette force du martyr 11011 à lu 
doctrine, mals il l'exemple de l'Ho111me mort anr ln croix. 
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mécanismes enregistreurs, de régner par des personnalités au lieu 
de décrets, et c'eat parce qu'il ne comprenait pas ce tact très raffiné 
du commandement et que par conséquent il en était réduit à faire 
seul tout ce qui était réellement décisif, qu'il tomba victime peu à 
peu de la disproportion entre les devoirs de sa charge et les limites 
des capacités humaines. Mais celui qui possède, comme César ou 
Frédéric le Grand, ce don suprême et ultime.de l'humanité la plus 
achevée, celui-là ressent au soir d'une bataille, quand les opéra
tions se précipitent vers la-fin qu'il désire et que cette victoire décide 
de son expédition, ou bien à une heure où la dernière signature ferme 
une époque de l'histoire, un étonnant sentiment de puissance qui 
reste pour toujours énigmatique à l'homme des vérités. Il y a des 
moments, et qui marquent l'apogée des courants cosmiques, où un 
homme se sait identique avec le destin et le centre du monde et oü 
il sent que sa personnalité est presque l'enveloppe dont l'histoire 
Je l'avenir est en train de se revêtir. 

Le premier devoir est : faire soi-même quelque chose; le second, 
qui est moins apparent, mais plus grand et plus difficile dans ses 
lointains effets : c,-écr u11e tradition, amener les autres à continuer sa 
propre œuvre, son tact et son esprit; déchaîner .un courant d'acti
vité unitaire qui n'a plus besoin, pour se maintenir en forme, de 
la présence du premier chef. Ainsi l'homme d'État s'élève à un point 
qui fut sans doute désigné comme une divinité par l'homme antique. 
Il devient le créateur d'une vie nouvelle, l'aïeul spirituel d'une jeune 
race. Lui-même disparaît comme personne, au bout de quelques 
années, de cc courant. Mais une minorité appelée par lui à l'exis
tence, un autre être d'espèce étrange, le remplace et pour un temps 
indéterminé. Cet élément cosmique, âme d'une classe régnante, 
peut être engendré par un individu et en être l'héritier, et c'est ce 
qui a produit les effets durables de toute l'histoire. Le grand 
homme d'État est rare. Son apparition, son triomphe, précoce ou 
tardif ... tout cela est du hasard. Les grands hommes détruisent sou
vent plus qu'ils n'ont bâti - par la lacune que laisse leur mort dans 
le courant du devenir. Mais créer une tradition, c'est supprimer le 
hasard. Une tradition éduque une haute moyenne sur laquelle 
l'avenir a le droit de compter, non un César, mais un Sénat, non un 
Napoléon, mais un corps d'officiers incomparable. Une forte tra
dition attire de tous les cotés les talents et réalise de grands succè:1 
avec de petits talents. C'est ce que prouvent les écoles de peinture 
en Italie et en Hollande, non moins que l'armée prussienne et la 
diplomatie de la curie romaine. Une grande faiblesse de Bismarck 
comparé à Frédéric Guillaume Jer, est d'avoir sans doute su agir, 
mais non créer une tradition, de n'avoir pas fondé à côté du corps 
des officiers de Moltke_ une race correspondante de politiciens qui 
se sentissent identiques avec son ttat et ses devoirs nouveaux, qui 
eussent ouvert les portes sans cesse aux hommes importants venant 
d'en bas et qui les eussent pour toujours intégrés à leur tact de 
l'action. Quand cela n'a pas lieu, au lieu d'une classe dirigeante 
issue d'un seul jet, il ne reste qu'une collection de têtes qui sont 
dêsarmées devant l'imprévu. Mais quand cela réussit, il naît 1111 
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« p.upl• ,ouverain 11, dans l'unique sens qui soit digne d'un peuple 
et possible dans le monde r~l : minorité hautement disciplinée qui 
se complète elle-m~me, qui est pourvue d'une tradition sûre, mûrie 
dans une longue expérience, qui attire chaque talent dans son cercle 
et en profite, et qui se trouve ainsi pour cette raison en harmonie 
avec le reste de la nation qu'elle gouverne. Une telle minorité se 
transforme lentement en race authentique, mime si elle avait, été 
un jour un parti, et elle décide avec la sûreté du sang, non de l'en
tendement. Mais c'est justement pour cela que tout se passe chez 
elle • spontanément », elle n'a plus besoin de génies. Cela siJnifie, 
si on ose dire, remplacer k grand politicien par la (!'and• politique. 

Mais qu'est-ce que la politique? L'art du possible; vieux mot 
et qui a presque tout dit. Le jardinier peut tirer une plante de la 
graine e~ en ennoblir le tronc. Il peut développer ou laiuer s'étioler 
les dispositions cachées de la plante, sa croissance et sa taille, ses 
fleurs et ses fruits. De son coup d'œil des posaibilités et donc des 
nécessités de la plante dépendent la perfection, la force et tout Je 
destin de ceUe-:-ci, Mais la forme fondamentale et la direction de son 
existence, les phases, la rapidité et la durée de cette existence végé
tale, la « loi de aa manifeatation » ne sont pa,. soue la puiaaance du 
jardinier. La plante doit les remplir elle-m~me ou mourir, et il en 
est de même pour la plante gigantesque appelée • culture » et pour lea 
courants existentiels dea générations humaines enfermées dans 
son monde formel politique. Le grand homme d'ttat est le jardinier 
de son peuple. 

Chaque homme actif est né dans un temps et pour un temps. Le 
cercle de se, po,libilitt1 est ainsi détermlné. Pour les grands-pères 
et les petits-fils il a été donné autre chose, et qui est donc leur but 
et leur devoir. Le cercle est encore restreint par les limites de sa 
personnalité et par les 9ualités de son peuple, de la situation et des 
hommes avec qui il llll faut travailler. Ce qui caractérise le poli
ticien de rang est qu'il doit rarement faire dea sacrifices parce qu'il 
s'illusionnait sur ces limites, mais qu'il n'oublie rien non plus de 
ce qui est réalisable. C'est pourquoi, (on ne le répétera jamais trop 
pour des Allemands), il ne confond jamais ce qui devrait être avec 
ce qui sera. Les formea fondamentalea de l'État et de la vie poli
tique, la direction et l'état de leur développement, sont donnés 
avec un temps et impoasiblea à changer. Tous les succèa politiques 
se réaliaent avec eux, non contre eux. Les adorateurs d'idéale poli
tiques créent sans doute du néant. Ils sont - dans leurs cervelles -
étrangement libres; mais leurs échafaudages sur les concepts en 
l'air de la sagesse, de la justice, de la liberté, de l'égalité, sont en fin 
de compte éternellement les mêmes, et ils recommencent toujours 
par le commencement. Le maître des réalités se contente Je diriger 
en silence ce qui existe pour lui absolument. Cela semble peu de 
chose, et pourtant c'est ici d'abord que commence la liberté Jans 
un sens supérieur. Il s'agit des traits mi11uscules, de la dernière pres
sion la plus attentive sur le gou~ernail, du doigté pour les hésita
tions les plus délicates des individus et des peuples. La politique 
est la vision claire des grandes lignes qui sont tirées irrévocable-
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mer,t et le maniement sûr du fait unique, personnel, ~ui peut, dans 
leur ressort, d'une fatalité imminente faire un aucces décisif. Le 
secret de toutes les victoires consiste dans l'organisation de l'invi
sible. Quiconque s'y entend peut, en représentant Je vaincu, triom
pher du vainqueur comme Tallcyrand à Vienne. César, dont la 
situation jadis était prctque désespérée, a fait insensiblement servir 
à ses fins à Lucques la puissance de Pompée, qu'il a ainsi enterrée; 
mais il y a une limite dangereuse du possible, qui n'a guère été 
violée par le tact parfait des grands diplomates baroques, tandis 
que le privilège des idéologues est de toujours trébucher là-dessus. 
Il y a des tournants dans l'histoire, dont le connaisseur se laisse 
diriger un moment pour ne pas perdre la domination. Chaque situa
tion a sa mesure d'élasticité sur laquelle on ne saurait s'illusionner 
le moins du monde. Une ré\'olution parvenue à explosion démontre 
toujours un manque de tact politique chez les dirigeants et chez 
leurs adversaires. 

Le nécessaire doit être fait à temps, c'est-à-dire tant qu'il est encore 
un don destiné à assurer la confiance à l'autorité régnante, et qu'il 
n'est pas un sacrifice forcé révélant une faiblesse et réveillant un 
dédain. Les formes politiques sont des formes vivantes qui évoluent 
inexorablement dans une direction déterminée. On cesse d'être 
;, en forme >> quand on veut empêcher le cours de cette évolution 
ou la dériver dans le sens d'un idéal. La nobilitas romaine possédait 
ce tact, non la noblesse spartiate. Au siecle de la démocratie mon
tante, avant 1789 en France, avant 1918 en Allemagne, le moment 
fatal a toujours été atteint, où il était trop tard de concéder libre
ment une réforme r.éccssaire et où il fallait donc la refuser avec une 
énergie implacable, parce qu'elle entraînait désormais, comme 
sacrifice, la dissolution de l'État. Mais celui qui ne voit pas à temps 
la première nécessité méconnaîtra la seconde d'autan~ plus sûre
ment. On peut preRdre aussi trop tôt ou trop tard le chemin de 
Canossa, et cela décide, pour des peuples entiers, de la question de 
savoir s'ils seront désormais un destin ou s'ils subiront le destin 
des autres. Mais la démocratie descendante répète la même erreur 
à vouloir retenir ce que fut l'idéal d'hier. C'est Je danger qui menace 
le xxe siècle. Sur chaque sentier du césarisme on rencontre un Caton. 

L'influence que possède, sur les mitlzodes politiques, même un 
homme d'État ayant une position extraordinairement forte, est très 
restreinte, et c'est un trait distinctif de cet homme d'État que de ne 
pas s'illusionner là-dessus. Son devoir est de travailler avec et dans 
la forme historique présente; seul le théoricien s'exalte à )'inven
tion de formes plus idéales. Mais pour << être en forme » politique
ment, la condition essentielle est l'absolue maîtrise des ,noyms les 
plus modernes. Il n'y a point ici de choix. Les mcyens et les méthodes 
sont donnés par Je temps et appartiennent à la forme intérieure d'un 
temps. Celui qui s'y égare, qui donne à ses goûts et à ses senti
ments la puissance sur son tact, perd de -i;ue les réalités. Le danger 
que court une aristocrat4: est d'être conser\'atrice dans les moyens, 
celui ùe la démocratie est ùe confondre la formule avec la forme. 
Les moyens actuels et pour des années encore sont les moyens 
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parlementaire• : lea élections et la presse. On peut en penser ce que 
l'on voudra, les honorer ou les mépriser, mais il faut s'rn rendre 
maltrt. Bach et Mozart étaient maîtres des moyens muskaux de 
leur temps. C'est le c:iractère de toute sorte de maîtrise. Il n'en est 
pas autrement en politique. Mais la forme extérieure ,·isible pour 
tous n'est sans doute pas cc dont il s'agit, mais seulement un revt!tl'
ment. Aussi peut-on la changer sans rien changer à la nature des 
é\'énements, la réduire en concepts et en textes constitutionnels 
sans même toucher la réalité, et l'ambition de tous les révolution
naires et de toua les doctrinaires s'épuise à intervenir dans ce jeu 
des droits, des principes et.des libertés de la superficie historique. 
L'homme d'ttat sait que l'extension d'un droit de ,·ote est tout à 
fait a~cidentell~ e!1 regard de la ~echni<\ue athénienne ou rom~ine, 
1acobme, amér1came et désormais aussi allemande, des élections. 
La lettre de la Constitution anglaise est sans importance sur le fait 
qu'elle est appliquée par une retite couche de familles distinrées, 
de telle sorte qu'tdouard VI était un ministre de son mimstère. 
Et en ce qui concerne la presse moderne, il est loisible à l'exalté de 
se contenter de la voir constitutionnellement u libre »; le connais
seur demande seulement à savoir à la disposition de qui elle· l'est. 

La politique enfin est la forme dans laquelle l'histoire d'une 
nation s'accomplit parmi plusieurs nations. Le grand art consiste 
à maintenir intérieurement en forme sa propre nation pour les évé
nements du dehors. C'est là, non seulement pour les peuples, les 
ttata et les ordres, mais aussi pour les unités vivantes de toute 
espèce, y compris les essaims animaux les plus élémentaires et les 
corps individuels, le rapport naturel entre la politique intérieul'c 
et la politique extérieure, rapport où la première existe exclusive
ment pour la seconde et non Ï1lversement. Le démocrate authentique 
considère d'habitude celle-là comme fin en soi, le diplomate moyen 
ne pense qu'à celJe-ci. Mais c'est justement pour cette raison que 
leurs succès à tous deux restent des succès en l'air. Où le maître 
politique se voit le mieux, c'est sans aucun doute dans la tactique 
des réformes intérieures, dans son activité économique et sociale, 
dans l'habileté avec laquelle il sait mettre en harmonie avec le goût 
du jour, et en même temps rendre efficaces, la forme publique de 
l'ensemble, les u droits» et les libertés »; il se yoit dans l'éducation 
des sentiments, sans laquelle il est impossible à un peuple de rester 
en constitution : d'avoir de la confiance, du respect pour ses chefs, 
le 11entiment de sa puissance, la joie et, s'il le faut, l'enthousiasme. 
Mais tout cela ne prend sa valeur qu'en vue de cc fait fondamental 
de l'histoire supérieure, selon lequel un peuple n'e!!-t pas seul au 
monde et que son avenir est décidé par le rapport d'énergie avec 
les autres peuples et puissances, non par la seule organisation en 
lui. Et comme le regard du vulgaire ne va pas si loin, c'est la mino
rité dirigeante qui doit posséder ce coup d'œil pour les autres, cette 
minorité dans laquelle l'homme d':f:tat trouYe d'abord l'instrument 
qui lui permet d'exécuter ses intentions 1• 

r. En réalité, on ne devrait guère avoir besoin de rappeler qne ces principe~ ne 
so11t pas ceux d'un gom·emement aristocratique, niais du gonvemement cn ,:cnèml. 
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La politique première de toutes les cultures repose sur des 
don'lécs solides qui sont ses puissances directrices. L'existence 
totale est rigoureusement dans une forme patriarcale et symbolique; 
lt:s liens du sol maternel sont si forts, le lien féodal et encore l'Etat 
des ordres sont quelque chose de si évident pour la vie qu'ils enchaî
nent, ·que la politique des temps homérique et gothique se borne à 
agir dans le cadre de la forme absolument donnée. Ces formes se 
modifient pour ainsi dire spontanément. Personne n'a nettement 
conscience qu'il y a là un r6le de la politique, même lors du renver
sement d'une royauté ou de la sujétion d'une noblesse. Il n'existe 
qu'une politique des ordres, de l'empereur, des papes, des vassaux. 
Le sang, la race, se manifestent dans des entreprises instinctives, 
subconscientes, car même le prêtre faisant de la politique agit ici 
en homme de race. Les « problèmes >> de l'État ne sont pas encore 
ëveillés. L'autorité et les ordres primaires, en général le monde 
formel primitif tout entier, sont donnés par Dieu, et les minorités 
organiques, les factions, ne se combattent que sous cette condition. 

La nature de la faction est qu'elle ne conçoit pas du tout l'idée 
d'une modification rationnelle de l'organisation des choses. Elle 
Yeut se faire un rang dans le cadre de cette organisation, prendre 
puissance et possession, comme tout ce qui est organique, dans un 
monde or~anique. Ce sont des groupes dans lesquels l'affinité des 
familles, l honneur, la fidélité, les alliances d'une intériorité presque 
mystique jouent un rôle et où les idées abstraites sont complètement 
écartées. Telles sont les factions à l'époque homérique et gothique : 
Télémaque et les barons d'Ithaque, les Bleus et les Verts sous 
Justinien, les Guelfes et les Gibelins, les maisons de Lancastre 
et d'York, les protestants 1, les Huguenots et aussi les puissances 
actives de la Fronde et de la première Tyrannie. Le livre de Machia
vel est tout entier dans cet esprit. 

On arrive à un tournant dès qu'avec la grande ville le non-ordre, 
la bourgeoisie, prend le pouvoir. Maintenant, c'est au contraire la 
forme politique qui s'élève au rang d'objet de la lutte, de problème. 
Jusque-là, elle avait mûri, maintenant elle doit être fondée. La poli
tique s'éveille, elle est non seulement conçue, mais réduite en 
concepts. Contre le sang et la tradition s'élèvent les puissances de 
l'esprit et de l'argent. Au lieu de l'organique vient !'organisé, au 
lieu de l'ordre le parti. Un parti n'est pas un organisme racique, 
mais une collection de têtes, et par conséquent aussi supérieur en 
esprit aux ordres anciens qu'ils lui sont supérieurs en instinct. 

Aucun chd des masses qui a du génie n'a jamais cousidérc: son rôle autrement. ni 
Cléon, ni Robespierre, ni Lénine. Cdui qui se sent réellement un commissaire de la 
foule, et 11011 un régent de ceux 9ul ne savent pas ce qu'ils veulent, ne pourrait 
pas être un seul jour maître chez lui. La question est seulement de savoir si les grands 
chefs populaires administrent leur charge pour eux ou pour d'nutre11, et à ce 1ujet 
011 pourrait dire bien des choses. 

1. Originairement, union de 19 princes et villes libres (1529). 
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Il est l'ennemi mortel de toute division organique en ordres, dont 
la simple existence est contradictoire avec sa nature. Pour cette 
raison précisément, le concept de parti est toujours lié à celui de 
l'igaliti, qui est absolument 11égat1f, dissoh·ant ,socialement nivella
teur. On ne reconnaît 1 plus les idéals de l'ordre, mais seulement les 
intérêts professionnels. Mais il est lié aussi au concept néoatif de 
la liberté, lei partis étant u11 phi11omine purement citadi11. En libérant 
complètement la ville de la campagne, la politique des ordres cède 
partout à la politique de parti, que nous en ayons ou non connais
sance, en tgypte à la fin du Moyen Empire, en Chine a,·ec lea ttats 
batailleurs, à Bagdad et à Byzance au temps des Abbassides. Dans 
les capitales d'Occident, il se forme des partis de style parlementaire; 
dans les Cités-ttats antiques, des partis du forum; tandis que les 
partis de style magique nous sont connus par les mavali et les moines 
de Théodore de Studion 2• 

Mais c'est toujours le non-ordre, l'unité de protcstatio:i contre 
la nature de l'ordre en général, sa minorité régnante (« les intellec
tuels et les riches») que nous voyons apparaître comme partis, a,·cc 
un programme, avec un but non senti, mais défini, et a,·ec la néga
tion de tout ce qui ne peut étre saisi rationnellement. C'est pourq11oi 
il n'existe au fond qu'un seul parti, celui de la bourgeoisie, des libé
raux, et il a aussi parfaitement conscience de ce rang occupé par 
lui. Il s'identifie avec le u peuple ». Sea adversaires, avant tout les 
ordres authentiques « ho6creaux et calotins », sont les ennemis 
et Ica traîtres« du peuple»; son opinion propre est cc la voix Ju pe11ple 11, 

voix qu'on lui inculque par tous les mo\'cns de la propagande poli
tique de parti, par l'éloquence du forum et la presse d'Occident, 
afin d'être représenté ensuite. 

Les ordres primaires sont la noblesse et le clergé. Le parti p,-imaire 
est celui de l'argent et de l'esprit, les libéraux de la grande \'ille. 
C'est ici que les concepts d'aristocratie et de démocratie trouvent, 
pour toutes les cultures, leur justification profonde. Aristocratique 
est le mépris de l'esprit citadin, démocratique le mépris du paysan, 
la haine contre la campagne 3• C'est ce qui distingue la politique des 
ordres de la politique de r,arti, la conscience de l'ordre du senti
ment de parti, la race de 'esprit, la croissance de la constr4ction. 
Ariatocratique est la culture achevée, démocratique la ci·,·ilisation 
citadine commençante, jusqu'à ce que l'antithcse se dissolve dar.s 
le césarisme. Aussi sûrement que la noblesse est l'ordre, tandis 
que le u tins II n'arrivera jamais à se mettre en forme de la même 
manière aussi sûrement, aussi clic ne pan·icndra pas à se sentir, 
sinon à s'organiser, comme parti. 

Mais elle n'est pas libre d'y renoncer. Toutes le.:; constitutions 
modernes nient les ordres et sont bâties sur le parti, comme sur la 

r. Alll961, sur le terrain de l'égalité bourgeol:.1e, la possession de l'argent prend-clic• 
lm1uédlatement la place du rang içénéaloglque. 

i. Cf. Wellbausca, Die ,c/ig. f>olit. Of>f>ositic>1u1>arl.-im im a/lm Jsl,1111 (1901). 
l• U11 trait eueatlel de là dé1nocratle a11glaise et américaine e,t q1t'lille a fait 

disparaitre la .()8)"11&nnerie eu .\ngleterre rt que celle-cl n'existait pas aupara,·nnt 
e11 Amérique. I.e • fariner • est J>&,·ch~ue1uent 1111 faubourien qui. pratiquement, 
fnlt de l'agriculture une Industrie; au lien de ,·illagc& il u'r a qm: des fr:u,:mc·nt;; de 
gr-.im\..:i< villes. 
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forme fondamentale évidente de la politique. Le x1xc siècle, et donc 
aussi le me avant le Christ, est l'apogée de la politique de parti. 
Son caractère démocratique oblige à former des partis adf-•erses, et 
tandis qu'autrefois ( encore au xvme siècle!) le cc tiers » se consti
tuait en ordre sur le modèie de la noblesse, il se développe aujour
d'hui sur le tJlastron libéral, fa carcasse d~fe11Sive du parti conscrrn
tcur 1, dominé absolument par la forme libérale, embourgeoisé s:m~ 
être bourgeois, et contraint à une tactique do,~t les moyens et k:: 
méthode.a sont déterminés exclusivement par le libér:ilism..:. Son 
choix consiste uniquement à manier ces moyens mieux que l'adver
saire 2 ou à succomber, mais il est dans la nature profonde de cet 
ordre de ne ,>as comprendre cette situation et de combattre non 
l'ennemi, mais la forme : appel aux moyens extrêmes qui a ruiné 
au début de chaque civilisation la politique intérieure d'États 
entiers et les a livrés sans défense à l'adversaire du dehors. L'obli
~ation faite à chaque parti d'avoir une apparence bourgeoise s'élèw 
Jusqu'à la caricature dès qu'au-dessous des couches citadines de 
l'instruction et de l'argent, le reste s'organise aussi en parti. Le 
marxisme, par exemple, théoriquement une négation de la bour
geoisie, est en tant que parti, par son attitude et par ses chefs, 
bourgeois des pieds à la tête. Il y a un conflit permanent entre la 
volonté, qui sort nécessairement du cadre de la politique de parti, 
et par conséquent de chaque constitution (toutes deux libérales 
exclusivement), et qui ne peut s'appeler honnêtement qu'une guerre 
civile, d'une part; et d'autre part, l'attitude qu'on croit dernir 
observer et qui est en tout cas nécessaire pour réaliser en ce temps 
quelque succès durable. Mais l'attitude d'un parti nobiliaire dans 
un parlement est aussi fausse intérieurement que celle d'un parti 
prolétarien. La bourgeoisie seule est ici chez elle. 

A Rome, depuis la création des tribuns en 471 jusqu'à la recon
naissance de leur plein pouvoir législatif dans la rérnlution de 2Sï, 
les patriciens et les plébéiens ont lutté en ~ros en tant qu'ordres. A 
partir de là, cette opposition n'a plus qu une signification généa
logique, et il se dé,·cloppe des partis qu'on pourrait très bien nommer 
libéraux et conservateurs : le pop11/us3 qui donne le ton au forum 
et la nobilitas qui a son point d'appui au Sénat. Celui-ci s'est trans
formé en 287, de conseil de famille des anciennes maisons régnantes, 
en un conseil d'ttat de l'aristocratie administratÎ\'e. Le populus 
voisine avec les comices par centuries déterminés d'après le cens, 
et avec le groupe des grands hommes d'argent, equites; la nobilitas, 
avec les comices par tribus où l'influence pavsanne est prépondérante. 
Il suffit de penser là aux Gracques et à Marius, ici à C. Flaminius, 

1. F.t il se développe eu outre, partout oit exi,te encore t'lltre les deux ordres 
primaires une opposition Politique, comme eu Egypte, dan11 l'Inde ~t eu Occident, 
un parti clérical, c'est-à-dire formé non par la religion, mais par l'Eglise, 11011 pnr 
ka crovants, mais par les pr~tres. 

::. F.t son contenu racique plus riche lui donne des chance■ de suc1.'t-$. 
3. P/,•bs correepond au • tirrs • du xvm• liècle (bourgeola et par1111nt:), f,1>/'11/11., 

Il là grande • masse • citadine du XIX• sièclf'. I.a différence ae marque dans l'attitude 
cu,·ers les esclave~ affranchis, la pluPl!rt d'origine 11011 italique, que la plf'b!I comme 
ordre cherche il refouler dans le moine de tribu1 polliblc, taudl& que le p:,pulut1 com111c 
parti leur laisse bientôt jouer le rôle d(•i.islf. 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

et l'on n'aura plus ensuite qu'à aiguiser son regard pour apercevoir 
la position entièrement modifiée des consuls et des tribuns. Ils ne 
sont plus les -hommes de confiance nommés par le premier et le 
troisieme ordre, dont l'attitude se trouve ainsi déterminée, mais ils 
représentent et se passent le parti. Il y a des consuls II libéraux 11 

comme le vieux Caton et des tribuns « conservateurs 11 comme 
Octnc, l'ennemi de Tib. Gracchus. Les deux partis présentent 
leurs candidats aux élections et cherchent à les élire par tous les 
moyens de la propagande démagogique; et quand l'argent n'avait 
pas de succès aux élections, il en avait toujours un meilleur auprès 
des élus. 

En Angleterre les tories et les whi~s s'étaient constitués eux
mêmes en partis au début du x,xe siècle, partis embourgeoisés 
quant à la forme et qui ont adopté tous deux, quant à la lettre, le 
programme libéral par lequel ona convaincu, comme partout ailleurs, 
et satisfait l'opinion publique. Par ce biais magistral et accompli à 
temps, on a évité la formation d'un parti hostile aux ordres, comme 
celui de la France en 1789. Les membres de la Chambre Basse 
devinrent, de messagers de la classe dirigeante, les représentants 
du peuple qui en dépendent désormais financièrement; l'autorité 
resta dans les mêmes mains et l'opposition de parti pour laquelle 
les mots libéral et conservateur se présentaient d'eux-mêmes depuis 
1830, reposa sur un dosage au lieu d'une alternative. C'est en ces 
mêmes années que la littérature libertaire de la u jeune Allemagne 11 

passa à un sentiment de parti, que s'organisa en Amérique, sous le 
président Jackson, contre le parti républicain, le parti démocrate, 
et que fut reconnu en bonne et due forme 1 le principe d'après lequel 
les élections sont un commerce et toutes les charges d'ttat la proie 
du vainqueur. 

Mais la forme de la minorité dirigeante se développe, en passant 
de l'ordre au parti, irrisistiblement en factions attachies à des indi
vidus. La fin de la démocratie et son passage au césarisme s'y expri
ment donc en ce sens que la disparition ne porte pas, par exemple, 
sur le parti du tiers-état, le libéralisme, mais sur le parti en tant que 
forme. L'opinion, le but populaire, les idéals at,straits de toute 
politique authentique de parti, se dissolvent et laissent place à la 
politique privée, à la libre volonté de puissance d'une poignée 
d'hommes derace.-·Unordre a des inatincta, un parti a un programme, 
une faction a un maître : c'est la voie du patriciat et de la plèbe, à 
travers les optimates et le populus, jusqu'aux Pompéiens et aux 
Césariens. La période de la véritable politique de parti embrasse à 
peine deux siècles et est déjà pour nous, depuis la guerre mondiale, 

1. Hn toute tr1L11qulllité l'tgllse catholique passa en mlme tem~ de la politique 
d'ordre à la politique de pe.rll, et œ avec une sûreté ■trat~que qui ne uuratt lt.re 
assez admirée. Au XVIII" ill~ elle avait été absolument arlstocraltque, par le style 
de sa diplomatie, par la conœuion de■ grandes charge■ et ~ l'eaprtt de ses hommes 
■upérieurs. Qu'on se rappelle le type de l'abbé et le■ graoda prbiœs eccléllastlquea 
qul deveaalmt mlnl■tiea et ambusadeura, comme le jeune canlinal de 'Rolian. 
llalnteoant, tm • libéralement • on ■ubltltue aù lieu de l'origine le sentiment, au 
lieu du goOt la force de travail, et les grands moyen■ de la démocratie, la preaee, les 
élections, l'argent, IIOllt maalpuléll avec une habllet! que le llbaalllme proprement 
dit a rarement attei■tc et nulle part dépassée. 
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i1ur la voie <lu <léclin complet. Le fait que toute la masse électorale 
envoil·, d'un commun accord instinctif, des hommes chargés de 
gouverner sa chose, comme on le dit naïvement dans toutes les 
constitutions, n'était posi1ihle 11ue dans le premier mouvement et 
suppose qu'il n'y a même pas <le hases pour l'organisation de groupes 
déterminés. Cc fut le cas en J789, et en Allemagne en 1848. 

Mais l'existence d'une assemblée est immédiatement liée à la 
formation d'unités tactiques, dont la solidarité repose sur la volonté 
d'affirmer la position dominante une fois conquise et qui ne se consi
dèrent pas le moins du monde plus qu'un porte-parole de leurs 
électeurl:I, mais se soumettent au contraire ceux-ci par tous les 
i;noyens de l'agitation pour les faire servir à leurs fins. Une direc
tion qui s'est organisée dans le peuple est donc déjà devenue l'ins
trllment de l'organisation, et elle continue <le courir irrésistiblement 
sur cette même voie jusqu'à ce que l'organisation soit devenue, elle 
aussi, l'instrument des chefs. La volonté de puissance est plus forte 
que toutes les théories. Au début le programme fait naître la direc
tion et son appareil; ensuite ils sont défendus par leurs détenteurs à 
cause de la puissance et du butin, ~omme on le fait partout aujour
d'hui où des milliers de personnes de tous les pays vivent du parti 
et des charges et prébendes qu'il distribue; enfin le programme est 
oublié et l'organisation travaille pour soi seule. 

Chez le vieux Scipion et Qu. Flaminius, on entend encore parler 
d'amis qui les accompagnent à la guerre, mais le jeune Scipion s'est 
constitué une cohors amicorum, premier exemple sans doute d'une 
faction organisée qui travaille ensuite aussi devant la justice et aux 
élections 1• De même le rapport de fidélité, primitivement tout 
patriarcal et aristocratique, entre le patron et ses clients se déve
loppe en une communauté d'intérêts sur une base toute matérielle, 
et dès avant César il y a <les traités écrits entre les candidats et leurs 
électeurs, avec l'indication exacte <les sommes à payer et des ser
vices à rendre. D'un autre côté, tout comme dans l'Amérique 
actuelle 2, il se forme des clubs et des sociétés électorales de tribules 
ayant pour but de dompter ou d'effaroucher les électeurs dans leurs 
circonscriptions, afin de négocier <le puissance à puissance l'affaire 
électorale avec les grands chefs, précurseurs des Césars. Ces prati
ques ne sont pas un échec de la démocratie, mais sa signification 
et son résultat final nécessaire, et les plaintes élevées par les idéa
listes étrangers au monde sur cette déception de leurs espérances 
caractérisent seulement leur aveuglement et l'enchaînement inté
rieur entre l'esprit et l'argent. 

La théorie politico-sociale n'est qu'un piédestal, mais un pié
destal nécessaire de la politique de parti. La fière série de politi-

1. P<>ur cc qui suit, cf. M. Cl'lzer, Die 1\"nbililüt de, ,ü,nischm Republik, 1912, 
p. 43 sq. - et A. Rosenberg, U11t"sucl11mgc>1 .:m, rümischc,i Cmturie,rv,rfassung, 
1911, p. 62 sq. 

2. Tout le monde connaît Tammany Hall à :!S'ew-York, mais la situation est à 
peu pri.'!I la même dans tous les pays gouvernés par dt-s Jlllrtls. J,e • caucu11 • améri• 
cain, qui répartit les chnrges d'Etat 1entrc ses membres dont il impc,sc·œs noms i1 
la masse électorale, a t':té introduit en Angltetem, sous le nom de National I)bcral 
Fedcratlon pur Chamberlain, et il est l'll voie de développement rapide en Allemagne 
dcpui~ 191'). 
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ciens allant de RouS11eau à Marx trouve son pendant dans celle 
des sophistes jusqu'à Platon et Zénon. En Chine on pt•ut encore 
montrer Ica traits fondamentaux des doctrines correspondantes dans 
la littérature confucicnnc et taoïste; il suffit de nommer le socia
liste Moh ti. Dans la littérature byzantine et arabe de la période 
abbasaide, où le radicalisme apparaît toujours sous forme stricte
ment orthodoxe, ces éléments prennent une large étendue et agis
sent comme re880rt dans tous les milieux sociaux du ix8 siècle; en 
tgypte et dans l'Inde, leur existence est démontrée par l'esprit des 
événements au temps de Bouddha et des Hyksos. Ils n'ont pas 
besoin d'une forme littéraire, ils se répandent aussi bien oralement, 
par la prédication et la propagande, dans les sectew et les associa
tions, telles qu'elles se sont généralisées à la fin des mouvements 
puritains, donc dans l'islam et dans le christianisme anglo-améri
cain. 

Ces doctrines sont-elles « vraies II ou « fausses »? Nous ne nous 
lasserons pu de répéter que cette question est dépourvue de sens 
pour le monde de l'histoire politique. La « réfutation II du marxisme, 
par exemple, ressortit au domaine des discussions académioues ou 
des débats publics, où chacun a raison et tous les autres ont tort. 
Ce qui importe est de savoir si elles sont efficaces, depuis quand et 
pour combien de temps la foi, en un pouvoir d'améliorer la réalité 
selon un système logique, est en général une puissance sur laquelle 
la palitique peut compter. Nous sommes à une époque de confiance 
illimitée en la toute-puissance de la raison. Les grands concepts 
généraux de liberté, droit, humanité-, progrès, sont sacrés. Les 
grandes théories sont des Evangiles. Leur force de conviction ne 
repose pas sur des raisons, car la masse d'un parti ne possède ni 
l'énergie critique ni la distance nécessaire pour les examine1 sérieu
sement, mais sur la consécration sacramentelle de leur phraséo
logie. Sans doute, cet cnchante~nt est restreint à la population 
des grandes villes et à la période du rationalisme, « religion des 
lettrés 11. Sur les paysans il n'a aucune influence, et sur les masses 
citadines il n'a d'influence qu'en certains temps, mais alors une 
influence de nouvelle révélation. On se com·ertit, on s'attache avec 
ferveur aux mots et à leurs P.rophètcs; on se fait martyr sur les barri
cades, aux champs de bataille, sur le gibet; on voit s'ouvrir devant 
soi un au-delà politique et social, et la critique froide apparaît 
vulgaire, profane et digne d'être tuée. 

Mais les livres comme le Co11trat social et le Manifeste commu
ni,t, sont ainsi des moyens de puissance de premier rang entre les 
mains d'hommes forts qui se sont élevés au sein du parti et qui 
savent faire naitre et exploiter la conviction de la masse. 

Toutefois, ces idéals abstraits ont une puissance qui ne s'étend 
guère au delà de deux siècles - siècles ùe la politique de parti. 
A la fin, ils ne sont plus réfutés, mais ennuyeux. Rousseau ennuie 
depuis longtemps, Marx ne tardera pas à ennuyer ses partisans. 
On finira par abandonner non pas telle ou telle théorie, mais la 
cr.oyance aux théories en général, et dont l'enthousiaste optimisme 
du xvm8 siècle, qui croyait remédier à l'insuffisance des faits par 
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l'application de concepts. Lorsque Platon, Aristote et leurs contem
porains définirent et mél.mgèrent le11 espèces constitutiunncllt:s 
antiques, pour en ohtcnir fa plus sage et la plus helle de toutes, le 
monde entier déférn à leur entreprise, et c'est justement Platon qui 
a ruiné la ville de Syracuse en \'oulant la constituer d'après un prin
cipe idéologique 1• Je serais porté à croire aussi que les États méri
dionaux de la Chine ont été mis hors de forme par des expériences 
ehilosophiques du même genre et livrés ain8i à l'impérialisme de 
fsin 2• Les fanatiques jacobins de la liberté et de l'égalité ont livré 
la France, depuis le Directoire, pour toujours à la domination 
alternative ~e l'armé~ et_ de la bol;lrse, et chatJ~c, révolte .s'?cialiste 
fraye la voie au capitalisme. Mais lorsque C1ccron écrivit pour 
Pompée son livre de La République et Salluste ses deux avertisse
ments à César, personne n'y fit plus attention. On découvrira peut
être encore chez T. Gracchus une influence de cet enthousiaste 
stoïcien, Blosius, qui commit plus tard un crime après avoir entraîné 
aussi à sa perte Aristonickos de Pergame a; mais au dernier siècle 
avant J.-C. les théories sont devenues un thème scolaire suranné 
et il ne s'agit plus déso.rmais que de la puissance uniquement. 

Personne ne devrait s'illusionner aussi chez nous sur la fin.. de la 
période des théories. Les grands systèmes du libéralisme et du 
socialisme sont tous nés entre 1750 et 1850. Celui de Marx a déjà 
aujourd'hui atteint presque son centenaire et il est resté le der
nier. Intérieurement, sa conception matérialiste de l'histoire signifie 
la conséquence extrême du rationalisme, et par conséquent une fin. 
Mais de même que la foi aux droits de l'homme de Rousseau s'est 
perdue avec l'année 1848, la foi en Marx est morte aussi avec la 
guerre mondiale. Celui qui compare le sacrifice jusqu'à la mort, 
que les idées de Rousseau ont rencontré dans la Révolution fran
çaise, avec l'attitude des socialistes de 1918, obligés de conserver 
une conviction qu'ils ne possédaient plus, devant et chez leurs 
partisans, non à cauMc de l'idée, mais à cause de fa puissance qui 
en dépendait : celui-là v_~it se dessiner aussi la voie plus loin,~aine 
sur laquelle échouera finalement chaque programme, parce qu 11 ne 
sert plus qu'à barrer la route à la lutte pour le pouvoir. La foi en 
ce programme a caractérisé les grands-pères, pour les petits-fils il 
n'est plus qu'une preuve de provincialisme. A sa place germe déjà 
aujourd'hui une religiosité nouvelle et résignée, qui s'élève de la 
misère de l'âme et du tourment de la conscience, qui renonce à 
fonder un nouvel au-delà, qui cherche le mystère au lieu des concepts 
tranchés et qui finira par le trouver aussi dans les profondeurs de 
cette seconde religiosité. 

r. Sur l'histoire de cette expérience tragique, d. Bd. llcycr, <ic~c/1ichlc tles .4llcr
liims, V S 987 sq. 

~- I.cs • plans des État~ hlltailknrs •, le Tsclmn T~ln fan ln et J~s bl~aphlrs du 
Sc ma tslen sont remplis ù'excmples d'nn empiètement des maitres d'ecoJe sur la 
• sa1eue • pol!tique. 

3. Sur son •itat du 110lcil • fonné cl'esdnvcs et de journalicl'!I, cf. Pnuly-Wlssowa. 
Real. Encycl., 2,961. De même, Je roi rt'.:volutlmmalre, Klcomenes lU de Spa.rll• 
(235), ~tait infl.ul'Dcé par le stoîclen Sphairœ. On comprend pourquoi, Je Sénat 
romain a expul!lè il maintes reprises les • phllm1ophcs cl ks rhéteurs •• c .-st-11-dlrc 
k,; politiciens ù"affalrcs, fantasques cl agltakur><. 
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Ceci est l'un des côtés, le côté verbal, de la grande réalité appelée 
Démocratie. Il reste à en analyser l'autre qui est décisif, le côté 
racial. La démocratie serait restée dans les cerveaux et sur le papier, 
s'il n'y avait pas parmi ses adeptes des natures de maitre authen
tiques, pour qui le peuple n'était qu'un objet et les idéals qu'un 
moyen, dont ils étaient d'ailleurs la plupart du temps inconsCJents. 
Toutes les méthodes de la démagogie, même les plus inconcevables, 
( démagogie tout à fait identique intérieurement à ]a diplomatie 
d'a11cien régime, sauf qu'elle repose sur les masses au lieu des princes 
et des ambassadeurs, sur des orinions, des sentiments et des velléités 
confuses au lieu des esprits d'élite, orchestre d'instruments en 
cuivre au lieu de l'ancienne musique de chambre), ont été forgées 
par des démocrates honnêtes, mais pratiques, qui les ont ensuite 
apprises aux partis de leur tradition. 

Mais cc qui caractérise sans doute le chemin de la démocratie, 
c'est que les auteurs des constitutions populaires n'ont jamais 
pressenti l'effet réel de leurs échafaudages, le fondateur de la consti
tution « serviennc II à Rome non moins que l'assemblée nationale à 
Paris. Comme toutes ces formes ne sont pas organiques, comme le 
régime féodal, mais systématiques et basées non sur une profonde 
connaissance des hommes et des choses, mais sur des représenta
tions abstraites du droit et de la justice, il y a un gouffre béant entre 
l'esprit des lois et les habitudes rratiques développées dans le silence, 
sous la pression de ces lois, pour les adapter au tact de la vie réelle 
ou pour les en écarter. C'e11t d'abord l'expérience, et seulement à la 
fin de toute cette évolution, qui a enseigné que les droits du peuple 
et l'influence du peuple sont deux choses différentes. Plus général 
le droit de vote, plus restreinte la puissance d'un groupe électoral. 

Aux débuts d'une démocratie, le champ seul appartient à l'esprit. 
Il n'y a rien de plus noble et de plus pur que la séance de nuit du 
4 aollt 1789 et le serment du Jeu de paume, ou bien les sentiments 
qui animaient l'assemblée de Francfort à l'église Saint-Paul, lors~ 
qu'on délibéra, le pouvoir en main, sur les vérités générales jus
qu'à ce que fussent réunies les puissances de la réalité et que les 
rêveurs en fussent écartés. Mais bientôt s'annonce l'autre gran
deur de chaque démocratie, pour rappeler qu'on ne peut faire usage 
des droits constitutionnels que si l'on a de l'argent 1• Le fait qu'un 
droit de suffrage rend à peu près ce qu'en pense l'idéaliste suppose 
qu'il n'y a pas de direction organisée agissant sur les électeurs dans 
son intérêt et dans la mesure de l'argent dont elle dispose. Dès 

x. I.'auclenne démocratie, celle des proieb de constitutions optimistes, 9u1 vont 
ai peu prk pour noua dcl,lncoln à Blaniarck et à Gladatone, est contrainte den /air, 
l'c;nence; ladmocratle tardive, celle du parlementarisme mûr, est illlue de cette 
ex enœ. l,à ae eont dtftnitlvement ~rm, ROUS forme de ~·alsse du parti et 
d' dt:Al du parti, le■ rtallté1 et Ica v&itea. I.e parlementaire authentique ae aent 
précl!l(-ment par 1'ar,rent1 affmuchl de 111 d~pcndnnce qu'implique la conœptlou 
nalvc de l'électC'ur sur 1'cl11. 
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qu'existe cette direction, l'élection n'a plus que la signification d'une 
censure que la foule accorde aux organisations particulières, sur la 
formation dea~uellês elle finit par ne plus pouéder la moindre 
influence. Et c est encore ainsi que le droit idéal des constitutions 
d'Occident, droit des masses à désigner lihrement leurs représen
tants, reste une pur;; théorie:, car chaque organisation développée s1: 
complète en réalité elle-même. Enfin un 11entiment se fait jour, 
scion lequel le droit de suffrage universel en général ne renferme 
aucun droit réel, pas même celui de ch,,isir e11tre deux pllrtis, parce que 
les institutions juridiques qui poussent sur son terrain dominent 
par l'argent tous les moyens spirituels de la parole et de l'écriture 
et, par conséquent, dirigent à leur gré l'opinion de l'individu sur 
les partis, tandis que d'autre part, en disposant des charges, de 
l'autorité et des lois, ils éduquent un groupe d'adeptes incondi
tionnés, celui du " caucus n, qui écarte tous les autres groupes et 
les fait aboutir à une lassitude électorale impossible à supprimer 
même dans les grandes crises. 

En apparence, il suhsistc une forte différence entre la démocratie 
parlementaire d'.Occident et celle des civilisations égyptienne, chi
noise, arabe, qui ignorent l'idée des élections populaires générales. 
Mais pour nous, à cette époque, la masse électorale comme telle 
est « en forme II exactement dans le même sens qu'elle avait été 
auparavant, comme société des assu_jcttis, à savoir : l'objet d'un 
sujet; ou encore à Bagdad et à Byzance, comme secte ou société de 
moines, et ailleurs comme armée dirigeante, société secrète ou f:tat 
dans l'ttat. La liberté est comme toujours purement négative. Elle 
consistt: à nier la tradition : dynastie, oligarchie ou khalifat; mais la 
puissance exécutive passe immédiatement et sans restriction à de 
nouvelles autorités : chefs de parti, dictateurs, prétendants, pro
phètes et leurs partisan!!, vis-à-vis desquels la foule continue à être 
.mns condition un objet 1. Le u droit de libre disposition du peuple » 
est une phrase pohe; en fait à chaque droit de suffrage universel 
(anorganique), c'est le vote en général qui cesse de perdre sa signi
fication ori!linaire. Plus radicale l'extinction politique du groupe
ment organique par ordres et par professions, plus mforme et plus 
déshéritée sera la masse des électeurs et plus elle sera livrée sans 
condition aux nouvelles puissances : aux comités directeurs de;; 
partis qui dictent leur volonté à la foule par tous les moyens de 
contrainte spirituelle, qui mènent entre eux la lutte pour la domina
nation avec des méthodes que la foule finit par ne plus voir ni com
prendre, et qui soulèvent l'opinion publique contre elle-même, 
simplement comme une arme forgée par eux. C'est pourquoi 
précisément un courant irrésistible mène chaque démocratie sur 
cette voie qui aboutit à sa suppression par elle-même 2• 

1. Si m11lgré œln cllr s1 ,ml libérél', celn prouve encore une fois qn"il y a incom
p11tihililè profonde cntn: l'C!'prit gruntl•dtacUn et la tradition organl~uc, tancli~ 
qu'<·ntrc l'nclivité de cet t•~prlt ,·t le luit d'être gunvcm(: par l'nrgc:nt Il existe 1111<.• 
rl'lallon lnlérirurc. 

2. J.a ,·onslitntion allemancle de 1918, c1ul est donc u(-c au seuil de la détnocratii, 
dùade11te, renferme en toute naïveté une dictature des partis,_ qui se sont transmis 
it eux-mêmes tous les droit~, sans être l'érieusement responsables envers personne. 
Un,• proportionnelle équivoque et une liste du Reich leur garantissent le pouvoir 
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Les droits fondamentaux d'un peuple antique ( demos, popull4s) 
visent l'occupation des hautes chargea d'etat et la jurisprudence 1• 

On se trouvait pour cela « en forme • sur le forutn, de manière toute 
euclidienne, ruaemblé en un point comme une masse corporelle
ment présente; et c'est ici qu'on était l'objet d'une propagande de 
at_yle antique, faite notamment avec des moyens corporels, immé
diats, sensibles, avec une rhétorique agi1Sant immédiatement sur 
tout•• k, ornll•• tt tous I•• ytux, et qui ae servait de moyens en 
partie répugnants et à peine supportables pour noua; larmes étu
diées, vftementa déchirés 1, louanfe éhontée de l'électeur présent, 
impostures extravagantes contre I adversaire, fonds permanent de 
tournures brillantes et de cadences sonores qui ne pouvaient naître 
qu'en ce lieu et exclusivement dans ce but; avec dea jeux et des 
cadeaux, des menaces et des coupa, avant tout de l'argent. Nous en 
connaiuons Ica débuts dans Athènes en 400 3, la fin dans la Rome 
de César et de Cicéron, où les proportions deviennent effrayantes. 
Ceci est comme partout : de nomination des représentants des 
ordres, les élections sont devenues la lutte entre les candidats des 
partis. Mais ainsi l'arène est donnée où l'argent prend l'offensive, 
dont Ica dimensions sont d'ailleurs considérablement accrues depuis 
Zama. « A meaur~ 9ue la richesse grandissait qui pouvait se con
centrer entre Ica mams de quelques-uns, la lutte pour la puissance 
politique ac transformait en une question d'argent' ». Tout est 
dit dans cea paroles. Toutefois, en un sens plus profond, il est faux 
de parler de corruption. Ce n'est pas la corruption des mœurs, ce 
aont les mœurs mfmea, mœurs de la démocratie mûre, qui pren
nent des formes pareilles avec une nécessité de destin. Le censeur 
Appiua Claudius de 310, qui est évidemment un helléniste authen
tique et un idéologue des constitutions (comme on n'en rencontre 
que dans l'entourage de Mme Roland) a certainement toujours 
pensé dans ses réformes aux droits de suffrage et non à l'art de faire 
des élections; mais ces droits ne font que déblayer la voie à cet art. 
La race apparait dans cet art d'abord et en prend très tôt une par
faite maîtrise. Mais dans une dictature de l'argent, Ica opérations 
d'argent ne peuvent ftre appelées une décadence. 

La carrière du fonctionnaire romain, depuis qu'elle a'accomplis-
de 1e com~ter em:•m~a. Au lieu da droHa du• peu~• contenu• théoriquement 
dana la Coutitutlon de 18481 11 ne reate J>!ua que la dioita da parti,, œ qüf cache, 
IOUa UD acicent de candeur, 1e œaartamé lmplldte de œa Olllll!lilatlona. C'at 18111 
doute m œ leD8 _qu'elle est la Comtitutioli la plu• avanœe de notre temJ)I!; elle 
en fait~• CIOIID81fte la in; encore quelquea retouchel trk minimel et elle confêraa 
am: bldlvlclua la ~ llJlmitff. 

1. Au contnltt, le_pouvolr ~Uf at lif à une cha~e. M~e quand l'adoption 
ou le rejet at formellement rilervf à une 1111e111b~1 la Jol ne peut ftre due qu'à 
l'IDlüatfve d'un fonctionnaire, par eiœm~ d'un tnoun. Lei cl&ln ~tif• de 
la foule, qui lui IODt 10uvent •~ ~ la dftenteun du pouvoir, • expriment 
donc dànj le r&ultat del flectlons de fonctlonnalret, comme noua l'apprend la 
~ del Gracqu~ 

2 •. I.e qulnqu~ Câar devait encore jouer cette comfdie à 1e110ldat1111r 
le Jlublcoil, ~ qu'on lei avait habitu& à œ jeu quand on voulait obtenir quelque 
ci- d'euz. Cela correapond à peu ptt1dans nos auemblttl d'aujourd'hui à ln 
• vob: de P-Oftrlne de la conwction •· 

3. Kais le type de Xleon a ezllU ~dCIDlllent aussi à Sparte et à Rome nu temps 
dei tribun• COD1ulairel. 

4. Geber,-NobtliliU, p. 94. Ce livre renferme, à c6tf du • Cflar • d'Ed. Meyer, 
le meilleur coup d'œll d'emèmble jeU 1ur la mthode de la dmiocratle romolne. 
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sait sous forme d'élection par le peuple, exigeait un capital qui 
faisait du politicien qu'elle concernait le débiteur de tout son entou
rage. C'était surtout le cas de l'édilité, où il fallait renchérir sur ses 
prédé~esseura à coups de )eux fublics _afin de re~.ueillir_ plus tard 
les voix des spectateurs. Sulla echoua a sa prem1ere brigue de la 
préture, parce qu'il n'avait pas été édile. Il fallait ensuite se montrer 
chaque jour au forum avec une suite brillante pour flatter la foule 
des oisifs. Une loi interdisait de se faire accompagner à prix d'argent, 
mais l'obligation des illustrissimes de faire des avances, de recom
mander aux emplois et aux prébendes, de défendre en justice, qui 
obligeait à son tour le client à accompagner et faire des visites quo
tidiennes, coûtait cher. Pompée était le patron d'une moitié du 
monde; depuis les paysans picéniens jusqu'aux rois d'Orient, il 
représentait et protégeait tout; c'était son capital politique, qu'il 
pouvait mobiliser contre les prêts sans intérêts de Crassus et contre 
les « largesses dorées 1 » faites à tous les ambitieux par le conqué
rant des Gaules. On fait servir des déjeuners aux électeurs par 
circonscription 2, réserver des places gratuites aux jeux de gladia
teurs, ou encore, comme Milon envoyer directement de l'argent 
chez les électeurs. C'est ce que Cicéron appelle : « respecter les 
mœurs de nos pères ». Le capital électoral prenait des dimensions 
américaines et se montait souvent à des centaines de millions de 
sesterces. Aux élections de 54, le taux de l'intérêt fut porté de 4 à 
8 %, parce que la plus grande partie de l'argent li~u1de, dont on 
avait des masses énormes à Rome, t:tait placée dans l agitation élec
torale. César avait dépensé comme édile des sommes si fortes que 
Crassus fut obligé d'offrir une garantie de 20 millions pour obtenir 
des créanciers la permission de se rendre en province, et il avait 
encore une seconde fois, lors de l'élection du grand pontife, tendu 
tellement son crédit que son adversaire Catulus put lui offrir de 
l'ar~ent pour sa retraite, parce qu'il serait perdu en cas de défaite. 
Mais la conquête et l'exploitation des Gaules, entreprises aussi 
pour cette raison par César, firent de lui l'homme le plus riche du 
monde; ici Pharsale était en réalité déjà gagnée par lm 3• Car César 
a conquis tous Cl'S milliards pour la puissance, comme Cécil Rhodes, 
et non pour le plaisir de la richesse, comme Verrès et, au fond, aussi 
Crassus, grand financier pour qui la politique était une profession 
subalterne. Il a compris que, sur le terrain de la démocratie, les 
droits constitutionnels ne signifient rien sans argent, tout par 
l'argent. Lorsque Pompée rêvait encore qu'il pourrait faire surgir 
de terre les légions, César les avait Mjà depuis très longtemps 

1. J11a11,a,i: c'c11t da1111 cc but que Cicéron rccommmuln il Cé!<..1r~o11 ami Trchntius. 
2. Trlbutlm ad prnndinm vocart•, Ciccron, l'm M11r,·11a, 72. 
3, Cc sont des milliards de !!t·~tcr<~S qui lui pnsi;i,rcnt dc·pnls entre ks mains, J,c~ 

olTr:llldl's des te111pk, ganlni• qu'il lit n·11Clrc en Italie pro,·oqni:rcnt une chute de, 
,·aleur de l'or. J,c roi Ptnlémù· pm·a rn n:c111111ai~>'.111cc une prcntiüc fois à Cé~ar <=t 
i1 Pompée ù raison rie q4 millir,11,i, une seconde fols il Gnbiuu~ il raison de 240 mil
lions. I,c consul Aemilln~ 1•1111111~ fut acheté J6 millions c,n 1'1111 50, Curlo 60 mil
lluns, On peut en tin·r dl·~ e<mdu~ions sur lu forltmc tnnt enviée de son cntournlo(•· 
innnédlut. An tri<>mplu, di! l'on 4ü, il flonnn ~,i.ooo ~c!ltcrces i, chacun des soldat.• 
ile son année qui dépassait 100,000 h1m1mcs; les oflici,·r, et les i:é:néraux rc,;urcnt 
<!ces sommes hlcn plus consirkrahk,. :.\lallo(ré tunks c,·s dépens""• k tré~or <l'J·:tat 
a suffi après sa mort ù 11$Surcr la situation ù'Antoim·, 
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réalisées par l'arllcnt. Il a\·ait trouvé ces méthodes toutes préparées: 
il s'en rendit maitre, mais ne s'identifia paa à elles. N'oublions pas 
que, depuis 150 environ, les partis rassemblés autour des principes 
se dissolvent en cohortes personnelles, autour des hommes qui 
poursuivaient un but politique privé et qui s'entendaient aux armes 
de leur temP.s. 

Pour cela il faut, outre l'argent, une influence sur les tribunaux. 
Comme les assemblées populaires antiques ne servent qu'à voter, 
non à délibérer, la procédure rostrale est une forme de la lutte des 
parti, et l'école -proprement dite de Nloqucnce politique. Le jeune 
politicien commençait sa carrière en portant une accusation contre 
une grande personnalité et, ai possible, en l'anéantissant 1, comme 
le jeune Crauus à 19 ans contre le célèbre Papirius Carbo, ami 
des Gracques, qui avait paué plus tard dans le rang des optimates. 
Caton fut pour cette raison accusé 44 fois et toujours absous. La 
question de droit dans ces procès passait tout à fait à l'arrière-plan. 1 

La situation des juges dans le parti, le nombre des patrons et le 
volume des partisans sont déterminants, et le nombre des témoins 
ne sert proprement qu'à mettre en relief la puissance politique et 
financière de l'accusateur. L'éloquence entière de Cicéron contre 
Verrès a pour but de persuader aux juges, sous le masque d'un 
brillant pathos moral, qu'il était dans leur intblt d'ordre de con
damner ce personnage. Selon la conce1;>tion ~énérale de l'antiquité, 
il va de soi que le siège au tribunal doit servir"les intérêts privés et 
ceux du parti. Les accusateurs démocrates à Athènes avaient cou
tume de rappeler, à la fin de leurs discours, aux juri:s populaires, 
que l'acquittement de l'accusé riche risquait de leur faire perdre 
leurs jetons de pré11cncc au procès 3• La grande puissance du Sénat 
repose en partie sur ce fait que l'occupation de tous Ica tribunaux 
plaçait Jans ses mains le destin de chaque citoyen; on peut mesurer 
d'après cela la port~e de la loi des Gracques de 122, qui fit passer 
les tribunaux dans l'ordre des chevaliers et livra ainsi la nobilitas, 
c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, aux mains de la finance•. En 
8~, en même temps que ses proscrietions des grands hommes 
d argent, Sulla a rendu au Sénat les tribunaux, comme armes poli
tiques, s'entend, et la lutte finale des détenteurs de la puissance 
trouve son expression aussi dans le changement permanent de 
l'élection des juges. 

1. Geliier1 p. 68. 
2. 11 1'ag t le plus 110uvl'ut il'l•l'Cl'OQuerl••s d de corruptions. Comme cela se con

fondait alon avec la politique, que les jU!IL'I et lc11 accusntl'Uf!! avalent commis 
le même acte exactl'ntl'llt et que tout le monde Il' 1111.valt, l'art consistait il pronon«·r 
10us les formes d'une c.'Oméclic de mn.•11r11 bien jom.:-e, 1111 dlsc.'Ours de parti dc>nt sc-ul 
l'initié mmpn•m1it k hut pru11rcmc-11t <lit. Celn rév.<•mlnit tout i1 fait 11\IX 1n<r11rs 
pai'lcmentnin'I' m1xkrn,.,.. J,c • Jll'Upk • :«:mit tr.:-,i l'lnnu.'., ,.•11 vo~·nit Je,. :ulv<'r.<."lln·" 
dt• parti fatlrc la Cllll"'-'tll- ••ntn• l'IIX, npr.:,.,.,1•.:-tre lnjurl.:.,. l'II ~UIIC.'C (p.111r lt,14 fltJlpor~
tcur., cle la prc!l..c) dan,i de \"lol1•11t,1 dlk"l.ntl"l<. Rup1,eio111< cnmrc lc11 eu" où un 11:1rtl 
défend i\prement un projet ch: loi nprèt< 1<'êlr,~ 11"811ré, <le m1111h•<'11n: llVt.'C 1'1111,1,·r• 
t11.lln:, de 1111 11011-ac."l.-cptaUon. A Rome 11011 J1lm1, c.-e n'l"lait point le j1111c111<'11t qni 
Importait; li suffisait que l'ul'Cll!II: 111dll1it ni1 11r.:al11bl1· vnlonb1lrcmcnt lu vlll,• •·l 
n•nn11çàtaln11l, de œ fait, t\ pounonivrc ln butaillc de pnrtl 1·t ln hdi;uc d'une fondlon. 

a. v. Piihln1ann, (iritch. ti,·.1ehicl11.-, JC)J-4, p. ::i36 IIQ• 
,1. Aine! Rutlllua Rufi11 pou,·idt l"tre rondanmé dan11 lc louche procès dl' 93, par<-c 

qu'il •'~tait op~, comme gouverneur, par clcvolr, IIIL" cx11ctlo111 des soclétél fer
lÏll~re,. 
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!\fais tandis ,,ue l',111til1uité, ayant à sa tête le forum tle Rome, 
concentrait la masse populaire en un corps ,·i:;ihlc et i;erré, pour 
l'obliger à faire de ses droits l'usage <Ju'on voulait, la politique 
européo-améric.aine ,, contemporaine » créa par la ,Pl'tsst un champ 
de force, qui étend sur la terre entière ses tensions spirituelles et 
financières 011 chacun est encadré à son insu, de telle sorte qu'il lui 
lui faut penser, vouloir et agir, comme une personnalité dirigeante 
lointaine le juge quelque part profitable pour ses fins. Dynamique 
contre statique, sentiment cosmique faustien contre sentiment 
cosmique apollinien, pathos de la troisième dimension contre pur 
présent sensible. On ne parle pas d'homme à homme; la presse, 
combinée aux agences télégraphiques, tient l'être éveillé des peuples 
et des continents entiers sous le feu de charge assourdissant des 
principes, des mots-clichés, des points de vue, des scènes, des senti
ments, jour par jour, an par an, de telle sorte que chaque moi devient 
la simple fonction d'un x spirituel formidable. L'argent ne suit pas 
sa voie politique comme métal passant de main en main. Il ne se 
transforme pas en jeux et en vin. li est transformé en force et déter
mine par sa quantité l'intensité de cette agitation. 

La poudre à canon et l'imprimerie sont inséparables, toutes deux 
inventées à l'époque du haut gothique, toutes deux produits de la 
pensée technique germanique, comme les deux grands instruments 
de télétactique fau.stienne. La Réforme a vu, au début de la période 
tardive, les premiers pamphlets et les premiers canons de campagne, 
la Révolution française, au début de la civilisation, le premier assaut 
de brochures en automne 1768 et à Valmy le premier feu massif 
d'artillerie. Mais ainsi la parole imprimée, fabriquée en masse et 
répandue sur des étendues illimitées, prend le rang d'une arme 
effrayante entre les mains de ceux qui savent la manier. Dans ln 
:France de 1788, il s'agissait encore d'une expression originaire des 
convictions privées; mais en Angleterre, on était déjà en train de 
produire systématiquement l'impression sur les lecteurs. Le pre
mier grand exemple est -la guerre, déclarée de Londres au moyen 
d'articles, de pamphlets, de mémoires apocryphes, contre Napo
léon sur le territoire français. Les journaux isolés de « l'époque des 
lumières • se transforment en II presse ", comme on les appelle avec 
un anonymat symptomatique 1• La campagne dt prt11~ nait comme 
pour continuer (ou préparer) la guerre avec d'autres moyens, et sa 
stratégie des combats d'avant-poste, des manœuvres simulées, des 
attaques imprévues et des offensives ouvertes, s'est Héveloppée à 
tel point pendant le xrxe siècle, qu'on pouvait perdre une guerre 
avant d'avoir tiré le premier coup de canon - parce qu'entre temps 
la presse l'avait gagnée. 

Aujourd'hui nous suhis,mns tellement sans résistance l'influence 
ùe cette artillerie spirituelle qi1e Jlre11quc 11ucun d'entre nous ne 
eonquiert la distance intérieure, t1ui permet de ,·oir clairement le 
caractère formidable de cc phénomène. J.a volonté de puissance, 
sous un pur manteau démocr11tiquc, a achevé son l'hef-d œm·re en 

I. Et (.'Ommc pour fam: cl1orus ù • l'artlllt:rlc •· 
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flattant, münc encore aujourd'hui, le sentiment de la lihcrté dci1 
objets par le servage le plus complet qui ait jamais existé. Le sens 
du bourgeois libéral est fier d'avoir aboli la censure, la dernière 
entrave, tandis que le dictateur de la presse (Northcliffe 1) tient 
l'arm6e esclave de ses lecteurs sous le fouet de aea articles de tete, 
de IC8 télégrammes et de ses illustrations. La tlhnoeratù a cot11pU
t,,,..,,t n,pplanté l, liflre pa, le jo11,nal dans la oie ,piritrulü th, masses 
populaires. Le livre, dont la richesse de pointa âe vue obligeait la 
pena6e à la sélection et à la critique, n'est plus encore une propriété 
réelle que pour des milieux très restreints. Le peuple lit un seul 
journal, le« sien», qui pénètre chaque jour par milhona d'exemplaires 
dans toutes les maisons, enchaîne les esprits dans son cercle dès le 
matin, fait oublier les livres par ses • supplémenta • ou, s'il laiaae 
pasaer tel ou tel livre sous les yeux, en détruit l'effet par une cri
tique anticipée. 

Qu'est-ce que la vérité? Pour la foule, c'est ce qu'elle lit et entend 
constamment. Si un pauvre diable s'assied quelque part et ras
semble des raisons pour constater « la vérité », celle-ci restera ,a 
vérité. L'autre, la vérité publique du moment, qui seule importe 
dans le monde réel des actions et des succès, est aujourd'hui un 
produit de la presse. Ce qu'elle veut est vrai. Ses chefs produiaeilt, 
transforment, échangent les vérités. Trois semaines de travail de 
la preue et le monde entier a connu la vérité 1. Ses raisons sont 
irréfutables tant qu'il y a de l'argent pour les rér,éter sana inter
ruption. La rhétorique antique tablait aussi sur I impreuion, non 
sur le contenu (Shakespeare a brillamment montré dans l'oraison 
funèbre d'Antoine ce dont il a'agiuait); mais elle se bornait aux 
auditeurs présenta. La dynamique de la presse veut des effets 
durables. Il faut qu'elle tienne toujours les esprits sous pression. Sea 
raisons sont réfutées dèa que la puissance financière plus grande se 
trouve dans les raisons adverses et qu'elle les expose plus fré9uem
ment aux oreilles et aux yeux de toua. Au même moment, l'aiguille 
aimantée de l'opinion tourne vers le pôle plus fort. Chacun ac 
convainc immédiatement de la vérité nouvelle. On est tout à coup 
réveillé d'une erreur. · 

A la preue politique se rattache le besoin de l'instruction scolaire 
générale, qui manque totalement à l'antiquité. Il renferme un désir 
violent, tout à fait instinctif,· d'amener les masses, comme objets de 
la politique de parti, au moyen de puissance du journal. L'idéaliste 
de l'ancienne démocratie y voyait la• lumière II sana arrière-pens6e, 
et on trouve encore aujourd'hui par-ci par-là quelques innocenta 
qui s'exaltent à l'idée de la liberté de la pre88C, mais c'est ~ustement 
ce qui fraie la voie aux futurs Césars de Ja presse mondiale. Qui
conqu~ a appris à lire tombera sous sa puissance et, du rêve d'une 

1. l,'aemplcle plusforhcrapour lesgénémtlons future11 lcprobl~mcdes • respon
N&blllta • de la gµerre, c'est-à-dire la que1tion de 111\Volr qui, par la domination de 
ln ~ et des è:Ables du monde cutter, POll&ède la pulSSRncc nécessaire pour fabri-
911er à l'oplnlon mondiale la vHlté dont li a besoin pour 11et1 ftn1 politiques et pour 
la maintenir tant <1u'll en a belOln. Une question toute dlffére11te, que le11 Allemands 
11eull confondent cm."Ore avec la premi~, consiste ù déterminer d'une manière 
purement adentlfique œlnl qnl avait Intérêt à Introduire, justement en été 1914, 
un évaement 11ur lequel existait déjù alors toute une littérature. 
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disposition de soi-même, la démocratie de demain passera sous la 
puissance de ceux auxquels obéit la parole imprimée et qui dispo
seront absolument des peuples. 

On se combat aujourd'hui en s'arrachant cette arme. Dans les 
naïfs débuts de la puissance journalistique, elle subissait les inter
dictions de la censure par laquelle les représentants de la tradition 
se défendaient; et la bourgeoisie criait que la liberté de l'esprit était 
en danger. Maintenant la masse suit paisiblement son chemin, 
elle a définitivement conquis cette liberté; mais à l'arrière-plan les 
nouvelles puissances se combattent, invisibles, en achetant la presse. 
Sans que le lecteur s'en aperçoive, le journal change de chef et, 
avec lui, le lecteur même 1• Ici aussi l'argent triomphe et contraint 
à son service les esprits libres. Aucun dompteur ne tient mieux se 
meute sous la main. Ameutez le peuple qui lit les journaux et il se 
révoltera dans la rue, se ruera. sur le but indiqué, menacera et bri
sera les fenêtres. Faites un signe à l'.état-major de la presse et le 
peuple se calmera et rentrera chez lui. La presse est aujourd'hui 
une armée pourvue de toute espèce d'armes soigneusement orga
nisées : avec ses journalistes comme officiers et ses lecteurs comme 
soldats. Mais il en est ici comme de toutes les armées : le soldat obéit 
aveuglément et les changements dans les buts de guerre et la stra
tégie s'accomplissent à son insu. Le lecteur ne sait jamais ce qu'on 
veut faire de lui, et il ne doit pas le savoir; il ne doit pas savoir non 
plus le rôle qu'il y jouera. Il n'y a pas de satire plus effroyable que 
la liberté de pensée. Jadis on n'avait pas le droit de penser libre
ment, aujourd'hui on a ce droit, mais on ne peut Jllus l'exercer. 
On veut seulement penser ce qu'on doit vouloir etc est cela qu'on 
considère comme sa liberté. 

Autre côté de cette liberté tardive : il est permis à chacun de dire 
ce qu'il veut; mais la presse est libre d'en prendre ou non connais
sance. Elle peut condamner à mort chaque « vérité », en refusant 
de la divulguer au monde, effrayante censure du silence dont la 
toute-puissance est d'autant plus grande que la masse esclave des 
liseurs de journaux n'en aperçoit pas du tout l'existence 1• Comme 
dans toutes les douleurs de l'enfantement du césarisme, ce qui surgit 
ici est un fragment de l'ancienne liberté disparue. L'arc du devenir 
est en train de se fermer. Comme la volonté d'expression du pre
mier gothique se manifeste encore une fois dans les constructions 
en béton et ciment armé, mais froide, dominée, civilisée, c'est ici 
la volonté de puissance de fer, de l'église gothique, qui annonce son 
action sur les esprits (comme « liberté de la démocratie 1). La 
période du II livre » est absorbée par le sermon gothique et la presse 
moderne. Les livres sont une expression personnelle, le sermon et 

1. F,n prévision de la guerre· mondiale, la presse de tous les pays fut amenée 
financièrement sous le commandement de Londres et de Paris, et les peuples qui 
lui appartiennent réduits ainsi à un rigoureux esclavage spirituel. Plus la forme 
Intérieure d'une nation est démocratique, plus facilement et plu• complètement 
elle 1uc:combe à ce danger. C'est le style du xx• siècle. Un démocrate d'ancienne 
tr.:mpe réclamerait aujourd'hui non lo. liberté flo1" la prcsae, mals noir, libération 
de la preue; mals entre temp11 les chefs ee aont transformés en • parvenus , obligés 
d'assurer leur P.(lSltion envers la maue. 

2. Le grand l:>lkher chinois où on brùlalt les livres n'est rien à c:6té. 
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le journal obéissent à une fin impenonnelle. Les années de la sco
lastique offrent dans l'histoire universelle l'unique exemple d'une 
discipline spirituelle qui n'a fait naître dans toua les paya aucun 
livre, aucun discours, aucune pensée contredisant l'uniû '"'"lru. 
C'e1t de la dynamique spirituelle. L'antiquité, l'Inde, la Chine 
eussent jet6 sur ce spectacle un regard d'indignation. Mais ce trait 
revient Justement comme un événement nice11aire du libéralisme 
européo-américain tel que l'entendait Robespierre : « despotisme 
de la liberté contre la tyrannie 11, Au lieu du bQcher le silence. La 
dictature dei chefs de partis 1' étaie sur la dictature de la preaae. On 
veut arracher par l'argent, au servage ennemi, des troupes de lec
teurs et des peuples entiers afin de Ica ramener 10us aa propre ban
nière spirituelle. Ici ils n'entendront plus que ce qu'ils doivn,t 
savoir et une volonté supérieure organise l'image de leur monde. 
On n'a plus besoin, comme les princes du baroque, d'obliger les 
sujets au 1ervice militaire. Les coups de fouet dei articles de preue, 
dei journaux, des illu1tration1 - N orthcliffe ! - suffi1ent à aiguiser 
les esprits, jusqu'à ce qu'ils ricltlMfflt les armes et contraignent leurs 
chefs à un combat où ceux-ci vo•laimt être contraints. 

C'est la fin de la démocratie. Si la dbnorutratin décide de tout 
dans le monde dc:s vérités, le n«cès prend cette décision dans celui 
des réalité•. Succès signifie le triomphe d'un courant existentiel sur 
les autres. La vie a triomphé; les rbes des réformateurs sont devenus 
les instruments des maitres. Dans la démocratie tardive, la race 
apparaît et asservit les idéals ou les préciP,ite dans le gouffre avec 
dei éclats de rire. Ce fut le cas dans la Thebea égyptienne, à Rorne, 
en Chine; mais dans aucune autre civilisation, la volonté de puis
sance ne reçut une forme aussi inexorable. La pensée, et par elle 
l'action de la masse, sont tenues sous une pression de fer. C'est 
pour cette raison, et pour elle seule, qu'on est lecteur et électeur, 
donc dans un double esclavage, tandis que les partis deviennent les 
factions dociles de quelques individus sur lesquels le césarisme 
projette· déjà ses premières ombres. Comme la royauté anglaise 
au xrxe siècle, les parlements deviendront peu à peu au xxe siècle 
un spectacle féerique et vide. Là c'est le sceptre et la couronne, ici 
ce sont les droits ~pulairea qu'on traine aux yeux de la foule avec 
un grand cérémomal et qu'on respecte avec d'autant plus de minutie 
que leur signification est restreinte. C'est pour cette raison que le 
n,.•. Auguste n'a manqu6 aucune occasion de souli,ner Ica u1ages 
a.aciennement consacrés de la liberté romaine. Ma11 la puiuance 
se transfère dèl aujourd'hui des parlementa dans les milieux privés, 
et de même lei élections tombent irréai1tiblement au rang d'une 
com6die, pour nou1 comme pour les Romains. L'argent les organise 
dan• l'intértt de ceux q~i le possèdent 1, et le scrutin devient un 

r. Ced ·explique 1,- mvstè:re cJe tous les J>llTtls rocJlc:aux : tuus !1<,nt paut·rts1 ~t 
tlonc ni:t.'Cllsalrcmcnt l<·K lm1lnam1:nt1 des pulolSODces d'!ITRl·nt : ù Rome dcM cq1111t'~, 
n11jourd'h11I de ln BouNe. Théoriquement lis lllloque11t le cnpltal, pratiquement 
Ils ~11tnt, ou lieu de la Boune, la tradlllon dans l'lnt(:rH de la Boul'!IC. C'était 
le c:u 10u1 les Gracques, comme aujourd'hui et dan• tous leti l'IIY"· La moitli: dc-11 
chef• dee masses, et avec eu:a: le pait,! tout enUer, ~uvent être achetés au moyeu 
de l'araent, del emplois et de la partldpatlon au:a: affaires. 
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jeu de convenance qu'on fait passer pour une lihrc disposition du 
peuple. Et si, au début, un vote était une révolution sous des formes 
lfgitimes, cette forme s'est aujourd'hui éteinte et l'on « choisira » à 
nouveau son destin avec les moyens originaires de la force sanglante, 
quand la politique de l'arçent sera devenue insupportable. 

Par l'argent, la démocratie s'anéantit elle-même, après que l'argent 
a anéanti l'esprit. Mais précisément parce que se sont envolées en 
rêves toutes les espérances d'améliorer jamais la réalité par les idées 
d'un Zénon ou d un Marx, et que dans l'empire des réalités une 
volonté de puissance ne peut s'étayer que s11r une autre (grande expé
rience de la période des ttats batailleurs en Chine), il finit par 
s'éveiller une nostalgie profonde de tout ce qui vit encore des vieilles 
et nobles traditions. On est las jusqu'au dégoût de l'économie 
de l'argent. On nourrit l'espoir d'une rédemption quelconque, on 
s'attend à un ton authentique d'honneur et de ,·aleur chevaleresque, 
à une noblesse intérieure, à un désintéressement, à un sentiment 
du devoir. Et l'on voit alors poindre le temps qui réveillera de leur 
profondeur les puissances formelles du sang, que le rationalisme des 
grandes villes avait supplantées. Tout ce qui s'est accumulé de 
tradition dynastique, de vieille noblesse pour l'avenir, de coutume 
supérieure élevée au-dessus de l'ar~ent; tout ce qui est vigoureux 
en soi pour être, selon le mot de Frédéric le Grand, un senJiteur 
de l'État, dans un effort âpre, désintéressé, soucieux, tout en possé
dant justement un pouvoir illimité; tout ce que j'ai opposé au capi
talisme sous le nom de socialisme 1 : tout cela de,·iendra subite
ment le point de concentration de formidables énergies vitales. Le 
césarisme pousse dans le terrain de la démocratie, mais ses racines 
descendent profondément dans les gouffres du sang et de la tradi
tion. Le César antique doit son autorité au tribunat, mais il possède 
sa dignité, et donc sa durée, comme princeps. Ici aussi, l'Ame gothique 
primitive se réveille une seconde fois : l'esprit des ordres chevale
resques dominera celui du Wiking avide de butin. Quand bien même 
les détenteurs de la puissance de l'avenir régneraient sur le monde 
comme sur leur propri(·té pri\'éc, puisque la grande forme poli
tique de la culture est brisée à jamais, leur puissance illimitée et 
informe contiendra néanmoins un de,,oir, celui du ,souci inlassable 
pour ce monde, qui est le contraire de tous les intérêts d~ la période 
capitaliste et qui exige un haut sentiment de l'honneur et une eon
sc1cnce du devoir. Mais l:'est ce qui fait naître précisément la lutte 
finale entre la démocratie et l,: césarisme, entre les puissances diri
geantes d'un capitalisme dictatorial et la volonté d'organisation 
pureme11t politique des Césars. Pour comprendre cette lutte finale 
entre l'économique et le politique, dans laquelle la politique recon
quiert son empire, il faut jeter un coup d'œil sur la physionomie 
de l'histoire économique. 

r. Çf. J'rc11ssenl1w1 1rnd Sozialis111us, p. 41 sq. 





CHAPITRE V 

LE MONDE FORMEL DE LA VIE tCONOMIQUE 

1. - L'ARGENT. 

I 

Le point de vue dont il faut partir, pour pouvoir comprendre 
l'histoire économi~ue des hautes cultures, ne doit paa être cherché 
sur le terrain de 1 économie elle-même. La pensée et l'action éco
nomiques aont un c4té de la vie, que l'on place soue un faux jour 
dès qu'on considère celles-ci comme ces espèces vivantes en soi. 
Où ce point de départ se rencontre le moins, c'est encore sur le 
terrain de l'économie mondiale actuelle, qui a pris depuis 150 ana 
un essor fantastique, périlleux et finalement presque déaeaféré, 
essor exclusivement occidental et dynamique, et qui n'a rien d uni
versellement humain. 

Ce que nous appelons aujourd'hui économie nationale n'est bàti 
que sur des hypothèses spécifiquement anglaises. Le machinisme, 
absolument incbnnu de toutes les autres cultures, en forme le point 
central, comme s'il était l'évidence même, et il gouverne abaolu
ment la conception économique et les prétendues lois qui en déri
vent, sans que personne n'en prenne conscience. Le crédit, sous la 
forme particulière résultant du rapport ·anglais entre le commerce 
mondial et l'industrie d'exportation dans un pays non agricole, 
sert de base pour définir les concepts de capital, de valeur, de prix, 
de biens, qui sont ensuite appliqués sans plus aux autres stades 
culturaux et aux autres milieux vivants. La situation insulaire de 
l'Angleterre a déterminé, dans toutes les théories économiq_uea, la 
conception de la politique et de ses rapports avec l'écononue. Lee 
fondateurs de cette image économique sont David· Hume 1 et Adam 
Smith8• Tout ce qui s'est écrit depuis, sur ou contre eux, pour les 
dépuser, suppose toujours inconsciemment la bue critigue et les 
méthodes de leurs systèmes. C'est le cas de Carey et de Liat, aussi 
bien que de Fourier et de Lusalle. Quant au plus grand adversaire 

1. Poliücal clilcoune1, 1752. 
:z. I.e fameux • lnqulry • de 1776, 



43a LB DÉCLIN DE L'OCCIDP.NT 

d'Adam Smith, Carl Marx, peu imperte qu'on élève contre lui des 
protestations publiques, quand on est 1oi•mlme tout à fait empri
sonné dan, le moncle des représentations du capitali1me anglai, : 
on l'approuve par ces prote1tationa mimes et l'on ne fait que détour
ner, par un mode de calcul différent, l'avantage de aea objeta pour 
le donner à aes aujeta. 

Ce dont il a'ag1t depuia Smith ju1qu'à Marx, c'est simplement 
d'analyaer aoi•meme la pen• économique d'u,a, 1t11ü culture et 
dan, un, ,euü de aes phaaea. Analyae rationali■te d'un bout à l'autre, 
et qui part donc de la ,natih-, et de aea conditions, )es néccasitéa 
et Jea besoins, au lieu de partir de l' bs, dea _ _générations, des ordres, 
dea peuple, et de leur force plutique. EJle considère l'homme 
comme un acceuoire de la aituation et ignore tout. de la grande per
aonnalité et de la volonté plutique hiatorique des groupes parti
culier■ et généraux, gui voient, dan, lea réali~ économique,, de■ 
moyen• et non dea fins. Elle conaidère la vie économique comme 
une choae susceptible d'atre expliquée abaolument par le jeu des 
cauaea et dea effeta viaiblea, comme un pur mécanisme complète
ment achevé en soi et placé finalement dans un rapport causal quel
conque avec lea milieux politiques et religieux, également conai
dérés en aoi. Parce que cette uiüyae est ayatématique et non histo
rique, elle croit à la validité atemporelle de aea concepta et de aea 
règlea et à l'ambition de vouloir proposer la aeule méthode exacte 
de • la • conduite économique. Auui a-t-elle subi, partout où aea 
vérités ae heurtent aux faita, un fiuco complet que noua voyons 
dan, Jea prophétie■ dea th~riciena bourgeois 1 aur la guerre mon
diale et dans l'établiuement de l'économie aoviétique par le, th~ri
ciens du prolétariat. 

Il n'y a clone pu d'économie nationale, ai l'on entend par là une 
morphologie du edté économique de la vie, notamment de la vie 
dea hautea culturea avec leur formation, homogène dans aea phuea 
aon tempo et aa durée, d'un llyl, économique, Car l'économ1è n'a 
pu de ayatème, maïa une phyaionomie. Pour ao~der le ayatœe de 
,a forme intérieure, de ,,,,. 4M,, il faut avoir le tact physionomique. 
Pour y réuuir, il faut ltre connaiaaeur, comme on eat connaîaeur 
d'hommes et connaiueur de chevaux, et on n'a pu plus beaoin d'un 
11 ,avoir• qu'un cavalier n'a beaoin de • aavoir • la zoologie. Maia 
cette qualité de connaiueur peut atre éveillée par un coup d'œil 
aympathique aur l'hiatoire; ce coup d'œil fait preaaentir lea 1oatincta 
raciquea cachés, qui agiuent auui dans le aujet économique actif 
pour tranaformer aymboliquement la aituation extérieure (la 
• matière • économique, la néceuité) d'aprèa l'lme intérieure du 
aujeL CNIIJU w ~ .,, l'•stra,i,m tl',uu • p,yd,ùpu. 

Ceci eat une conception économique nouvelle, allemancfe, • 
tkltJ • eqitalin,, et • ioeiali-. 1, qui aont toua deux iuua dea 
proaalquea raiaonnementa bourgeoia du XVIIP aiècle et qui ne vou-

z. Touala avantl ttalent d'avll ~• let ~ueaca ~ua de lamobW· 
l&ÜOD obUpnlmt ·- -tian dès l1oaWlüa H bout de quelques lellWllft, 

2. Cette formule al Je c:ttdo meme du ~ llltlâten, qal dœt toute IOD 
id~ l Otwald llpcDsler au le DOllllller, (l'f. du T.). 
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laient être rien d'autre gu'une analyae matérielle (et enauite une 
conatruction) de la auperficie économique. Tout ce qui a'est enaeigné 
j1114u'l ce jour n'est qu'une préparation. Comme la penaée juri
dique, la penaée économique est encore au atade préliminaire de 
son épanouiuement proprement dit qui ne co,nmnce, aujourd'hui 
comme à l'époque helléniatico-romaine, 'l"' là où l'art et la pl1ilo-
1opl,ï. ,ont mm,u 11n pa11i i"hJocable. 

L'eaqui11e suivante n'a pas d'autre but que de donner un coup 
d'œil fugitif aur les po11ibilités ici existantes. 

L'économie et la politique sont les côtés d'1111e existence dyna
mique vivante, non de l'existence éveillée, de l'esprit. Dans tous 
Ica deux ae révèle le tact du flux coamique emrrisonné dans les 
succe11ions des générations d'individus. Ils n ont pa,, ils ,ont 
l'histoire. Ils appartiennent toua deux à la race, et non à la langue 
avec aes tensions apatialo-causales comme celles de la religion et 
de la science; ils visent tous deux aux réalités et non aux vérités. Il 
y a des d11tins politiques et étonomiques, comme il y a dans toutes 
les doctrines religieuaea et scientifiques un enehalnnnent atemporel 
ù ca,ue, et d'effets. 

Donc la vie a un mode politique et un mode économique d'être 
u en forme • pour l'histoire. Deux manières d'être qui se superpo
aent, ae soutiennent ou ae combattent, mais où la politique prend 
absolument le premier rang. La vie demande à se conserver et à 
r.'imposer, ou plutôt elle veut se rendre plus forte afin de s'imposer. 
Dan■ la constitution économique les courants de l'être n'existent 
que pour eux-même■, dans la constitution politique pour leur 
rapport avec les autres. En ceci il n'y a aucune différence entre la 
plante unicellulaire la plus simple et les groupes d'êtres animaux 
ou humains lea plus élevés et lea plus libres de Jeurs mouvements 
dans l'espace. Se nourrir et se combattre : la différence de degré 
entre ces deux côtéa de la vie nous est donnée par leur rapport avec 
la mort. Il n'y a pu de plus grande opposition que celle entre la 
mort de fa•iu et la mort d11 labo,. tconomiquement, )a vie est 
menacée, dégradée, rabaü1ie par la faim, au aens le plus larie, qui 
implique au11i l'ime011ibilité d'amener ses forces à leur plem épa
noui11ement, l'étroitesse de l'espace où l'on vit, l'obacurité, la 
pre11ion, non aeulement le danger immédiat. Des peuples entiers 
ont perdu, par l'épuisante misère de leur train de vie, la force élu
tique de leul' race. Là, on meurt de quelque chose, non pour quelque 
choae. La politi~ue aacrifie les hommes pour une fin; ils tombent 
pour une idée; 1 économie les fait seulement périr. La guerre cri,, 
lafai111 aniantit toute, le, grande, chose,. Là, la vie est supprimée par 
la mort, souvent jusqu'à cette irréaistible force dont la seule exis
tence aignifie déjà la victoire; ici, la faim éveille cette aorte d'angoisse 
hai11able, vulgaire, entièrement amétaphysique, sous laquelle se 
brise soudain le monde formel supérieur d'une culture et commence 

"Ja pure lutte pour l'exiatence de la bête humaine. 
Nous avons déjà parlé de la double signification de toute histoire, 

telle qu'elle se manifeste dans l'opposition entre l'homme et la 
femme. Il y a une histoire privée, qui est la succession biologique 
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des générations, la mist en seine de la« vie dans l'eapacc •, et il y a 
une histoire publique, qui est la défense et la tarant1e de cette miae 
en forme politiljue : ç'est l'antithèse existentielle entre « la moitié 
du fuaeau •et« le côté de l'épée•· Ellea trouvent leur expreasion 
dana les idées de la famille et de l'ttat, mais auasi dans la forme 
originelle de la maison, où la porte, Janus, P.rotège les bons esprits 
dulitnuptial (Gmiru etJu110 dans chaque vieille habitation romame). 
A l'histoire priTJit de la famille s'ajoute dès lors celle de l'économie. 
De la durée d'une vie florissante on ne peut pas séparer sa force; 
du mystère de la génératiOI\ et de la conception, on ne peut pas 
séparer la nourriture. Où cet enchaînement apparaît le plus pur, 
c'est dans l'existence dea familles paysannes de race forte quipous
sent, saines et fécondes, dans leur glèbe. Et de meme que dans 
l'image du corps l'organe de la sexualité est lié à celui de la circu
lation, ainsi dans l'autre sens, le milieu de la maison forme le foyer 
sacré, la Vesta. 

Précisément pour cette raison, l'histoire économique signifie 
tout autre chose que l'hiatoire politique. Ici, les granda destina 
unique& sont au premier plan; sans doute, ils s'accomplissent dans 
lea formes qui lient l'époque, mais chacun est pour soi strictement 
personnel. Là, il a'agit, comme dans l'histoire de la famille, de la 
marche évolutive du langa,e formel, et tout ce qui est unique et 
personnel eat un destin privé de peu· d'importance; on ne prend 
en considération ~ue la forme· fondamentale des millions de cas. 
Maïa l'économie n est pourtant que le piédestal de toute existence 
ayant quelque signification. Ce qui importe proprement, pour les 
individus comme pour les peuples, ce n'est pas d'ltre en consti
tution bien nourri et fécond, mats pour quoi on l'est; et plus l'homme 
s'élève dans l'histoire, plus son vouloir politique et religieux dépasse 
en symbolique intérieure et en puiasance d'expreaaion tout ce que 
la vie économique comme telle renferme de forme et de profondeur. 
Ce n'est que lorsque le reflux du monde formel total c~mmence, à 
l'avènement d'une civilisation, que les contours du pur train de vie 
apparaiaaent avec urgence dans leur nudité: c'est alors le moment 
où •~ dépouille de aa pudeur le creux aphorisme de u la faim et de 
l'amour • comme les deux ressorts de 1 existence; où ce n'est plus 
la volonté de puiaaance pour un devoir, mais le bonheur du plus 
grand nombre, le plaisir et la commodité, le panem et circmses, qui 
deviennent le aena de la vie, et où à la grande politique, la politique 
économique ae substitue comme fin en soi. 

Parce que l'économie appartient au côté racique de la vie, elle a 
comme la politique une coutume et point de morale, car c'est ce 
qui distingue la noblease du clergé, les réalités des vérités. Comme 
chaque ordre politique, chaque claase profeasionnelle a un 
sentiment mdmt, non du Bien et du Mal, mais du bon et du mau
vais. Celui qui ne l'a pas n'est pas honorable, il est vulgaire. Car 
l'honneur occupe ici auaai le point central et sépare, du flair des 
convenances et du tact des hommes agiasant économiquement, la 
1"'ditatio,, religieuse et son concept fondamental du péché. Il y a 
un . honneur profeaaionnel très précis entre marchanda, artisans. 
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paysans, :l\·ec des degrés subtils et pourtant non moins précis chez 
le patron de magasin, l'exportateur, le banquiP.r, l'entrepreneur, 
chez les mineurs, les marins, les ingénieurs et même, comme chacun 
sait, chez les brigands et les mendiants, pour autant qu'ils se sen
tent comme une classe professionnelle. Personne n'a imposé ou 
écrit ces coutumes, mais elles existent; elles sont, comme toutes les 
coutumes d'ordre, différentes partout et en tous temps et ne sont 
chaque fois obligatoires que dans le cadre des groupes participants. 
A coté des vertus nobiliaires de la fidélité, de la bravoure, de I esprit 
chevaleresque et de la camaraderie, qui ne sont étrangères à aucune 
association professionnelle, on voit des intuitions nettement mar
quées concernant la valeur morale du travail, du succès, du zèle, 
et un sentiment étonnant de la distance. On les possède sans trop 
le savoir (il n'y a que la violation de la coutume qui la rend con
sciente), tout à fait à l'opposé des commandements religieux, qui 
sont atemporels et valables pour tous, mais en tant qu'idéals jamais 
réalisés et qu'il faut apprendre pour les connaître et pour pouvoir 
les suivre. 

Les concepts fondamentaux ascético-religieux de « désintéressé 11 

et d' « immaculé » n'ont aucune signification dans la vie écono
mique. Pour le vrai saint c'est l'économie en ~énéral qui est un 
péché 1 et non pas le seul prêt à intérêts et la joie de la richesse ou 
l'envie qu'y portent les pauvres. L'expression « le lis des champs » 
est d'une vérité absolue pour les natures profondément religieuses -
et philosophiques. Elles sont, avec toute la profondeur de leur être, 
en dehors de l'économie et de la politique et de toutes les réalités 
de cc ce monde». C'est ce que nous enseignent et le temps de Jésus 
et celui de saint Bernard et le sentiment fondamental des Russes 
d'aujourd'hui, ainsi que le train de vie d'un Diogène ou d'un Kant. 
C'est pourquoi l'on opte pour la pauvreté et la mendicité volon
taires, ou bien l'on se réfugie dans les cellules du moine ou les biblio
thèques du savant. L'action économique ne se voit iamais dans une 
religion ou une philosophie, mais toujours dans 1 organisme poli
tique d'une iglise ou l'organisme social d'une coopérative théoré
tisante. C'est toujours un compromis avec cc ce monde» et un signe 
de la volonté de puissance 2• 

1. • Negol11m1 (on entend par !à toute espèce <l'activité -:conomique, puisque les 
affaires proprement dites s'appellent commerciuin) negat ohu,n 11eque quaerü vera,n 
quirte,n, qr,11~ est der,s •, lit-on dans le a Decretum Gratien!. " 

2. I.,a question de Pilate constate aussi le rapport entre l'économie et la science. 
L'homme religieux cherchera en vain, le catéchisme à la main, à corriger l'action 
<le !IOU ambiance polltlgue. Celle-ci continue son chemin sans broncher et 1~ laisse 
!'CUI avec ses pen~es. Le saint n'a qu'un choix : ou bien s'adapter - et Il devient 
alors ~lltlden clérical et sans conscience - ou bl61 fuir le monde et se réfugier 
dans I ermitage, voire dans l'au-delà. l\lals ceci se répète, et non sans comique, dans 
les cadres de la SJ>lrituallté citadine. Id, le philosophe voudrait, après avoir établi 
un sysU:me d'étlilque sociale plein de vertu abstraite, et qui est, de toute' évid:mœ, 
le seul exact, éclairer la vie économique en lui montrant comment elle doit se com
porter et quel.a buts elle doit poursuivre. Le spectacle est toujours le même, que le 
syitème soit libéral1 _a~archlste ou socialiste, et qu'il provienne de Platon, de Prou
dhon oa de Marx . .iWlalS l'économie ausai va !lOn cheri:Jn sans broncher et laisse au 
penseur le choix entre la retraite, où Il versera sur Je papier ses lamente.tlons sur ce 
monde, et l'action politique où Il se rendra ridicule par ~ théorie11 ou les enverra 
au diable pour se conquerir une place dirigeante comme pollllden économique 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

2 

Ce qu'on pourrait appeler la vie économique d'une plante 
s'accomplit en elle et aur elle, sana qu'elle aoit elle-même autre 
chose que le théAtre et l'objet involontaire d'un événement naturel. 
Sur cette base innriable, qui tient du vé~étal et du rê\'o ae fonde 
l' 11 économie• même du corpa humain, ou elle mène son existence 
séparée et involontaire aoua forme d'organet de la circulation. Mais 
dana le corpa animal en mouvement libre dana l'eapace, l'être 
s'adjoint Ntre éveillé, la senaation intelligente et, par celle..ci, 
l'obligation de fJtilln- en toute indéeendance à la conaervation de 
la vie. C'eat ici que 1'angoi11t de la vie commence et qu•elle aboutit 
à tAter, flairer, épier, guetter, avec dea aena de plus en plua aubtila, et 
ensuite à ae mouvoir dans l'espace, à chercher, ramauer, pourauivre, 
ruser, voler; actes qui atteignent chez certaine, eapècea, comme lea 
castors, les fourmis, les abeilles, beaucoup d'oiseaux et de camu
siers, aux premiera stades d'une technique économique aupposant 
de la réflexion, c'est-à-dire une certaine intelligence abstraite de la 
sensation. L'homme est proprement homme dana la meaure où aon 
intelligence a'eat affranchie de la aenaation e.t où elle intervient en 
pensée créatrice dans Ica relations entre le microcosme et le macro
cosme. Elles sont encore tout à fait animales, cette ruse dea femmes 
par raprort aux hommes et cette malice des paysan, dans la con
quête d avantagea minusculea. Elles ne ae distinguent en rien toutes 
deux de la fourberie d'un renard et sondent d't,n i,11I coup d'œil 
intelligent le mystère entier de leur ,·ictime; mais par-dessus cette 
malice il y a la p,n,é, économiqµe qui cultive le champ, apprivoise 
le bétail, transforme, greffe, échange les choaea et invente mille 
instruments et mille méthode& pour rele\'er le train de vie et trans
former notre dépendance du monde ambiant en une domination 
sur lui. Ceci est la base de toutes les cultures. La race ae aert d'une 
pensée économique qui peut devenir ai puiuante qu'elle se sépare 
de ses fins, bAtit des théori• abstraites et se perd dans des lointains 
utopiques. 

Toute vie économi~ue supérieure naît en contact avec une paysan
nerie et au-dessus d elle. La paysannerie seule ne suppose rien 
d'autre 1• Elle est pour ainsi dire la race en soi, végétale et ahisto
rique, produiaant et consommant tout pour elle, jetant aur le reate 
du monde un regard où toua les autres sujets économiques sem
blent secondaires et méprisables. Or voici qu'à cette économie 
produ.ctifJt s'oppose une espèce conqw,a,it, d'économie, qui ae sert 
de la première comme objet, se fait nourrir par elle, la rend tribu
taire ou la pille. Au début, la politi~ue et le commerce aont abaolu
ment inséparables, toua deux dominateurs, personnels, guerriers, 

1. Il en est tout à fait de ml!me des bandes nomades de chaueura et d'éleveurs, 
mal• le fondement konomlque des hautes cultures est toujoura formé par une espkc 
humaine eolldement attach~ au ■o1 et qui nourrit et reprâlente lei forme■ ~o
miques 1upérlc11res. 
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avec une soif de la puissance et du butin, qui s'accompagne d'un 
tout autre regard sur le monde (regard qui ne ,·a pas au delà de cc 
monde, mais qui descend sur sa masse mouvante et confuse) et qui 
s'exprime avec une clarti: suffisante dans le choix du lion, de l'ours, 
de l'aigle, du' faucon, comme animaux héraldiques. La guerre 
originelle est toujours aussi une guerre de brigands, le commerce 
originel, très étroitement appin-enté au pillage et à la piraterie.La 
saga islandaise raconte que les \Vikings promettaient souvent à fa 
population une paix économique de deux semaines pour faire du 
commerce, après quoi on prenait les armes et commençait à pilfer. 

La politique et le commerce sous forme développée (art de réaliser 
sur l'ad,·ersaire des succès matériels au moyen d'une supériorité 
spirituelle) sont toutes deux un succédané de la guerre par d'autres 
moyens. Toute diplomatie est une diplomatie d'affaires et toutes 
les affaires sont de nature diplomatique; les deux reposent sur une 
connaissance approfondie des hommes et sur le tact physionomique. 
L'esprit d'entreprise des grands navigateurs, que nous trouvons 
chez les Phéniciens, les :ttrusques, les Normands, les Véniticicns, 
la Hanse; celui des grands maîtres de la banque, comme les Fugger 
et les Médicis; des grands financiers, comme Crassus et les magnats 
des mines et des truèts d'aujourd'hui, exige pour réussir le ~énie 
stratégique des gini,aux. L'orgueil de la maison mère, l'héritage 
paternel, la tradition de famille se forment ici et là de la même fafon; 
les « grandes formes » sont des royaumes et ont leur histoire , et 
Polycrate, Solon, Lorenzo de Médicis, Jürgen Wullenweber ne 
sont pas du tout les seuls exemples d'ambition politique qui se soit 
développée sur l'ambition commerciale. 

Mais le prince et l'homme d':ttat authentiques veulent régner, 
l'homme d'~ffaires authentique ne demande qu'à être riche; ici 
l'économie conquérante se distingue comme moyen et comme fin 8• 

On peut chercher le butin pour la puissance et la puissance pour le 
butin. Même le grand souverain, comme Hoang t1, Tibère ou Fré
déric Il, veut être « riche en pays et en sujets », mais avec la con
science d'un devoir supérieur. On revendique en bonne conscience, 
et comme une chose qui va de soi, les trésors ·du monde entier et 
l'on peut mener une vie de luxe resplendissant et même de prodi
galité si l'on se sent en même temps le représentant d'une mission, 
comme Napoléon, Cécil Rhodes, et aussi le Sénat romain du 
me siècle, et si l'on connaît donc à peine le concept de propriété 
privée au sens littéral du mot. 

Celui qui ne vise qu'aux avantages purement économiques, 
comme les Carthaginois au temps des Romains et, dans une mesure 
beaucoup plus large, les Américains d'aujourd'hui, celui-là est 
incapable aussi de penser en pur politicien. Il sera toujours exploité 
et trompé dans les décisions de fa grande politique, comme le montre 

I. Undershaft dans ,lfojorB,irbara de Shaw est une figure authentique de mnltre 
dans ce domaine. 

2. Comme moyeu des gouvernements, elle s'appelle éco110,nie fi11a11cür•. La 11aUon 
entière est ici l'objet d'un tribut prélevé sous forme d'impôts et de douanes, dont 
l'emploi doit servir non point à rendre plus commode le train de: \'le des lmll\'lclus, 
mai,; à garantir la situatiou hi~torique et ù relever la pui!llance de la nation. 
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l'exemple de Wilson, surtout lorsque au manque d'instinct poli
tique de l'homme d't•at on substitue des opimons morales. C'est 
pour cela que les grandes usociations économiques de nos joun, 
comme les syndicats de patrons et d'ouvrienl, accumulent défaite 
sur délaite quand elles ne trouvent pas pour chef un politicien 
authentique qui .•. se sert d'elles. La pensée éconoIQique et la pensée 
politique, malgré leur grande harmonie de la forme, restent radi
calement différentes par leur direction l't, partant, par toutes les 
particularités tactiques. Les grands succès 1 dans les affaires éveil
lent un sentiment illimité de puiuance pablique. Sous-dominante 
impoaaible à diaaimuler dans le mot I Capital ■ 1 Mais la couleur et 
la direction de la volonté et sa mesure des situations et des choses 
ne changent ainsi que chez les individus. C'est seulement après 
avoir cessé de sentir son entreprise comme chose privée et de lui 
donner pour but la simple accumulation des biens qu'apparaît la 
p088ibilité de devenir d'entrepreneur un homme d':ttat. Ce lut le 
cu de Cecil Rhodes. Mais invenement, les hommes du monde poli
tique courent le danger de rabaiuer leur vouloir et leur pensée, des 
tàchea historiques, au simple souci du train de vie privé. C'est alors 
que le noble devient chevalier pillard; on voit apparaitre ces fameux 
princes, ministres, hommes populaires et héros révolutionnaires, 
dont le zèle s'épuise dans des sinécures du' pays de Cocafne et dans 
l'accumulation de richesses gigantesques (à peine y a-t-i une diffé
rence entre Versailles et le club des Jacobins, les entrepreneurs et 
les meneun d'ouvriers, les gouverneun ruaaes et les bolcheviks); 
et dans la démocratie parvenue à sa maturité, la politique des I arri
vistes • est identique non seulement aux affaires, mais auui aux 
spéculations les plus répugnantes de la grande finance citadine. 

Mais c'est justement dans ces brassages d'affaires que se révèle 
la marche secrète d'une haute culture. Au début, nous voyons les 
ordres primaires de la noblesse et du clergé avec leur symbolique 
du temps et de l'espace. De cette façon, dans une société harmo
nieuse, la vie politique et l'expérience religieuse ont leur place fixe, 
leun représentants qualifiés et leura fins absolument données dans 
les réalités et dans les vérités; et dans les profondeun de cette 
société, la vie économique suit son chemin inconscient et sûr. Puis 
le courant existentiel s' en~uff re dans les murailles de pierre de la 
Ville, et de là l'argent et 1 esprit prennent le commandement histo
rique. L'héroïsme et la sainteté, avec le poids symbolique de leur 
phénomène primitif, se raréfient et se retirent dans des cercles étroits. 
Une froide cxarté bourgeoise prend la place. Au fond, la conclusion 
d'un syatème et la conclusion d'une affaire requièrent une seule et 
mfme espèce d'intelligence spécialiste. A peine encore séparées 
par leur rani symbolique, la vie politique et économique, la con
naÎ88ance rebgieuae et scientifique se compénètrent, se touchent et 
se mélangent. Le courant d'existence perd la forme stricte et riche 
dans le mouvement des grandes villea. Des traits économiques élé
mentaires p1188Cnt à la surface et continuent leur jeu avec lea restes 

1. Au 1e111 le plus large, qui c:ompttnd auMI l'acœs dœ ouvrlen, des jolltDllllates, 
dn avants l une place dé commandement. 
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de la politique chargée de forme, comme la acience souveraine prend 
en même temps la religion parmi ses objets. A une vie de la poli
tique économique se suffisant à elle-même se superpose un esprit 
critique et moralisateur. Mais il a fini par sortir de cette vie, au lieu 
des ordres décomposés, des courants vitaux particuliers d'une 
vigueur politique et religieuse authentique, qui deviennent le destin 
de l'ensemble. 

De là résu'te la morphologie de l'histoire économique. Il y a une 
économie originelk de « l' 11 homme qui, comme celle de la plante et 
de l'animal, varie sa forme dans les périodes biologiques. Elle 
domine complètement l'Age primitif, et se perpétue entre et dans 
les cultures sans règle connaissable, tr.ès lentement et confusément. 
On s'intéresse aux animaux et aux plantes et les recrée par domes
tication, éleva~e, greffage, ensemencement; on utilise le feu et les 
métaux, on fatt servir à son train de vie les propriétés de la nature 
morte par des procédés techniques. Tout ceci est pénétré de cou
tume et de signification politico-religieuse, sans qu'on y puisse dis
tinguer clairement entre le totem et le tabou, entre la faim, l'angoisse 
psychiiue, l'amour sexuel, l'art, la guerre, le rite des sacrifices, la 
fo1 et I expérience. 

Toute différente, par son concept et son évolution, est l'histoire 
économique des hautes cultures avec sa forme stricte et les limites 
précises de son tempo et de sa durée, chaque culture ayant son 
propre style économique. Au régime féodal appartient l'économie 
de la campagne acitadine. Avec l'apparition des villes qui gouver
nent l'ttat commence l'économie citadine de l'argent, que l'éclo
sion de la civilisation élève à la dictature de l'argent, en même temps 
que le triomphe de la démocratie cosmopolitique. Chaque culture 
développe son monde formol indépendant. L'argent corporel de 
style apollinien (pièces de monnaie frappée) est aussi éloigné de 
l'argent relationnel faustien et dynamique (opérations de crédit) 
que la polis l'est de l'ttat de Charles-Quint. Mais la vie économique 
se développe en pyramide tout comme la vie sociale. Le sous-sol 
du village renferme une situation entièrement primitive que la 
culture a à peine touchée. L'économie citadine postérieure, qui est 
déjà le fait d'une minorité résolue, a toujours un regard méprisant 
sur une économie surannée qui continue à végéter autour d elle et 
à voir d'un œil défiant et jaloux le style spiritualisé à l'intérieur des 
murailles. Enfin la ville cosmopolite fonde une économie mondiale 
(civilisée) qui prend son point de départ dans des groupes tout à 
fait restreints à quel~ues centres de rayonnement, et qui s'assujettit 
le reste sous forme d économie provinciale, tandis que règne encore 
souvent, dans des régions peu accessibles, la cout~me absolument 
primitive (« patriarcale 11 ). A mesure 9ue croissent les villes, le train 
de vie ne cesse de se rendre plus artificiel, plus délicat, plus com
pliqué. L'ouvrier de la grande ville dans la Rome césarique, à 
Bagdad sous Haroun-al-Raschid et dans Berlin d'aujourd'hui, 
trouve évidentes bien des choses qui apparaissent au riche paysan 
de la campagne lointaine comme un luxe et une folie, mais cette 
évidence est difficile à atteindre et difficile à conquérir; le quantum 
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de travail de toutes les cultures croit dans des proportions immenses, 
et il se développe ainsi, au début de chaque ciTiliaation, une inten
aité de la vie économique qui est tou,·oura exagérée dana aa tension, 
toujours menacée et nulle part capab e d'!tre maintenue Jongtempa. 
Il ae forme finalement une situation figée et durable, avec un mélance 
étrange de traita extdmement raffinés et de traita entièrement/.r1-
mitifa, situation que connaiuent lea Grecs en tgypte et noua ana 
l'Inde et la Chine d'aujourd'hui, quand elle ne disparaît pu 10ua 
la pouuée souterraine d'une jeune culture, comme dam l'an,tiquité 
au tempa de Dioclétien. 

En regard de ce mouvement économique, les hommes .ont en 
forme comme cla,s• économique, tout comme ils aont uh ordr, 
politique en regard de l'histoire du monde. Chaque individu a une 
pœition économique dan, e• etulre d• l'organùatio,a leon0111~•• tout 
comme il prend un rang quelconque dans le cadre de la soaitl. Les 
deux espèces de ressorts réclament simultanément sa sensibilité, 
aa pensée et 10n comportement. Une vie veut exister et signifier 
quelque chose au delà de cette existence; et la confusion de nos 
concepts a été encore accrue finalement par le fait que des partis 
politiques, aujourd'hui comme aux temps hellénistiques, ont anobli 
en quelque 10rte certains groupes économiques, dont ils voulaient 
modifier plus heureusement le train de vie, en les élevant au rang 
d'un ordre politique, comme l'a fait Marx pour les ouvriers de 
l'industrie. 

Car le premier ordre authentique est la noblcaac. D'elle dérivent 
l'officier et le juge et tout ce qui appartient aux hautes chargea gou
vernementales et adminiatratÏ\'ea. Ce sont des formes de l'ordre 
ayant une certaine sigm"fieatùm. De même, au clergé appartiennent 
les savants 1 avec une espèce de distance nobiliaire très marquée. 
Mais avec le chAteau et la cathédrale la grande symbolique est 
achevée. Le • tiw, • est déjà le non-ordre, le résidu, une collection 
confuse et multiple qui signifie peu de choses comme telle, sauf aux 
moments de protestation politique, et qui se do,,ne par conaéquent 
une signification en prenant un parti. On a un sentiment de 10i
meme, non parce qu'on est bourgeois, mais parce qu'on c est 
liWral • et que, par conséquent, on ne ,ep,,,mt• pas par sa per10nn~ 
une grande chose, mais on lui apparh"mt par aa conviction. La fai
bleue de cette manière d'ltre eh forme sociale rend d'autant plus 
visible l'élément économique dans les professions les gildes et les 
syndicats • bourgeois ». Dans les villei tout au moins, l'homme est 
défini d'abord par ce qui le fait vivre. 

Le premier et presque le seul élément originel en économie est 
le paysan 1, espèce de vie p,od11etiTJ• absolue, qui la première rend 
poaaiblea toutes les autres. Meme les ordres primaires fondent leur 

1. Y comprf1 le■ médecin■ qw, aux époque■ primitive■, 10nt lml)Olllble■ à ~rtt 
dn ~tre■ et del DIIUrldrn1. 

2. Lei puteur■, J)!!Cfieun et cha11e11n 10nt de ce nombre. JI y a eu outre une 
ftlatioD Mrange et tm profonde entre ceux-cl et le■ mlneun, comme nou■ l'en■cli,11e 
la pamaté dil lqendell et de■ ritee andeul. On n'arrache paa dlfféremDteut Ica 
métami: à la mine que le blé à la terre et le pbler à la forft. Or pour le mineur, les 
m1;tam: auul 10nt ëlet choie■ qw 11iwm et gra11,li111nl 
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train de vie dans l'ancien temps absolument sur la chasse, l'élevage 
du bétail et la possession des champs, et la noblesse et le clergé des 
périodes tardives n'ont encore 9ue cette unique possibilitt! de s'enri
chir avec distinction. La possibilité opposée est la manitre commcr
dale 1, intermédiaire, pillarde, d'une puissance grandiose par rapport 
au petit nombre, et déjà de très bonne heure indispensable, parasi
tisme raffiné, entièrement improductif et par conséquent nomade 
et étranger à la campagne,,, libre», affranchi, même psychiquemcnt, 
des coutumes et des usages de la terre, vie qui se nourrit de la vie 
d'autrui. Entre les deux se développe maintenant une troisii!mc 
espèce économique, l'économie façonnante de Ill technique, qui 
s'épanouit en d'innombrables métiers, fabriques et professions, 
lesquels transforment la réflexion sur la nature en application créa
trice et font consister leur honneur et leur conscience dans le rendc
ment2. Leur atelier le plus ancien, remontant jusqu'à la préhis
toire, et en même temps leur image primaire avec son abondance 
de légendes, de rites et d'intuitions obscures, sont les forges qui, 
par suite de leur fière séparation du paysanat et de la crainte mi
religieuse, mi-terrorisante qu'elles inspirent, sont souvent devenues 
de véritables groupes populaires de race propre, comme les Falascha 
de l'Abyssinie 3• 

Dans les· régimes économiques de 1a production, de 1a façon 
et de l'intermédiaire, il y a, comme dans tout ce qui appartient à 
la politique et à la vie en général, des sujets et des objets de direction, 
donc des groupes entiers qui arrangent, décident, organisent, Ïn\'en
tent, et d'autres qui n'ont qu'un rùle d'exécution. La différcnœ 
de rang peut être tr&s marquée ou à peine sensible'• l'avancement 
impossible ou évident, la dignité du travail presque hi même, avec 
des transitions lentes, ou radicalement différente. La tradition et 
la loi, le talent et la fortune, la densité de la population, le stade de 
culture et la situation économique régissent cette opposition, mais 
elle existe, elle est donnée dans la vie même et reste invariable. 
Malgré cela, il n'y a pas économiquement de« classe ouvrière n; celle-ci 
est une invention des théoriciens qui avaient sous les yeux la situation 
des ouvriers d'usine en Angleterre, pays industriel presque sans 
paysans, et précisément à une époque de transition; et qui ont 
ensuite étendu ce schème à toutes les cultures de tous les temps, 
jusqu'à ce que les politiciens en eussent fait un instrument de la 

r. Depuis la uavigution préhistorique jm,qu'aux affain·s ,k hourSt' <les villes 
cosmopolitiqucs. 'J'ontcii le~ communications fül\'iulcs, routiücs et krrovinirt·• 
sont de cette categorie. 

2. A cette économie r<'ssortissent aussi l'industrie cleii machines avec son typc 
purement occidental de l'inventeur et de l'ingi,nleur, et pratiquement une grande 
partie de l'agrieulture morlerne, par cxt"mplc en Anioèrlqne. 

3. Aujourd'hui encore l'industrie minière et mdallurgicp1e s'accompagne d'une 
certaine sensation plus distlnKuée que celle qu'qn éprouve pur <'Xcmple dans l'inclus
trie chimique et électrique rnte a i:J. noblesse la plus nnclenne de la lcchniquc et on en 
conserve un reste de mystère cultuel. 

4. Jusqu'au servage et ù l'csdavage, bkn qne l'esclavage ne soit très souvent, 
par exemple dans l'Orient moderne et à Rome chez ks t•ernac, 6::onomi<J.uement 
rien d'autre qu'une fonne de contrat ,te travail ohligatoire et qui est à 1>eme Sl"n• 
sîl,le, abstraction faite de cette obligation. I.'employe lilJre vit souvent dans une 
dépenclo.nce beaucoup plus dure et jouit d'un moindre re~p~ct, d son droit de dénon
cer formellement le contrat est dnns hicn des cns ahsolument sans 1mc1mc signili• 
cation pratique. 
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fondation des partis. En réalité il y a un nombre incalculable d'acti
vités purement serves dans l'atelier et au comptoir, dans le bureau 
et la cabine, sur les routes, dans les mines, dans les prés et les champs. 
Ces travaux du calculateur, du portefaix, du garçon de courses, 
du tailleur de pierres, du couturier, du surveillant manquent sou
vent de ce qui prête à la vie, au delà de sa simple conservation, une 
dignité et un attrait comme on en trouve dans les devoirs de· l'offi
cier et du savant en régime féodal, ou dans les succès personnels de 
l'ingénieur, de l'administrateur et du commerçant en régime capi
taliste; mais entre elles, toutes ces situations sont àbsolument impos
sibles à comparer. L'esprit et la difficulté d'un travail, sa situation 
au village ou à la grande ville, le volume et la tension d'une tiche 
font vivre le ~arçon de ferme, l'employé de banque, le chauffeur 
et le garçon tailleur dans des mondes économiques tout à fait diffé
rents; et c'est d'abord, je le répète, la politique de parti des périodes 
très tardives qui, par ses mots-clichés, les unit dans la protestation 
pour se servir de leur masse. Au contraire, l'esclave antique est 
un concept de droit public, qui n'existe donc pas pour le corps poli
tique de la polis antique, tandis qu'il ptiut être économiquement un 
paysan, un artisan, même un directeur ou un grand commerçant 
possédant une fortune immense ( peculium), des palais et des villas, 
et une bande de subordonnés, parmi lesquels il y a aussi des 
hommes « libres ». Nous verrons plus loin ce qu'il est encore, abs
traction faite de cette_ situation, à l'époque romaine tardive. 

3 

L'éclosion de chaque printemps cultural s'accompagne d'une 
solide vie économique en forme 1• La population mène une vie toute 
paysanne, en pleine campagne. L'exeérience de la ville n'existe 
pas pour elle. Ce qui se détache du village, du chAteau, du palais, 
du couvent, du temple, n'est pas une ville, mais un marchi, simple 
point d'intersection des intérêts ruraux, qui possède en même temps 
et évidemment un certain sens religieux et politique, sans que l'on 
puisse parler d'une vie séparée. Les habitants, même artisans ou 
marchands, sentent en effet en paysans et agissent aussi comme tels 
en quelque manière. 

Ce qu1 se détache d'une vie où chacun produit et consomme, ce 
sont les biens, et la circulation des biens est le mot qui désigne chaque 
commerce primitif, soit que l'individu vienne de loin ou circule à 
l'intérieur du village et même de la ferme. Un bien est ce qui est lié 
par les fila délicats de sa nature, par son 8me, ·à la vie qui l'a produit 
ou qui le consomme. Un paysan mène« sa» vache au marché, une 
femme serre « ses » bijoux dans le bahut. On est « fortuné » et le 

r. No111 la connaissons exactement dans les débuts des cultures l!gyptienne et 
gothique, à grands traits dans la Chine et l'antiquité. Quant à la pseudonwrphose 
t'cOtt011tjq111 de la culture arabe, à partir de Hadrien commence une ruine Intérieure 
de l'économie flnanclm antique hautement clvilll!ée et elle aboutit à une drculatlon 
de■ bien■ tout à fait primitive qui est atteinte ■ous Dioclétien, après quoi apparait 
en Orient le commencement de l'économie propren1ent magique, 
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mot pos-session remonte au.< origines végétales de la propriété, avec 
laquelle précisément'cette existence, et aucune autre, a poussé des 
racines. tchange signifie à cette époque un événement par lequel 
des biens passent d'un milieu vivant dans un autre. Ils sont estimés 
par la vie, d'après une mesure momentanée, fuyante, sentie. Il n'y 
a ni concept de valeur ni bien servant de mesure ~énérale. Même 
l'or et les monnaies ne sont rien d'autre que des biens qui doivent 
leur valeur à leur rareté et à leur résistance 1• 

Dans le tact et la marche de cette circulation des biens, le mar
chand intervient seulement comme intermédiaire 2• Sur le marché, 
l'économie con~uérante et l'économie productive s'entre-choquent, 
mais même à I endroit où les flottes débarquent et les caravanes 
déchargent, le c;ommerce ne se développe que comme organe de 
communication rurale 3• C'est I' << éternelle » forme de l'économie 
qui subsiste encore aujourd'hui avec son type tout à fait préhis
torique du colporteur, dans les pays où il y a peu de villes, même 
dans les ruelles peu accessibles du faubourg, où se constituent de 
petits groupes ambulants, et dans l'économie domestique des 
savants, des fonctior.naires et en général des hommes non active
ment incorporés à la vie économique de la grande ville. 

A,·ec l'âme de la ville c'est une tout autre espèce de vie qui 
s'éveille. Dès que le marché est de,·enu la ville, il n'y a plus de cen
tres de gravité purs et simples r.our la circulation des biens à tra
vers un paysage purement rura , mais un second univers à l'inté
rieur des murailles, pour lequel la vie productive absolue « du 
dehors» n'est qu'un instrument et un objet, et duquel naît un autre 
courant qui commence à circuler. L'élément décisif est celui-ci : 
le citadin pur n'est pas productif au sens terrien originel. Il lui 
manque le lien intérieur avec le sol, comme avec le bien qui passe 
entre ses mains. Il ne vit pas avec lui, mais le regarde du dehors et 
seulement par rapport à son train de vie. 

r. ::-l les pièces de cuh·re pro,·ennnt ,ks tombeaux italiques de la villa 110,·a, 
n·moutnnt à la première époque homérique (Willers, Gescl1icl1te d. rüm. Iù,p_ltr· 
priït,m,c, p. ,i,;\, ni les andenne~ monnaies chinoises de bronze sous forme d'habits 
<k femme (f>1t!, de haches, d'anneaux ou de couteaux, (tsien, Conrady, Cl1i11a, 
11. 50~). ne sont de l'argent mni~ d~s symbole; d~ biens suffisamment clairs . 
. e; monuaie~ frapp~t'S comme· signes de sou,•eralneté par les gouvernements 

de ln première époque gothique en imitation de l'anti~uité n'interviennent aussi 
,Jans la ,·ie économique que comme th:s biens: une pièce dora la valeur d'une vacht·, 
11011 in,·erscment. =· Aussi n'est-il pas, le pins souvent, le fils <le la vie rurale fermée en soi, mais il 
y npparait comme un étranger, indifférent et sans appuL Tel est le rôle qne louent 
ks Phéniciens dans la première antiquité, les Romains d'Orient an temps âe Mithri
date, les Juifs et à côte d'eux les Byzantins, les Perses et les Arméniens dans l'Occi
dent gothique, les Arabes au Soudan, les Indous en Afrique orientale et les Euro• 
p,êe11s modemes d'Occident en Russie. 

~- Et P.ar con~uent dans une très petite proportion. Comme le commerce exté
rieur Hait alor,; aventurier et occupait l'lmagiuation, on a coutume de le surestimer 
démesurément. I.es • grands • mattres du commerce vénitien et de la Hanse en 1300 
étaient à peine les égaux des maitres artisans mieux considérés. Les transadlons 
des !llédicls et des Fugger eux-mêmes correspondaient à peu prés, en 1400, à celle 
<l'un magasin de petite vllle actuelle. Les plus grands navires de commerce, aux
quels participait généralement un groupe de marchands, restaient loin derrière les 
chaloupes tlll\·jales de noa jours et ne faisaient peut-étre qu'1m grand vovage par 
au. I.a célè-bre exportation anglaise des laines, objet principal du commercé hans.'a
tiquc, compr,mait en rno et par an à peine le chargement de deux trains de mar
d1a11dises modernes (Sombart, D,·r mo,t&m~ Capitalismus, I. p. 270 sq.). 
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Ainsi le bien Jevient marchanJisc, l'échange transaction, et à la 
p,,ué, e,i biens se 111h1tit11e la pe,uie en argent. 

Par là même naît un x purement étendu, forme de limitation 
abstraite des choses économiques visibles, tout comme la pensée 
mathématique abstrait quelque chose de l'ambiance mécaniquement 
conçue, et l'abstraetum apfelé argent correspond exactement. à 
l'abstractum appelé nombre . Tous deux sont complètement anor
ganiques. L'image économique est réduite exclusivement à des 
quantités, abstraction faite de la qualité qui est précisément le 
caractère essentiel du bien. Pour le paysan ancien style, « sa » vache 
est d'abord e~t être qualitatif et seulement ensuite un bien d'échange; 
rour le regard économique du vrai citadin il n'existe qu'une valeur 
d'argent abstraite sous la forme fortuite d'une vache, valeur qui 
peut être transigée en tout temps et prendre par exemple la forme 
d'un billet de banque. De même Je pur technicien ne voit pas dans 
une cascade célèbre un phénomène naturel unique, mais une pure 
quantité d'énergie inutîJisée. 

Une erreur de toutes les théories financières modernes est qu'elles 
partent des signes de valeur ou même de la matière des moyens de 
paiement, au lieu de partir de la forme de la pensée économique 3• 

Mais l'argent est une catégorie de la pensée, comme le nombre et le 
droit. Il y a une pensée financière comme il y a une pensée juri
dique, mathémati~ue, technique sur le monde ambiant. De l'expé
rience sensible d une maison, on abstrait d'une ,manière toute 
différente suivant que l'on examine cette maison dans l'esprit d'un 
marchand, d'un juge ou d'un ingénieur, et suiYant qu'on l'estime 
par rapport à un bilan, à une controverse juridique ou à un danger 
d'écroulement. Mais la pensée la plus proche de la pensée finan
cière est la mathématique. Penser en homme d'affaires, c'est compter. 
La valeur d'argent est une valeur numérique qui est mesurée à une 
unité de compte 3• Cette exacte « valeur en soi » a, comme le nombre 
en soi, d'abord été produite par la pensée du citadin, de l'homme 
déraciné. Pour le paysan il n'existe que des valeurs passagères, 
senties relativement à lui, qu'il met en valeur de temps en temps 
dans l'échange. Ce dont il n'a pas besoin ou qu'il ne veut pas pos
séder n'a II aucune valeur II pour lui. Ce n'est que dans l'image éco
nomique du pur citadin qu'il existe des valeurs objectives et des 
espèces de valeurs subsistant comme éléments de la pensée, indé
pendamment de son besoin privé, et idéalement valables pour tous, 
bien que dans la réalité chacun ait son propre système de valeurs 
et spn abondance de sous-valeurs les plus diverses, et que ces valeurs 
et sous-,·aleurs personnelles lui serYent d'indice pour mesurer les 

J, Cf. tome I, cbnp. 1. 
::i. I.e mork et le dollnr ne 1'01lt pas plu!' de l' • nri::<'nt • que le mètre d le grnmme 

ne 11011t des fo1·ces. I.ea pi,'.-.·s d'ar,:ent l!Ont dea vulcms des choses. Ce n'est que parce 
que nous lgnorion■ la ph,·slque 11utlq11c que 11011s n'R\·ous pas coufondu la grqvl
tatlon a,·ec lei, pold,. en i,lomb, comme nous le faisions et le foisons enl.'Ore sur 111 
hMC de la nmt111:•m11tique antique pour le nombtc et ln grnndeur, et pur imitntlon 
de.. n1011naie~ ,.mtlquc" pour l'orgent et les pièœs <l'argc•nt. 

:t. C'e11t pourquoi on pourrait appeler, réciproquement, le ~vstème métrique 
i,·111 .. t,.'t'. l une mon11aic, et en effet toutefl lt'S mesures d'urgent ont leùr point de di,pmt 
dans le poid~ phy~iquc du métal qu'elk~ co11tic:1111.•11t. 
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valeurs du marché (prix) qu'il conçoit ici comme chères ou bon 
marché 1. 

Tandis ~ue l'homme ancien compare les biens et pas avec sa 
seule intelligence, Je citadin tardif calcule 1a valeur de ]a marchan
dise et d'après une mesure aqualitative figée. Maintenant ce n'est 
plus l'or qu'on mesure à la vache, mais la vache à l'or, et le résultat 
s'exprime par un nombre abstrait, le prix. Si et comment cet étalon 
trouve une exoression symbolique dans un signe de valeur (comme 
le signe du nombre écrit, prononcé, représenté est le symbole d'une 
espèce de nombre), cela dépend du style économique des cultures 
particulières, qui produisent chacune une espèce d'argent diffé
rente. Cette espèce d'argent n'existe que par suite de l'existence 
d'une population citadine qui pense économiquement dans elle, et 
elle détermine à sou tour si le signe de valeur sert en même temps 
de moyen de paiement, comme la monnaie antique de métal pré
cieux et peut-être ]es poids d'argent babyloniens. Au contraire, le 
deben éiyptien, cuivre brut pesé en livres, est une mesure d'échange, 
mais m un signe ni un moyen de paiement; le billet de banque 
occidental et le billet chin01s « contemporain 2 >> sont un moyen, 
mais pas une mesure; ~uant au rôle joué par les monnaies de métal 
précieux dans notre espece d'économie, nous nous en faisons d'habi
tude une illusion complète : elles sont une marchandise produite en 
imitation des coutumes antiques et possèdent pour cette raison un 
cours, mesuré à la valeur comptable de l'argent de crédit. 

Pal' cette espèce de pensée, la possession liée à la vie et au sol devient 
une fortune qui est essentiel1ement mobile et qualitativement indé
terminée; elle ne consiste pas en biens, mais el1e est « placée » en 
biens. Considérée en soi, elle est un pur quantum numérique de 
valeur d'argent 3, 

Comme siège de cette pensée, la ville devient le marché finan
cier (place d'argent) et le point central de la valeur, et un courant 
de valeurs d'argent commence à pénétrer, spiritualiser et dominer 
le courant des biens. Mais ainsi le marchand def:ient, d'organe, le 
maitre de la vie économique. Penser en argent, c'est toujours en quel
que manière une pensée de marchand, de brasseur d'affaires. Pensée 
qui suppose l'économie productive de la campagne et est donc 
en premier lieu toujours conquérante, car il n'y a pas de troisième 
possibilité. Les mots industrie, gain, spéculation font allusion à un 
avantage qui est arraché par la ruse, en cours de route, aux c.hoses 
allant vers le consommateur; ils désignent un butin intellectuel et 
sont pour cette raison inapplicables à l'ancienne paysannerie. Il 
faut se mettre tout entier dans l'esprit et la vision économiques du 

1. De même toutes les théories de la valeur, quoique devant être objectives, 
dérivent d'un principe subjectif et il est impossible qu'il en soit autrement. Celle 
ùe Marx, par exemple, définit • la • valeur comme l'exige l'intérêt du travailleur 
manuel, de sorte que le travail de l'inventeur et de l'organisateur y apparait dépourvu 
de valeur. Mals Il serait vain de dire que ces théories sont fansses. Toutes sont eicactes 
pour leurs partisans et fausses pour les, adversaires, et la qualité de partisan ou 
d'adversaire ne se détermine pas par des raisonnements mals par la vie. 

2. I.e premier, Introduit dans une trh faible mesure, depuis la fin du xvui:911l~cle, 
par la banque d'Angleterre, le second à l'époque des États batailleurs. 

3. 011 comparera le • montant • de la fortune avec le • volume • d'nu bien. 
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vrai citadin. Il ne travaille pas pour le besuin, mais pour la ,1c11te, 
« pour l'argent ». La conception commerciale pénètre peu à peu 
chaque sorte d'activité. Lié intérieurement au commerce des biens, 
l'homme rural était à la fois donneur et preneur, le marchand de 
l'ancien marché ne faisait guère non plus une exception. C'est avec 
le commerce d'argent qu'apparaît entre le producteur et le consom
mateur, comme entre deux grandeurs isolées, « le tiers 1 », dont la 
pensée gouverne bientôt le monde des affaires. Il contraint le pre
mier à lui faire des offres, le second à lui faire des demandes; il fait 
de l'intermédiaire un monopole et ensuite l'essentiel de la vie éco
nomique, et il force les deux autres à être en forme dans son intérêt, 
à produire des marchandises selon ses calculs et à les acheter sous 
la pression de ses offres. 

Celui qui est maître de cette pensée est maitre de l'argent 2• 

L'évolution suit cc même chemin dans toutes les cultures. Dans 
son discours contre les marchands de grains, Lyaiaa constate que 
les spéculateurs du Pyrée faisaient parfois répandre le bruit d'un 
naufrage de la flotte marchande ou d'une guerre, afin de provoquer 
une panique _profitable pour eux. Dans la pério~e. hellénist1co
romainc1 c'était une coutume très répandue que de hmtter la culture 
aux commandes ou d'arrêter l'importation afin de faire monter les 
prix. En tgyptc, les opérations de virement du Nouvel Empire 3 

ne le cédaient en rien aux opérations bancaires d'Occident et ren
daient possible le C0'1rtier en blé de style américain. Kléomenès, 
administrateur financier d'Alexandre le Grand en tgypte, pouvait 
par des achats à crédit accaparer entre ses mains toutes les provi
sions de blé, cc qui provoqua ensuite une famine en Grèce et rap
porta des bénc:fices considérables. Celui qui pense autrement en 
économie ac fait par là même le pur objet des spéculations finan
cières des grands citadins. Ce style ne tarde pas à s'emparer de l'être 
éveillé de toute la population citadine et, partant, de toua ceux qui 
ont sérieusement une place dans la direction de l'histoire écono
mique. Paysan et bourgeois ne signifient pas seulement la différence 
entre la campagne et la ville, mais aussi entre le bien et l'argent. La 
brillante culture des cours princières homériques et provençales est 
quelque chose qui est né et a $randi avec l'homme, comme aujour
d'hui encore la vie dans certams domaines des anciennes familles; 
la culture plus fine de la bourgeoisie, le « confort », est quelque chose 
venant du dehors et qu'on peut payer'· Toute économie hautement 
développée est une économie citadine. L'économie mondiale, celle 
de toutes les civilisations, devrait s'appeler l'économie de la ville 
mondiale. Les destins, ceux de l'économie aussi, ne se décident 
plus qu'en de rares points, sur les marchés financiers 11, à Babylone, 

r. Entendez: l'intct'mbliR.irc cotre producteurs et con10mmatcura (T.). 
2. J~u•aus plrate11 modernes qui négocient des arrangements et jouent avec 

la marchandllc •~nt• un jeu de liuard, que 7.ola a dt'.'Cfit dans 10n roman cél~bre. 
3. Cf. Prcialgke1 Girowes,11 ''" ,,.,e,liisc1u•11 ,Egy/>len, 1910. I.e• forme11 de com

merce d'alors avaient d~jà àttelnt le mmie niveau 10us la 18• dynastie. 
4. Il n'en cat pas antrement de l'id~al bourgeoil de la liberté. En théorie, et donc 

atuial dan1 Ici con1tltutlon11, on peut être libre e11 1>ri11cipe. Dana la vie privée réelle 
Jes vllle1, on u'e11t indép~mlanl q-.e par l'argent. 

5. Qu'on pourrait appeler auui, dans lei; autres cnltua.-s, des pl11cc11 boursll-rcs, 
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Thèbes, Rome, à Byzance et Ragdad, à Londres, New-York, Berlin 
et Paris. Le reste est l'économie provinciale, qui trace misérablement 
ses petits cercles sans prendre conscience de toute l'étendue de sa 
dépendance. L'argent est devenu finalement la forme d'énergie 
spirituelle, où sont résumées et concentrées la volonté de domina
tion, la force et la plasticité politiques, sociales, techniques, scien
tifiques, la nostalgie d'une vie de grand format. Shaw a parfaite
ment raison : « Le respect général qu'on a pour l'argent est la seule 
réalité pleine d'espoir dans notre civilisation ... L'argent et la vie 
sont inséparables ... L'argent c'est la vie 1. » Civilisation signifie 
donc le stade d'une culture dans lequel la tradition et la personnalité 
ont perdu leur valeur immédiate, et où il faut que chaque idée soit 
d'abord repensée en ar~ent avant de pouvoir se réaliser. Au début 
on était riche parce qu on était puissant. Maintenant on est puis
sant parce qu'on a <le l'argent. C'est l'argent d'abord qui élève
l'esprit sur le trône. La démocratie est l'identification parfaite de 
l'argent et de la puissance politique. 

Une lutte désespérée traverse l'histoire économique de chaque 
culture et aboutit, grâce à la tradition racique, ayant ses racines dans 
le sol et qui est l'âme de cette race, à une lutte contre l'esprit de 
l'argent. Les guerres des paysans au début de chaque période tar
dive (700-500 dans l'antiquité, 1450-1650 chez nous, fin de l'Ancien 
Empire en Égypte) sont le premier soulèvement du san~ contre 
l'argent qui, des villes acquérant la puissance, étend sa mam sur le 
sol. L'avertissement du baron de Stein : « Celui qui mobilise le sol 
le dissout dans la poussière » montre un danger menaçant chaque 
culture; quand l'argent ne peut pas attaquer la propriété terrienne, il 
se faufile <l:lns la pensée paysanne et nobiliaire elle-même; le sol 
hérité, qui a grandi avec la famille, apparaît alors comme une for
tune, ~ui est seulement placée en fonds de terre et qui est pour soi 
mobiliere 2• L'argent poursuit la mobilisation de toutes choses. 
L'économie mondiale est l'économie en valeurs abstraites, com
plètement éloignées du sol par la pensée, liquéfiées, et qui a passé 
à l'état de fait 3• La pensée financii:re antique a, depuis, Hannibal, 

à condition d'e11temlre par boursl' l'organe de pe,m!e d'une économie financière 
parfaite. 

1. Préface du Major JJarbam. 
2. I.e• farmer • est l'homme qui n'est plus lié que par une rdatlon p,atiq11e ù un 

morceau de terre. 
3. !,'intensité croissante de cette pcn!li,e apparait dans l'image économique 

comme une a,n.,nvlation de la masse d'ar~c11t existant, qui est entièrement abstrait 
d Imaginaire et n'a rien de commun avt:c la provision visible de l'or en tant que 
marchnndlse. I.e• marasme ùu mard1é financier•• par l'xemple, est un 11ur phéno
mène spirituel qui se ùéro_ule dnns les cerveaux d'un trés petit nombre d'hommes. 
L'énergie croissante de la pensée financière évc:ille pour cette raison dans toutes 
les cultures le sentiment d'une • baisse de la valeur de l'argent •, dans une large 
mesure par exemple chez Solon et jusqu'à Alexandre, notamment par rapport à 
l'unité de compte. En réalité, les unités de valeurs commerciales sont devenues des 
artifices et ne peuvent plus être comparées avec les valeurs primaires vécues de 
l'économie paysanne. Peu importe enfin avec <\uels nombres on compte dans le 
f;déral trésor attique de Delos (454), dans les traités de paix carthaginois de 241 et 
201 et ensuite dans le butin de Pompée en 64, et si dans quelques décodes nous 
J)U&P.rons, des milliards encore inconnus en 1850 et tout à fait familiers aujour• 
d'hul, aux billions. Il n'y a aucun Indice permettant de comparer par exemple la 
valeur d'un talent dans les années 430 et 30; car l'argent comme Je bétail et le bl~ 
ont continué à modifier non seulement leur voleur numérique, mali aussi leur 
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transformé des villes entières en monnaie et des populations entières 
en esclaves, et pwr là même en argent, qui vient de tous les c6tés à 
Rome pour y agit· comme puissance. La pensée financière faus
tiennc « ouvre n des continents entiers, les forces hydrauliques de 
gigantesques régions fluviales, la force musculaire de la popula
tion de vastes régions, des gisements houillers, des forêts vierges, 
des lois naturelles, et les transforml en énergie financière qui est 
placée quelque part sous forme de presse, d'élections, de budgets 
et d'armées, afin de réaliser des projets de domination. Des valeurs 
sans cesse nouvelles continuent à sortir de la matière cosmique encore 
indifférente aux affaires, « esprits sommeillanta de l'or », comme 
les appelle John Gabriel Borkman; quant à ce que sont les choses 
indépendamment de cela, c'est une question économiquement 
indifférente. 

4 

Chaque culture possède, outre sa manière spécifique de penser 
en argent, également son symbole propre de l'argent, par lequel elle 
donne une expression concrète li. son principe de valorisation dans 
l'image économique. Ce symbole, matérialisation de la pensée, est 
complètement identique par sa signification aux chiffres, figures 
et autres symboles mathématiques prononcés, écrits, dessinés pour 
l'oreille et l'œil; il y a là un riche et profond domaine resté encore à 
peu près inexploité. On n'a même pas posé encore exactement les 
problèmes fondamentaux. Aussi est-il aujourd'hui encore tout à 
fait impossible de paraphraser l'idée de l'argent, qui est à la base 
des échanges en nature et des endossements égyptiens, du réJime 
bancaire babylonicn,dc la comptabilité chinoise et du capitalisme 
des Juifs, des Parsis, des Grecs, des Arabes depuis Haroun-al
Raschid. Seul reste possible un parallèle de l'argent apollinien et 
de l'argent faustien, de l'argent comme grandeu,. et de l'argent comme 
fonction 1. 

L'homme antique voyait, économiquement aussi, le monde 
ambiant comme une somme de corps qui changent de place, voya
gent, se pressrnt, se heurtent, se dé•ruisent, comme les corps natu
rels décrits par Démocrite. Pour lui, l'homme est un corps ~arroi 
ies corps. La polis, somme de tous ces corps, est un corps d ordre 
supérieur. Tous les besoins de la vie se composent de grandeu1s 
corporelles. L'argent représente donc aussi un corps, comme une 
statue d'Apollon représente la divinité. En 650, en même temps 
que le corps de pierre du temp1e dorique et que la statue dont tous 
'les côtés sont libres et pleinement dévelopJ>és, est née aussi la 
monnaie comme poids métallique ayant une forme bien marquée. 
La TJaleur considirée comtM g,andellr existait déjà depuis très long-

signification au sein de l'él'Onmnle citadine en progreulon. I.e seul fait rcstant 
est que 1a muse d'argent, qu'on ne 18urait œnfondre avec 1a provillion eu signes 
de vnleut'II et eu moyens de paiement, est un "'"' ego de lu JXin!!l-c. 

1. Cf. tome J, chap. 1. 
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temps et est aussi ancienne que cette culture en général. Chez 
Homère, le talent est une petite quantité d'objets en or et de 
bijoux d'un poids total déterminé. Sur le bouclier d'Achille, on 
a reproduit « deux talents » et, au temps des Romains, l'usage 
était encore général d'exprimer le poids en récipients d'or et 
d'argent 1. 

Mais l'invention du corps monétaire de forme classique est si 
extraordinaire que nous n'en avons point compris encore la significa
tion profonde, purement antique. Nous la comptons parmi les 
fameuses « conquêtes de l'humanité ». Partout, depuis, on a frappé 
des monnaies, comme on voit partout debout des statues sur les 
routes et les places publiques. Voilà jusqu'où va notre puissance. 
Nous pouvons imiter la figure, mais nous ne pouvons pas lui donner 
la même signification économique. La monnaie comme argent est 
un phénomène purement antique ctt qui n'est possible que dans un 
milieu de pensée entièrement euclidien; mais dans ce milieu elle a 
régi et formé toute la vie économique. Les concepts de revenu, 
fortune, dette, capital ont dans les villes antiques un sens tout à fait 
différent de chez nous, parce qu'on n'entendait pas par là une énergie 
économique sortie d'un point de rayonnement, mais une somme 
d'objets de valeur se trouvant dans une inain. La fortune est tou
jours une pro'llision d'argent liquide que l'on modifie par addition 
et soustraction d'objets de valeur et qui n'a rien de commun avec 
le bien-fonds. Les deux sont complètement séparés dans la pensée 
antique. Le crédit consiste dans le prêt d'argent liquide et on attend 
de l'emprunteur qu'il vous le rende comme tel. Catilina était pauvre, 
parce que malgré ses biens 2 il ne trouvait personne qui daignât lui 
confier de l'argent liquide pour ses fins politiques,. et les énormes 
dettes des politiciens romains ne reposent pas sur des biens-fonds 
correspondants, mais sur des visées déterminées sur une provinct 
dont on pouvait exploiter les valeurs objectives mobilières 8• Ce 
n'est que par'. la pensée financière corporelle qu'on arrivera à com
prendre une série de phénomènes, comme l'exécution massive des 
riches sous la seconde Tyrannie et les proscriptions romaines visant 
à s'emparer d'une plus grande partie de la masse d'argent liquide 
en circulation, ou encore la fusion des trésors du temple de Del
phes par les Phocéens dans la çuerre sainte, des trésors d'art à 
Corinthe par Mummius, des dernières offrandes romaines par César, 
et ~recques par Sulla ou d'Asie Mineure par Brutus et Cassius 
fusions faites sans aucun égard pour la valeur de l'art, parce qu'on 

1. Friedliinder, Rom. Sittcngeschichle, IV, 1921, p. 301. 
2. Salluste, Catilina, 15, 1. 
3. La dlfflcult~ qu'avait l'homme antique à se représenter l'échange d'une chose 

non corporellement délimitée de tous les côtés, comme les biens-fond■, nous est 
attestéf! par les bornes en pierre (&eo•) des champs grecs, où e11es devaient r,Pré
.senter l'hypothèque de ces champs, et'aussl par le per aes et libram qui signifie, dans 
les achats romains, qu'on reçoit ttne glèbe contre une monnaie en presence de témoins. 
F.n conséquence; Il n'a jamais existé un commerce réel des blens1 et encore moins 
quelque chose rappt'lant nos prix courants en matière de biens-ronds. Un rapport 
constant entre la valettr du sol et celle de l'argent est aussi Impossible dans la pensée 
antique que celui entre la valeur d'art et la valeur d'argent. I.es produits ~piritnl"l~. 
donc Incorporels, comme les drame■ ou lei freaque1, n'avalent en général aucune 
valeur tc:onomlque. 
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avait besoin de matières précieuses, de métaux et d'ivoire 1• Les 
statues et ,es vases qu'on montrait dans les triomphes étaient de 
l'argent liquide aux yeux des spectateurs, et Mommsen a pu tenter 2 

de déterminer le lieu des batailles de Varus d'après les fouilles de 
monnaies, parce que le vétéran romain portait sur son corps toute 
sa fortune en métal précieux. La riche88e antique n'est pu un avoir 
en biens, maia un taa d'argent; une place financière antique n'est 
pas un centre de crédit comme les places boursières de nds jours 
et la Thèbes égyptienne, mais une ville dans laquelle on a ra88emblé 
une partie considérab1e de l'argent liquide existant dans le monde. 
On peut supposer qu'au tempa de César, plus de la moitié de l'or 
antique se trouvai~ à tout moment à Rome. 

Mais lorsque ce monde antique était entré dans la période de la 
domination absolue de l'argent, à peu près depuis Hannibal, la 
muse naturellement limitée de métal précieux et d'œuvrea d'art 
d'une grande valeur matérielle était loin de suffire, dans le ressort 
de puiasance de ce monde antique, à couvrir les besoins de monnaie 
courante, et il en résulta une véritable disette et une course vers de 
nouveaux corps monnayables. L'attention se porta alors sur l'esclave, 
qui était une autre espèce de corps, non une personne, mais une 
chose, e• qui pouvait donc être conçu comme argent. Ce n'est qu'à 
partir de ce moment que l'esclave antique acquiert un caractère 
spécifique dans l'histoire économique totale. Les propriétés de la 
monnaie se sont étendues aux objets vivants et l'on voit ainsi appa
raître, à côté du matériel métallique des régions, « explorées» éco
nomiquement par les exactions des gouverneurs et des fermiers 
généraux, leur matériel humain. On 888iste à la naissance d'une 
espèce bizarre de double monnaie. L'esclave a un cours que le bien
fonds ne connaît pa,. Il sert à accumuler de groues fortunes liquides, 
et ce n'est qu'à fa suite de cela qu'apparaisaent ces immenses trou
peaux d'esclaves de l'époque romaine, impouibles à expliquer par 
un autre besoin. Tant qu'on n'entretenait que le nombre d'eaclavea 
nécessaires pour son induatrie, ce nombre était restreint et pouvait 
être couvert facilement par le butin de la guerre et par le servage 
pour dettes 3• Ce n'est qu'au v1• siècle que Chios a commencé l'im
portation des esclaves achetés (les Argyronètes). La différence entre 
ces esclaves et les salariés beaucoup plus nombreux était d'abord 
de nature juridico-politique et non économique. Comme l'économie 
antique eat statique et non dynamique et qµ'elle ignore l'exploration 
métliodique des sources d:énergie, les esclaves de l'époque romaine 
n'étaient pu là pour être exploités, mais on les occupait tant bien 

1. Dès le tempt1 d'Auguste, Il ne pouvait plus rester beaucoup des œuvre1 d'art 
nnUquc1 en mél:al précieux et en l>ronze. Mime l'Athénlen le plus cultivé avait 
une pcnllée beaucoup trop ahl1torl9.ue ~ur aonger à ~aner une 1tatue en or ou 
l'II Ivoire pour la aeulc ral110n quelle fût de Pbicliaa. On 11e rappellera que dan■ 
IIOII célébre buste d'.Athén~ les partie■ en or Malent mobiles et pouvaient être 
retlrc!e■ de temps en temps pour Ure repellée1. I.'uaaae tconomique de cette ■tatue 
(·tait donc cnvlsag~ 4 priori. 

a, G1s11mt1 Scllri/ùt1, IV, p. 200 BQ, 
3. Il e■t complètement lnaenllê de crol~ que les esclaves., inbne à Athènes ou à 

flstne, aient jamais formé même un tien de la population.~ ~voluUon1 à partir 
de ~<>!> aup~nt au contraire un. nombre d'homniel Ubrel et pauvrea de beaucoup 
1upmeur a celui dn aclavea. 
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que mal pour pouvoir en réunir le plus grand nombre possible. On 
préférait les esclaves de luxe exerçant quelque spécialité, parce 
qu'ils représentaient une valeur plus grande tout en ne coûtant pas 
pins cher; on les louait comme on prêtait de l'argent liquide; on 
les laissait trarnil,er pour leur propre compte, de telle sorte qu'ils 
pournicnt s'cnrkhir; on leur otfrnit au rahais du travail libre, tout 
cela pour cou Hir au moins les frais d'entretien de cc capital 1• La 
plupart ne pouvaient même pas être occupés à plein rendement. 
Ils remplissaient leur but par leur seule présence, comme une pro
vision d'argent qu'on avait sous la main et dont le volume n'était 
pas lié aux limites nature1les de la quanti"é d'or alors existante. Et 
ainsi sans doute, le besoin d'esclaves s'éle,•ait hors de toute mesure 
et, au delà des guerres entreprises à seule fin de faire un butin 
d'esclaves, il aboutissait à une chasse aux esclaves par des entre
preneurs pri,·és sur toutes les côtes de la Méditerranée (chasse 
tolérée par Rome) et à une nouvelle modalité de faire des fortunes 
en suçant, comme gouverneur, la population de régions entières 
et la vendant ensuite en esclavage pour dettes. Sur le ma(ché de 
Delos, il s'était vendu dix mille esclaves en un jour. Lorsque César 
alla en Bretagne, la désillusion à Rome sur la pauvreté en or de la 
population était compensée par l'espoir d'un riche butin d'esclaves. 
Pour la pensée antique, c'était une seule et même opération qu'on 
accomplissait en monnayant, par exemple, les statues lors de la 
destruction de Corinthe et en amenant les habitants sur le marché 
aux esclaves : dans les deux cas on avait transformé en argent des 
objets corporels. 

L'extrême opposé de cette pensée est le symbole de l'argent 
faustien, de l'argent comme fonction, comme force, dont la valeur 
consiste dans son action, non dans sa simple existence. Le style 
nouveau de cette pensée économique apparaît déjà dans la manière 
dont les Normands, en l'an 1000, organisère11t en puissa11ce écono
mique 2 leur butin en terres et en hommes. Comparez la valeur pure
ment comptable dans la comptabilité de leurs ducs, qui nous a 
fourni les mots chèque, compte, contrôle 3, avec les << talents d'or » 
contemporains de l'Iliade, et vous aurez tout de suite le concept du 
crédit moderne, qui résulte de la confiance en la force et en la durée 
d'une direction économique, et qui est presque identique avec l'idée 
de notre argent. Cette méthode financière, transférée par Roger II 
au royaume normand de Sicile, a été développée en 1230 par le 
Hohenstaufen Frédéric II en un système grandiose, dont la dyna
mique dépassait de beaucoup le modèle et qui a fait de l'Empereur 
<< la première force capitaliste du monde ' n. Et pendant que cette 

1. C'est le contraire de notre traite des nègres à l'époque baroque, qui rcpré5"nte 
un stade p,éli,nillai,c de l'industrie machiniste ; oritanisation d'une énergie • vivante • 
dans laquelle on passa enfin de l'homme au charbon, et où l'on n'a senti l'immora
lité du premier procédé 9ue lorsque le second avait pris droit de cité. Vue sous cet 
angle, la victoire du Nord américain, dans la guerre civile de 1865, signifie le triomphe 
économique de l'énergie concentrée du charbon sur l'énergie simple des muscles. 

2. La parenté avec l'administration égyptienne rlc l'ancien Empire et chinoise 
de la première période Dschou n'est pas méconnaissable. 

3. Les clerici de ces chamhres des comptes sont les prototypes des employés tle 
bauque modernes (anglais : cle,k). 

4. Hampe, Deutschc Kaisc,gcschiclrtc, p. 246. Leonardo, Pisano dont k lihcr 
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fraternisation de la pensée mathématique et de la volonté de _puis
sance royale pénétrait de Normandie en France et était appliquée 
en 1066 dans de11 proportions grandioses à l'Angleterre conquise 
(le sol anglais est nominalement, aujourd'hui encore, domaine 
royal), elle était imitée en Sicile par les répub,iques citadines ita
liennes, dont les patriciens qui les régisaaicnt les transférèrent 
bientôt de leur économie communale à leurs propres livres de com
merce et, partant, à la pensée marchande et à la comptabilité du 
monde occidental tout entier. Un peu plus tard, la pratique sici
lienne fut adoptée par les chevaliers teutoniques et la dynastie 
d'Aragon, ce qui n'est peut-être pas sana influence sur la compta
bilité exemplaire de l'Espagne sous Philippe II et de la Prusse sous 
Frédéric Guillaume Jer, 

Mais ce qui a décidé <l~ l'économie occidentale, c'est l'invention, 
par Fra Luca Pacioli en 1494, de la comptabilité en partie double, 
u contemporaine II de celle des monnaies antiques en 650. u C'est 
une des plus belles inventions de l'esprit humain •, disait Gœthe 
dans son Wilhelm Meister. En effet, son auteur peut se placer sana 
crainte à côté de ses contemporains Colomb et Copernic. Aux 
Normands noua devons le calcul des comptes, aux Lombards la 
comptabilité. Ce sont les tribus germaniques qui ont créé les Jeu.~ 
œuvrea juridiques gothiques les plus prometteuses, et dont la nos
talgie des mers lointaines a été déterminante pour les deux décou
vertes de l'Amérique. « La comptabilité en partie double est née du 
même esprit que les systèmes de Galilée et de Newton ... En se 
servant des mêmes instruments, elle organise les phénomènes en 
un système artistique, et l'on peut dire qu'elle est le premier cosmos 
construit sur le principe de la pensée mécanique. La comptabilité 
en partie double explore le cosmos du monde économique selon la 
même méthode, qui servira plus tard aux grands astronomes à 
explorer le cosmos du monde étoilé ... La comptabilité en partie 
double repose sur cette pensée fondamentale, conduite à ses der
nières conséquences, que tous les phénomènes ne peuvent être saisis 
que comme quantités 1• » • 

La comptabilité en partie double est rme pure analyse spatiale de la 
valeur, rapportée à rm système de coordo,inées dont le point initial est 
la « firme ». La monnaie antique n'avait rermis qu'un calcul arith
métique avec des valeurs-grandeurs. C est. encore Pythagore et 
Descartes qui se retrouvent en face l'un de l'autre. On peut parler 
de l'intél{ration d'une entreprise, et la courbe graphique est dans 
l'économ1e, comme dans la science, le même moyen auxiliaire 
optique. Le monde économique antique se divise, comme le cosmos 
de Démocrite, selon la matière et la forme. Une matière sous forme 
de monnaie représente le mouvement économique et pousse les 
besoins-grandeurs de même quantum de valeur à l'endroit où ils 
seront utilisés. Notre monde économique se divise selon la force 

A baci, écrit en 1~02, a fnlt ontotit,~ pour le cnlcnl commerclnl jusque loin en cleçà 
de la Renai119ancl', et qnl. outre le systèml' des chiffres nrabes, R encore Introduit 
les nou1bre1 négatifs pour exprimer le Débet, était encoumg~ par le grand Hohl'li• 
staufen. 

1. Sombart, Der 1noder11e Kapitalisurns, Il, p. n9. 
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et la masse. Un champ de force des tensions financières est dans 
l'espace et donne à chaque objet, indépendamment de son espèce 
particulière, une valeur d'effet 1, positive ou négative, qui est 
représentée par une inscription au livre. « Quod non est in lihri.,, non 
est in mundo ». Mais le symbole de l'argent, qui est ici conçu comme 
une fonction et qu'on a seul le droit de comparer avec la monnaie 
antique, n'est pas l'inscription au livre, ni non plus la lettre de 
change, le chèque ou le billet de banque, mais l'acte par lequel la 
fonction est accomplie par écrit et dont le papier-valeur, au sens très 
large, ne peut être qu'un simple témoignage historitl'ie. 

Mais à côté de ces effets de commerce, l'Occident a, par une 
admiration figée de l'antiquité, frappé des monnaies, non seulement 
comme signe de souveraineté, mais en croyant qu'elles sont une 
preuve de l'argent, un argent correspondant réellement à la pensée 
économique. C'est tout à fait ainsi que furent adoptés à l'époque 
gothique le droit romain, avec son identification de la chose et de 
liJ ~randeur corporelle, et la mathématique euclidienne, qui était 
bâtie sur le concept de nombre-grandeur. Il arriva donc que le 
développement de ces trois mondes formels spirituels ne s'accom
plit pas, comme celui de la musique faustienne, par pur déploie
ment et épanouissement, mais sous forme d'une éma7flllipation pro
gressive du concept de grandeur. La mathématique a déjà atteint son 
but à la fin du baroque 2• La science juridique ignore aujourd'hui 
encore son véritable problème, mais il est posé à c-e siècle et il exige, 
ce Îui allait de soi chez les juristes romains; la congruence intérieure 
de a pensée économique et de la pensée juridique, ainsi que la 
connaissance égale des deux. Le concept d'argent symbolisé par 
la monnaie cadre parfaitement avec l'esprit de l'antique droit réel; 
chez nous il est loin d'en être ainsi. Notre vie entière a une disposi
tion dynamique, non statique et stoïque; aussi les forces, le rende
ment, les relations, les capacités (talent d'organisation, esprit 
d'invention, crédit, idées, méthodes, sources d'énergie) sont-ils 
l'essentiel, au lieu de la simple existence de choses corporelles. La 
pensée réaliste « romaine » de nos juristes est donc pour cette raison 
aussi étrangère à la vie qu'une théorie de l'argent prenant, consciem
ment ou non, son point de départ dans la pièce de monnaie. La 
quantité de monnaie, qu'une imitation de l'antiquité n'a cessé 
d'accroître jusqu'à l'explosion de la guerre mondiale, s'est créé un 
rôle, il est vrai, à l'écart du chemin, mais elle n'a rien à faire avec la 
forme intérieure de l'économie moderne, ses problèmes et ses fins. 
Et si elle avait définitivement disparu de la circulation par suite 
de la guerre, sa disparition n'aurait rien changé3• 

1. Étroitement apparenté avec notre image de la nature de l'électricité est le 
phénomène du cle111.iil11, où l'état positif ou négatif de l'argent de flusleurs firmes 
(centres de tension) est soldé entre elles par un pur acte de pensée, e où le véritable 
état est S}'Dlbollsé par un enregistrement au livre. Cf. tome 1, chap. VI, 

2. Cf. t. 1, cbap. I. 
3. I.e crédit d'un pays repose, dans notre culture, sur sa capacité de travail éco

nomique et son organisation politique, qui donnent &\L'i: opérations financlttes et 
aux écritures comptables le caractère de véritables créations d'argent; et non sur 
une quantité d'or emmagasinée quelque part. Les r~rves d'or n'ont acquis le rang 
d'indice du crédit que par suite de la SUJ>Crstltlon de l'antiquité, parce que leur 
montant ne dépend plus de la volonté, mais de la puissance. Mals les monnaies cou-
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Malheureusement l'économie nationale moderne est née au temps 
.du classicisme, où non seulement les statues, les vases et le~ drames 
rigides passaient pour le seul art vrai, mais au88i les pièces de mon
naie bien frappées pour le seul argent vrai. Ce que Wedgwood 
ambitionnait depuis 1768, a,·ec ses reliefs et ses tasses aux nuances 
délicates, était aussi au fond l'ambition d'Adam Smith et de sa 
théorie de la ,·aleur remontant à cette m~me époque : on voulait la 
pure présence de grandeurs concrètes. Car la confusion de l'argent 
et de la monnaie correspond exactement au fait de meaurer la valeur 
d'une chose à la grandeur d'une quantité de travail. Ici le ,, travail • 
n'est plus une action aù sein d'un monde d'actions, il n'est pas 
l'activité infiniment diverse selon le rang intérieur, l'intenaité et 
la portée, et qui agit dans des-milieux sans cesse différents, mesurée 
comme un champ de force électrique, aans pouvoir itre délimitée; 
mais le résultat représenté de manière toute matérielle, le résiduel 
du trafiail, quelque chose de concret où rien de remarquable n'appa
raît, si ce n'est précisément son volumt'. 

Mais l'économie de la ch·ilisation européo-américaine est bitie, 
tout au contraire, sur un travail qui est caractérisé unique
ment P.ar son rang intérieur, plus qu'il ne fut jamais le cas en Chine 
et en tgypte, pour ne rien dire de l'antiquité. Ce n'est pas en ,·ain 
que nous vn·ons dans un monde de la dynamique économique : les 
tra,·aux des particuliers ne sont pas additionnés à la manière eucli
dienne, mais sont entre eux dans une relation fonctionnelle. Le 
tranil simplement exécutif, qui est seul connu de Marx, n'est rien 
d'autre que la fonction d'un travail d'invention, d'ordination, 
qui donne d'abord à l'autre un sens, une valeur relative et .la possi
bilité générale de son accomplissement. L'économie mondiale tout 
entière, depuis l'invention de la machine à vapeur, est l'œuvre 
d'un tout petit nombre de cerveaux supérieurs, aans le travail supé
rieur desquels tout le reste n'existerait pas, mais ce travail est une 
pensée créatrice et non un " quantum 1 », et il trouve donc auui sa 
contre-nleur non dans un nombre de pièces de monnaie, mais 
dans l'argent, l'argent faustien notamment, qui n'est pas frappé, 
mais co11;i, comme centre d'action en partant d'une vie dont le rang 
intérieur donne à la pensée la signification d'une réali~. La pensée 
fi11ancüre produit l'argent : tel est le secret de l'éoonomie mondiale. 
Quand un organisateur de grand style écrit un million sur un papier, 
ce miJlion existe, car sa personnalité comme centre économique 
garantit un accroissement correspondant de l'énergie économique 

tantes 10nt uue 11111rc/11111dise, qui ~118ède un cours par rapport au a~t du pa:rs -
(plus le crédit est mam·als, plus 1 or hausse, jusqu'au pofut où Il de,ient bnpavable 
et diaparait de la circulation, de telle 10rte qu'on ne puiSR plus le rece,·oir que contre 
d'tiul,es marchandises; l'or se mesure donc, comme tou[e marchand!R, à l'unité 
de compte etc la COlllptabllité et non l.u,·craement, comme le donne à penser l'~pres
slon : '\'alcur-or) - et qui sert da.111 le1 petits ~ts comme moyen, pouvaat 
~tre remplace aussi à l'occasion par des timbres. En l'!;gypte, où 1a pen* ftnanclère 
a des reaemblauces étonnantes avec celle d'Occident, le :s'ouvd Empire u'a rien 
connu qw reYem.blàt à de 1a moimaie. Le JDaDdat «:rit suffisait complètement, 
et depuis 650 jwqu'à l'hellénisation de l'~-ptc par la fondatkm d'Alwadde, lei 
mowiaie1 autique6 IU'rlvant dans le paJ·11.!:tairnt généralement coupœs en mor
ceaux et caku[o:es comme marchandiie!i d'aprè leur l)O{ds. 

1. Et donc lue~tant JlllQu'à ce Jour pour 11otre droit riel 
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de son domaine. C'est cela et rien d'autre que signifie pour nous le 
mot crédit. Mais toutes les pièces de monnaie du monde ne sufi
raient pas à donner à l'activité de l'ouvrier un sens et donc wie 
valeur d'argent, si par la fameuse cc expropriation· des expropria
teurs » on écartait de leurs œuvres les capacités supérieures et qu'on 
les rendait ainsi inanimées, avolontaires, des enveloppes vides. En 
cela, Marx est un classique comme Adam Smith et un rejeton 
authentique de la pensée juridique romaine : il ne voit que la gran
deur finie, non la fonction. Il voudrait séparer les moyens de pro
duction de ceux dont l'esprit ne transforme en fabrique un tas .de 
ferraille et de murailles que par l'invention des méthodes, par l'orga
nisation des usines capables de rendement, par la conquête des 
débouchés, moyens qui font défaut quand leurs forces ne trouvent 
pas d'espace où s'exercer 1• 

Que celui qui veut donner une théorie du travail moderne veuille 
bien penser à ce principe fondamental de toute vie : dans chaque 
espèce de train de vie il y a des sujets et des objets, et leur diffërence 
est d'autant plus marquée que la vie a de sens et de forme. Chaque 
courant d'existence se compose d'une minorité de chefs et d'.une 
forte majorité de subordonnés, donc chaque espèce d'économie a un 
travail de direction et un trava;/ d'exécution. La perspective de la 
grenouille, chez Marx et les idéologues de l'éthique sociale en général, 
n'a vu que cc dernier travail, mesquin, massif, mais celui-ci n'existe 
qu'en vertu du premier et l'esprit de ce monde du travail ne peut 
être saisi qu'en partant des possibilités les plus hautes. Ce n'est 
pas le chauffeur, mais l'inventeur de la machine à vapeur qui est 
décisif. Ce qui importe, c'est la pmsée. 

Et il existe de même des sujets et des objets de la pensée en 
argent : ceux qui le produisent et le dirigent en vertu de leur per
sonnalité, et ceux qm sont conservés par lui. L'argent de style faus
tien est la force qu'on a abstraite de la dynamique économique de 
style faustien, et 11 dépend du destin de l'individu (du côté écono
mique de son destin vivant) de représenter par le rang intérieur de 
sa personnalité une partie de cette force, ou de n'être en face d'elle 
qu'une masse. 

5 

Le mot Capital désigne le centre de cette pensée; non la somme 
de ces valeurs, mais ce qui les tient en mo1wemP.nt comme telles. Le 
capitalisme n'existe que depuis l'e..,dstence grand-citadine d'une civi
lisation, et il est restreint au tout petit cercle de ceux qui représen
tent cette existence par leur personnalité et leur intelligence. Son 
opposé est l'économie provinciale. C'est d'abord la domination 
absolue de la monnaie d'argent sûr la vie antique, même sur son 

r. Supposons que les ouvriers pre1111ent la direction des ulfnes. Ils n'y change
œient rien. Ou l>ien Ils en aontlncapo.bles, et alors tout s•~croule; ou bien Ils y peu
vent quelque ch~, et alon Il.deviendront eux-m&nea des entrcpreneun et ne ~n
scront plus 9u'à conaolider leur puia&ance. Aucune.théorie n'o:a.rtera cette râllll:é; 
la vie est ainsi faite. 



LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT 

côté politique, qui a produit le capital statique, l'ifopu.·i., le 
« point de départ », qui attire par son existence des masses sa~a cesse 
nouvelles avec une sorte de magnétisme. Et c'est d'abord la domi
nation des valeurs comptables, dont le système abstrait est affranchi 
pour ainsi dire de la personnalité par la comptabilité en partie 
double et continue d'agir par sa propre dynamique intérieure, qui 
a fait naître le ca~italiame moderne, dont le champ de force embrasse 
la terre entière . 

Sous l'influence du capital antique, la vie économique prend la 
forme d'un courant d'or qui coule des provinces vers Rome et vice 
tJer1a, en quete de domaines sans cesse nouveaux, dont on n'a pas 
encore « exploré • les richesses en or travaillé. Brutus et Cassius 
conduisaient l'or des temples d'Asie Mineure, en longues colonnes 
de muleta, sur le champ de bataille de Philippes (on voit à quelles 
opérations économiques pouvait donner lieu le pillage d'un camp 
après la bataille), et C. Gracchus faisait remarquer déjà que les 
amphores remplies de vin allant de Rome aux provinces retournaient 
plemes d'or à Rome. L'attrait qu'exerçaient les provisions d'or des 
peuples étrangers sur les Romains correspond à celui qu'exerce 
aujourd'hui sur noua le charbon, qui est dans sa aiJnification plus 
profonde non point une « chose ,, mais un trésor d énergie. 

Mais il y a aussi une correspondance entre le penchant antique 
vers la proximité et le présent et, d'autre part, la coexistence de 
l'idéal économi'J"I de l'autarchie à côté de celui de la polis. A l'ato
misation politique du monde antique devait répondre l'atomisa
tion économique. Chacune de ces minuscules unités vivantes vou
lait avoir un courant économique propre et tout à fait fermé en soi, 
~ui fût indépendant de toua les autres et à portée de la tJue. A 
1 extreme opposé, nous voyons se former le concept occidental de 
la finne, centre de force tout à fait impersonnel et incorporel par sa 
conception, dont l'action rayonne de toutes parts dans l'infini et 
que son « eatron » ne représente pas par sa capacité de penser en 
ar~ent; mais po11ède et dirige comme un petit cosmos, c'est-à-dire 
qu il a sous son pouvoir. Cette dualité de la firme et du patron eût 
été totalement impossible à représenter par la pensée antique 2• 

Aussi la culture occidentale et la culture antique signifient-elle:1 
un maximum et un minimum d'organisation, qui a complètement 
manqué à l'homme antique, meme sous forme de concept. Son 
économie financière est le provisoire élevé au rang de règle : là, de 
riches bourgeois sont chargés, à Athènes et Rome, d'équiper les 

J. Ce n'est que depuis 1770 par con~ucnt que les banques, en tant que centres 
de crMltl deviennent une pulsaance économique qui Intervient pour la première 
fols dan1 a politique aux congrè1 de Vienne. Jusqu'alora le banquier ae préoccupait 
1urtout d'affaires d'~hangc. I,es banques clilnofse1 et même ègyptlennes ont une 
autn algnlftcatlon, tandis que les banques antiques, même dans la Rome des Cœars, 
devraient plutôt 1'appclcr dc1 c11iss,s, Elles rassemblaient en ar,:ient liquide les 
produit• des lmf!Ôts d prêtaient de l'argent liquide contre rembouracment; ainsi 
Ica temples avec leur provlalon métallique en o~randes devenaient des • banques •· 
I.e temple de Dclos a prl:té durant del siècles à ro % d'intérêt. 

2. I.e concept de firme était déjà formê à la pêrlodè gothique tardive 10us le nom 
de """" ou t1•folûuio, lm~ble à traduire par aucun mot de la langm; antique. 
N1goti11M chez les Romalna algnlfte un événement coucrct (• faire une affaire • et 
non • avoir une affaire 1). 
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bateaux de guerre; la puissance politique de l'édile romain et ses 
dettes reposent sur ce que non seulement il exécute les jeux, les 
routes et les édifices, mais encore il les paie, en se résen·ant d'ailleurs 
le droit de se faire rembourser plus tard en pillant sa province. On 
ne pensait aux sources de revenus que lorsqu'on en avait besoin et 
on les revendiquait sans aucune prévision, selon le besoin du 
moment, dussent-elles ainsi être taries. Piller les trésors de son 
propre temple, dépouiller sür mer les navires de sa propre ville, 
confisquer les biens de ses propres concitoyens étaient lt!s méthodes 
financières quotidiennes. S'il y avait des restes, on les distribuait 
aux citoyens, procédé qui fit par exemple la renommée d'Eubulos à 
Athènes 1• Il n'y avait ni budget ni quelque chose qui ressemblàt 
à une politique économique. L' « activité économique II des pro
vinces romaines était un brigandage officiel et privé, exercé par les 
sénateurs et les hommes d'argent, sans se demander si et comment 
les valeurs ainsi soustraites pourraient être remplacées. L'homme 
antique n'a jamais pensé à un accroissement méthodique de la vie 
économique, mais seulement au résultat momentané, au quantum 
accessible d'argent liquide; sans la vieille Égypte, Rome impériale 
serait perdue : il y avait là par bonheur une civilisation qui depuis 
un millénaire n'avait pensé à rien d'autre qu'à l'organisation de son 
économie. Le Romain n'a ni compris ce style vivant, ni pu l'imiter 2, 
mais le hasard qui fit couler ici une mine inépuisable d argent pour 
ceux qui avaient la puissance politique sur ce monde ile fellahs 
a rendu inutile l'élévation des proscriptions au rang d'une coutume. 
La dernière de ces opérations financières sous forme de boucherie 
était celle de l'an 43, peu de temps avant l'incorporation de 
l'Égypte 3• La masse d'or qu'avaient apportée alors d'Asie Brutus 
et Cassius et qui signifiait une armée, par conséquent la domination 
du monde, rendit nécessaire la proscription des 2.000 plus riches 
habitants de l'Italie, dont on traîna les têtes au forum dans des sacs 
pour en recevoir la récompense promise. On n'était plus capable 
d'épargner ses propres parents, enfants et vieillards, gens qui ne 
s'étaient jamais occupés de politique, lorsqu'ils possédaient un 
trésor d'argent liquide. Le résultat de cette épargne serait devenu 
trop mince. 

Mais avec la disparition du sentiment cosmique antique, à la pre
mière époque impériale, s'éteint aussi cette espèce de pensée finan
cière. Les pièces monétaires redevien11ent des biens, parce que l'homme 
revient à fa vie paysanne', et c'est cc qui explique le courant rapide 

I. Pôhlmann, Gricch. Ge.fchicl,tc, 1914, p. n6 sq. 
2. Gercke Norden, Ei11leil1mg i,1 die ,llt,·,tums,111ss., III, p. 291. 
3. Kromayer, iu Harlt1111,nns romische Gesclaichte, p. 150. • 
4, C'étaient les Romains qui étalent les Juifs de cc temps. Au contraire, les Juifs 

étalent alors paysan11, arUsan11, petits commertants (cf. Parvan, Die Nationalitât 
der KauPeute im rü111ische11 Kaiserrcich, 19c,g; M'ommecn, Rü,11ische Goscl,ichté, V, 
p. 471), c'est-il-dire qu'ils exerçaient le■ proféulons qui étalent devenues à l'époque 
i:othlque l'ob;,1 de leurs affaires commerciales. C'est dans 111 même &ltuallon que se 
trouvent les • Europl-cns • d'aujourd'hui, par rapport aux Ru111e11, dont la vie lntl• 
rleure toute mystique volt dans ln pcnsce en art!ent un p_ichl. (Cf .le p(lerln dans 
1 'asile noctnme de Gorki, et toute ln ~nsée de rolsto() • Ici, comme dans ln Syiic 
au temps <le Jésus, il y a deux mondes économiques en opposition : un monde 
i<upérleur, étrongcr, civilisé, venu de l'Ouest, et auquel appartient, comme lie, tout 
le llolchcvls111e occidental et non ruuc dca premières annéc1 de la révolution, et 
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de l'or depuis Hadrien vers l'extrême Orient, phénomène resté 
jusqu'ici sans explication. La \'ie économique sous forme d'un cou
rant de l'or était éclipsée par l'ascension d'une jeune culture et c'est 
pourquoi l'esclave aussi a ce1eé d'être de l'artent. La fuite de l'or 
s'accompagne de cette libération en masse des esclaves, qu'aucune 
des nombreuses lois impér-ialee depuis Auguste n'a pu arrêter, et 
sous Dioclétien dont le célèbre tarif maximal ne se rapporte plus à 
une économie financière en général, mais représente un règlemmt 
de, ieha11gt1 de, bitm, le type de l'esclave antique a disparu. 

II. - LA MACHINI 

6 

La technique est aussi vieille que la vie en génénl qui se meut 
librement dans l'espace. Dana la nature que nous voyons, il n'y a 
que la plante qui soit le simple théAtre des événements techniques. 
L'animal, par le fait même qu'il se meut, a ausai une technique du 
mouvement pour se conserver et se défendre. 

La relation primaire entre un mu:rocosme éveillé et son macro
cosme (la<< natln't ») consiste dans un tltement par les sens qui, de 
11imple impression des sens, s'élève à un j11ge11Nnt des sens et agit 
ainsi de manière critique(« isolante ») ou, ce qui revient au même, 
comme analy,e ettusak. Le constat se complète en un système, le 
plus achevé possible d'expériences(« marques») les plus originelles, 
et cette méthode involontaire, par laquelle on se sent chez soi dans 
son monde, a abouti chez maints animaux à une richesse étonnante 
d'expériences, qu'aucune connaissance humaine de la nature ne 
peut dépasser. Mais l'être éveillé originel est toujours Wl être éveillé 

un monde adtadln, ne vivant J>r9fondmcnt que ~rml les biens, qui ne compte p:u, 
mata qui voudrait ~gcr 10n beaoin lmmO:'Cilat, Il faut concevoir les cUchc11 phra
~loatqnes ext~rleun comme w1e voix par laouelle le RullC llm~, enükement 
<>CCU~ ile 10n Ame, fait entendre la volonté de "Dieu. I.e marllisme chez lrt R
rcJl(l_le aur un malentendu fervent. On a supporté la vie tconomlque eu~eure du 
ptt!tuisme, mali ou ue l'n ·111 cré\.'e ni reconnue. I.e Russe ne combat ~ le capital, 
iDa1a ne le co1Kprc11d pu. Celui qui aalt lire D0&tolewllld preucnt ici uue jewie hu1na
Di~ pour qui il si'y II pas tti&ore d'11,gc11t, mail seulement df'tl biens rclntlfs à une 
vie dont le poids ne repoee pas sur le côt~ tconomlque. I,' • angoiaae de la plus
value •• qui a conduit maint homme au suicide avant la guerre, est: UD 111&!'(1\le lltti:• 
raire Incompris, dlseimulant cette réallti: que le gain de l'ar~nt est ,m blilsphéme 
pour la pens...'e tconomiquc acltndlue, UD p4clu pour la rclljlon ruue à venir. De 
Jnéme que les ,illcs. du tsarisme tombent et que l'hom!Ue y co11U11ue de vhTe cotntne 
lllllns un village, sous l'enveloppe extérieure du bolcbcvilme q11i ~ en citadin 
et qui dlllparait rapidement, ainsi Il s'eat affranchi de l'éconoinle occidentale. I.a 
bahie apoca!yptlque (qui animAlt auul contre R.ome le judallme llimple da tempe de 
Jau) ne vlialt pu eculemcnt Ntcnbo11rg comme ville, comme llltge d'une i>ufs· 
ance politique de atyle oc:ddcntal, mals·atlili comme cmttt d'une ~11• en ~t 
occidental, qui a eml>Oisonné la vie entière et l'a dirigée IUT une fa1111e vote. I,e 
Nlailme profond fait naître aujourd'hui .une troWàiie ~ de chriltlanlamr, 
encore 1111111 prêtre et bt\tl sur l'l1•111tl1 ;ouM~,. lntlniment pl111 pn,ch" du cbris
tlanlame ~que que du fau1Uen, ~ donc sur une nouvcllè 1vmbollq11e du 
"411111,u et qui, loin de Rome et de Wittenberg, n:arde par delà °Bycance ven 
JmlSalem, en preuentlment de c:rolades futul'CI. Cetfe occupation uclusiv, pourra 
lui faire accepter à nouveau l'êco11omle d'Occ:lde11t, comme le Cbdltianl1me pi:fmlttf 
avait accep~ l'tconomie romaine, le chrlstlnnllmè 10tblque l'b:onoinle juive, maJa 
elle ne parlldpem plue lntérleuftlDellt à cette écoaoinle. 
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agissant, loin de tout ce qui est simple « théorie »; telle est la petite 
technique journalière, par laquelle on acquiert ces expériences sans 
intention, au contact des choses, m tant qu'elles sont des choses morte,. 
C'est la distinction du culte et du mythe, car à ·ce stade il n'y a 
aucune frontière entre la religion et le profane. Tout être éveillé 
est religion. 

Le tournant décisif, dans l'histoire de la vie supérieure, a lieu 
lorsque de la constatation de la nature (pour se diriger d'après 
clic) on passe à une con-solidation de celle-ci pour la modifier inte11-
tion11ellement. Par là, la technique devient en quelque sorte souve
raine et l'expérience originelle instinctive passe à un savoir original 
dont on a clairement« conscience». La pensée s'est émancipée de la 
sensation. fpoque dont l'introduction est due d'abord au langag, 
verbal. En affranchissant le langage du parler, on crée pour les 
langues de communication un trésor de signes- qui sont plus que 
des marques, notamment des noms combinés à un sentiment séman
tique, par lesquels l'homme met sous sa puissance le mystère des 
1111m1ina (divinités ou forces de la nature, peu importe), et des 
nombres (formules, lois très simples) par lesquels la forme intérieure 
du réel est abstraite du sensible fortuit. 

Ainsi naît du système des siçnes une théorie, une image qui se 
détache de la technique journalière { qu'il s'agisse de l'apogée d'une 
technique civilisée ou de ses débuts primitifs), comme un fragment 
d'être éveillé inactif, mais ~ui n'a. pas, inversement, produit cette 
technique. On « sait » ce qu on veut, mais il a fallu bien des évéru!
ments pour acquérir le savoir et il ne faut pas s'illusionner sur le 
caractère de ce « savoir ». Par l'expérience des nombres, l'homme 
peut diriger le mystère à son gré, mais il ne l'a pas découvert. 
L'image du magicien moderne (intercalateur pourvu de ressorts 
et de signes servant à provoquer d'un coup de pouce des effets 
mirifiques, sur la nature desquels on n'a pas la moindre idée) est 
le symbole de la technique humaine en général. L'image du monde 
lumineux qui nous entoure, que nous avons développée par la cri
tique, par l'analyse, comme théorie, comme image, n'est rien d'autre 
que cet intercalateur sur lequel certaines choses sont marquées de 
manière qu'un attouchement produise avec sûreté certains effets. 
Le mystère n'en conserve pas moins son poids écrasant 1• Cependant, 
par cette technique. l'être éveillé exerce une intervention violente 
dans le monde des faits; la vie se sert de la pensée comme d'une clé 
magiqu'! et à l'apogée de mainte civilisation, dans ses grandes villes, 
le moment arrive enfin où la critique technique se lasse de servir la 
vie et s'érige en son tyran. Une orgie de cette pensée déchaînée aux 
proportions vraiment tragiques est précisément subie par la culture 
occidentale aujourd'hui. 

I. L' r exactitude • des connaissances physiques, c'est-à-dire leur applicabilitl! 
comme a itil~rprét11tion •, qui n'a encore été d~mentie par aucun phénomène jusqu'à 
présent, est tout il fait indépendante de leur valeur technique. l'ne théorie certai
m·1m:nt fausse et contradictoire en sol peut être plus précieuse pour .la pratique 
qu'une théorie • exacte • et profonde, et il y a tr~s longtemps que la phy~ique se 
garde d'appli<1uer les mots faux et juste à ses images en général et les résen·c à ses 
formules seulement. 
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On a observé le cours de la nature et on a pris ,.ks notes. On 
commence par l'imiter grlce à des moyens et des méthodes utili
sant les lois du tact cosmique. L'homme ose jouer à la dh·inité et 
l'on comprend que les premiers fabricants et connaisseurs de ces 
choses artificielles (car l'mt apparut ici comme l'u11ti110111ie Jt• lti 
"ature), surtout les orfènes, fus.;ent considérés par les autres comme 
des êtres tout à fait étranges honorés a,·ec ·crainte ou abhorrés par 
eux. Il y avait un trésor sans cesse croissant de ces in\'entions qui 
étaient sou,·ent faites, puis oubliées, imitées, é,·itées, corrigéeii, et 
qui finirent par donner à des continents entiers un matt'ricl d'ins
truments ivide11ts comme le feu, le travail des métaux, les outils, 
les armes, la charrue et le .bateau, la construction des maisons, l'éle
vage et l'ensemencement. Ce sont annt tout les métaux qui exer
cent un effrayant attrait mystique sur l'homme primitif et l'attirent 
chez eux. De très anciennes ,·oies commerciales s'étendent le long 
de gisements minéraux, tenus secrets pendant toute la ,·ie du pays 
occupé et au delà des mers parcourues, et sur ces voies circulèrent 
plus tard deit cultes et des ornements; l'imagination n;! put s'affran
chir de noms fabuleux, comme les Iles d'étain et le Pars de l'or. Le 
commerce orisinaire est un commerce de métaux : c est ainsi que 
l'économie qui produit et l'économie qui façonne sont. enrnhics par 
une troisième, étrangère et aventurière, qui circule en liberté à 
travers les pays. 

Sur cette base s'établit maintenant la technique des hautes cul
tures, dans le rang, la couleur et l'intensité de laquelle s'exprime 
l'Ame entière de ces grands êtres. Il va presque de soi que l'homme 
antique, étant donné le sentiment euclidien qu'il avait de lui-même 
dans son monde ambiant, se montre hostile à l'idée même de la 
technique. Si on entend par technique antique quelque ferme réso
lution de dépasser les pratiques banales de la période mycénienne, 
il n'y a pas de technique antique. Ces trirèmes sont des barques 
agrandies, les catapultes et l'onagre remplacent les bras et les pomgs 
et ne peuvent se mesurer aux machines de guerre assyriennes et 
chinoises, et quan't à Héron et aux autres hommes de sa trempe, 
nous dirons que les caprices ne sont pas des inventions. Il y manque 
le poids intérieur, l'élément de destin du moment, la nécessité 
profonde. On joue çà et là avec des connaissances - et pourquoi 
pas? - qui venaient sans doute d'Orient, mais personne n'avait 
de considération pour elles et personne ne pense surtout à les intro
duire sérieusement dans la plastique de la vie. 

C'est une chose toute différente que la technique faustienne 
qui, depuis les pl'emiers jours du gothique, appréhende la nature 
a,·ec tout le pathos de la 3e dimension, afin de la do;,ii11e,. Ici, et ici 
seulement, la combinaison de la science et de son application est 

1. Tout ce qu'en rapporte Dlels danuon A 11/ikc Tecl111ik est 1111 volunùneux néant. 
SI on enlève ce qui apJ)llrtlent encore à la ch-illsatlon babylo11ie1111e, comme les 
odrau1 101aire1 et les cleps\'drea, ou déjll li la premitte <?poque arabe, comme la 
c:lùmlc et l'horloge des miraèlea de Gaza, ou encore cc qnl serait, par so. 11imple cfü. 
Uon, une injure dllnl tonte autre culture, comme par exemple les espèces de scrrureio, 

ne restera plus rien. 
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évidente 1• La théorie y est de prime abord hypothèse de travail. Le 
savant antique« contemple», comme la divinité d'Aristote, le savant 
arabe cherche, comme alchimiste, à découvrir le moyen magique, 
la pierre philosophale, avec laquelle on se met sans peine en posses
sion des trésors de la nature 2; le savant occidental veut diriger le 
monde selon sa rnlonté. 

L'invention et la découverte faustiennes sont quelque chose 
d'u:1ique. Le faustien a une puissance élémentale de volonté, une 
force lumineuse de vision, une réflexion pratique d'une énergie 
d'acier, qui doivent paraître effrayantes et inintelligibles à qui
conque les regarde d'une culture étrangère, mais que nous avons 
tous dans le sang. Notre culture tout entière a l'âme des décou
,·ertes. Découvrir ce qu'on ne voit pas, l'attirer dans le monde lumi
neux de l'œil intérieur pour s'en emparer, c'était depuis le premier 
jour sa passion la plus tenace. Toutes ses grandes inventions ont 
lentement mûri dans la profondeur, ont été annoncées par des 
esprits prophétiques et essayées par eux avant de surgir enfin avec 
une nécessité de destin. Toutes étaient déjà très proches des spécu
lations bienheureuses des premiers moines goth1qucs3• C'est là ou 
jamais que se ré,·èle l'origine religieuse de toute pensée technique. 
Ces fervents inventeurs qui, dans les cellules de leurs couvents, 
displltaie11t son secret à Dieu par la prière et le jeûne, sentaient 
dans cette lutte un service divi11. Ici même est né le personnage du 
Faust, grand symbole d'une culture d'inventeurs. La scientia expe
rime11talis, première définition qu'a donnée Roger Bacon des sciences 
de la nature, cette interrogation violente de la nature au moyen de 
ressorts et de vis, a commencé ce qui, dans nos plaines d'aujour
d'hui, recouvertes de cheminées d'usine et de tours d'extraction, 
i;e présent6 à nos yeux comme résultat. Mais pour eux tous subsis
tait aussi le danger proprement faustien, celui de voir le diabk- mettre 
la main à l'œuvre, pour les entraîner en esprit sur cc sommet où il 
leur a promis toute la puissance de la terre. C'est ce que signifie le 
songe de ces étranges dominicains, comme Petrus Peregrinus rêvant 
du perpetuum mobile qui aurait arraché à Dieu sa toute-puissance. 
Ils n'ont pas cessé d'être victimes de cette ambition; ils ont arraché 
son secret à la divinité pour être eux-mêmes Dieu. Ils ont épié les 
lois du tact cosmique pour ! ;s v10lenter, et ils ont créé ainsi l'idée 
Je la machine, comme d'un petit cosmos qui n'obéit plus qu'à la 
volonté de l'homme. Mais ils dépassèrent amsi cette limite délicate 
où le péché commence pour la piété suppliante des autres, et ils 
moururent de ce péché, depuis Bacon jusqu'à Giord:mo Bruno. La 
machine est diabolique : cc sentiment n'a jamais cessé d'accom
pagn~r 1~ foi authentique. 

I. La culture chinoise a fait aussi prt>squc toutes les découvertes ocdùcntales 
(houssolC', télescope, imprimt"rie, poudre ù canon, papier, porcdainc), mais le Chinois 
nrrnche ces choses à la nature par flatterie, 11011 J)nr violence, Sans dont.-, il sent 
l'avantage cle son savoir et en fait usage, mais il ne fonce pas dessus µour i'<'xploiter. 

~- Le même esprit dlslinguc le concept d'affaires chez les p~upks juif, perse, 
arménien, grec, arnùe, de cdui des peuples occidentaux. 

3 • .-\lbcrtus Magnus co11ti11ua de vivre dans la lé;,:c11de comme le grand magicien. 
Rol(,,r Dacon a réfléchi ~nr la machine à vapcur, le bateau à vnpnll" l"l l'aviou. 
(F. Stnmz, (j,·sch. ti. Xnlur<,iss. im Mill,·l,1/1,•r, 1910, p. 88). 
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La passion de l'inventeur se montre dès l'architecture gothique 
{qu'on comparera avec la pauvreté formelle voulue Je l'architec
ture dorique) et dans notre musique tout entière. L'imprimerie et 
l'arme à longue portée apparaissent 1• A Colomb et Copernic succè
dent le télescope, le m1croscopc, les éléments chimiques et enfin 
la somme énorme des procédés techniques de l'ancien baroque. 

Mais ensuite vient, avec le rationalisme, l'invention de la macMne 
à vapeur qui renverse tout et transforme l'image économique de 
fond en comble. Jusgu'alors la nature avait rendu des services, 
maintenant elle est attelée au joug comru esclatJe et son travail 
mesuré en chevaux-vapeur comme par ironie. On passa de la 
force musculaire négriote, qui était placée dans les exploitations 
organisées, aux réserves organiques de l'écorce terrestre, où la 
force vivante des millénaires est emmagasinée comme charbon, et 
l'attention se fixe aujourd'hui sur la nature anorganique, dont les 
for-ces hydrauliques sont utilisées déjà pour secoul"Ïr le charbon. 
Avec les millions et milliards de chevaux-vapeur, le chiffre de la 
population monte à un de~ré que jamais aucune autre culture 
n'aurait cru possible d'atteindre. Cet accroissement est un pr.o
duit tk la mat:hine qui demande à être servie et dirigée, pour cen
tnpler en échange les forces de chaque individu. A cause de la 
machine, la vie de l'homme devient précieuse. Travail devient le 
grand mot de la réflexion éthique. Ce mot perd au xvme siècle dans 
toutes les langues sa signification méprisante. La machine travaille 
et force l'hommf à collaborer. La culture entière est tombée à un 
degré d'activité qui fait trembler la terre. 

Et ce qui se développe maintenant dans le cours d'un siècle à 
peir\e est un spectacle d'une telle grandeur que les hommes d'une 
culture future, ayant une autre Ame et d'autres paasione, en vien
dront à se demander si la nature entière n'aura pas été ébranlée. 
Autrefois auasi, la politique avait dépassé la limite des villes et des 
peuples; l'économie humaine était mtervenue profondément dans 
les destina des animaux et des plantes, mais cela ne touchait que la 
vie et s'effaçait à son tour. Cette technique, au contraire, laissera 
des traces de son existence quand tout le reste sera éteint et enfoui. 
Cette passion faustienne a changé l'image de la surface du globe. 

Ce sentiment de la vie, que son élan vers le lointain et les hauteurs 
apparente profondément au sentiment gothique, est celui qu'expri
ment dans la jeunesse de la machine à vapeur les monologues du 
Faust de Gœthe. L'Ame ivre ,·eut survoler l'espace et le temps. 
Une nost,algie indicible la pousse vers des lointains sans limite. 
Elle voudrait s'affranchir de la terre, se dissoudre dans l'infini, 
abandonner les liens du corps et circuler dans l'espace ,::osmique 
parmi les étoiles. Ce que cherchait au début l'ardente fen-eur ascen
sionnelle de saint Bernard, ce que Grünewald et Rembrandt ima
ginèrent dans leurs arrière-plans et Beethoven dans les sons éthérés 
de ses derniers quartettes, c'est ce qui revient encore -maintenant 

I. I,c feu grec ne veut qu'effrayer et allumer; Id au contraire, la force de tension 
tlet gaz exploilfs est transformée en énergie du mouvement. Celui qui compare 
sérieusement ces deux chOICI ne comprend pas l'esprit de la technique occidentale. 
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dana la spirituelle ivreaae de cette suite serrée d'inventiona. D'où ces 
moyens de communication fantaetiquet qui font la croisière du 
monde en qaelquee joura, travereent lca océans. sur dea ville• fiot
tante1, percent les chaîne1 de monta,nee, font 111ge dana dee. l-1>y
rinthes aout.errains, puaent de la vteille machine à vapeur, dont 
lee poaaibilitn aont depwe longtempa épui8'ee, à la inachioe à 
g111101Doteur, et s'élèvent enfin de la route et du rail daJII lea aict. 
C'est pour cela que le mot prononcé eat envoyé iMtantahément 
au. delà dea nvra; c'eet pour cm qu'on auiate à cette ambition dea 
recorda et dea dimenaiena, géaab1 haagan pour dea macbinea géante.11 

bateaux et p_onta effrayanta, constructiona de gratte-ciel; forces 
fahuleua.- 9~ obéissent, en un point pre11é, à la main d'un eofaat; 
usines d'acier et de verre qui tanguent, tremblent, gémiuent, et 
dana lesquelles le minuaoule homunculua circule en maitre abaolu 
et aent finalement la nature au-de11oua de lui. 

Et la forme de cea machine• ne cease d'~e p&ua inhumaio.e, 
ascétique, mystique et ésotérique. Elles entourent la terre d'un 
tissu infini de forces subtilea; de courants et de tensioftll. Leur 
corps est toujoura de plus en pJ.us spirituel, et dissimulé. Cea rouea, 
cea cylindres, ces reasort1 ae aont amuis. Tout ce qui est important 
dans la machine se dissimule à l'intérieur. Op a senti le diable dans 
la machine et on n'a pu tort. Elle signifie, aux yeux d'un croyant, 
le Dieu détrôn.é. Elle livre à l'homme la sainte cauaalité et est miae 
en mouvement par lui silenci.euaement, irrésistiblement, avec une
aorte d'omniecialce prophétique. 

7 

Jamais microooame ne s'-eat aenti supérieur au macrocosme. Il y 
a ici de petits êtres· vivants qui, par leur force spirituelle, ont fait 
cUeendre d'eux le non-vivant. Rien ne semble égaler ce triomphe 
qu1 n'a réussi qu'à une s..J. culture, et peut-être seulement pour 
quelques siècles. 

Mais c'est justement oc qui a fait de l'homme faustien l'esclave 
de ses œrwres. Son nombre et la disposition de son train de vie sont 
acculés par la machine sur une voie où il n'est possible ni de s'arrêter 
ni de rebrousser chemin. Le paysan, l'artisan et même le marchand 
apparaissent tout à coup accessoires, en regard des trois types que 
le. développePMnt de la machine a attirés sur son chemin : l'entrepre-
11e11r, l'ingénieur et l'ouvrier d'usine. D'une branche de l'artisanat 
tout à fait minuscule, l'économie façonnante, est né dans cette culture, 
et dans aucune a11tre, l'arbre gigantesque qui projette son ombre 
sur toutes les autres professions : le monde économi~ue de l'industrie 
machiniste 1. La machine force l'entrepreneur et I om-rier d'usine 

1. Maa a bien raison : la machine est une des œuvrea les plus ambitieuses de la 
bowirM>iru. Mai• lui, dont la ~ ne ~ut briser les cadi:es magiques du schi:me 
-tiqulti!, moyen u.1e, temps modemes n a pu remarqué que c'e1t cle la boui;,ieoisie 
d'une seule culture que di.pend I, destin d11 la tnl/.&hinc. Tant qu'elle régne sur la terrr, 
cb.llquc non-Europœi1 esllaie de percer le aecret de cette arme effrO\·able, mais 
Intérieurement il la rejette quand même, le Japonais et l'Hlndou comme le Russe 
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à l'obéi11ance. To111 tln:,: 1ont les eaclavcs, non les maitres de la 
machine, qui ne fait que commencer à déplorer sa puinancc diabo
lique 1ecrite. Mai• •• la théorie 1ocialiste d aujourd'hui n'a voulu 
voir que le rendement ouvrier et revendiqué pour lui seul le mot 
de travail, ce travail n'a pourtant été rendu po88ible que par le 
rendement 10uverain et déciaif du patronat. Le mot célèbre du 
bras puiaaant qui fait arr~ter toutes le■ roues est une idée fau88e. 
Arrêter - oui, mais nul n'est besoin pour cela d'être ouvrier. Tenir 
en mouvement - non. C'est l'administrateur et l'organisateur qui 
forment le point central dans ce royaume artificiel et compliqué de 
la machine. La penaée le maintient, non la main. Pour cette raison 
préciaément' il y a, pour conserver cet édifice sana ce11e menacé, 
,me figure encore plus importante que toute l'énergie des maitres 
d'entreprises qui font 10rtir Ica villes du sol et modifient l'image du 
paysage, figure qu'on oublie d'habitude dans les discussions poli
tiques et qui est celle de l'inginieur, du savant prêtre de la machine. 
Ce n'est pas seulement le erogrèa, mais l'e;1mtence de l'industrie, 
qui dépend de celle de centamea de milliers de cerveaux rigoureuse
ment aisciplinéa, dominant et faisant avancer sana cesse la tech
nique. L'in~énieur eat proprem_ent le maitre et le destin silencieux 
de la machine. Sa pensée est en poaaibilité ce que la machine est 
en réali:é. On a craint, de manière toute matérialiste, l'épuisement 
des mines de charbon. Mais tant qu'il y a dea pionniers techniques 
de rang, il n'y a aucun danger de cette aorte. C'est seulement ai 
la postérité de cette armée venait à manquer, elle dont le travail 
intellectuel forme une unité intérieure avec le travail de la machine, 
que l'industrie devrait s'éteindre en dépit des entrepreneurs et des 
ouniers. Supposons que les hommes de génie des générations 
futures attachent plus d'importance au salut de leur Ame qu'à 
toute la puissance de ce monde; que sous l'impression de la méta
physique et de la mystique, qui remplacent aujourd'hui le ratio
nalisme, le sentiment croissant du 1atani1me de la machine s'empare 
précisément de l'élite des savants dont il s'agit (c'est le pas accompli 
de Roger Bacon à Bernard de Clairvaux), rien n'arrêtera la fin de 
ce grand drame, qui est un drame des esprits, où les mains ne pour
raient que venir en aide. 

L'industrie occidentale a déplacé les anciennes voies commer
ciales des autres cultures. Les courants de la vie économique se 
dirigent ,·ers les sièges du « roi charbon II et vers les grandes régions 
de matières premières; la nature est épuisée, le globe terrestre 
sacrifié à la J?etlsée faustienne énergétique. La terre laborieuse est 
l'aspect faust1en; c'est en la voyant .que meurt le secQnd Faust de 
la tragédie, dans laquelle le travail d'entreprise a vu sa transfigura-

et l'.\rnbe. JI est profondément fond~ dans la nature de l'Amc magique, que le Juif 
cmumo: c11trcpre11e11r et lng<:nleur reuonce à la création proprement dite de la macliine 
et ~c pla~-c du côté commerclnl de son ~tabllaement. Mals le RuBIC auul regarde 
:l\'l'C la même peur et ln 1nbne haine cette tvmnnle des roues des fils tlectriqucs 
l't ,ks'ftlils, et, bkn qu'il se l'Ollm~tte aujourd'hui ou demain 1111 aUEI à la n~111IU 
de la 111achh1r1 un jour viendra où il ,ay_c,a tout ula de sa ,114,noire d tlc so,1 entou,ng,·, pour ~taollr autour de lui uu moude tout difftn!nt, 01\ Il n'y aum plus trace 
de cette tcclmlque diabolique. 
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tian suprême. Rien n'est plus opposé à l'existence statique saturée 
de la période impériale antique. L'ingénieur est le plus éloigné de 
la pensée juridique romaine, et il réussira à imposer à son économie 
un droit propre substituant aux personnes et aux choses les forces 
et les œuvres. 

8 

Non moins titanique est l'assaut de l'argent contre la puissance 
spirituelle. L'industrie aussi est encore liée à la terre comme la 
paysannerie. Elle a son lieu d'origine et ses sources de matières 
Jaillissant du sol. Seule la haute finance est tout à fait libre, tout 
à fait insaisissable. Les banques et aussi les bourses se sont déve
loppées depuis 1789 (grâce au besoin de crédit de l'industrie crois
ilant à l'infini) en une puissance propre et veulent être, comme 
l'argent dans touies les civilisations, la puissance uniq11e. La lutte 
originelle entre l'économie productive et l'économie conquérante 
s'élève à une silencieuse lutte titanique des esprits, qui se décide 
sur le sol des villes mondiales. C'est la lutte désespérée de la pensée 
technique pour sa liberté menacée par la pensée financière 1• 

La dictature de l'ar~ent progresse et se rapproche d'une apogée 
naturelle, dans la civilisation faustienne comme dans toutes les 
autres. Et il se produit alors une chose, qui ne peut être comprise 
que par celui qui a sondé la nature de l'argent. S'il était une chose 
concrète, son existence serait éternelle; comme il est une forme de 
la pensée, il s'éteint dès qu'il a pensé jusqu'au bout le monde écono
mique, et ce par manque de substance. Il a envahi la vie du paysage 
rural et mis le sol en mouvement; il a transformé les affaires de 
chaque artisanat; il pénètre aujourd'hui en vainqueur dans l'in
dustrie pour faire également son butin du travail productif des 
entrepreneurs, des ingénieurs et des ouvriers. La machine avec 
son armée humaine, véritable maîtresse du siècle, est en danier de 
tomber sous une puissance plus forte. Mais ainsi l'argent arrive au 
bout de ses succès, et le dernier combat commence, qui donnera à 
la civilisation sa forme définitive : le combat de l'argent et du sang. 

L'avènement du césarisme brise la dictature de l'argent et de 
son arme politique, la démocratie. Après un long triomphe, de 
l'éoonomie de la ville mondiale et de ses intérêts, sur la force plas
tique politique, le côté politique de la vie ne se révélera pas moins 
le plus fort. L'épée vaincra l'argent, la volonté du seigneur s'assu
jettira à nouveau la volonté du pirate. Si on appelle ces forces de 

1. Vue de loin, c'est-à-dire d'une perspective de l'histoire universelle, cette lutte 
grandiose d'un petit nombre d'hommes de race, durs comme fer et dou~ d'une 
intelligence extraordinaire, où le simple citadin est incapable de voir clair et de 
comprendre, fait apparaitre la simple futte des Intérêts entre le patronat et le socia
lisme ouvrier comme une escarmouche superficielle dépourvue de toute significa
tion. Le mouvement ouvrier n'est autre c:iue ce que ses chefs en /ont, et leur haine 
contre les propriétaires du travail de direction industrielle les a mis depuis très 
longtemps au service de la Bourse. Le communisme pratique et sa ■ lutte des classe,•• 
devenue aujourd'hui une phraséolo~ie surannée et iriauthentiqµe, ne sont rien d'autre 
que les serviteurs sûrs du gros capital, qui s'entend à merveille à les exploiter. 
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l'argent le capitalisme 1, et si le socialisme est la volonté de foire 
naître, par delà toua les intérêts de claue, une puiuante organisa
tion politico-économique, un système du souci et du devoir supi
rintr, qui consolide l'ensemble pour la lutte déciah•e de l'hiato1re, 
cela sera en même temps une lutte entre l'a,g•nt et le d,ot't. Les 
puissance.1 économiques p,ifJées veulent frayer la voie à leur con
quête des grandes fortunes. Aucune législation ne leur barrera la 
route. Elles ,·culent légiférer dans leur intérêt et se servent, pour ce 
faire, de l'inatrumen• qu'elles se sont créé elles-mêmes : la démo
cratie, le parti qu'elles paient. Le droit a besoin, pour parer à cet 
assaut; d'une tradition supérieure, de l'ambition des fortes familles 
qui troU\·ent leur satisfaction non dans l'accumulation des richesses, 
mats dans les devoin de l'autorité authentique, par delà toua les 
anntages financien. Une prnssa,rce ne pntt lt,e détruite que '-°' 1111e 
autre, non par un principe, et il n'y en a point d'autre contre I ar~ent. 
L'argent ne sera dominé que par le sang et supprimé par lua. La 
vie est le premier et le dernier courant, le ftux cosmique en forme 
microcosmique. Elle est la réalité du monde historique. Devant 
l'irrésistible tact des successions de générations finit par dispa
raître tout ce que l'être éveillé a construit dans ses mondes spiri
tuels. Dans l'histoire, ce dont il s'agit e,t la tJie, toujours et u,aiqunaent 
la oie, la race, la tJictoi,e de la tJolo11ti de puissance, 110,1 celle des 
vl,itis, des Ï'1tJ1!11tions ou de l'argent. L'l,i,to,re unitJers,lle est ü tri
bunal universel : elle a toujours âonné à la vie plus forte, plus com
plète, plus sûre d'elle-même, le droit à l'existence, dt1t-il ne pas 
être un droit pour l'être éveillé; et elle a toujours sacrifié la vérité 
et la justice à la puiHance, à la race, et condamné à mort les hommes 
et les peuples qui prisaient les vérités plus que les actes, la justice 
plus que la puissance. Ainsi le drame d'une haute culture, tout ce 
monde merveilleux de divinités, d'arts, de pensées, de batailles, de 
villes, se termine encore par les faits élémentaux du sang éternel 
qui est, avec le ftot cosmique en éternelle circulation, une seule 
et même chose. L'être éveillé clair, d'une riche plasticité, tombe 
à noU\·eau en silence au service de l'être, comme nous l'apprennent 
les empires de Chine et de Rome; le temps triomphe de l'espace, 
et c'est lui dont la marche inexorable endigue, sur cette planète, 
le hasard passager appelé culture dans le liasard appelé homme, 
forme dans laquelle le hasard, appelé vie, s'écoule un moment, 
tandis que dans le monde lumineux de nos yeux les horizons fluides 
de l'histoire terrestre et de l'histoire planétaire s'ou,-rent derrière 
nous. 

Mais nous, qu'un destin a placés dans cette culture, et à ce moment 
de son devenir, où l'argent célèbre ses dernières victoires et où son 
héritier, le césarisme, approche doucement et irrésistiblement, 
la direction de notre vouloir et de .notre devoir est par là même 
tracée dans un cercle circonscrit étroit, direction sana laquelle il.ne 
vaut pas la peine de vivre. Noua n'avons pu la libert:6 de choisir 

r. Dont relhe a\1111 la politique d'i11térM dH partll ouvrlea, car 1111 ae ffllleat 
p:11 domlacr, man~ lee wleun d'argent. 
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le point à atteindre, mais celle de faire le nécessaire ou rien. Et un 
problème que la nécessité historique a posé doit se résoudre avec 
l'individu ou contre lui. 

Ducu11t f ata TJolentem, nolentem trahunt. 
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Numérisation de mauvaise qualité mais qui peut aider à retrouver du texte dans le livre.


OSWALD SPENGLER

LE  DÉCLIN DE  L'OCCIDENT

ESQUISSE D'UNE MORPHOLOGIE DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE

I

FORME ET RÉALITÉ

Traduit de l'allemand par M. Taxeront

Wenn im Unendlichen dasselbe


Sich wiederholend ewig fließt,


Das tausendfältige Gewölbe


Sich kräftig ineinander schließt;


Strömt Lebenslust aus allen Dingen,


Dem kleinsten wie dem größten Stern,


Und alles Drängen, alles Ringen


Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn..

goethe.

(Xénies apprivoisés, livre VI, vers 1766-1773) Voir traduction plus loin, p.   141.

PRÉFACE DU TRADUCTEUR

Toute la spéculation allemande depuis la grande Révolution de 1789 est emprisonnée dans ces deux antithèses, dont elle n'a pas encore réussi à se dégager même de nos jours : Orient et Occident, Culture et Civilisation. L'Occident, ait sens large, c'est l'Europe opposée à l'Asie, antithèse continentale qui constitue le pont aux ânes de tous nos manuels de géographie élémentaire. L'Occident, au sens restreint que lui ont donné d'abord les contre-révolutionnaires du xviii" siècle, c'est la France et l'Angleterre ou l'Amérique du Nord, opposées à l'Allemagne politique d alors. Mais dès qu'on s'élève un peu « au-dessus de la mêlée », cette antithèse purement politique fait place chez les contre-révolutionnaires eux-mêmes à une antithèse « historique », ou prétendue telle, où l'on voit reparaître immédiatement le dilemme antique : graecos et barbaros. C'est ce dilemme qui a revêtu, par un phénomène de refoulement et d'autosuggestion analogue à ceux que décrit la psychanalyse de Freud, la forme antithétique de Culture et Civilisation, après avoir été appelé un moment par les pangerma-nistes ; germanisme et romanismi, ou par certains cléricaux assez rares : protestantisme et catholicisme, si ce n'est tout simplement : christianisme et paganisme. Abstraction faite de toutes les querelles de parti ou de confession, l'idée centrale cachée derrière cette antithèse de rêveur est la suivante : il appartient aux Allemands, peuple de Culture, de réaliser Γ Unité de l'Esprit, dissociée par les Asiatiques, peuple de Nature, et par les Occidentaux franco-anglais et yankees, peuple de civilisation, qui est aussi la Nature par opposition à l'Esprit. Il n'y a guère de philosophe, d'historien ou de sociologue allemand de nos jours qui ne fasse une distinction plus ou moins radicale entre les « Sciences de la Nature » et les « Sciences de la Culture », d'autres disent « de l'Esprit » : Naturwissenschaft d'un côté, Kultur = oder Geisteswissenschaft de l'autre.

Pour la première fois dans l'histoire, le mot Occident ne s'oppose plus, chez Spengler, à l'Asie ou à l'Allemagne, mais à l'antiquité gréco-romaine, d'une part, et, d'autre part, aux autres cultures historiques de notre planète. Spengler nie en conséquence le principe de la « continuité de l'esprit » et il en transfère l'origine historique à la notion de culture même, la réalisation logique à la notion corrélative de civilisation, enfin le fondement métaphysique à la notion de Destin. Conformément a la logique du destin, immanente à l'histoire de notre planète, toute culture se réalise nécessairement en civilisation, c'est-à-
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dire que sa mori est donnée avec sa naissance et en est le sens suprême. La mort de l'Occident, par exemple, c'est-à-dire la Civilisation occidentale depuis Napoléon /er, est une conséquence logique aussi nécessaire que l'ont été successivement les déclins de l'Egypte, de la Chine, de Babylone, de l'Inde, de l'Antiquité gréco-romaine, de l'Arabie et du Mexique. Quant aux autres cultures, mortes dans le germe ou qui ne sont pas parvenues jusqu'au stade final de civilisation, comme par exemple tout ce que nous désignons du terme vague de « primitifs », elles constituent un objet spécial de la morphologie historique, qu'il faudra étudier selon la même méthode et auquel Spengler consacrera un autre livre sous le titre probable de « précultures ».

En attendant la parution prochaine de ce livre, promis depuis 1922 et auquel Spengler travaille sans relâche, nous croyons devoir prévenir les lecteurs de cette première édition française sur le sens dans lequel il faudrait lire ce tome I, et le tome II qui va suivre incessamment. Nous avons lu plus de cent critiques savantes pour ou contre Spengler, aucune ne nous a semblé avoir compris de quoi il s'agit. On reproche en général à l'auteur du « Déclin de l'Occident » d être trop sévère pour « la science » moderne, de s'être laissé lui-même aller à des « contradictions », de prêcher le «pessimisme», de ne pas croire à « la vérité » de l'esprit humain, d'être « athée », « réactionnaire », « ignorant », « orgueilleux » et autres balivernes du même genre. Et on croit l'avoir par là suffisamment « réfuté ». Quelle naïveté, ou quelle paresse intellectuelle ! Comme s'il s'agissait vraiment d'un problème de politique « progressiste » ou « réactionnaire », ou même d'une simple « philosophie de l'histoire » ou « théorie de la connaissance » à la mode ! Ou comme si des erreurs, relevées par-ci par-là et accumulées dans la « réfutation », suffisaient vraiment à ruiner la doctrine réelle de la « Morphologie historique » /

Connaisseur de Spengler, que nous étudions depuis huit ans, et sincèrement converti à sa doctrine dans ce qu'elle a de nécessaire et de scientifique — non dans sa politique et ses préférences subjectives, que nous ne partageons pas — nous croyons que le postulat de la non-continuité est la seule hypothèse viable pour une connaissance scientifique des phénomènes de l'histoire. Il n'y a rien qui rattache nécessairement l'homme occidental à l'homme antique, et celui-ci à l'Égyptien, au Chinois, à l'Indou ou à l'Arabe authentiques, si ce n'est précisément le Destin dont nous ne pouvons avoir qu'une connaissance symbolique, c'est-à-dire limitée à ce symbole même, qui est une création de la culture et valable seulement pour elle, donc vrai dans ses limites, non au delà. Dès que le doute est général sur la vérité de ce symbole primaire exclusif, la « Culture » n'existe plus et passe à la « Civilisation », qui meurt à son tour comme tout le reste, sans aucune possibilité de « renaissance ». Car si cette « renaissance » était possible, elle serait universelle comme la civilisation elle-même avec laquelle elle se confondrait. Or, une « fusion » des peuples est une impossibilité.

tazerout.


PRÉFACES DE L'AUTEUR

Édition princeps.

Ce livre, résultat de trois ans d'efforts, était achevé sous sa forme première quand la grande guerre éclata. Jusqu'au printemps de 1917, il fut refondu une seconde fois et maint détail en a été complété et éclaira. Les circonstances extraordinaires en ont retardé la parution.

Bien qu'il traite d'une philosophie générale de l'histoire^ il constitue cependant, en un sens plus profond, un commentaire à la grande époque sous le signe précurseur de laquelle les idées directrices s'étaient formées.

Le titre, fixé depuis 1912, désigne, au sens très strict et parallèlement au déclin de l'antiquité, une phase de l'histoire universell* embrassant plusieurs siècles, au commencement de laquelle nous vivons aujourd'hui.

Les événements y ont apporté mainte confirmation et aucune infir-mation. Ils ont montré la nécessité d'exprimer ces pensées, précisément aujourd'hui et en Allemagne, mais aussi la nécessité de faire dépendre la guerre elle-même des conditions sous lesquelles les derniers traits de la nouvelle image cosmique pouvaient être déterminés.

Car il ne s'agit pas, selon ma conviction, d'une philosophie possible à côté d'autres et ayant seulement sa justification logique, mais de la philosophie, en quelque sorte naturelle, obscurément pressentie par tous. Cela soit dit sans vantardise. Une pensée d'une nécessité historique, pensée, par conséquent, qui ne tombe pas dans une époque, mais qui fait époque, n'est que dans une mesure restreinte la propriété de celui à qui échoit son droit d'auteur. Elle appartient au temps tout entier, elle agit inconsciemment dans la pensée de tous, et seule la conception privée fortuite, sans laquelle il n'y a pas de philosophie, est, avec ses défauts et ses avantages, le destin — et le bonheur — d'un particulier.

Je n'ai quun désir à ajouter : que ce livre puisse ne pas être tout à fait indigne des sacrifices militaires de l'Allemagne.

Oswald spengler.

Munich, décembre 1917.

La Roche-sur-Yon, icr mars 1931.
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Edition définitive.

A la fin d'un travail qui, depuis la première esquisse brève jusqu'à la rédaction 'définitive aune oeuvre entière aux proportions insoupçonnées, embrasse dix ans de la vie, il est sans doute permis de jeter un regard en arrière sur ce qui a été voulu et réalisé, sur la manière dont je l'ai découvert et sur ma position actuelle à son égard.

Dans mon introduction à l'édition de 1918 — fragment interne et externe — j'avais dit que, selon ma conviction, ce uvre formulait une pensée irréfutable qui ne serait plus discutée, une fois prononcée. J'aurais dû dire : une fois comprise. Car cela demande, comme je m'en aperçois de plus en plus, non seulement ici mais dans l'histoire de la pensée en général, une nouvelle génération née avec des dispositions appropriées.

J'avais ajouté qu'il s'agissait d'un premier essai, avec tous les défauts inhérents à lui, incomplet et certainement non exempt de contradiction intérieure. Cette remarque est loin d'avoir été prise au sérieux, comme je l'avais pensé. Quiconque a jamais jeté un coup de sonde dans les conditions de la pensée vivante sait qu'une connaissance non contradictoire des raisons dernières de l'être ne nous est pas départie. Un penseur est un homme qui a été destiné par son intuition et son intelligence personnelles à donner une représentation symbolique du ttmps 11 n'a pas de choix. Il faut qu'il pense comme il doit penser, et ce qui est vrai pour lui est, enfin de compte, l'image de l'univers née avec lui. Celle-ci, il ne l'invente pas, mais il la découvre en lui. Elle est lui-même une seconde fois, son essence conçue dans des mots, le sens de sa personnalité métamorphosée en doctrine, invariable pour sa vie parce ^«'identique avec elle. Ce symbolique est seul nécessaire, récipient et expression d'une histoire humaine. Le travail philosophique savant, qui en sort, est superflu et accroît simplement le volume dune littérature spécialiste.

Je ne peux donc qu'appeler « vrai » le fond de ce que j'ai trouvé, vrai pour moi et, je le crois, aussi pour les esprits d'élite de l'avenir, mais pas vrai « en soi », c'est-à-dire abstraction faite des conditions du sang et de l'histoire, car une telle vérité n'existe pas. Mais ce que j'écrivis en ces années de tempêtes et d'assauts n était certes qu un rapport imparfait de ce que j ai vu distinctement devant moi, et je dut renvoyer aux années suivantes la tâche consistant à donner, par l'arrangement de la matière et l'expression linguistique, la forme la plus persuasive possible à mes idées.

Achever cette forme ne sera jamais possible, car la vie même ne s'achève qu'avec la mort. Mais j'ai essayé encore une fois d'élever aussi les plus vieilles parties de l'œuvre à la hauteur de l'exposition intuitive dont je dispose aujourd'hui. Et je prends congé alors de ce travail, avec ses espérances et ses déceptions, ses avantages et ses inconvénients.

En attendant, le résultat a affronté son épreuve pour moi, et aussi pour d'autres, si j'en juge par l'effet qu'il commence à exercer lentement sur de vastes domaines du savoir. Je dois souligner d'autant plus nettePRÉFACES     DE     L'AUTEUR
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ment la limite que je me suis imposée à moi-même dans ce livre. N'allez pas y chercher tout ! Il ne renferme qu'une partie de ce que j'ai sous les yeux, un nouveau regard sur l'histoire seulement, une philosophie du destin, d'ailleurs la première de son espèce. Il est intuitif de part en part, écrit en une langue qui s'efforce de reproduire sensiblement les objets et les relations, au lieu de les remplacer par des séries de concepts, et il ne s'adresse qu'aux lecteurs qui savent également revivre le son des mots et les images. Tâche ardue, surtout quand le respect du mystère — respect goethéen — nous empêche de confondre la dissection des concepts avec Ία profondeur de la vision.

Or, voilà qu'on crie au pessimisme, injure dont les éternels vieillards poursuivent toute pensée qui ne se destine qu'aux pionniers de demain ! Mais je n'ai point écrit pour ceux qui confondent l'action avec les ratiocinations sur la nature de l'action. Celui qui définit ne connaît pas le destin.

J'appelle comprendre le monde être à sa hauteur. C'est la dureté de la vie qui importe, ce n'est pas le concept de la vie, comme l'enseigne la philosophie idéaliste du paon. Celui qui ne s'en laisse pas imposer par des mots n'y sentira pas non plus de pessimisme ; quant aux autres, ils ne m'importent point. Pour les lecteurs sérieux cherchant un coup d'oeil sur la vie au lieu d'une définition, j'ai indiqué en notes au bas des pages, en raison de la forme trop serrée du texte, un certain nombre d'ouvrages pouvant guider leur regard sur des questions spéciales de notre

science.

Pour conclure, je me dois de nommer encore une fois deux noms auxquels tout ce livre est redevable : Goethe et Nietzsche. De Goethe j'emprunte la méthode, de Nietzsche la position des problèmes ; et s'il faut réduire en formule ma position par rapport à Nietzsche, je dirai que j'ai change ses échappées en aperçus. Mais Goethe était, sans s'en douter, un élève de Leibniz dans toutes les modalités de sa pensée. Je sens donc dans le livre, qui est enfin sorti de mes mains à ma propre stupéfaction, quelque chose que j'appellerai avec orgueil, en dépit de la misère et du dégoût de ce temps : une philosophie allemande.

Oswald spengler.

Blankenburg en Harz, décembre 1922 >.

i. L'édition que nous traduirons est de 1927, elle a paru si à l'occasion du 100· mille atteint par les édition» précédentes.

INTRODUCTION

On a osé pour la première fois, dans ce livre, tenter une pré-détermination de l'histoire. Il s'agit de poursuivre le destin d une culture, de la seule culture qui soit en train de s'accomplir de nos jours sur cette planète, la culture occidentale européo-américaine, dans ses phases non encore écoulées.

La possibilité de résoudre un problème d'une aussi vaste envergure n'a pas, manifestement, été envisagée jusqu'à ce jour et, quand elle l'avait été, ou on ignorait les moyens de traiter la question, ou on n'en était maître que d'une manière insuffisante.

Existe-t-il une logique de l'histoire? Y a-t-il, par delà tout le fortuit et tout l'imprévisible des événements particuliers, une structure pour ainsi dire métaphysique de l'humanité qui soit essentiellement indépendante de tous les phénomènes visibles, populaires, spirituels et politiques de la surface ? Qui soit au contraire la cause première de cette réalité de second ordre ? Est-ce que les grands traits de l'histoire universelle n'apparaissent pas toujours au regard du clairvoyant sous une forme qui autorise des déductions ? Et dans l'affirmative, à quoi se réduisent ces déductions ? Est-il possible dans la vie même — car l'histoire humaine est l'ensemble des immenses courants vitaux que l'usage linguistique, pensée ou action, assimile déjà sans le vouloir, comme en étant la personne et le moi, à des individus d'ordre supérieur appelés « antiquité », « culture chinoise » ou « civilisation moderne » — de trouver les degrés qu'il faut franchir et de les franchir dans un ordre qui ne souffre point d'exception ? Peut-être les concepts de naissance, de mort, de jeunesse, de vieillesse, de durée de la vie, qui sont à la base de tout organisme, ont-ils à cet endroit un sens strict que nul n'a encore pénétré ? En un mot, y a-t-il, au fond de tout ce qui est historique, des formes biographiques primaires et universelles ?

Le déclin de l'Occident, phénomène d'abord limité dans l'espace et le temps, comme le déclin de l'antiquité qui lui correspond, est, on le voit, un thème philosophique qui, si on l'entend, dans toute sa gravité, implique en soi tous les grands problèmes de l'être.

Pour savoir sous quelle forme s'accomplira le destin de la culture occidentale, il faut connaître d'abord ce qu'est la culture, quels
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rapports elle a avec l'histoire visible, la vie, l'âme, la nature, l'esprit; sous quelles formes elle apparaît et dans quelles mesure ces formes — peuples, langues et époques, batailles et idées, États et divinités, arts et œuvres d'art, sciences, droits, formes économiques et conceptions philosophiques, grande hommes et grands événements — sont des symboles et doivent s'interpréter comme tels.

Le moyen de connaître les formes mortes est la loi mathématique. Le moyen de comprendre les formes vivantes est l'analogie. Ainsi •e distinguent la polarité et la périodicité de l'univers.

La conscience a toujours existé que l'histoire universelle a un nombre de formes phénoménales limité, que les âges, les époques, les situations se renouvellent par type. A peine a-t-on jamais étudié Napoléon sans jeter un regard oblique sur César ou Alexandre; on verra que la première comparaison est morphologiquement impossible, la seconde exacte. A sa situation, Napoléon trouvait lui-même des affinités avec celle de Charlemagne. La Convention entendait l'Angleterre quand elle parlait de Carthage, et les Jacobins s'appelaient Romains. Avec des raisons très diverses, on a compare Florence à Athènes, Bouddha à Jésus, le christianisme primitif au socialisme moderne, les finances romaines du temps de César à celles des Yankees. Le premier archéologue passionné — l'archéologie elle-même n'est-elle pas l'expression du sentiment de la répétition de l'histoire? — l'archéologue Pétrarque pensait à Cicéron en parlant de lui-même. Et i) n'y a pas encore longtemps que Cecil Rhodes, organisateur de l'Afrique australe anglaise, propriétaire d'antiques biographies des Césars qu'il avait fait traduire en propre pour sa bibliothèque, se prenait lui-même pour Hadrien. C'était le sort de Charles ΧΠ de Suède de porter lui aussi, dès sa jeunesse, dans sa poche, la vie d'Alexandre par Rufus et de vouloir copier ce conquérant.

Frédéric le Grand, dans ses mémoires politiques — comme les Considérations de 1738 — se meut avec une entière assurance dans les analogies, quand il voulait marquer sa conception de la situation politique mondiale. Ainsi, il compare les Français aux Macédoniens sous Philippe et les Allemands aux Grecs : « Déjà les Thermopyles d'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine, sont aux mains de Philippe », désignant ainsi exactement la politique du cardinal de Fleury. Il y fait encore un parallèle entre la politique des maisons de Habsbourg et de Bourbon et les proscriptions d'Antoine et d'Octave.

Mais toutes ces comparaisons restaient fragmentaires, arbitraires et correspondaient, en principe, plus à un goût passager de l'expression poétique et spirituelle qu'à un sentiment plus profond de la forme historique.

Tels sont aussi les parallèles de Ranke, un maître de l'analogie artistique; ceux qu'il fait entre Kyaxarès et Henri Ier ou entre Tes invasions cimmériennes et magyares sont morphologiquement
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insignifiants; celui, souvent répété, entre les cités-états helléniques et les républiques de la Renaissance ne l'est guère moins; celui entre Alcïbiade et Napoléon est au contraire d'une profonde exactitude, mais fortuit. Ranke tire, comme les autres, ses parallèles d'un goût plutarquien, c'est-à-dire populaire et romantique, oui ne considère que la similitude de la scène sur le théâtre mondial; il lui manque la rigueur du mathématicien qui connaît l'affinité interne de deux groupes d'équations différentielles, là où le profane ne voit que la différence de forme extérieure.

Il est facile de noter qu'au fond, ce qui détermine le choix de ces images, c'est le caprice et non une idée ni le sentiment d'une nécessité. Nous restions très loin d'une technique de la comparaison. Il y a justement aujourd'hui pléthore de comparaisons, mais elles n'ont ni plan ni cohésion, et quand elles sont justes, dans un sens profond qui reste à déterminer, nous les devons au hasard, plus rarement à 1 instinct, jamais à un principe. Personne n'a songé ici à créer encore une méthode. On n'a point pressenti l'existence très lointaine d'une racine, la seule qui puisse donner la grande solution du problème de l'histoire.

Les comparaisons pourraient être le bonheur de la pensée historique à condition de mettre à nu la structure organique de l'histoire. La technique en devrait être étudiée sous l'influence d'une idée d'ensemble, donc jusqu'à la nécessité excluant toute espèce de choix, jusqu'à la maîtrise logique. Elles ont fait le malheur de la pensée historique parce qu'on n'y a vu jusqu'ici qu'une affaire de goût, dispensant de la connaissance et de l'effort nécessaires pour considérer le langage formel de l'histoire et son analyse comme la tâche primordiale et la plus difficile de l'historien, tâche non encore comprise ni, à plus forte raison, résolue. Une partie des comparaisons était superficielle, par exemple quand on nommait César fondateur de gazette politique ou, pis encore, quand on désignait par des noms à la mode, comme socialisme, impressionisme, capitalisme, cléricalisme, des phénomènes confus, entièrement étrangers à notre psyché moderne. L'autre partie de ces comparaisons était fausse et bizarre, par exemple le culte de Brutus dans les clubs jacobins, — ce Brutus, aventurier millionnaire, qui se fit l'idéologue de la constitution oligarchique, sous les applaudissements du Sénat patricien, pour assassiner 1 homme de la démocratie.

Le problème, limité d'abord à la civilisation actuelle, s'élargit ainsi en une philosophie nouvelle, la philosophie de l'avenir, dans la mesure où elle peut encore naître sur le sol occidental métaphysi-quement épuisé, la seule du moins qui appartienne aux possibilités de l'esprit européen d'Occident dans ses stades les plus proches : idée d une morphologie de l'histoire universelle, de l'univers-histoire qui, par opposition à la morphologie de la nature, seul thème à peu près jusqu'ici de la philosophie, embrasse une seconde fois
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toutes les formes et tous les mouvements de l'univers dans leur signification dernière la plus intime, mais dans un ordre tout à fait différent, en en faisant non un tableau d'ensemble de tout le connu, mais une image de la vie, non du devenu, mais du devenir.

L'univers-histoire, considéré par opposition à Vunivers-nature, intuitivement, par la forme — est un nouvel aspect de l'être humain sur cette terre, dont la science n'a pas encore dégagé jusqu'à ce jour la signification théorique et pratique immense, aspect senti peut-être obscurément, entrevu souvent dans le lointain, jamaia étudié hardiment dans toutes ses conséquences. Il y a pour l'homme deux modes possibles de posséder et de vivre intérieurement son ambiance. Je distingue très rigoureusement, selon la forme, non selon la substance, l'impression cosmique organique et l'impression cosmique mécanique, l'ensemble des formes et celui des lois, l'image symbolique et la formule systématique, le réel d'une fois et le virtuel de toujours, le but poursuivi par l'imagination ordonnatrice et réglée et celui que se propose l'expérience analytique et opportune, ou bien, pour exprimer déjà une nouvelle antithèse très riche qui n'a jamais encore été notée, le domaine du nombre chronologique et celui du nombre mathématique1.

Il ne saurait donc être question dans la présente étude d'admettre comme tels les événements d'ordre politico-spirituel qui se voient au grand jour, de les ranger d'après leur « cause » et leurs « effets » et de les poursuivre dans leur tendance apparente accessible à l'intelligence. Une étude de l'histoire... aussi « pragmatique »... ne serait qu'un fragment caché de la science naturelle que les partisans de la conception matérialiste de l'histoire avouent sans scrupule, tandis que leurs adversaires ne diffèrent d'eux que par leur conscience insuffisante de la ressemblance des deux méthodes. La question n'est pas de savoir ce qu'en soi et pour soi sont les phénomènes tangibles de l'histoire, comme appartenant à tel ou tel temps, mais ce que signifie et donne à entendre leur apparition. Les historiens modernes s'imaginent faire plus qu'il ne faut, en « illustrant » par des détails pris dans la vie religieuse, sociale, en tout cas dans l'histoire de l'art, le sens politique d'une époque. Mais ils oublient l'élément décisif — décisif en ce sens que l'histoire visible est l'expression, le signe, la psyché devenue formelle. Je n'en ai pas rencontré un seul qui étudiât sérieusement la parenté morphologique unissant intérieurement le langage formel de tous les domaines culturaux; qui eût par delà le domaine des faits politiques une connaissance approfondie des pensées dernières et très intimes de la mathématique des Hellènes, des Arabes, des Indous, des Européens

i. Kant a commis une erreur d'une portée considérable, qu'on n'a pas encore
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d'Occident; ou qui connût le sens de leur style décoratif, de leurs formes architectoniques, métaphysiques, dramatiques et lyriques fondamentales, la préférence et la direction données à leurs grands arts, les détails de la technique artistique et le choix des matières, ni à plus forte raison leur signification décisive pour les problèmes formels de l'histoire. Qui donc sait qu'entre le calcul différentiel et le principe dynastique du temps de Louis XIV, entre la forme de la polis antique et la géométrie euclidienne, entre la perspective spatiale de la peinture à l'huile en Occident et la conquête de l'espace par le chemin de fer, le téléphone et les armes à feu, entre la musique instrumentale contrepointique et le système économique du crédit, il y a une profonde connexion de la forme? Il n'est pas jusqu'aux faits banaux de la politique qui, vus sous cette perspective, prennent un caractère symbolique et franchement métaphysique, et c'est peut-être ici pour la première fois que des choses comme

le système administrant aes Egyptiens, te régime monétaire antique, la géométrie analytique, le chèque, le canal de Suez, l'imprimerie chinoise, l'armée prussienne et la technique des voies romaines sont

également conçus comme des symboles et interprétés comme tels. Ceci montre à quel point nous manquons encore d'un art de la recherche historique théoriquement" élucidée. Ce qu'on appelle de ce nom tire ses méthodes a peu près exclusivement du domaine de la science qui est parvenue, elle, à constituer rigoureusement ses méthodes de recherche, savoir : de la physique. On croit faire de la science historique en poursuivant les rapports objectifs de cause à effet. Il est remarquable que la philosophie ancien style n'ait jamais pensé à l'existence d'autres rapports possibles entre l'être humain intelligent et l'univers ambiant. Kant qui a défini dans son œuvre maîtresse les règles formelles de la connaissance a, sans s'en rendre compte et sans que jamais personne s'en fût aperçu, considéré la seule nature comme objet d'activité intellectuelle. Savoir est pour lui savoir mathématique. Quand il parle de formes innées de l'intuition et de catégories de l'entendement, il ne pense jamais à l'intelligence des impressions historiques, qui est entièrement différente, et Schopenhauer, qui ne laisse subsister expressément que la causalité parmi les catégories de Kant, ne parle de l'histoire qu'avec mépris *. Qu'il existe dans la vie, outre la nécessité causale — que j'appellerais la logique de l'espace, — également la nécessité organique du destin — la logique du temps, — qui est un fait d'une certitude intérieure très profonde, qui remplit toute la pensée mythologique, religieuse, artistique, qui est l'essence et le noyau de toute histoire opposée à la nature, mais qui est inaccessible aux formes de la connaissance dont parle la Critique de la raison pure : voilà qui n'est point encore entré dans la voie de la formulation théorique. La philosophie, dit Galilée dans un

géométrie et l'arithmétique, à la place desquelles il faut substituer id au moins l'antithèse bien plus profonde du nombre mathématique et du nombre chronologique. L'arithmétique et la géométrie sont toutes deux des calculs spatiaux, impossibles à séparer dans leurs domaines supérieure en général. Un concept chronologique, absolument intelligible à l'homme naïf par le sentiment, résout le problème en posant la question quand, non la question quoi ni combien.


i. Il faut pouvoir sentir combien la profondeur de combinaison formelle et l'énergie d'abstraction, dans un domaine comme celui des recherches'historiques sur la Renaissance ou sur les invasions, retardent sur ce qui est, pour la théorie des fonctions et l'optique théorique, parfaitement évident. A côté du physicien et du
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mathématicien, l'historien travaille négligemment dès qu'il passe de'la coll "" :ation des faits documentaires à leur interprétation.
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chapitre célèbre de son Saggiatore, est « scritta in lingua matematica » dans le grand livre de la nature. Mais on attend toujours qu'un philosophe vienne nous dire dans quelle langue l'histoire est écrite et comment on doit la lire.

La mathématique et le principe de causalité mènent à un classement naturel, la chronologie et l'idée de destin à un classement historique des faits. Chacun de ces deux groupes embrasse pour soi l'univers entier. L'œil seul diffère, où et par lequel cet univers se réalise.

La nature est la forme par laquelle l'homme des hautes cultures donne aux impressions immédiates de ses sens une unité et une signification. L'histoire est la forme d'où notre faculté d'imagination cherche à comprendre l'être vivant de l'univers par rapport à notre propre vie et à donner ainsi à cette dernière une réalité approfondie. Le problème primordial de toute existence humaine est de savoir si l'homme est capable d'opérer ces figurations et quelles sont celles que domine sa conscience éveillée.

Ici se présentent deux modes possibles de figuration de l'univers par l'homme. Ce qui revient à dire que ces possibilités ne sont pas nécessairement des réalités. Si donc, dans ce qui va suivre, on veut déterminer le sens de toute histoire, il faudra résoudre d'abord la question jamais encore posée jusqu'à ce jour : Pour qui y a-t-il une histoire ? Question paradoxale en apparence ! Assurément, il y a une histoire pour chacun de nous, pour chaque homme dans la mesure où il est avec tout son être, et son être éveillé, un membre de l'histoire. Mais il y a une grande différence, suivant qu'un homme vit sous l'impression constante que sa vie est un élément au sein d'un courant vital supérieur s'étendant sur des siècles ou des millénaires, ou bien suivant qu'il conçoit cette vie comme quelque chose d'arrondi et d'achevé en soi. Pour cette dernière espèce d'être éveillé, il n[y a cènes aucune histoire universelle, aucun univers-histoire. Mais si la conscience personnelle d'une nation entière, si une culture entière repose sur cet esprit ahistorique, comment faut-il qu'elle voie la réalité, l'univers, la vie ? Si on songe à la conscience personnelle qu'avaient les Hellènes de transformer toute expérience vivante, leur propre passé personnel comme le passé en général, immédiatement en un fond atemporel, immobile, a forme mythique de la réalité présente chaque fois, de telle sorte que l'histoire d un Alexandre le Grand se confondait dès avant sa mort, dans le sentiment antique, avec la légende de Dionysos, et que César ne sentait au moins aucune contradiction à êtie un descendant de Vénus, on sera obligé d'avouer que pour nous, hommes d'Occident, qui sommes doués du sentiment vigoureux des distances temporelles, d'où nous regardons comme évident le calcul journalier des années avant et après la naissance du Christ, il est quasi impossible de revivre de tels états d'âme, mais qu'en face du problème de l'his-


toire nous n'avons pas le droit de passer simplement ce fait sous silence.

Les mémoires et les autobiographies ont pour l'individu le même sens que, pour l'âme des cultures entières, la recherche historique dans sa conception la plus large, qui embrasse aussi toutes les espèces d'analyse psychologique et comparative des peuples, des temps, des mœurs étrangers. Mais la culture antique n'avait pas de mémoire, pas d'organe historique au sens restreint. La « mémoire » de l'homme antique — il est vrai que nous attribuons ici, sans plus, à une âme étrangère un concept dérivé de notre propre image psychique — est tout à fait différente, parce qu'elle ignore le passé et l'avenir comme perspectives ordonnatrices de l'être éveillé et que le « pur présent », si souvent admiré par Goethe dans toutes les manifestations de la vie antique, surtout dans la plastique, comble cette lacune avec une énergie tout à fait inconnue de nous. Ce pur présent, dont le plus grand symbole est la colonne dorique, représente en effet une négation du temps (de la direction). Pour Hérodote et Sophocle comme pour Thémistocle et pour un consul romain, le passé se volatilise aussitôt en une calme impression atemporelle de structure polaire, non périodique — car c'est le sens ultime de la mythologie savante, — tandis que pour notre sentiment cosmique et notre œil intérieur, ce passé est un organisme séculaire ou millénaire avec des divisions périodiques très nettes et une direction vers un but défini. Mais antique ou occidentale, la vie reçoit d'abord de cet arrière-plan sa couleur particulière. Le cosmos du Grec était l'image d'un univers qui ne devient pas, mais qui est. En conséquence, ce Grec même était un homme qui jamais ne devint, mais toujours fut.

Aussi, tout en connaissant très bien la chronologie stricte, le calcul du calendrier et donc le sentiment vigoureux de l'éternité et du néant du moment présent, révélés dans la culture de Babylone et surtout d'Egypte par l'observation astronomique grandiose et par la mesure exacte d'énormes espaces de temps, l'homme antique n'en a-t-il rien pu s'assimiler intérieurement. Les mentions qu en font ses philosophes à l'occasion ne furent jamais que des bruits entendus, non des épreuves vécues. Quant aux découvertes de quelques esprits d'élite, notamment Hipparque et Aristarque, dans les villes grecques d'Asie, elles ne trouvèrent d'accueil m dans la direction donnée aux esprits par les Stoïciens, ni dans le mouvement aristotélicien, et elles ne rencontrèrent quelques partisans que chez les spécialistes de la science la plus étroite. Ni Platon ni Aristote ne possédaient d'observatoire astronomique. Dans les dernières années de Périclès, le peuple d'Athènes prit une résolution menaçant de la peine de l'eisangelie quiconque répandait des théories astronomiques. C'était un acte d'une symbolique très intime, où l'homme antique exprima sa volonté de bannir de. sa conscience personnelle le lointain sous toutes ses formes.

En ce qui concerne la science historique de l'antiquité, il suffit de jeter un coup d'oeil sur Thucydide. Sa maîtrise consiste dans k faculté purement antique de cet homme à vivre en eux-mêmes
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les événements du présent, à jjuoi il faut ajouter ce sens magnifique des réalités chez l'homme d'Etat-né, qui avait été personnellement général et fonctionnaire. Cette expérience pratique, qu'on confond malheureusement avec le sens historique, le fait apparaître avec raison, lui simple savant historien, comme un modèle inégalé. Mais ce qui lui est complètement inaccessible, c'est ce coup d'oeil perspectif sur l'histoire des siècles écoulés, qui est pour nous de toute évidence partie intégrante du concept d'historien. Tous les chefs-d'œuvre des historiens antiques se bornent à relater la situation politique au temps de l'auteur, en opposition très tranchée avec nos chefs-d'œuvre historiques qui traitent tous, sans exception, du passé lointain. Thucydide eût déjà échoué au thème de la guerre persique, sans parler d'une histoire générale de la Grèce ou même de l'Egypte. Chez lui, comme chez Polybe et Tacite, également politiciens pratiques, la sûreté du coup d'œil tombe à néant, dès qu'ils se heurtent dans le passé, souvent à une distance de quelques décades seulement, à des forces actives qu'ils ne connaissent pas sous cette forme par expérience personnelle pratique. Pour Polybe, la première guerre punique était inintelligible; Tacite ne comprenait déjà plus César; tandis que le sens — jugé à la mesure de notre perspective — totalement ahistorique de Thucydide se révèle dès la première page de son livre par cette affirmation inouïe, qu'il n'était arrivé dans l'univers, avant son temps (vers 400 !), aucun événement important où μεγάλα γευέτθαι *.

Il en résulte que l'histoire de l'antiquité jusqu'aux guerres persiques, mais aussi les échafaudages traditionnels de périodes beaucoup plus tardives, sont le produit d'une pensée essentiellement mythique. L'histoire de la constitution de Sparte — Lycurgue, dont nous connaissons la biographie en détail, n'était certes qu'une pauvre divinité forestière de Taygète — est un poème des temps

i. D'ailleurs, les essais tardifs des Grecs pour se constituer, à l'instar de l'Egypte, quelque chose qui rappelle un calendrier ou une chronologie, sont d'une extrême naïveté. L.es Olympiades ne sont point une ère. comme la chrétienne par exemple : elles sont en outre un expédient tardif purement littéraire, sans racine profonde dans le peuple. Celui-ci ne sentait nullement le besoin d'une chronologie qui fixât les événements des parents et des grands-parents, malgré l'intérêt que portèrent quelques savants au problème du calendrier. Il ne s'agit pas de savoir si un calendrier est bon ou mauvais, mais s'il est en usage, si la vie collective est réglée par lui-Or la liste olympiadique avant 500 est une découverte, tout comme celle des archontes attiques et des consuls romains, qui lui est antérieure. Nous ne connaissons pas une seule date authentique des colonisations grecques (Ed. Meyer : Gesch. d. Atteri., II, 442 —Beiloch : Griecti. Gesch., l, 2, 219). « En général, dit Belloch I, ι 125, personne en Grèce n'a pensé avant le v« siècle à écrire les documents sur les événements historiques, » Nous possédons l'inscription d'un traité entre Hérée et Elis qui est valable pour » 100 ans à dater de cette année ». De quelle année part ce traite, nul ne saurait le dire. On aura donc, quelques années plus tard, perdu connaissance de la durée du contrat, ce que manifestement personne n'avait prévu. Il est probable que ces hommes du présent l'ont bientôt oublié. C'est un trait du caractère légendalrement naïf de la conception historique de l'homme antique, qu'une mise en date régulière de faits aussi célèbres que la « guerre de Troie », qui correspond bien pourtant par son stade à nos croisades occidentales, serait une contradiction flagrante au style de cette conception. II en est de même de la géographie antique, qui reste bien loin derrière celle de l'Egypte et de Babylone. Ed. Meyer (Gesch. d. Altert., III, 102) montre que la connaissance de la physionomie de l'Afrique par Hérodote (d'après des sources perses) est allée décroissant jusqu'à Aristote. ta même remarque s'applique aux Romains .héritiers des Carthaginois. Ils ont raconté les premiers les connaissances étrangères pour les oublier ensuite peu à peu eux-mêmes.


INTRODUCTION
23

hellénistiques, et la découverte de l'histoire romaine antérieure à Hannibal n'était pas encore arrêtée au temps de César. L'expulsion des Tarquins par Brutus est un décalque d'un contemporain, du censeur Appius Claudius (310). Et c'est alors qu'on inventa le nom des rois de Rome d'après des noms de familles plébéiennes enrichies (K. J. Neumann). Sans parler de la « Constitution ser-vienne », la célèbre loi agraire licinienne de 367 n'existait pas encore au temps d'Hannibal (B. Niese). Lorsque Epaminondas eut rendu aux Messéno-Arcadiens leur liberté politique, ils se mirent aussitôt à la découverte d'une histoire primitive propre. L'extraordinaire n'est pas que des faits semblables aient eu lieu, mais qu'il n'ait guère existé d'autre espèce d'histoire. On ne peut pas mieux montrer l'opposition entre le sens historique antique et le sens historique d'Occident, qu'en disant que l'histoire romaine avant 250, telle qu'on la connaissait au temps de César, était une falsification et que le peu que nous en savons était entièrement inconnu des Romains de l'époque postérieure. Une caractéristique du mot histoire au sens antique est la très forte influence exercée par la littérature romanesque alexandrine sur les thèmes de l'histoire proprement politique et religieuse. On ne songeait nullement à une discrimination de principe entre la matière des documents et leur date. Lorsque à la fin de la République, Varron voulut fixer la religion romaine qui s'évanouissait rapidement dans la conscience populaire, il divisa les divinités dont l'État exerçait minutieusement le culte en di certi et di incerti — celles dont on savait encore quelque chose et celles dont le nom seul était resté malgré la continuité du culte public. En effet, la religion de la société romaine de son temps — telle que l'admirent sans défiance, sur la foi des poètes latins, non seulement Goethe, mais Nietzsche — était en grande partie un produit de la littérature hellénisante et presque sans liaison avec le vieux culte que personne ne comprenait plus.

Mommsen a nettement formulé le point de vue occidental en appelant les historiens romains — il songeait surtout à Tacite — des gens « qui disent ce qu'il faudrait taire et qui taisent ce qui est nécessaire à dire. »

La culture indoue, dont l'idée (brahmanique) du Nirvana est l'expression la plus catégorique possible d'une âme entièrement ahistorique, n'a jamais possédé à un sens quelconque le moindre sentiment du « quand ? ». Il n'y a point d'astronomie purement indoue, à condition d'entendre par là la thésis spirituelle d'une évolution consciente. Du cours visible de cette culture, dont la partie organique était close à la naissance du bouddhisme, nous savons encore beaucoup moins que de l'histoire antique, riche certes en grands événements, du xne au vili6 siècle. Toutes deux se sont simplement figées dans une forme de rêve mythique. Ce n'est qu'un millénaire entier après Bouddha, vers 500 avant J.-C., que naquit à Ceylon, au « Mahavansa », quelque chose qui rappelle de loin la science historique.

La conscience cosmique de l'Indou était si dépourvue d'histoire qu'il ne savait même pas qu'un auteur pût dater la parution du livre

24
LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

qu'il écrit. Au lieu d'une série organique d'écrits personnels définis naquit ainsi peu à peu une masse de textes vagues où chacun écrivait ce qu il voulait, sans que jamais notion de propriété littéraire individuelle, de développement d'une pensée, d'époque spirituelle, ait joué le moindre rôle. Sous la même figure anonyme — qui est celle de l'histoire indoue tout entière — nous rencontrons la philosophie indoue. Comparez-lui l'histoire de la philosophie d'Occident physionomiquement mise à jour de la façon la plus tranchée par les auteurs et les livres (

L'Indou oubliait tout, l'Êgvptien ne pouvait rien oublier. Un art indou du portrait — de la biographie in nuce — n'a jamais existé; la plastique égyptienne ne connaissait guère d'autre thème.

L'âme égyptienne; éminemment douée pour l'histoire et aspirant i l'infini avec une passion toute cosmique, sentait dans le passé et l'avenir son univers entier, et le présent, qui est identique à la conscience éveillée, lui apparaissait simplement comme la limite étroite entre deux lointains immenses. La culture égyptienne est une incarnation du souci — pendant psychique du lointain — non seulement du souci de l'avenir, exprimé dans le choix du granit et du basalte comme matériaux1 de construction, dans les inscriptions par le ciseau, dans le système administratif et la canalisation1 par l'ordre et la minutie, mais encore du souci nécessairement connexe du passé. La momie égyptienne est un symbole d'un rang suprême. On éternisait le corps du mort, comme on donnait à sa personnalité, à son « Ka », une durée éternelle au moyen de statuettes-portraits, souvent exécutées en séries et considérées comme liant le mort, en un sens très élevé, par leur ressemblance avec lui.

Il y a un rapport intime entre l'attitude qu'on prend envers le passé historique et la conception de la mort exprimée dans la forme de sépulture. L'Égyptien nie la caducité, l'homme antique l'affirme par tout le langage formel de sa culture. Les Égyptiens conservaient même la momie de leur histoire : les dates et les nombres chronologiques. Tandis que rien ne nous est resté de l'histoire grecque avant Solon, ni date, ni nom, ni événement concret, — ce qui donne un poids exagéré aux seuls fragments connus de nous,

t. A l'opposé, tes Hellènes nous offrent un symbole de premier ordre et sans exemple dans l'histoire de l'art, eux qui, places en face de leurs origines mycéniennes, dans un pays extrêmement riche en pierre de construction, abandonnèrent néanmoins ce matériau pour retourner à l'usage du bois, ce qui explique le manque de vestiges architectoniques entre 1300 et 600. La colonne de bois égyptienne était dès le début une colonne en pierre, la colonne dorique était une colonne en bois. L'âme attique exprimait par là sa profonde hostilité envers la durée.

3. Une ville hellénique a-t-eUe jamais exécuté une seule oeuvre d'envergure révé
lant du soud pour les générations futures? Les systèmes de routes et de canaux qu'on
a découverts à l'époque mycénienne, c'est-à-dire préantigue, sont tombée dans l'oubli
dès que les peuples antiques étaient nés — soit au début des temps homériques.
Pour comprendre la bizarrerie du fait que l'écriture littérale n'a été adoptée qu'après
900 par l'antiquité, dans une mesure d'ailleurs très modeste, sans doute pour les
seuls besoins économiques très urgents,; ce que prouve avec certitude 1 absence
d'inscriptions, il faut se rappeler que l'Egypte, Babylone, le Mexique, la Chine se
sont constitué un alphabet dès l'époque préhistorique, que les Germains ont créé
un alphabet runique et prouvé plus tard leur vénération pour la lettre en inventant
sans cesse des caractères décoratifs, tandis que la première antiquité ignorait tota-
·-—- ·-- --—-·
'-· abete en usage au Sud et à l'Bst. Nous possédons des

alphi

lement les nombi

monuments épigraphiques nombreux de l'Asie mineure hittite et de la Crète, nous n'en avons pas un seul du temps d'Homère.
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— nous connaissons au contraire, dès le 3* millénaire et au delà, les noms et même les nombres d'années de règne de nombreux rois égyptiens dont le Nouvel Empire doit avoir possédé une connaissance sans lacune. Un symbole effrayant de cette volonté de durée se lit encore de nos jours sur les traits physionomiques, parfaitement reconnaissables, des grands pharaons qui peuplent nos musées. Sur la pointe de granit poli et luisant de la pyramide d'Amenemhet III, on lit encore aujourd'hui ces mots : « Ame-nemhet contemple la beauté du soleil », et sur l'autre face de la pyramide : « Haute est l'âme d'Amenemhet, plus haute que le sommet d'Orion, et elle est en relation avec l'univers souterrain. » N'est-ce pas une sujétion de la caducité, du pur présent, on ne peut plus opposée à l'antique ?

En face du puissant groupe de symboles vivants égyptiens et en connexion avec l'oubli que la culture antique répand sur toutes les parties de son passé extérieur et intérieur, apparaît au seuil de cette culture l'incinération des morts. A l'époque mycénienne, la consécration officielle de cette sépulture, indépendante de toutes celles qu'accomplissaient simultanément tous les peuples primitifs de l'âge paléolithique, était entièrement inconnue. Les tombes royales plaident même en faveur de la préférence donnée à l'inhumation. Mais au temps d'Homère comme à celui des Védas, on passe subitement, pour des raisons uniquement psychiques, de l'enterrement à l'incinération qui s'accomplissait, comme le montre l'Iliade, avec le pathos complet d'un acte symbolique — celui de la destruction et de la négation de toute durée historique.

A partir de ce moment, la plasticité de l'évolution psychique individuelle prend fin elle aussi. Le drame antique n'autorise pas plus de motifs purement historiques qu'il ne permet les thèmes du développement intérieur, et l'on sait avec quel courage l'instinct hellénique s'est insurgé contre le portrait dans les arts plastiques. Jusqu'à l'époque impériale l'art antique ne connaît qu'un sujet, qui lui est en quelque sorte naturel : le mythe1. Même les portraits idéaux de la plastique hellénistique sont mythologiques, autant que les biographies typiques à la Plutarque. Jamais Grec de valeur n'a écrit de mémoires fixant devant son regard spirituel une époque vécue. Socrate même n'a rien dit de significatif en ce sens sur sa vie intérieure. On se demande si l'hypothèse d'un instinct, supposé pourtant naturel dans la genèse d'un Parsifal, d'un Hamlet, d'un Werther, pouvait jamais exister dans une âme antique. On cherchera

i. D'Homère aux tragédies de Sénèque, à travers un millénaire complet, les fragments mythiques de Thyeste, Clytemnestre, Héraclès ne cessent d'apparaître sans aucun changement malgré leur nombre restreint. Dans la poésie d'Ocddent au contraire, l'homme faustien apparaît d'abord, comme Parsifal et Tristan, puis, transformé dans le sens de l'époque, comme Hamlet,'Don Quichotte et Don Juan, enfin dans une dernière transformation, également conforme au temps, comme Faust, Werther et, finalement, comme le héros du roman citadin moderne, mais toujours dans l'atmosphère et sous la condition d'un siècle déterminé.
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en vain dans Platon la conscience d'une évolution personnelle de sa doctrine. Ses divers écrits sont les rédactions pures et simple» de points de vue très différents, adoptés à des moments très différents. Leur lien génétique n'a pas fait l'objet de sa réflexion. Au contraire, dès le début de l'histoire spirituelle d'Occident, se place un fragment d'autoanalyse très intime, la Vita Nuova de Dante. D'où résulte aussi que chez Goethe, qui n'oubliait rien, dont les œuvres n'étaient, selon ses propres paroles, que les fragments d'une grande confession, il y avait si peu d'éléments antiques, c'est-à-dire purement présents.

Apres la destruction d'Athènes par les Perses, on jeta toutes les œuvres d'art antérieures aux ordures — d'où nous les ramassons aujourd'hui — et jamais on n'a vu un Hellène se préoccuper de faire connaître comme faits historiques les ruines de Mycene ou de Phaistos. On lisait son Homère sans penser, comme Schliemann, à fouiller la colline de Troie. On voulait du mythe, non de l'histoire. Des œuvres d'Eschyle et de philosophes présocratiques une partie était perdue dès la période hellénistique. Au contraire, Pétrarque collectionnait déjà les antiquités, les monnaies, les manuscrit», avec une piété et une dévotion si profondes qu'elles restent la propriété exclusive de notre culture; il collectionnait en homme qui sent historiquement, qui jette un regard en arrière sur de» univers abrupts, qui aspire au lointain — il entreprit le premier l'ascension d un pic alpestre — qui resta au fond étranger à son temps. L'âme du collectionneur ne peut se comprendre que par rapport à son temps. Plus passionné encore peut-être, mais d'une nuance différente, est le goût du Chinois pour les collections. Tous les Chinois qui voyagent cherchent à suivre de « vieilles traces » (Ku-tsi) et seul un profond sentiment historique peut expliquer le concept fondamental intraduisible de la nature chinoise, le tao. Au contraire, l'époque hellénistique ne collectionnait et ne montrait que les curiosités d'un charme mythologique, comme dans les descriptions de Pausanias, où le quand et le pourquoi strictement historiques ne viennent jamais en considération; tandis que le paysage égyptien s'était transformé des le temps du grand Thut-mosis en un vaste musée unique de stricte tradition.

Parmi les Occidentaux, c'étaient les Allemands qui inventèrent les horloges mécaniques, effrayants symboles du temps qui s'écoule, dont les coups sonores qui retentissent jour et nuit des tour» innombrables par-dessus l'Europe occidentale, sont peut-être l'expression la plus gigantesque dont soit jamais capable un sentiment historique de "univers1. On ne trouve rien de pareil dans le paysage et la ville atemporels antiques. Jusqu'à Périclès, on n'a mesuré le jour qu'à la longueur de l'ombre et ce n'est que depuis Aristote que la ψ pot — babylonienne — prit le sens d'« heure ». Auparavant,

i. L'abbé Gerbert (connu sous te nom du pape Sylvestre II), ami de l'empereur Othon III, inventa en l'an 1000, donc au début du style roman et du mouvement des Croisades, premiers symptômes d'une âme nouvelle, la pendule à roues et à sonnerie. C'est en Allemagne aussi gué furent inventées ver» 1200 les premières horloges d'église et un peu plus tard les montres de poche. On notera le rapport significatif entre la mesure du temps et la bâtiment du culte religieux.
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il n'existait pas en général de division exacte du jour. A Babylone et en Egypte, les clepsydres et cadrans solaires avaient été découverts à une époque très ancienne; mais à Athènes, c'est Platon le premier qui introduisit une forme de clepsydre pouvant réellement faire office d'horloge; et plus tard encore on adopta les cadrans solaires, simplement comme d'insignifiants instruments quotidiens, sans qu'il» aient apporté le moindre changement au sentiment de la vie antique.

Il faut encore mentionner ici la différence correspondante, très profonde et jamais suffisamment mise en relief, entre la mathématique antique et celle d'Occident. La pensée numérique antique conçoit les choses telles qu'elles sont, comme grandeurs, atemporelles, purement présentes. D'où la géométrie d'Euclide, la statique mathématique et la constitution définitive d'un système spirituel par la théorie des sections conique». Au contraire, nous concevons les choses telles qu'elles deviennent et se comportent, comme fonctions. D'où la dynamique, la géométrie analytique et le calcul différentiel1. La théorie moderne des fonctions est l'organisation grandiose de cette masse de pensées. C'est un fait bizarre, mais psychiquement très fondé, que la physique grecque — statique opposée à la dynamique — n ait ni connu m manqué d'horloge et qu'elle se soit abstenue de toute mesure du temps, alors que nous comptons par millième de seconde. L'entelechie d'Aristote est le seul concept atemporel — ahistorique — d'évolution qui existe.

Notre tâche se trouve dès lors toute tracée. Hommes de culture europèo-occidentale, doués de sens historique, nous sommes une exception, non la règle. L'« histoire universelle » est notre image de l'univers, non celle de Γ« humanité ». Pour l'Indou et l'homme antique, l'image d'un univers en devenir est inexistante, et si la civilisation d'Occident venait à s'éteindre, peut-être n'y aurait-il plus jamais de culture et, par conséquent, de type humain, pour qui Γ« histoire universelle » sera une aussi puissante forme d'être éveillé.

En effet — qu'est-ce que l'histoire universelle ? Une idée organisée du passé, sans doute un postulat intérieur, l'expression d'un sentiment de la forme. Mais un sentiment, si défini soit-il, n'est pas encore une forme réelle, et aussi sûrement que nous vivons et sentons l'histoire universelle, que nous croyons la dominer dans sa forme avec la plus entière certitude, aussi sûrement aussi nous ne connaissons d'elle, même aujourd'hui, que des formes, mais non la forme, contre-image de notre vie intérieure.

Assurément, ceux qu'on interroge sont tous convaincus qu'ils, pénètrent clairement et distinctement, d'un coup d'oeil, dans la

i. Il est remarquable que Newton donne à ce calcul le nom de fluxionnaire — à cause de certaines idées métaphysiques sur la nature du temps. Dans la mathématique grecque, U n'y a pas mention du temps.
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forme intérieure de l'histoire. Cette illusion repose sur ce fait que personne n'y a réfléchi sérieusement, qu'on doute encore beaucoup moins de son savoir parce qu'on ne pressent pas la qualité considérable de doutes qui peuvent s'élever à cet endroit. En fait, l'image de l'histoire universelle est une possession spirituelle sans examen que même les historiens de profession se transmettent d'une génération à l'autre sans jamais l'accompagner de cette petite portion de scepticisme qui, depuis Galilée, analyse et approfondit notre image innée de la nature.

t Antiquité — Moyen âge — Temps modernes : voilà le schéma d'une incroyable indigence qui exerce sur notre pensée historique un pouvoir absolu, voilà le non-sens qui nous a toujours empêchés de saisir exactement dans ses rapports avec l'histoire totale de l'humanité supérieure la position véritable, le rang, la forme et surtout la durée de ce petit monde fragmentaire qui depuis l'Empire germanique se développe sur le sol de l'Europe occidentale. Les cultures à venir pourront à peine croire qu'un plan aussi simpliste, rendu encore chaque siècle plus impossible par son cours rectiligne et ses proportions insensées, qui lui interdisent toute intégration naturelle de domaines acquis récemment à la lumière de notre conscience historique, se soit maintenu quand même sans secousse sérieuse. Car les protestations ne signifient rien que les historiens ont, de longue date, accoutumé d'élever contre ce schéma. Elles n'ont fait qu'estomper, sans le remplacer, l'unique plan existant. On a beau parler de moyen âge grec et d'antiquité germanique, ce n'est pas ainsi qu'on arrivera à une image claire et intérieurement nécessaire, où la Chine et le Mexique, les royaumes d'Axum et des Sassanides trouveront une place organique. De même, en transférant le point initial des « Temps modernes » des Croisades à la Renaissance et de là au début du xix« siècle, on prouve seulement qu'on tient le schéma lui-même pour intangible.

Ce schéma restreint la substance historique et, qui pis est, il en limite encore le théâtre. Ici, le paysage de l'Europe occidentale1 forme le pôle immobile — mathématiquement parlant, un point

i. Ici encore, l'historien est dominé par le préjugé fatal de la géographie — pour ne pas dire par la suggestion de la cane — qui admet un continent européen, ce qui lui fait croire à lui aussi qu'il est tenu de tracer une frontière idéale correspondante avec Γ« Asie ». Le mot Europe devrait être rayé de l'histoire. Il n'existe pas de type historique * européen ». Il est fou de parler d'« antiquité européenne » chez les Hellènes (Homère, Heraclite, Pythagore seraient-ils donc des Asiates?) et de leur « mission » de rapprocher les cultures asiatiques et européennes. Ces mots issus d'une interprétation superficielle de la carte ne correspondent à aucune réalité. ιλ terme d'Europe, avec tout le complexe d'idées qu'fl suggère, a seul créé dans notre conscience historique une unité que rien ne justifie entre la Russie et l'Occident. Ici, dans une culture de liseurs, formés par les livres, c'est une pure abstraction qui a conduit à des conséquences réelles immenses. On a faussé pour des siècles, dans la personne de Pierre le Grand, la tendance historique d'une masse populaire primitive en dépit de l'instinct russe qui limite très justement, avec une hostilité Intérieure Incarnée dans Tolstoï, Aksakow et Dostoïewski, les frontières de l'< Europe » à celles de la « Russie Mère ». Orient et Occident sont des concepts à pure substance historique. « Europe » est un son creux. Toutes les grandes créations de l'antiquité sont nées de la négation de toute frontière continentale entre Rome et Chypre, Byzance et Alexandrie. Tout ce qui s'appelle culture européenne est né entre la Vistule, l'Adriatique et le Guadalquivir. Même en supposant que la Grèce de Périclès * fût située en Europe », aujourd'hui elle ne l'est plus.


INTRODUCTION

unique sur une surface circulaire — et pourquoi si ce n'est parce que nous-mêmes, auteurs de cette image historique, y avons précisément notre domicile ? — pôle autour duquel tournent des millénaires d'histoire la plus grandiose et des cultures gigantesques établies au loin en toute modestie. Système planétaire de la plus originale invention, en vérité I On choisit un paysage unique et on décrète qu'il sera le centre d'un système historique. Ici est le soleil central. D'ici se diffuse la vraie lumière qui éclaire tous les événements historiques. D'ici, comme d'un point perspectif, on en peut mesurer la signification. Mais en réalité, c'est ici 1 orgueil qui parle, orgueil de 1 Européen occidental qu'aucun scepticisme n'arrête et qui déroule dans son esprit ce fantôme d'« Histoire universelle ». Nous lui sommes redevables de l'énorme illusion d'optique, depuis longtemps passée à l'état d'habitude, qui nous fait croire qu'au loin, en Chine et en Egypte, l'histoire de plusieurs millénaires se condense en quelques épisodes, tandis qu'auprès de nous, dans nos régions, depuis Luther et surtout Napoléon, les décades s'enflent comme des fantômes: Nous savons que c'est pure apparence quand un nuage semble se déplacer plus vite de près que de loin, ou un train ramper en traversant un paysage lointain; mais nous croyons que le tempo de la vieille histoire indoue, babylonienne ou égyptienne fut réellement plus lent que celui de notre passé très proche. Et nous trouvons leur substance plus mince, leurs formes plus faibles, plus étirées, parce que nous n'avons pas appris à tenir compte de la distance — intérieure et extérieure.

Que l'existence d'Athènes, Florence, Paris importe davantage que celle de Lp-yang et de Pataliputra à la culture d'Occident, on le comprend aisément. Mais qu'on fonde un schéma de l'histoire universelle sur ces jugements de valeur, personne n'en a le droit. Il faudrait alors permettre aux historienè chinois d'esquisser un plan d'histoire universelle où nos Croisades et notre Renaissance, César et Frédéric le Grand seraient passés sous silence comme des événements sans portée.. Morphologiquement parlant, pourquoi le xviil* siècle aurait-il plus de poids qu'un des soixante autres qui l'ont précédé ? N'est-ce pas ridicule d'opposer des « Temps modernes », limités à quelques siècles et localisés d'ailleurs essentiellement en Europe occidentale, à une « antiquité » embrassant autant de millénaires, à laquelle on ajoute en simple appendice, sans autre classification plus profonde, la masse entière de toutes les cultures préhelléniques? N'a-t-on pas même, pour sauver le schème suranné, supprimé comme prélude à l'antiquité l'histoire d'Egypte et de Babylone, qui forment chacun pour soi un organisme complet, capable de contrebalancer la soi-disant « histoire universelle » de Charlemagne à la guerre mondiale et au delà ? Ou bien rejeté en note, au bas d'une page, avec une mine embarrassée, les immenses complexes de la culture indoue et chinoise et ignoré en général les grandes cultures américaines sous prétexte de manquer de « cohésion » — avec quoi ?

J'appelle ce schéma, familier à l'Européen d'Occident, qui fait mouvoir les hautes cultures autour de nous comme autour d'un
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centre de tout événement historique, système ptolémaîque de l'histoire, et je considère comme une découverte copernicienne sur le terrain de l'histoire l'introduction, dans ce livre, d'une doctrine destinée à remplacer celle de Copernic et qui ne donne, en aucune manière, à l'antiquité et à l'Occident une place privilégiée à côté de l'Inde, de Babylone, de la Chine, de l'Egypte, de la culture arabe et mexicaine — univers particuliers du Devenir qui pèsent un poids égal dans la balance de l'Histoire et qui l'emportent souvent, par la grandeur de conception psychique, par la vigueur de croissance, sur la culture antique.

Le schéma Antiquité, Moyen âge, Temps modernes a son origine première dans le sentiment magique de l'univers; il apparut d'abord dans la religion des Perses et des Juifs depuis Cyrus, reçut dans le Livre de Daniel sur les quatre âges une forme apocalyptique et fut transformé en histoire universelle dans les religions postchrétiennes d'Orient, notamment dans les systèmes gnostiquesl.

Dans les limites très restreintes qui en sont le fondement spirituel, cette conception importante avait parfaitement le droit d exister. Il ne pouvait ici être question d'histoire indoue, ni même de celle d'Egypte. Le mot d'histoire universelle désigne dans la bouche de ces penseurs un acte unique, extrêmement dramatique, dont le théâtre était le paysage compris entre l'Hellade et la Perse. Il exprime le sentiment cosmique rigoureusement dualiste de l'Oriental, non dans sa polarité, comme la métaphysique contemporaine, par l'antithèse de l'âme et de l'esprit, du bien et du mal, mais dans sa périodicité2, comme une catastrophe imminente, tournant de deux époques comprises entre la création et la fin de l'univers, abstraction faite de tous les éléments non fixés, d'une part, par la littérature antique, d'autre part, par la Bible ou le Livre Sacré en tenant lieu. Dans cette image de l'univers, « Antiquité » et « Temps modernes » apparaissent comme l'antithèse alors courante du païen et du Juif ou du Chrétien, de l'homme antique et de l'Oriental, de la statue et du dogme, de la nature et de l'esprit sous forme temporelle, donc comme le drame de l'anéantissement de l'un par l'autre. La transition historique porte l'empreinte religieuse d'une résurrection. Image bornée, sans doute, et fondée sur des pensées entièrement provinciales, mais logique et parfaite en soi, tout en restant liée à ce paysage, i ce groupe humain et impossible à élargir naturellement.

C'est l'addition d'une 3« époque — nos « temps modernes » — qui a introduit, la première, dans cette image, sur le sol occidental, une tendance motrice. L'image orientale était stationnaire, antithèse finie persévérant dans son équilibre, avec une action divine unique

1. Windelband : Gesch. der Philosophie, 1900, p. 275 gq.

2. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul représente surtout la conception polaire, les apocalypses surtout la conception périodique de l'univers.
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pour centre. Admise et embrassée par une nouvelle espèce humaine toute différente, elle prit subitement, sans même qu on eût conscience de la bizarrerie d'un tel changement, la forme d'une ligne allant d'Homère ou d'Adam — les possibilités ont augmenté depuis l'apparition des Indo-Européens, de l'homme paléolithique et d« l'homme singe — pour monter ou descendre, par Jérusalem, Rome, Florence et Paris, au gré de l'historien, du penseur ou de l'artiste, qui interprète l'image trinitaire avec une liberté effrénée.

Aux concepts complémentaires de paganisme et de christianisme, on ajouta ainsi le concept définitif de « temps modernes » qui, par définition, clôt la méthode et qui, sans cesse « étiré » depuis les Croisades, ne semble plus pouvoir admettre de nouvelle extension1. On pensait, sans oser le dire, que quelque chose de définitif commençait par delà l'antiquité et le moyen âge, un 3e royaume qui réservait quelque paradis, un summum, un but final, dont chacun s'arroge la connaissance exclusive, depuis les scolastiques jusqu'aux socialistes de nos jours. Connaissance ésotérique aussi commode que flatteuse pour ses auteurs. On avait tout simplement identifié avec le sens de l'univers l'esprit d'Occident tel qu'il se reflète dans le cerveau d'un individu occidental. De grands penseurs tirèrent, ensuite, d'une indigence de l'esprit une vertu métaphysique, en prônant le schéma consacré par le sensus omnium, sans le soumettre à une critique sérieuse, comme le fondement d'une philosophie et en importunant chaque fois Dieu comme étant l'auteur de leur « plan universel ». La trinité mystique des âges offrait d'ailleurs pour le goût métaphysique une certaine séduction. Herder appelait l'histoire une éducation du genre humain, Kant un développement de l'idée de liberté, Hegel une autoréalisation de l'esprit universel, d'autres autrement. Mais tous ceux qui ont insufflé dans cette donnée absolue de la trinité des âges un sens abstrait quelconque ont cru avoir assez réfléchi sur la forme fondamentale de l'histoire.

Immédiatement au seuil de la culture occidentale, apparaît le grand Joachim de Flore, mort en 1202 2, premier penseur de la trempe de Hegel, qui ruine l'image cosmique dualiste d'Augustin et, avec le sentiment intégral du Gothique pur, oppose comme un 3e élément le christianisme nouveau de son temps à la religion de l'antiquité et à celle du Nouveau Testament : règnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a ébranlé jusqu'au fond de l'âme les meilleurs Franciscains et Dominicains, Dante et Thomas, et éveillé un regard cosmique qui s'empara peu à peu de toute la pensée historique de notre culture. Leasing, qui n'hésite pas à qualifier parfois de postérité 3 son temps oppose aux temps antiques, a transoorté cette idée des doctrines mystiques du xive siècle dan» son « Éducation du genre humain » (avec ses stades d'enfance, d'adolescence et d'âge mûr), et Ibsen, qui la développa dans son

1. On le reconnaît à l'expression, désespérée et ridicule, d'< époque contemporaine ».

2. K. Burdach : Reformation, Renaissance, Humanismus, 1918, p. 48 sq.

3. L'expression > les anciens », au sens dualiste, se trouve déjà dans l'Isagog de Porphyre (300 av. J.-C).
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drame L'Empereur et le Galiléen (où la pensée gnostique surgit aussitôt sous la figure du magicien Maximos), ne l'a pas dépassé d'un pas dans son célèbre discours de Stockholm en 1887. L'idée d'opposer sa propre personne comme une sorte de norme définitive est, manifestement, un besoin du sentiment de soi-même chez l'Européen occidental.

Mais l'œuvre de l'abbé de Flore était un coup d'œil mystique dans les mystères de l'ordre cosmique de Dieu. Elle devait perdre toute signification dès qu'on vint à en faire une conception rationnelle et le fondement d une pensée scientifique. Et c'est ce qui est toujours arrivé dans une mesure croissante depuis le xvir8 siècle. Mais c'est une méthode tout à fait fragile d'interprétation de l'histoire universelle que de lâcher la bride à ses convictions politiques, religieuses ou sociales et d'accorder aux trois phases, auxquelles on n'ose rien toucher, une direction qui mène exactement au point où l'on se trouve et qui impose selon le cas, comme mesure absolue, le règne de l'intelligence, l'humanité, le bonheur du,plus grand nombre, l'évolution économique, les lumières de la raison, la liberté des peuples, le pouvoir sur la nature, la paix.universelle et autres choses du même genre, à des millénaires d'histoire dont on démontre qu'ils n'ont pas compris ou pas atteint la mesure exacte, alors qu'en réalité ils voulaient tout simplement autre chose que nous. « Dans la vie, dit Goethe, on se propose manifestement la vie, non un résultat de celle-ci. » On devrait objecter cette parole à toutes les tentatives de ceux qui croient naïvement résoudre par unprogramme l'énigme de la forme historique.

Tous les historiens des arts et des sciences particuliers, y compris les économistes et les philosophes, dessinent la même image. On voit ainsi « la » peinture depuis les Égyptiens (ou les hommes des cavernes) jusqu aux impressionnistes, « la » musique depuis les chants de l'aveugle Homère jusqu'à Bayreuth, « la » sociologie depuis les habitants des cités lacustres jusqu'aux socialistes, suivre un progrès rectiligne fondé sur telle ou telle-tendance constante, sans considérer la possibilité d'une limite à la durée des arts, leur liaison à un paysage et à une espèce humaine déterminés dont ils sont l'expression, oubliant donc que toutes ces histoires sont la simple addition extérieure d'un certain nombre d'évolutions particulières, d'arts particuliers, n'ayant de commun entre eux que le nom et quelques éléments de technique manuelle.
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à celui de la forme intérieure. Pour l'histoire de l'humanité supérieure et ses progrès futurs, on affiche au contraire un optimisme effréné, au mépris de toute expérience historique, et donc orga-

Nous savons de chaque organisme qu'il est déterminé dans son temps, sa forme, la durée de sa vie et de chacune de ses manifestations vivantes, par les qualités de l'espèce dont il fait partie. Nul ne songera qu'un chêne millénaire est en train de commencer aujourd'hui même le cours réel de sa croissance. Nul n'attendra d'une
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nique, de telle sorte que chacun « postule » dans le donné fortuit du moment une « continuité » linéaire tout à fait eminente, non parce qu'il l'a scientifiquement démontrée, mais parce qu'il la souhaite. On compte ici sur des possibilités sans limite — jamais sur une fin naturelle — et l'on tire de chaque moment considéré une théorie de la continuité tout à fait enfantine.

Mais « l'humanité » n'a pas plus que le genre papillon ou orchidée un but, une idée, un plan. Ou bien Γ« humanité » est un concept zoologique, ou bien elle est un mot vide de sens1, Chassez ce fantôme de la région des problèmes formels de l'histoire et vous verrez surgir une abondance surprenante de formes réelles. Ici régnent une richesse, une profondeur, une émotion organiques immenses, qu'on a voilées jusqu'à ce jour par un mot à T'emporte-pi^ce, un schéma figé, des « ideala » personnels. Au lieu de cette image monotone d'une histoire universelle à forme linéaire, qu'on ne peut conserver qu'en fermant les yeux sur la masse écrasante des faits, je vois le théâtre d'une variété de cultures grandioses qui croissent avec une puissance cosmique originelle au sein d'un paysage maternel, qui sont liées chacune à ce paysage durant le cours entier de leur existence, qui impriment chacune leur propre forme à leur substance, l'humanité, et qui ont chacune leur idée, leurs passions, leur vie, leur volonté, leur sentiment, leur mort propres. Ici, il y a des couleurs, des nuances, des mouvements, que n'a découverts encore aucun regard spirituel. Il y a une croissance et une vieillesse des cultures, des peuples, des langues, des vérités, des dieux, des paysages, comme il y a des chênes, des pins, des fleurs, des branches, des feuilles, jeunes et vieux, mais il n'y a pas d'« humanité » vieillissante. Chaque culture a ses possibilités d'expression nouvelles qui germent, mûrissent, se fanent et disparaissent sans retour. Il y a beaucoup de plastiques, de peintures, de mathématiques, de physiques, entièrement différentes les unes des autres dans leur nature la plus intime, chacune ayant sa durée limitée, chacune achevée en soi, comme chaque espèce végétale a ses fleurs et ses fruits propres, son type propre de croissance et de décroissance. Ces cultures, natures vivantes de rang suprême, croissent dans une noble insouciance de leur but, comme les fleurs des champs. Elles appartiennent, comme les plantes et les animaux, à la nature vivante de Goethe, non à la nature morte de Newton. Je vois dans l'histoire universelle l'image d'une éternelle formation et transformation, d'un devenir et d un trépas miraculeux des formes organiques. Mais l'historien d'ateiier la voit sous la forme d'un taenia « préparant » sans cesse des époques.

En attendant, la série « Antiquité, Moyen âge, Temps modernes » a fini par épuiser ses effets. Malgré son étroitesse et son indigence comme fondement scientifique de l'histoire, elle fut cependant la seule philosophie qui ne soit pas entièrement dénuée de philosophie et qui nous a permis de classer nos connaissances : tout ce qu'on a classé jusqu'à ce jour en fait d'histoire universelle lui doit

t. « L'humanité? Mais c'est une abstraction. De tout temps, U n'a jamais existé que des hommes et il n'existera jamais que des hommes. » (Goethe à Luden.)
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un reste de substance. Mais nous avons atteint depuis longtemps la mesure des siècles qu'on pouvait tout au plus rapprocher dans ce schéma. L'accroissement rapide de la matière historique, notamment de celle qui est tout entière en dehors de ce schéma, commence à noyer l'image dans un chaos à perte de vue. Tous les historiens le savent et le sentent, qui ne sont pas tout à fait aveugles, et c'est pour ne pas tomber dans un naufrage total qu'ils s'accrochent encore à tout prix au seul schéma connu d'eux. Le mot moyen âge1, imprimé en 1667 par le professeur Horn de Leyde, est obligé de couvrir aujourd'hui une masse informe toujours extensible qui trouve une limite purement négative dans ce qu'on ne peut sous aucun prétexte attribuer aux deux autres groupes passablement ordonnée. L'incertitude des théories et des jugements sur l'histoire persane, arabe, russe, en est un exemple. On ne peut surtout pas nier plus longtemps que cette prétendue histoire de l'univers, restreinte en fait au début à la région de la Méditerranée Orientale, s'est limitée plus tard, par un changement subit de la scène, depuis les invasions germaniques (événement qui n'a d'importance que pour nous, que nous ayons donc fortement exagéré, qui a une signification purement occidentale et ne regarde déjà en rien la culture arabe), à l'Europe centrale et occidentale. Hegel a déclaré en toute naïveté qu'il ignorait les peuples qui ne cadraient pas avec son système de l'histoire. Mais ce n'est qu'un aveu d'honnête homme sur l'hypothèse méthodique, sans laquelle jamais historien n'est arrivé au but. On peut examiner dans ce sens la disposition de toutes nos œuvres historiques. C'est en effet une question de tact historique aujourd'hui que d'indiquer quels sont les courants de l'histoire qu'on étudie sérieusement et quels sont ceux qui ne comptent pas. Ranke en est un bon exemple.

Nous pensons aujourd'hui en continents. Nos philosophes et nos historiens seuls l'ignorent encore. Que peuvent signifier pour nous les concepts et les perspectives qui prétendent à une valeur universelle et dont l'horizon s'arrête à la frontière spirituelle de l'Europe occidentale ?

Lisez à ce sujet nos meilleurs livres. Quand Platon parle d'humanité, il entend les Hellènes opposés aux Barbares. Ceci correspond tout à fait au style ahistorique de la vie et de la pensée antiques et même dans ces conditions à des résultats justes et pleins de sens pour des Grecs. Mais que Kant se mette à philosopher sur des idéale éthiques, il affirme la valabilité de ses principes pour tous les hommes de toutes les espèces et de tous les temps. S'il ne le dit pas expressément, c'est parce qu'il pense que cela est évident pour lui

i. < Moyen-âge > est l'histoire de la région où régnait U latin des prêtres et des savants. I<ée prodigieuse» destinées du Christianisme oriental, qui s'avança jusqu'en Chine par le Turkestan et vers l'Abyssinie par Saba, n'entrent pas en ligne de compt e dans cette ι histoire universelle ».


et pour ses lecteurs. Dans son Esthétique, le principe qu'il formule n'est pas celui de l'art de Phidias ou de Rembrandt, mais tout de suite celui de l'art en général. Mais les formes nécessaires de la pensée, postulées par lui, ne sont jamais que celles de la pensée occidentale. Un coup d'oeil sur Aristote et les résultats essentiellement différents de sa philosophie aurait montré qu'il y avait ici un esprit non moins clair, mais d'une structure différente, qui réfléchit sur lui-même. Pour la pensée russe, les catégories occidentales sont aussi étrangères que pour celles-ci les catégories de la pensée chinoise ou grecque. Une- compréhension réelle et parfaite des mots originels antiques nous est tout aussi impossible que celle des mots russes1 et indous, et pour le Chinois moderne et l'Arabe, dont l'intelligence diffère complètement de la nôtre, la philosophie de Bacon à Kant n'a que la valeur d'une curiosité.

Ce qui manque au penseur d'Occident et qui ne devrait pas manquer précisément à lui : c'est de connaître le caractère historique relatif de ces résultats, eux-mêmes expression d'un être particulier et de cet être seul ; de savoir que leur valabilité a des limites nécessaires ; de se convaincre que ses « vérités immuables » et ses « connaissances éternelles » ne sont vraies que pour lui et éternelles que dans son image cosmique, et que c'est un devoir pour lui de les dépasser pour chercher celles que l'homme des autres cultures a tirées de lui-même avec une égale certitude. Tout cela appartient à la réalisation d'une philosophie de l'avenir. Cela seul s'appelle comprendre le langage formel de l'histoire, de l'univers vivant. Ici, rien de constant et de général. On ne parlera plus des formes de la pensée, du principe de la tragédie, du devoir de /'État. La valabilité universelle est une inférence toujours fausse de soi sur autrui.

Beaucoup plus suspecte encore apparaît cette image, quand on étudie les penseurs de la modernité occidentale depuis Schopenhauer; le centre de gravité de la philosophie passe du système abstrait à l'éthique pratique, au problème de la connaissance on substitue celui de la vie — de la volonté de vivre, d'être fort, d'agir. Ici, ce n'est plus Γ« Homme », abstraction idéale comme chez Kant, mais l'homme réel des temps historiques, celui qui se groupe en peuplades cultivées ou primitives à la surface de la terre, qui est F'ob'^t des études; ce qui rend tout à fait insensée la définition de 'a ' iructure des concepts derniers par le schéma Antiquité, Moyen âge, Temps modernes avec la restriction locale qui s'y rattache. Mais c'est le cas.

Voyons l'horizon historique de Nietzsche. Ses concepts de décadence, de nihilisme, de bouleversement de toutes les valeurs, de volonté de puissance, qui sont profondément fondés dans la nature de la civilisation occidentale et décisifs pour son analyse tout court — sur quels fondements reposent-ils à leur tour ? Sur les Romains et les Grecs, la Renaissance et l'Europe contemporaine, en y ajoutant un regard oblique et rapide sur la philosophie — mal comprise — de l'Inde, bref, sur l'Antiquité, le Moyen âge,

i. Cf. t. II, p. 361, note. — Vidée fondamentale du darwinisme pour un Russe authentique est tout aussi insensée que celle du système de Copernic pour l'Arabe.
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les Temps modernes. A parler strictement, il n'est pas allé plus loin, et les autres penseurs de son temps ne l'ont pas dépassé.

Mais quel rapport son concept du dionysisme a-t-il donc avec... la vie intérieure des Chinois très civilisés du temps de Confucius, ou d'un Américain moderne ? Que signifie le type du surhomme... pour le monde de l'Islam? Et quel sens donnera, comme antithèses créatrices, aux concepts de nature et d'esprit, de païen et de chrétien, d'antique et de moderne, l'âme d'un Indou ou d'un Russe? Tolstoï, qui nie du tréfonds de son âme humanitaire le monde des idées occidentales tout entier comme étranger et lointain, a-t-il quelque chose à faire avec le « Moyen âge », avec Dante, avec Luther? Ou un Japonais avec Parsifal et Zarathoustra? Un Indou avec Sophocle ? Et Schopenhauer, Comte, Feuerbach, Hebbel, Strindberg ont-ils un plus vaste horizon intellectuel ? Toute leur psychologie n'a-t-elle pas une signification purement occidentale malgré sa prétention à l'universalité ? Quelle comédie dans le féminisme d'Ibsen, qui se présente aussi avec la prétention d'attirer l'attention de Γ« humanité » entière, lorsqu'à sa fameuse Nora, grande bourgeoise nordique dont l'horizon équivaut environ à un loyer de 2.000 à 6.000 marcs avec une éducation protestante, on substitue la femme de César, Mme de Sévigné, une Japonaise ou une paysanne du Tyrol ! Mais Ibsen lui-même n'a que l'horizon de la classe moyenne citadine d'hier et d'aujourd'hui. Ses conflits dont la base psychique date de 1850 environ et survivra à peine à 1950 ne sont ni ceux du grand monde ni ceux de la basse classe, à plus forte raison des villes de population non européenne.

Tout cela est valeur épisodique, locale, le plus souvent restreinte à l'intelligence momentanée des grandes villes de type européen occidental, nullement valeur « éternelle » de l'histoire « universelle ». Et quand bien même il aurait cette valeur pour la génération d'Ibsen et de Nietzsche, ce serait justement méconnaître le sens du mot Histoire universelle — qui désigne non un choix, mais un tout —

3


ue de subordonner les facteurs situés hors de l'intérêt moderne, e les sous-estimer ou de les négliger. Or, c'est ce qui se fait dans une mesure très grande. Tout ce que l'Occident a dit et pensé jusqu'à ce jour des problèmes de l'espace, du temps, du mouvement, du nombre, de la volonté, du mariage, de la propriété, du drame, de la science, est resté étroit et douteux, parce qu'on visait à trouver la solution du problème au lieu de savoir qu'a plusieurs questions correspondent plusieurs réponses, que tout problème philosophique n'est que le désir refoulé de recevoir une réponse certaine déjà donnée dans la question, que les grands problèmes du temps ne sauraient jamais être trop considérés comme caducs et qu'il faut donc admettre un groupe de solutions historiquement déterminées, dont seul l'ensemble peut — débarrassé de toutes les mesures particulières d'appréciation — dénouer les grandes énigmes. Pour le pur connaisseur d'hommes, il n'existe aucun point de vue absolument exact ou absolument faux. Devant des problèmes aussi ardas que ceux du temps ou du mariage, il ne suffit pas d'interroger l'expérience personnelle, la voix intérieure, la raison, l'opinion des
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ancêtres ou des contemporains. On n'apprend ainsi que ce qui est vrai pour l'interrogateur et son temps, mais il y a autre chose. L'apparition des autres cultures parle un langage différent. Pour des hommes différents, il y a des vérités différentes. Pour le penseur, elles sont

critique occidentale combien par delà Γ problèmes à élucider, quelle finesse de sentiment formel, quel degré de psychologie, quel renoncement aux intérêts pratiques, quelle indépendance vis-à-vis d'eux et quelle immensité d'horizon restent à atteindre avant de pouvoir dire qu'on a compris l'histoire universelle, l'univers-histoire !

A tout cela, aux formes arbitraires, étriquées, extérieures, dictées par des désirs personnels qui les ont infligées à l'histoire, j'oppose la forme naturelle « copernicienne » du devenir universel, profondément inhérente à ce devenir et cachée seulement au regard prévenu.

J'en appelle à Goethe. Ce qu'il a nommé nature vivante est ce qui s'appelle ici Histoire universelle au sens très large, Univers-histoire. Goethe qui ne cessa comme artiste de créer la vie, l'évolution des formes, le devenir, non le devenu, comme le montrent Wilhelm Meister et Poésie et Vérité», détestait les mathématiques. Chez lui, l'univers mécanique s'opposait à l'univers organique, la nature morte à la nature ' vivante, la formule à la forme. Chaque ligne qu'il écrivit comme physicien devait montrer la figure en devenir, la « forme empreinte qui se développe en vivant ». Revivre par le sentiment, l'intuition, la comparaison, la certitude intérieure immédiate, l'imagination exacte et sensible : telle fut sa méthode pour serrer de près le mystère du phénomène en mouvement. Et c'est la méthode de la recherche historique en général. Il n'y en a point d'autre. Ce regard divin lui fit prononcer cette parole au soir de la bataille de Valmy, devant les feux du camp : « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque pour l'histoire du monde et vous pouvez dire que vous y étiez. » Aucun général, aucun diplomate, sans parler des philosophes, n'a senti l'histoire devenir d'une manière aussi immédiate. C'est le plus profond jugement qui fût jamais porté sur un haut fait historique au moment où il a lieu.

Et comme il est parti de la feuille pour poursuivre l'évolution de la forme végétale, la genèse du type vertébré, le devenir des couches géologiques — destin de la nature, non sa causalité — ainsi devons-nous étudier le langage formel de l'histoire humaine, sa structure périodique, sa logique organique, en partant de l'abondance des faits particuliers qui tombent sous nos sens.

On a compté jadis l'homme au nombre des organismes de la surface terrestre, et on avait raison. Sa constitution anatomique,
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ses fonctions physiologiques, son phénomène sensible tout entier

lyrique — malgré ressemblance de toute histoire humaine à celle de tout autre groupe d'êtres vivants supérieurs — thème d'innombrables contes, fables, légendes. Voulez-vous comparer ? Faites agir purement et profondément sur votre imagination l'univers des cultures humaines, sans le contraindre à rentrer dans un système préconçu; voyez dans les mots jeunesse, croissance, maturité, déclin, par lesquels vous exprimâtes régulièrement, et aujourd'hui plus que jamais, sur la société, la morale ou l'esthétique, des jugements de valeur subjectifs et très personnellement intéressés, des noms enfin objectifs d'états organiques; placez la culture antique comme phénomène achevé en soi, corps et expression de l'âme antique, en face des cultures égyptienne, indoue, babylonienne, chinoise, occidentale, et cherchez ce qu'ont de typique les destinées changeantes de ces grands individus et de nécessaire l'abondance fatale des faits imprévus : vous verrez alors se dérouler l'image de l'histoire universelle qui nous est naturelle à nous, hommes d'Occident, et seulement à nous.

io

Si de là nous revenons au problème restreint, il nous faudra chercher la morphologie de la situation européo-américaine d'Occident d'abord, entre 1800 et 2000. Nous aurons à définir le quand de cette époque dans le cadre de la culture occidentale tout entière, son sens comme chapitre biographique existant nécessairement sous telle ou telle forme dans chaque culture, la signification organique symbolique de son langage formel dans la politique, l'art, les œuvres sociales et spirituelles.

Une étude comparative permet de connaître la « simultanéité » de cette période avec l'hellénisme, en particulier de son apogée éphémère — représentée par la guerre mondiale — avec le passage de la période hellénistique à la période romaine. Le romanisme, avec son sens très aigu des réalités, son manque de génie, sa barbarie, sa discipline pratique, protestante, prussienne, donnera toujours à nous, qui sommes réduits aux comparaisons, la clé de l'énigme de notre propre avenir. Grecs et Romains — par là se distingue aussi le destin que nous avons accompli de celui qui est imminent. Car il y a longtemps qu'on aurait pu et dû trouver dans Γ« antiquité » une évolution dont la nôtre est le pendant parfait, différente dans tous ses détails extérieurs, mais absolument semblable dans la poussée intérieure qui porte le grand organisme veis sa propre réalisation. Nous aurions trouvé trait pour trait, depuis la «guerre de Troie» et les Croisades, Homère et le Nibelungenlied, en passant par le dorique et le gothique, le dionysisme et la Renaissance, Polyclète et Sébastien Bach, Athènes et Paris,


Aristote et Kant, Alexandre et Napoléon, jusqu'au stade de la cité cosmopolite et de l'impérialisme des deux cultures, un perpétuel alter ego de notre propre réalité.

Mais l'interprétation de l'image historique antique qui a servi ici de base — avec quel parti pris n'a-t-elle pas toujours été attaquée ? Quelle vanité ! Quelle partialité ! Quelle étroitesse d'esprit 1 C'est parce que nous nous sentions trop proches parents « des anciens » que nous nous sommes allégé démesurément la tâche. C'est dans la ressemblance extérieure qu'est le danger auquel succombent toutes les recherches sur l'antiquité, dès qu'elles ont passé de l'identification et de la classification magistrales des fouilles à leur interprétation psychique. Un préjugé vénérable qu'il faudrait finir par détruire veut que l'antiquité soit notre proche parente intérieure, parce que nous sommes présumés être ses disciples et ses enfants, parce qjue nous avons été effectivement ses adorateurs. Tout le travail religieux et philosophique, artistique et historique, social et critique du xixe siècle était nécessaire, non pour nous apprendre enfin à comprendre les drames d'Eschyle, la doctrine de Platon, Apollon et Dionysos, l'État athénien, le césa-risme — en quoi nous sommes bien loin de compte — mais pour nous faire sentir enfin l'immense distance qui nous les rend intérieurement étrangers et lointains, plus étrangers peut-être que les dieux mexicains et l'architecture indoue.

Nos idées sur la culture gréco-romaine ont toujours flotté entre deux extrêmes dans lesquels, sans exception, le schéma Antiquité, Moyen âge, Temps modernes a déterminé de prime abord les perspectives de toutes les « positions ». Les uns, hommes de la vie publique avant tout, économistes, politiciens, juristes, trouvent « l'humanité actuelle » en meilleur progrès, ils l'apprécient très haut et mesurent à elle tout ce qui a précédé. Il n'est pas un parti moderne qui n'ait déjà « apprécié » à ses principes Cléon, Marius, Thémistocle, Catilina et les Gracques. Les autres, artistes, poètes, philologues, philosophes ne se sentent pas chez eux dans le présent; ils se retranchent donc dans tel ou tel passé de l'histoire, y prennent position et en bannissent en dogmatistes absolus le moment présent. Les premiers voient dans l'hellénisme un « Je n'y suis pas encore », les autres dans la modernité un « Je n'y suis déjà plus », toujours impressionnés par l'image historique linéaire unissant les deux époques.

Ce sont les deux âmes de Faust qui se sont réalisées, dans cette antithèse. Le danger des premiers est la vanité intelligente. De tout ce qui fut culture et reflet de l'âme antique, ils ne conservent plus en mains qu'un faisceau de faits sociaux, économiques, politiques, physiologiques. Le reste prend le caractère de « conséquence secondaire », de « réflexe », d'« accompagnement ». De la prépondérance du mythe dans les chœurs d'Eschyle, de la vigueur terrienne prodigieuse dans la plus ancienne plastique grecque et ia colonne dorique, de l'ardeur du culte apollinien, de la profondeur encore tenace du culte impérial des Romains, pas la moindre trace dans leurs livres. Les seconds, romantiques tardifs pour la plupart,
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comme les trois derniers professeurs de Baie, Bachofen, Burck-hardt, Nietzsche, succombent au danger de toute idéologie. Ils se perdent dans les régions brumeuses d'une antiquité qui est un simple reflet de leur mentalité philologiquement constituée. Ils ont foi dans les fragments de la vieille littérature, seul témoignage assez noble pour eux — mais jamais culture ne fut aussi imparfaitement représentée que par leurs grands écrivains1. D'autres s'appuient davantage sur des sources plus prosaïques, documents juridiques, inscriptions, monnaies, que Burckhardt et Nietzsche avaient trop méprisés à leurs dépens et ils leur subordonnent la littérature traditionnelle avec son sens souvent minime de la vérité et de la réalité. Ainsi, à cause même de leurs fondements critiques différents, ils ne pouvaient l'un l'autre se prendre au sérieux. Je ne sache pas que Nietzsche et Mommsen se soient jamais accordé l'un à l'autre la moindre attention.

Mais ni l'un ni l'autre n'a atteint la hauteur d'où il pouvait dominer cette antithèse et la réduire à néant, ce qui n'était pourtant pas impossible. C'est le principe de causalité qui se venge ici d'avoir été transféré de la science naturelle à la recherche historique. On en vient inconsciemment à un pragmatisme superficiel, imitant l'image cosmique de la physique, troublant et obscurcissant sans l'éclaircir le langage formel de l'histoire, qui est d'une structure toute différente. On ne trouvait rien de mieux, pour soumettre la masse de la matière historique à une étude organisée et approfondie, que de traiter un complexe de phénomènes comme primaires, comme cause, et de lui subordonner les autres comme secondaires, comme effets ou conséquences. Les praticiens ne furent pas seuls, les romantiques aussi tombèrent dans le panneau, parce que l'histoire n'a pas été révélée non plus à leurs regards rêveurs avec sa logique propre et que le besoin de définir une nécessité immanente, dont on tentait l'existence, était trop puissant quand on ne voulait pas, comme Schopenhauer, tourner désespérément le dos à l'histoire en général.

II

Disons carrément qu'il y a une manière matérialiste et une manière idéologique de voir l'antiquité. Les partisans de la première déclarent que la descente d'un plateau est causée par la montée de l'autre. Ils démontrent — sans doute de façon péremp-toire — que cette règle ne souffre point d'exception. Nous trouvons donc chez eux la cause et l'effet, et — naturellement — les faits sociaux et sexuels, en tout cas purement politiques, représentent

i. If choix des chrestomathles est décisif, comme ne dépendant pas du seul hasard mats d'une tendance essentielle. I/attidsme du temps d'Auguste, fatigué, iterile, pédant, vivant du passé, a créé le concept de classiques et admis pour tels un tout petit groupe d'auteurs grecs jusqu'à Platon. Le teste, dont toute la riche littérature hellénistique, fut rejeté et perdu presque en entier. Ce groupe, dû au choix et au goût de» professeurs, qui fut conservé en grande partie, fut ensuite déterminant pour l'image imaginaire d'« antiquité classique > à Florence aussi bien que chez Winckelmann, Hölderlin, (iœthe et même Nietzsche.
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les causes, les faits religieux, spirituels, artistiques, les effets (quand toutefois le matérialiste souffre pour ces derniers le nom de faits). Inversement, les idéologues démontrent que la montée d'un plateau résulte de la descente de l'autre, et ils le prouvent avec la même exactitude. Ils s'abîment dans les cultes, les mystères, les rites, les secrets du vers et de la ligne, et jugent la vie triviale quotidienne, conséquence pénible de l'imperfection terrestre, à peine digne d'un regard oblique. A;ors, la série des causes étant aperçue distinctement, chacun montre que l'autre ne voit pas, ou qu'il ne veut pas voir, la cohésion manifeste des choses, et il finit par traiter son adversaire d'aveugle, de léger, d'idiot, d'absurde ou de frivole, de drôle et d'original ou de vulgaire philistin. L'idéologue est outré quand on lui parle sérieusement de problèmes financiers chez les Hellènes, et qu'au lieu des profonds oracles que rendait la Sibylle de Delphes on lui montre les vastes opérations bancaires auxquelles se livraient les prêtres delphiens avec les trésors du temple. Mais le politicien rit de ceux qui prodiguent leur admiration aux formules sacrées et au costume des éphèbes attiques, au lieu d'écrire sur la lutte des classes antiques un livre orné de nombreux et grands mots modernes.

Le premier type est déjà préformé dans Pétrarque. Il a créé Florence et Weimar, le concept de Renaissance et de Classicisme en Occident. Le deuxième se rencontre dès le milieu du xvine siècle, aux débuts d'une politique civilisée et d'une économie mondiale citadine, donc d'abord en Angleterre (Grote). Au fond, ce sont les conceptions du cultivé et du civilisé qui s'opposent ici, opposition profonde et trop humaine pour faire sentir et surtout disparaître les lacunes des deux points de vue.

Le matérialiste procède aussi à cet endroit en idéaliste. Il a aussi, sans le savoir ni le vouloir, fait dépendre ses connaissances de ses désirs. En fait, tous nos meilleurs esprits, sans exception, se sont agenouillés devant l'image de l'antiquité et ont renoncé dans ce cas unique à la critique effrénée. Les recherches sur l'antiquité ont toujours été entravées dans leur liberté et leur force par une sorte de terreur sacrée qui en a obscurci les résultats. L'histoire entière ne connaît pas de second exemple d'un culte aussi passionné voué par une culture à la mémoire d'une autre. Le fait d'avoir enchaîné idéalement l'antiquité et les temps modernes par un « Moyen âge », qui s'étend sur un millénaire d'histoire peu exploité, presque méprisé, n'est-il pas lui-même depuis la Renaissance l'expression de cette dévotion ? Nous autres, Européens d'Occident, nous avons sacrifié « aux Anciens » la pureté et l'indépendance de notre art, en nous interdisant tout travail avant de jeter un coup d'oeil oblique sur le « sublime modèle »; nous avons transféré chaque fois par la pensée, par le sentiment, dans l'image que nous nous sommes forgée des Grecs et des Romains, les désirs et les rêves les plus intimes de notre propre âme. Un psychologue spirituel racontera un jour l'histoire de cette illusion fatale de ce que nous avons chaque fois adoré comme antique depuis la période gothique. Peu de tâches seraient plus instructives pour comprendre intérieure-
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ment l'âme occidentale, depuis l'Empereur Othon III qui fut la première victime du Sud jusqu'à Nietzsche qui en fut la dernière.

Gœthe parle avec enthousiasme, dans son Voyage en Italie, de l'architecture du Palladio, devant lequel nous observons aujourd'hui une attitude très sceptique à cause de son style académique et froid. Il visite ensuite Pompéi sans nous cacher sa déception et n'en ressent qu'une « impression étrange, presque pénible ». Ce qu'il dit des temples de Poestum et de Ségeste, chefs-d'œuvre d'art hellénique, est embarrassé et insignifiant. Manifestement, il n'a pas reconnu l'antiquité quand elle s'est présentée à lui dans toute sa vigueur corporelle. Mais il en fut de lui comme de tous les autres. Ils se gardèrent bien de voir mainte chose antique pour sauver ainsi leur image intérieure. Leur « antiquité » fut chaque fois l'arrière-plan où ils dissimulèrent un idéal de vie qu'ils avaient eux-mêmes créé et nourri de leur meilleur sang, un réservoir pour leur propre sentiment cosmique, un fantôme, une idole. Ils s'engouent, dans les cercles littéraires et les salons poétiques, pour les descriptions téméraires de la vie des grandes cités antiques par Aristophane, Juvénal, Pétrone; pour la saleté et la populace du Midi; pour les scandales, les viols, les pédérastes, les phrynés, le culte phallique, les orgies des Césars — mais le même fragment de réalité observé dans les villes mondiales autour d'eux excite leurs lamentations et leurs rechignements et ils s'en éloignent. « Dans les villes, il ne fait pas bon vivre, on y rencontre beaucoup trop d'ardents. » Ainsi parlait Zarathoustra ! Ils célèbrent la pensée politique des Romains et méprisent ceux qui de nos jours conservent le moindre contact avec les affaires publiques. Il y a une classe de connaisseurs pour qui la différence entre la toge et le paletot, le cirque byzantin et le stand anglais, les voies alpestres antiques et les chemins de fer transcontinentaux, les trirèmes et les bateaux à vapeur, les lances romaines et les baïonnettes prussiennes, voire le canal de Suez, selon qu'il eût pour constructeur un pharaon ou un ingénieur moderne, possède une vertu magique, qui endort infailliblement le regard libre. Ils n'admettraient pas qu'une machine à vapeur soit le symbole d'une passion humaine et l'expression d'une énergie spirituelle, à moins qu'elle ne soit inventée par Héron d'Alexandrie. Et ils accuseraient de blasphème quiconque leur parlerait de chauffage central ou détenue des livres chez les Romains, au lieu du culte de Ta Grande Mère du mont Pessinus.

Maij les autres ne voient rien de plus. Ils croient épuiser l'essence de cette culture si étrangère à nous, quand ils ont parlé des Grecs comme de leurs sosies, et leurs déductions ne dépassent jamais un système d'identités qui n'effleurent même pas l'âme antique. Ils ne se doutent pas du tout que des termes comme république, liberté, propriété, désignent ici et là des choses qui n'ont pas entre elles la plus légère affinité. Ils se gaussent des historiens du temps de Gœthe et de la naïveté avec laquelle ils étalaient leur idéal politique dans leurs œuvres sur l'histoire antique, ou de l'enthousiasme qu ils mettaient à défendre ou à condamner les noms de Lycurgue, Brutus, Caton, Cicéron, Auguste; mais eux-mêmes sont incapables
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d'écrire un chapitre sans trahir le parti auquel appartient leur gazette du matin. Peu importe d'ailleurs qu'on considère le passé avec les yeux de Don Quichotte ou de Sancho-Pança : les deux chemins ne mènent pas au but. En fin de compte, chacun d'eux s'est permis de mettre en relief le fragment d'antiquité qui répondait le mieux, par hasard, à ses opinions personnelles, Nietzsche Athènes présocratique, les économistes la période hellénistique, les politiciens Rome républicaine, les poètes l'époque impériale. Est-ce à dire que les phénomènes religieux ou esthétiques précèdent les phénomènes sociaux et économiques ? Non, il n'y a ni antécédent ni conséquent. Celui qui a acquis la liberté absolue du regard ne trouve par delà tous les intérêts personnels, quelle qu'en soit l'espèce, ni dépendance, ni priorité, ni relation de cause à effet, ni en général aucune distinction entre la valeur et l'importance des faits. Ce qui donne son rang à chaque fait particulier, c'est simplement la plus ou moins grande pureté et la plus ou moins grande force de son langage formel, la puissance de sa symbolique — par delà le bien et le mal, la grandeur et la bassesse, l'utilitarisme et l'idéalisme.

12

Vu sous ce jour, le déclin de l'Occident ne signifie rien de moins que le problème de la civilisation. Nous sommes ici en face d'une des questions fondamentales de toute histoire supérieure. Qu'est-ce que ta civilisation, considérée comme la conséquence organique et logique d'une culture, comme son achèvement et sa fin ?

Car chaque culture a sa propre civilisation. C'est la première fois que ces deux mots, qui désignaient jusqu'à ce jour une vague distinction d'ordre éthique, sont pris dans un sens périodique pour exprimer une succession organique rigoureuse et nécessaire. La civilisation est le destin inévitable d'une culture. Ici, le sommet est atteint, d'où les problèmes derniers et les plus ardus de la morphologie historique peuvent recevoir leur solution. Les civilisations sont les états les plus extérieurs et les plus artificiels auxquels puisse atteindre une espèce humaine supérieure. Elles sont une fin; elles succèdent au devenir comme le devenu, à la vie comme la mort, à l'évolution comme la cristallisation, au paysage et à l'enfance de l'âme, visibles dans le dorique et le gothique, comme la vieillesse spirituelle et la ville mondiale pétrifiée et pétrifiante. Elles sont un terme irrévocable, mais auquel on atteint toujours avec une nécessité très profonde.

Aitisi seulement comprendra-t-on que le Romain est le successeur de l'Hellène. Ainsi seulement s'éclaire l'antiquité tardive d'une lumière qui trahit ses secrets les plus intimes. Car que peut vouloir dire ce fait — contestable seulement par des mots creux — que les Romains étaient des Barbares, des Barbares qui ne précèdent pas, mais ferment une grande évolution ? Sans âme, sans philosophie, sans art, racistes jusqu'à la brutalité, attachés sans vergogne au
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succès pratique, ils se dressent comme une barrière entre la culture hellénique et le néant. Leur faculté d'imagination visant uniquement au pratique — ils possédaient un droit sacré réglant les rapports entre les dieux et les hommes comme entre personnes privées, maïs ils n'avaient pas une seule légende divine d'origine proprement romaine — est un trait qu'on ne rencontre nulle part a Athènes. Ame grecque et intelligence romaine — voilà ce que c est. Telle est aussi Ta différence entre culture et civilisation. Et cela n'est pas vrai que pour l'antiquité. Le type de l'esprit fort, entièrement amétaphysique, surgit sans cesse. Il tient en mains la destinée spirituelle et matérielle de chaque période tardive. Il a exercé 1 impérialisme babylonien, égyptien, mdou, chinois, romain. C'est en de pareilles périodes que le bouddhisme, le stoïcisme, le socialisme ont mûri et passé à l'état de doctrines mondiales définitives, capables d'enflammer encore et de transformer une autre fois dans toute sa substance un groupe humain en voie de s'éteindre. La civilisation pure, en tant que fait historique, consiste dans une exploitation graduelle des formes devenues anorganiques et mortes.

Le passage de la culture à la civilisation s'accomplit dans l'antiquité au IVe, en Occident au xixe siècle. Désormais, les grandes décisions spirituelles n'ont plus lieu, comme au temps du mouvement orphique ou de la Réforme, dans le « monde entier », où il n'y a pas en fin de compte un 'seul village absolument insignifiant, mais dans trois ou quatre grandes villes mondiales, qui ont attiré à elles toute la substance historique et en face desquelles le paysage entier d'une culture tombe au rane de province, qui n'a plus à son tour qu'à nourrir les villes mondiales avec le reste de ses meilleurs hommes. Ville mondiale et province — ces concepts fondamentaux de toute civilisation font apparaître un problème formel d'histoire entièrement nouveau, que nous sommes justement en train de vivre aujourd'hui sans en avoir le moins du monde saisi toute la portée. Au lieu d'un univers, une ville, un point où se concentre la vie entière de vastes régions, tandis que le reste se fane; au lieu d'un peuple aux formes abondantes, qui a grandi dans le terroir, un nouveau nomade, un parasite habitant la grande ville, homme des réalités tout pur, sans tradition, noyé dans la masse houleuse et informe, irréligieux, intelligent, stérile, haïssant profondément le paysanat (et la noblesse terrienne qui en est la suprême expression) — que signifie ce pas de géant vers l'anorganique, vers la fin? La France et l'Angleterre ont accompli, l'Allemagne est en train d'accomplir ce pas. Après Syracuse, Athènes, Alexandrie, vient Rome. Après Madrid, Paris, Londres, suivent Berlin et New-York. Devenir province est le destin de régions entières non situées dans le rayon lumineux de l'une de ces villes, comme autrefois la Crète et la Macédoine, aujourd'hui le Nord scandinave1.

Jadis on se battait pour la conception de l'idée d'une époque, et

i. On n'oubliera pas, en étudiant Strindberg et Ibsen, que ce dernier surtout n'a jamais iti qu'un hôte dans l'atmosphère civilisée où ses problèmes se passent. Les motifs d'< Incendie » et de ι Rosmersholm > sont un mélange remarquable de provincialisme inni et d'horizon citadin théorique et livresque. Nora est l'image primaire d'une provinciale dévoyée par la lecture.


la lutte s'engageait sur le terrain des problèmes métaphysiques, posés par le dogme et le culte entre l'esprit terrien de la paysannerie (noblesse et clergé) et l'esprit « mondain » du patriciat des vieilles petites villes célèbres des temps doriques et gothiques. Telles furent les luttes pour la religion de Dionysos — par exemple sous le tyran Kleisthenès de Sikyon1 — et pour la Réforme dans les villes impériales allemandes ou dans les guerres des Huguenots. Mais de même que ces petites villes finirent par vaincre la campagne — une conscience purement citadine de 1 univers se trouve déjà chez Parménide et Descartes — de même elles sont vaincues à leur tour par la ville mondiale. C'est le processus de toutes les périodes tardives, ionique ou baroque. Aujourd'hui, comme au temps de l'hellénisme au seuil duquel se fonde une grande ville artificielle, donc étrangère à la campagne,-Alexandrie, ces villes de culture — Florence, Nuremberg, Salamanque, Brugge, Prague — sont devenues villes de province et opposent à l'esprit des villes mondiales une résistance intérieure désespérée. Ville mondiale signifie cosmopolitisme au lieu de « patrie2 », sens froid des réalités au lieu de respect pour la tradition et ses enfants, irréligion scientifique pétrifiant la religion du cœur qui l'a précédée, « société » au lieu d'États, droits naturels au lieu de droits acquis. L'argent, comme grandeur anorganique, abstraite, dépouillée de tout rapport avec le sens du sol fertile et les valeurs d'une économie domestique primitive — est un avantage que les Romains avaient sur les Grecs. Dès lors une conception sublime de l'univers était aussi une question d'argent. Ce n'est pas le stoïcisme grec de Chrysippe, mais le stoïcisme tardif de Caton et de Sénèque qui se fonde« sur la fortune, et ce n'est pas non plus la pensée socio-éthique du xviii6, mais celle du XXe siècle — quand elle veut passer d'une agitation professionnelle... lucrative... à l'action — qui est une affaire de millionnaires. La ville mondiale n'a pas un peuple, mais une masse. Son incompréhension du traditionnel, dans lequel elle combat la culture (la noblesse, l'église, les privilèges, la dynastie, les conventions artistiques, la possibilité d'une limite à la connaissance scientifique); son intelligence froide et perspicace, supérieure à celle du paysan; son naturalisme d'un sens tout nouveau, qui prend sa source dans les instincts les plus vieux et les conditions primitives de l'homme, par delà Socrate et Rousseau et loin derrière eux, en ce qui concerne toutes les questions sexuelles et sociales; le panent et circences oui reparait sous le manteau de la lutte des salaires et de la place de sport — tout cela marque, à côté de la culture définitivement achevée, à côté de la province, une forme tout à fait nouvelle et tardive, sans avenir, mais inévitable, de l'existence humaine.

r. C'est lui qui a interdit le culte du héros Adraste et la déclamation des chants d'Homère, afin d'enlever à la noblesse dorienne ses racines psychiques (560).

3. Mot profond, qui prend tout son sens dès que le Barbare devient un homme de culture, et qui le perd à nouveau, dis que le civilisé adopte la devise : ubi bene, ibi patria.

3. C'est pourquoi les premiers Romains qui passèrent au christianisme étaient ceux qui, financièrement, nt pouvaient pas arriver à acquérir la qualité de stolques. Cf. t. II, p. 602 sq.
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Voilà ce qu'il faut voir, non avec les yeux de l'homme de parti, de l'idéologue, du moraliste d'occasion, .qui tous regardent les choses sous l'angle de tel ou tel « point de vue », mais d'une hauteur atemporelle, l'œil fixé sur l'univers formel historique de milliers d'années — si l'on veut réellement comprendre la grande crise du présent.

Je vois des symboles de premier rang : dans l'effroyable misère du peuple romain, vanté sur toutes les inscriptions, redouté au loin par les Gaulois, les Grecs, les Parthes, les Syriens, qui habitait au temps du triumvir Crassus, tout-puissant spéculateur en bâtiments, des maisons locatives à plusieurs étage« dans les faubourgs obscurs de la capitale, d'où il apprenait avec indifférence ou avec une sorte d'intérêt sportif les succès des expéditions militaires; dans l'obligation imposée à mainte grande famille de l'ancienne noblesse, héritière des vainqueurs des Celtes, des Samnites et d'Hannibal, d'avoir à livrer ses résidences ancestrales ef à déménager dans de sordides maisons locatives pour n'avoir pas participé à l'ignoble spéculation; dans l'affreuse fosse commune qui, tandis que le long de la Via Appia s'élevaient les mausolées, encore admirés de nos jours, des grands financiers de Rome, recevait, avec les cadavres d'animaux et les ordures de la ville, les morts de la plèbe jusqu'au jour où, par crainte d'épidémies, Auguste fit boucher ce trou qui servit ensuite à Mécène pour fonder son célèbre parc; enfin dans les constructions arrogantes et colossales des Romains qui avoisinaient l'architecture profonde et modeste des Grecs dans le vieil Athènes dépeuplé, vivant de l'argent des touristes et de la charité des riches étrangers — comme ce roi juif Hérode, — et où les voyageurs de la plèbe romaine trop rapidement enrichie badau-daient devant les œuvres du siècle de Périclès, qu'ils ne comprenaient pas plus que les visiteurs américains ne comprennent la chapelle Sixtine de Michel-Ange, après avoir emporte ou acheté aux prix fantastiques à la mode toutes les œuvres d'art mobilier. Dans ces choses que l'historien n'a pas plus à louer qu'à blâmer, mais à peser morphologiquement, celui qui a appris à voir trouve une idée immédiate et claire.

( Car on verra qu'à partir de ce moment, tous les grands conflits d'idées dans la politique, l'art, la science, le sentiment, sont placés sous le signe de cette antithèse unique : Qu'est-ce que la politique civilisée de demain par opposition à la politique cultivée d'hier? Dans l'antiquité c'était la rhétorique, en Occident c'est le journalisme, tous deux au service de cette abstraction, qui représente la puissance de la civilisation : l'argent1. L'esprit financier pénètre insensiblement les formes historiques de l'être collectif, souvent sans les modifier ni les détruire le moins du monde. Par sa forme, l'Etat romain est resté du premier Scipion l'Africain à Auguste

i. A Rome et Byzance, on a élevé de« maisons locatives de 6 à io étages — sur aes rues larges de 3 m. au plus — qui s'écroulaient très souvent avec leurs habitants, à cause du manque de toute prescription de police sur les constructions. La majorité des ctvts Romani, qui ne vivaient que pour le panem et cinenses, ne possédaient l".}™6 Ç™? couchette chèrement payée dans l'insula grouillante comme une fourmilière. (Fohlmann : Aus Altertum und Gegenwart. iqii, p. 199 sq.)


beaucoup plus stationnaire qu'on le suppose généralement. Mais les grands partis ne sont plus qu'en apparence le centre de gravité des actions décisives. C'est une minorité de cerveaux supérieurs, dont les noms ne sont peut-être pas des plus connus en ce moment, qui décide de tout, tandis que la grande masse des politiciens de deuxième zone, rhéteurs et tribuns, députés et journalistes, élus des horizons provinciaux, maintiennent pour la foule l'illusion de la liberté de disposer de soi. Et l'art ? La philosophie ? Les idéale du temps platonicien et kantien valaient pour un groupe humain supérieur en général; ceux de l'hellénisme et d'aujourd hui, avant tout le socialisme, son frère spirituel, le darwinisme, avec ses formes tout à fait antigœthéennes de la lutte pour la vie et de la sélection naturelle, les problèmes féministes et maritaux d'Ibsen, Strindberg et Shaw, apparentés à leur tour au socialisme, les tendances impressionnistes d'une sensibilité anarchique, toute la clique des nostalgies modernes, des charmes et des souffrances qui s'expriment par la lyre baudelairienne et le musique de Wagner, ne sont pas pour le sentiment cosmique des ruraux et des hommes naturels en général, mais pour le cerveau des grands citadins exclusivement. Plus la ville est petite, moins l'exercice de cette peinture et de cette musique a de sens. A la culture appartiennent la gymnastique, le tournoi, l'agon; à la civilisation, le sport. Cela aussi distingue la palestre hellénique du cirque romain1. L'art même devient sport — c'est le sens de l'art pour l'art — devant un public très intelligent *de connaisseurs et de marchands, qu'il s'agisse de venir à bout de mesures instrumentales absurdes ou d'obstacles harmoniques, ou bien de « réaliser » un problème de peinture. Une nouvelle philosophie des faits apparaît, qui n'a plus qu'un sourire de reste pour les spéculations métaphysiques; une nouvelle littérature, besoin nécessaire à l'intellect, au goût et aux nerfs du grand citadin, inintelligible au provincial et détesté de lui. Ni la poésie alexandrine, ni la peinture du plein air ne sont faites pour le « peuple ». La transition est marquée, autrefois comme aujourd'hui, par une série de scandales qu'on ne rencontre qu'à cette époque. L'indignation des Athéniens contre Euripide et les peintures révolutionnaires d'Apollodore, par exemple, se renouvelle aujourd'hui dans la rébellion contre Wagner, Manet, Ibsen, Nietzsche.
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antiques et qui a rabaissé en tout cas considérablement la valeur

i. Depuis 1873, la gymnastique allemande, arec les formes très provinciales et originelles qu'elle reçut alors de Jahn, est en train de passer rapidement à un exercice sportif. La différence entre un stand berlinois aux grands jours de fête et un cirque romain était déjà très faible en 1914.

On peut comprendre les Grecs sans parler de leur vie économique, les Romains ne se comprennent que par elle. A Chéronée et à Leipzig, on s'est battu pour la dernière fois pour une idée. Dans la première guerre punique et à Sedan, les motifs économiques ne
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interne et la dignité du salarié libre. Parallèlement, ce sont les

spect des pays. On n'oubliera pas l'attitude prise envers le stoïcisme et le socialisme. C'est le césansme romain, amorcé par C. Flaminius, incarné pour la première fois dans Marius, qui enseigna d'abord à l'antiquité la splendeur de l'argent — entre les mains d'hommes d'affaires à l'esprit fort et puissamment doués. — Autrement ni César ni la civilisation romaine en général ne seraient intelligibles. Chaque Grec a un trait de Don Quichotte, chaque Romain un de Sancho-Pança — toutes leurs autres qualités disparaissent sous celles-ci.

13

En ce qui concerne la domination du monde par les Romains, elle est un phénomène négatif dû, non à une surmesure de puissance — que les Romains n'avaient plus après Zama — mais à un manque de résistance chez leurs adversaires. Les Romains n'ont nullement conquis le monde. Ils n'ont fait que s'emparer de ce qui était le butin de tous. L'imperium Romanum résulte non de la tension extrême de tous ses moyens militaires et financiers, comme ce fut jadis le cas de Carthage, mais de la renonciation de l'Orient à son ancienne liberté. Qu'on ne se laisse pas éblouir par la splendeur des succès militaires t Avec une poignée de légions mal exercées, mal commandées,' mal disposées, Lucullus et Pompée ont subjugué des empires entiers, ce qui eût été inimaginable au temps de la oataille d'Ipsus. Le danger de Mithridate, danger réel pour ce système de forces matérielles jamais contrôlé sérieusement, n'aurait jamais existé comme tel pour les vainqueurs d'Hannibal. Après' Zama, les Romains n'avaient plus combattu contre une grande puissance militaire et ils ne l'auraient pas pu1. Leurs guerres classiques étaient la guerre des Samnites, de Pyrrhus et de Carthage. Leur grand jour fut Cannes. Aucun peuple n'a jamais chaussé le cothurne durant des siècles. Le peuple prusso-allemand qui a vécu les heures tragiques de 1813, 1870 et 1914 en a plus que les autres à son actif.

J'enseigne ici l'impérialisme, dont l'Egypte« la Chine, le monde romain, indou, islamique, sont les formes pétrifiées qui subsistent encore durant des siècles et des millénaires et qui sont susceptibles de passer de la poigne d'un conquérant à l'autre — corps morts, masses humaines amorphes, sans âme, substance usée d'une grande histoire, — l'impérialisme comme symbole typique de la fin. Impérialisme est civilisation pure. Le destin d Occident est- dans ce phénomène irrévocable. L homme cultivé a son énergie dirigée en dedans, le civilisé en dehors. Aussi vois-je dans Cecil Rhodes le

i. La conquête de la Gaule par César était littéralement une guerre coloniale, c'est-à-dire d'activité unilatérale. Le point culminant qu'elle constitue pour la stratégie postérieure ne fait que confirmer la décroissance rapide des œuvres réellement stratégiques des Romains.
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premier homme d'un temps nouveau. Il représente le style politique d'un avenir plus lointain, occidental, germanique et spécialement allemand. Sa parole : « l'expansion est tout », renferme sous cette forme napoléonienne la tendance très pure de toute civilisation mûre. Elle est vraie des Romains, des Arabes, des Chinois. Il n'y a point ici de choix. Ce n'est même pas la volonté consciente de l'individu, ou de toute une classe, ou d'un peuple, qui décide. La tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démonique et de fantastique, empoignant l'homme tardif du stade grand citadin, le contraignant a son service et abusant de lui, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non1. Vivre, c'est réaliser le possible, le pur cerveau ne connaît que des possibilités extensives2. Le socialisme actuel, encore insuffisamment développé, a beau s'insurger contre l'expansion, un jour il la représentera lui-même avec la plus grande distinction, avec toute la véhémence d'un destin. Ici, le langage formel de la politique — comme expression intellectuelle immédiate d'une espèce humaine — touche à un profond problème métaphysique, au fait, confirmé par la valeur absolue du principe de causalité, que l'esprit est le complément de l'étendue.

C'est tout à fait en vain qu'on combattait dans les Etats chinois en mal d'impérialisme (480-230 = antiquité 300-50) le principe impérialiste (lienheng), représenté surtout dans la pratique par Γ« Etat romain » Tsin3, en théorie par le philosophe Dschang-yi, en lui opposant l'idée d'une société des nations (hohtsung) appuyée sur maintes pensées de Wang-Hu, un sceptique profond qui connaissait les hommes et les possibilités politiques de cette époque tardive. Tous deux sont les adversaires de l'idéologie de Laotsé et de son abolition de la politique, mais le Lienheng avait pour lui la tendance naturelle de la civilisation expansive.

Rhodes apparaît comme le premier précurseur d'un type césa-rique occidental dont l'heure n'a pas encore sonné. Il occupe le centre entre Napoléon et l'homme de violence des siècles futurs immédiats tel ce Flaminius, qui depuis 232 poussait les Romains à dompter les Gaulois cisalpins et à commencer ainsi leur politique d'expansion coloniale, l'avait été entre Alexandre et César. Flaminius était, au sens strict4, un particulier exerçant un pouvoir politique prépondérant en un temps où l'idée d'État était sous l'emprise de facteurs économiques, qui furent certainement à Rome le premier type d'opposition césarique. Avec lui finit l'idée de service d'Etat et commence la volonté de puissance, qui ne compte que sur les forces, jamais sur les traditions. Alexandre et Napoléon étaient des romantiques au seuil de la civilisation, dont ils sentaient

i. Les Allemands modernes sont l'exemple illustre d'un peuple devenu ezpansif sans le savoir ni le vouloir. Ils l'étaient déjà quand ils s'imaginaient être le peuple de Goethe. Bismarck n'a même pas pressenti ce sens plus profond de l'époque fondée par lui. Il crut avoir atteint le terme d'une évolution politique.

a. C'est peut-être ce qu'entendait Napoléon quand il disait à Gœthe cette phrase significative : > Que veut-on dire aujourd'hui par destin? Mais la politique, c'est le destin. »

3. Qui a donc fini par donner son nom à l'imperium chinois, car Tsin signifie Chine.

4. Car sa puissance réelle ne correspondait plus au sens d'aucune fonction publique.

50
LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

déjà le souffle évident et frais, mais l'un se plaisait dans le rôle d'Achille et l'autre lisait Werther. César était simplement un homme d'affaires d'une intelligence prodigieuse.

Mais Rhodes entendait déjà par politique victorieuse uniquement le succès territorial et financier. C est le trait romain de son caractère, dont il avait à peine conscience. La civilisation occidentale ne s'était pas encore incarnée avec une telle énergie et une telle pureté. Seules ses cartes géographiques pouvaient le plonger dans une sorte d'extase poétique, lui fils de pasteurs puritains, arrivé sans argent en Afrique du Sud où il acquit une fortune colossale, instrument de puissance pour ses buts politiques. Son idée d'un chemin de fer transafricain du Cap au Caire, son projet d'Empire sud-africain, sa puissance spirituelle sur les magnats du sous-sol, financiers de fer qu'il obligea à mettre leur fortune au service de ses idées; sa capitale de Bpulouvayo, dont l'homme d'État tout-puissant, sans rapport définissable avec l'État, a fait une résidence future taillée à la mesure des rois; ses guerres, ses actes diplomatiques, ses systèmes routiers, ses syndicats, ses armées, sa conception du «'grand devoir des cerveaux envers la civilisation » — tout cela prélude, grand et magnifique, à un avenir qui nous est encore réservé et qui doit clore définitivement l'histoire de l'Européen d'Occident.

Quiconque ne comprend pas qu'on ne peut rien changer à cette fin, qu'il faut la vouloir ou rien, qu'il faut aimer ce destin ou désespérer de l'avenir et de la vie; quiconque ne sent pas ce que renferment aussi de grandiose cette activité des fortes intelligences, cette énergie et cette discipline des natures dures comme fer, ce combat par les moyens les plus ardus et les plus abstraits; quiconque s'égare dans l'idéalisme d'un provincial en quête du style vivant des temps écoulés : celui-là doit renoncer à comprendre l'histoire, à la revivre, à la créer.

Ainsi l'Imperium Romanum n'apparaît plus comme un phénomène unique, mais comme un produit normal d'une spiritualité rigoureuse et énergique, cosmopolite, éminemment pratique, état final type qui a déjà existé plusieurs fois, mais qui n'a pas pu encore être identifié. Comprenons enfin que le secret de la forme historique n'est pas à la surface et ne peut être révélé par la similitude des costumes ou des scènes; qu'il y a dans l'histoire des hommes, comme en zoologie et en botanique, des phénomènes qui se ressemblent à s'y tromper sans avoir la moindre parenté intérieure — Charlemagne et Harun-ar-Raschid, Alexandre et César — et d'autres qui en dépit de leur très grande différence extérieure expriment des choses identiques — Trajan et Ramsès II, les Bourbons et le Demos attique, Mohammed et Pythagore. Sachons que le XIXe et le xxe siècles, sommets prétendus d'une histoire universelle en progrès rectiligne, sont un degré de croissance qu'on peut examiner réellement, dans chaque culture parvenue à sa pleine maturité, non avec les socialistes, les impressionnistes, les voies électriques, les torpédos et les équations différentielles, qui n'appartiennent qu'au corps du temps, mais avec notre propre spiritualité de civilises qui possède, elle aussi, des possibilités toutes diffe-
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rentes de création extérieure. Sachons en conséquence que le moment .actuel représente un stade transitoire qui se manifeste avec sûreté dans de certaines conditions; qu'il y a donc des situations très précises, postérieures à notre situation actuelle; qu'elles ont déjà maintes fois existé dans l'histoire passée et que, par conséquent, l'avenir occidental n'est pas un amont sans rives, ni un progrès dans le sens de nos idéale du moment, avec des espaces de temps fantastiques, mais un événement particulier de l'histoire, strictement limité, inévitablement défini dans sa durée et sa forme, s'étendant sur peu de siècles et dont les traits essentiels peuvent être perçus et mesurés d'après les exemples précédents.

H

Quiconque atteint ce sommet y trouvera le fruit tout prêt. A cette seule idée se rattachent et se résolvent sans difficulté les problèmes particuliers religieux, esthétiques, métaphysiques, éthiques, politiques et économiques, qui ont occupé depuis des siècles l'esprit moderne avec passion, mais sans succès définitif.

Cette idée appartient aux vérités qui ne peuvent plus être contestées, dès qu'on les a exprimées une fois en toute ciane. Elle relève des nécessités intérieures de la culture occidentale et de son sentiment cosmique. Elle est propre à modifier de fond en comble l'opinion de ceux qui l'auront entièrement comprise, c'est-à-dire intérieurement assimilée. C'est approfondir prodigieusement notre image cosmique naturelle et nécessaire que de pouvoir poursuivre aussi dans l'avenir les grandes lignes de l'évolution historique où nous vivons et que nous avons appris jusqu'ici à considérer dans
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de la vie.

On était libre jusqu'à ce jour d'espérer de l'avenir ce qu'on voulait. Quand les faits manquent, le sentiment guide. Désormais, chacun aura le devoir d'apprendre de l'avenir ce qui peut arriver, donc ce qui arrivera, avec l'invariable nécessité d'un destin, donc tout à fait indépendamment de nos ideala, de nos espoirs, de nos désirs personnels. Si on veut employer le terme équivoque de liberté, on entendra par là que nous ne sommes plus libres d'accomplir ceci ou cela, mais le nécessaire ou rien. Sentir que cette nécessité est un « bien », est le propre de l'homme des réalités. Mais la regretter ou la blâmer n est pas pouvoir la changer. A la naissance appartient la mort, à la jeunesse la vieillesse, à la vie en général sa forme et les limites prédéterminées de sa durée. Le présent est une époque civilisée, non une époque cultivée. Ainsi toute une série de matières vivantes se révèlent désormais impossibles. On peut le regretter et affubler ce regret d'un manteau de philosophie ou de lyrisme pessimistes — et on le fera dans l'avenir, — mais on n'y
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pourra rien changer. Il ne sera plus permis d'admettre en toute évidence, dans aujourd'hui et demain, la naissance ou la floraison de ce qu'on souhaite, précisément même quand l'expérience historique s inscrit en faux contre ce souhait.

On m'objectera qu'un tel aspect de l'univers, qui donne la certitude sur les grandes lignes et la direction de l'avenir et tranche ainsi les espérances lointaines, est une vue pessimiste et qui serait fatale pour beaucoup de gens si elle parvenait jamais à dépasser les limite· d'une simple théorie pour devenir la conception pratique du groupe de personnalités entrant réellement en ligne de compte pour l'organisation de l'avenir.

Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes des civilisés, non des hommes du gothique ou du rococò; nous avons à compter avec les faits durs et sévères d'une vie tardive, qui n'a pas son pendant dans Athènes de Périclès, mais dans Rome des Césars. Pour l'Européen occidental, il ne sera plus question d'une grande peinture ou d'une grande musique. Ses possibilités architectoniques sont épuisées depuis cent ans. Il ne lui reste plus que des possibilités extensives. Mais alors, je ne vois pas quel inconvénient il y aurait à informer à temps une génération, active et gonflée d'espérances sans borne, qu'une partie de ces espérances la mènerait à un échec certain. Quand bien même ces espérances lui seraient très chères, celui qui est digne de quelque chose finira par triompher. Sans doute, la
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de la peinture. Ceux-là peuvent mourir. On s'était entendu jusqu'à nos jours à n'admettre de limite d'aucune sorte dans ces activités; on croyait que chaque temps avait aussi sa tâche à remplir dans chaque genre d'activité; on la trouvait même au besoin par la violence et en maugréant, et ce n'est en tout cas qu'après la mort qu'on savait si cette foi était fondée et si le travail d'une vie entière avait été nécessaire ou superflu. Mais tous ceux qui ne sont pas de simples romantiques nieront cette échappatoire. Elle n'est point la fierté caractéristique du Romain. Qu importe à ceux qui aiment mieux s'entendre dire devant une mine épuisée : « Ici on creusera demain un nouveau filon » — comme on en creuse aujourd'hui dans l'art avec ses théories du style absolument erronées — au lieu de regarder la riche couche de minerai inexploitée à côté d'eux? Je considère donc ma doctrine comme une grâce pour les générations futures, car elle leur montre ce qui est possible, et donc nécessaire, et ce qui n'appartient pas aux possibilités du temps. Jusqu'ici l'on a gaspillé sur de fausses voies une somme inouïe d'esprit et de force. L'Européen d'Occident, si historique dans sa pensée et dans son sentiment, a une époque de sa vie où il n'est jamais conscient de sa véritable direction. Il tate, il cherche, il s'égare, quand les circonstances extérieures ne lui sont pas favorables. Ici, le travail des siècles lui a enfin rendu la possibilité d'apercevoir la situation de sa vie en rapport avec sa culture entière et de vérifier ses capacités et ses devoirs. Si, sous l'impression de ce livre, les hommes de la
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génération nouvelle se tournent vers la technique au lieu de la poésie lyrique, vers la marine au lieu de la peinture, vers la politique au lieu de la philosophie, ils auront accompli mon désir et on ne pourra rien leur souhaiter de meilleur.

II me reste à définir le rapport d'une morphologie de l'histoire universelle avec la philosophie. Toute recherche historique pure est pure philosophie — ou simple travail de fourmis. Mais le philosophe systématique tourne dans une erreur grave quant à la durée des résultats de ses études. Il oublie que toute idée vit dans un univers historique, dont elle partage par conséquent le destin général de la caducité. Il s'imagine que la pensée supérieure a un objet éternel et invariable, que les grands problèmes sont les mêmes en tous temps et qu'on finira par leur donner une réponse unique.

Mais question et réponse se réduisent ici au même, et tout grand problème qui implique dès la base le désir passionné d'une réponse très précise a simplement la signification d'un symbole de la vie. Il n'y a pas de vérités éternelles. Chaque philosophie est une expression de son temps et de lui seul, et on ne trouverait pas deux époques ayant les mêmes intentions philosophiques, dès qu'il s'agit de philosophie réelle et non de ces fadaises académiques sur les formes du jugement ou les catégories du sentiment. La différence n'est pas entre l'immortalité et fa caducité des doctrines, mais entre des doctrines qui ont vécu un temps et celles qui n'ont jamais vécu. L'immortalité des idées devenues est une illusion. L'essentiel est de savoir quel homme elles incarnent. Plus cet homme est grand, plus la philosophie est vraie — vraie notamment au sens de vérité intérieure d'une grande œuvre d'art, ce qui est indépendant de la démonstrabilité et même de la non-contradiction de ses principes particuliers. Dans le cas suprême, elle peut épuiser la substance totale d'une époque, se réaliser en soi et transmettre ainsi cette substance, incarnée dans une grande forme, dans une grande personnalité, à l'époque suivante. Le costume scientifique, le masque savant dont elle s'accompagne ne pèsent pas dans la balance. Rien de plus facile que de fonder un système à la place d'idées qu'on n'a pas. Mais même une bonne idée a peu de valeur si elle vient d'une tête vide. Le seul critérium d'une doctrine est sa nécessité pour la vie.

C'est pourquoi je vois la pierre de touche du penseur dans la valeur de son coup d'oeil sur les grands faits de son temps. Cela seul prouvera si ses définitions et ses analyses sont d adroites jongleries avec une science livresque, ou si c'est l'âme même du temps qui parle dans ses œuvres et ses intuitions. Une philosophie sans pnse ni emprise sur la réalité ne sera jamais une philosophie de premier rang. Les présocratiques étaient des marchands et des politiciens de grand style. Platon a failli perdre sa vie pour avoir voulu réaliser ses idées politiques à Syracuse. Le même Platon
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a trouvé cette série de principes géométriques qui furent pour Euclide les premiers jalons de son système de la mathématique antique. Pascal en qui Nietzsche ne connaît que le « Chrétien brisé », Descartes, Leibniz furent les premiers mathématiciens et techniciens de leur temps.

Les grands « présocratiques » de Chine, depuis Kwantsi (670) jusqu'à Confucius (550-478), furent des hommes d'État, des régents, des législateurs, comme Pythagore etParménide, Hobbes et Leibniz. Ce n'est qu'avec Laotsé, ennemi de toute puissance d'État et de
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temps, il était une exception devant ce type vigoureux de philosophe pour qui théorie de la connaissance signifiait connaissance des grands problèmes de la vie réelle.

Et je trouve ici une objection solide contre tous nos philosophes du passé récent. Il leur manque le rang décisif dans la vie réelle. Aucun d'eux n'est intervenu résolument, même par un acte, même par une grande pensée, dans la grande politique, l'évolution de la technique moderne, des transports, de l'économie politique, dans un problème quelconque de la grande réalité. Aucun ne compte le moins du monde dans la mathématique, la physique, l'économie politique, comme c'était encore le cas chez Kant. Un coup d'oeil sur d'autres temps donne la signification de ce phénomène. Confucius fut plusieurs fois ministre; Pythagore a organisé un important mouvement politique qui rappelle l'État de Cromwell et que les historiens de l'antiquité ne cessent encore de sous-estimer; Goethe, dont l'activité ministérielle fut exemplaire et à qui manqua, hélas ! un grand État comme champ d'expérience, s'est intéressé aux canaux de Suez et de Panama dont il prédit exactement les délais de construction et les conséquences économiques mondiales. La vie économique américaine, ses réactions sur la vieille Europe et le machinisme alors en progrès l'ont occupé sans relâche. Hobbes fut un des pères du grand projet annexionniste de l'Amérique du Sud a l'Angleterre, et bien qu'on s'en soit tenu à l'occupation de la Jamaïque, il a du moins l'honneur d'être parmi les fondateurs de l'Empire colonial anglais. Leibniz, certainement l'esprit le plus prodigieux de la philosophie occidentale, créateur du calcul infinitésimal et de l'analysis situt, a pris une part active à toute une série
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qu'aurait l'Egypte pour la politique mondiale française, idées étaient si avancées pour le temps (1672) qu'on était convaincu plus tard que Napoléon s'en était inspiré lors de son expédition en Orient. Leibniz constatait dès ce moment ce que Napoléon a compris de plus en plus clairement depuis Wagram : que les conquêtes du Rhin et de la Belgique ne pouvaient améliorer pour longtemps la situation de la France et que le détroit de Suez deviendrait un jour la clé de la domination du monde. Sans doute,' le roi n'était pas de taille a comprendre les explications stratégiques et politiques du philosophe.


Quand on a vu des hommes de ce format, on a honte de jeter les 'yeux sur les philosophes d'aujourd'hui. Quelle frivolité dans la personne ! Quelle vulgarité d'horizon politique et pratique ! Comment se fait-il qu^ la simp'e idée que l'un d'eux prouverait son rang spirituel comme homme d'État, comme diplomate, comme organisateur de grand style, comme directeur de telle ou telle grande entreprise coloniale, commerciale, des transports, notre pitié est franchement excitée? C'est qu'ils n'ont pas de courage, que leur nature intérieure manque de poids. Je cherche en vain à découvrir autour de moi par où quelqu'un s'est conquis un nom dans un problème imponant du jour, fût-ce en rendant un profond jugement, en devançant le problème décisif. Je ne trouve que provincialisme comme tout le monde en a. Quand je prends le livre d'un penseur moderne, je me demande quels sont ses sentiments sur la réalité de la politique mondiale, sur les grands problèmes de la ville mondiale, du capitalisme, de l'avenir de l'État, des rapports de la technique avec la fin de la civilisation, sur la question russe, sur la science en général. Gœthe eût compris et aimé tout cela. Nos philosophes vivants sont aveugles. Ce n'est pas là, je le répète, la substance philosophique, mais un symptôme évident de sa nécessjté intérieure, de sa fécondité et de son rang symbolique.

Il ne faudrait pas s'illusionner sur la portée de ce résultat négatif. Il est manifeste que le sens dernier de l'activité philosophique a été perdu de vue. On la confond avec le sermon, l'agitation, le feuilleton, ou la spécialité scientifique. On est descendu de la perspective de l'aigle à celle de la grenouille. Il ne s'agit de rien de moins que de savoir si une philosophie véritable est possible aujourd'hui ou demain. Dans la négative, mieux vaudrait se faire planteur ou ingénieur, quelque chose de vrai et de réel, au lieu de ressasser des thèmes usés sous prétexte d'un « récent élan de la pensée philosophique », et il serait plus avantageux de construire un moteur d'avion plutôt que de reformuler d'une manière un peu différente de cent autres prédécesseurs les jugements sur le concept de la volonté ou le parallélisme psychologique. Cela peut être une « profession », la philosophie n'en est pas une. Ce qui n'a ni prise ni pouvoir sur la vie entière dans ses racines les plus profondes devrait aussi passer sous silence. Et le moins qu'on puisse dire est que le possible d'hier n'est plus nécessaire aujourd'hui.

J'aime la profondeur et la finesse des théories mathématiques et physiques, en face desquelles l'esthète et le physiologiste sont des
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iniques et optiques, je donnerais tout le fatras du style artistique d'aujourd'hui, peinture et architecture comprises. Je préfère un aqueduc romain à tous les temples et statues de Rome/ J'aime le Colisée et la voûte gigantesque du Palatin, parce que la masse brune de leur construction en briques montre à nos yeux modernes le romanisme authentique et le sens grandiose des réalités chez ses ingénieurs. Ils me seraient indifférents, si le faste arrogant et vide
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des Césars avait encore conservé dans le marbre ses rangées de statues, ses frises et architraves surchargées. Jetez un coup d'ceil sur les forts impériaux restaurés, vous y trouverez le pendant exact des conceptions de la vie moderne, importunes, massives, vides, exhibitionnisme avec des matériaux et des dimensions absolument étrangers au grec de Périclès et à l'homme du rococò, mais tout à fait dans le goût des ruines de Louksor et de Karnak au temps de Ramsès II ou de la modernité égyptienne en 1300 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que le vrai Romain méprisait legraeculus hittrio, « artiste » et « philosophe » sur le sol de la civilisation romaine. Son temps n'est plus celui des arts et de la philosophie, qui étaient épuisés, surannés, superflus. Son instinct le lui disait devant les réalités de la vie. Une loi romaine pesait alors plus que toute la lyrique et la métaphysique d'école. Et j'affirme qu'aujour-d.'hui, en maint inventeur, diplomate, financier, il se cache un meilleur philosophe que tous ceux qui exercent le piètre métier de psychologue expérimental. C'est une situation comme on en voit sans cesse à un certain stade de l'histoire. Il serait insensé qu'un Romain spirituel de rang, au lieu de commander une armée comme préteur ou consul, d'organiser une province, de construire des villes et des routes et « d être le premier » à Rome, voulût ouvrir à Athènes ou à Rhodes quelque nouvelle école de philosophie postplatonicienne. Naturellement, personne n'y a songé non plus. Ce n'était pas dans la direction du temps, et l'idée ne pouvait enthousiasmer que des hommes de troisième rang, qui précisément s'avancent toujours jusqu'à l'esprit de l'avant-veiile. C'est une question très grave de savoir si ce stade pour nous a déjà commencé ou non.

Un siècle d'activité extensive pure, excluant la haute production artistique et métaphysique — disons franchement une époque irréligieuse, ce qui traduit tout à fait le concept de ville mondiale — est une époque de décadence. Sans doute. Mais nous ne l'avons pas choisi. Nous ne pouvons pas changer notre date de naissance au seuil de l'hiver, en pleine civilisation, et la transférer sous le soleil d'été, dans la maturité d'une culture, au temps de Phidias ou de Mozart. Tout dépend de la manière de comprendre cette situation, de s'expliquer ce destin, dont on peut se faire accroire, mais qu'on ne peut éviter. Celui qui ne se fait pas à lui-même cet aveu n'est pas digne de figurer parmi les hommes de sa génération. Il reste un fou, un charlatan, ou un pédant.

Avant donc que d'aborder un problème du jour, on doit se demander d'abord — question résolue par l'instinct, avant d'être posée, chez ceux qui ont une vocation réelle — qu'est-ce qui est possible pour un homme d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il lui faut s'interdire. Il n'y a qu'un nombre très restreint de problèmes métaphysiques dont la solution est réservée à une époque définie de la pensée. Et il y a déjà tout un monde entre le temps de Nietzsche, où agissait encore un dernier trait de romantisme, et le temps présent qui s'est écarté définitivement du romantisme.

La philosophie systématique était achevée à la fin du xvme siècle.
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Kant en avait condensé les possiblités extrêmes dans une forme gigantesque et — pour l'esprit occidental — sans doute définitive. À lui succède, comme chez Platon et Aristote, une philosophie de grande ville mondiale spécifique, non spéculative, mais pratique, irréligieuse, éthico-sociale. Correspondant aux écoles de Γ« épicurien » Yangdschou, du « socialiste » Mohdsi, du « pessimiste » Dschwangdsi, du « positiviste » Mengtse dans la civilisation chinoise, qui correspondent à leur tour aux Cyniques, Cyrénaïques, Stoïciens et Épicuriens de l'antiquité, cette philosophie commence en Occident avec Schopenhauer, qui fit d'abord de la volonté de vivre (« force vitale créatrice ») le centre de sa pensée, mais qui découvrit ensuite la tendance plus intime de sa doctrine, en conservant sous l'impression d'une grande tradition les distinctions archaïques entre phénomène et chose en soi, forme et matière de l'intuition, entendement et raison. La même volonté créatrice de la vie est niée à la Schopenhauer dans Tristan, affirmée à la Darwin dans Siegfried, formulée avec perte et fracas dans Zarathoustra par Nietzsche, développée en hypothèse zoologique par le malthusien Darwin et en hypothèse économique par l'hégélien Marx, hypothèses qui ont insensiblement transformé toutes deux le sentiment cosmique du grand citadin occidental; elle a produite enfin depuis Judith, de Hebbel et l'Épilogue, d'Ibsen, une série de conceptions tragiques du même type, et elle a clos ainsi le cercle des possibilités purement philosophiques.

Aujourd'hui, la philosophie systématique est infiniment loin de nous, la philosophie éthique est épuisée. Il reste une troisième possibilité correspondant au scepticisme antique dans le cadre de l'esprit occidental, celle que préconise la méthode jusqu'ici inconnue de la morphologie historique comparée. Possibilité signifie nécessité. Le scepticisme antique est ahistorique : il doute en disant simplement non. Le scepticisme occidental doit être historique de part en part, s'il veut posséder une nécessité intérieure et être un symbole de notre psyché au seuil de la tombe. Il commencera par tout comprendre comme relatif, comme phénomène historique. Il procédera physionomiquement. La philosophie sceptique se manifeste dans l'hellénisme comme la négation de la philosophie — déclarée comme étant sans but. Nous considérons, au contraire, l'histoire de la philosophie comme le dernier thème sérieux de toute philosophie. C'est notre scepticisme. Il renonce aux dogmes absolus, chez le Grec en plaisantant sur le passé de la pensée, chez nous en le concevant comme organisme.

Ce livre essaie d'apporter une esquisse de cette « philosophie aphilosophique » — elle serait la dernière en Occident — de l'avenir. Le scepticisme est l'expression d'une pure civilisation, il décompose l'image cosmique de la- culture antérieure. Il réduit à un principe génétique tous les problèmes du passé. Se convaincre que tout ce qui est est aussi devenu, que tout ce qui est naturel et connaissable suppose une histoire, le monde-réalité un monde-virtualité qui s'est réalisé en lui; savoir qu'il y a un profond mystère non seulement dans la question Quoi ?, mais aussi dans les questions Quand ?
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et Quelle durée? c'est admettre qu'il faut que tout ce qui existe, quelles que puissent être ses autres qualités particulières, est avant tout l'expression d'un vivant. Même les connaissances et les jugements sont des actes d'hommes vivants. La pensée d'hier considérait la réalité extérieure comme le produit de la connaissance et l'objet des appréciations éthiques, celle de demain y verra surtout une expression et un symbole. La morphologie de l'histoire universelle devient nécessairement une symbolique universelle.

Du même coup tombe aussi la prétention de la pensée supérieure à posséder des vérités générales éternelles. Les vérités n existent que par rapport à un groupe humain déterminé. Il en résulte que ma philosophie même n exprime et ne reflète que l'âme occidentale seule, différente de l'antique et de l'indoue, par exemple, et dans son stade civilisé actuel seulement, ce qui en définit la substance comme conception de l'univers, la portée pratique et le terrain d'application.

16

Qu'il me soit enfin permis de faire une remarque personnelle. En 1911, étudiant certains événements politiques du temps présent et les conséquences qu'on en pouvait tirer pour l'avenir, je m'étais proposé de rassembler quelques éléments tirés d'un horizon plus large. La guerre mondiale, devenue déjà forme extérieure inévitable de la crise historique, était alors imminente, et il s'agissait de l'expliquer selon l'esprit des siècles (non des années) passés. Au cours de ce' travail1, d'abord restreint, la conviction s'était faite en moi que, pour comprendre réellement notre époque, il fallait une documentation beaucoup plus vaste; que dans une étude de ce genre, il était absolument impossible de borner ses investigations à une période particulière et au petit nombre de faits politiques qui l'accompagnent, de les resserrer dans le cadre des jugements pragmatiques et même de renoncer à des considérations métaphysiques hautement transcendantes, si on ne voulait pas renorcer aussi a toute nécessité profonde des résultats. Je vis clairement qu'un problème politique ne pouvait pas se comprendre par la politique même et que des éléments essentiels, qui y jouent un rôle très profond, ne se manifestent souvent d'une manière concrète que dans le domaine de l'art, souvent même uniquement dans la forme des idées beaucoup plus lointaines encore de la science et de la philosophie pure. Même une analyse politico-sociale des dernières décades du xixe siècle, stade d'immobilité tendue entre deux événements gigantesques qu'on apercevait au loin, l'un, la Révolution et Napoléon, qui ont dégagé pour cent ans l'image de la réalité occidentale, l'autre, de portée au moins égale, qui approchait à une vitesse accélérée : même cette analyse se révélait impossible sans faire intervenir finalement tous les grands problèmes de

i. Qui a passé aujourd'hui au tome II.
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l'être dans toute leur étendue. Car rien dans l'image cosmique» historique ou naturelle, ne se manifeste sans incarner la somme totale de toutes les tendances plus profondes. Ainsi, le thème primitif prit des proportions considérables. Une foule de questions et de rapports inattendus, la plupart entièrement nouveaux, surgissait tout à coup. Et la lumière complète se fit : je compris qu'un fragment d'histoire ne pouvait être réellement éclairci avant que le mystère de l'histoire universelle en général, plus exactement, de l'histoire du groupe humain supérieur, considéré comme unité organique de structure régulière, ne fût lui-même tiré au clair. Et ce pas, précisément, n'a pas été loin d'être franchi jusqu'à ce jour.

Dès lors, je vis jaillir en flots croissants la foule de rapports souvent pressentis, parfois touchés, jamais compris, entre les formes d art plastique et guerrières ou administratives, l'affinité profonde entre les figures politiques et mathématiques de la même culture, entre les intuitions religieuses et techniques, entre la mathématique, la musique et la plastique, entre les formes économiques et celles de la connaissance. Plus de doute : la profonde interdépendance psychique entre les théories les plus modernes physicochimiques et les représentations mythologiques ancestrales des Germains; la concordance parfaite entre le style de la tragédie, la technique dynamique et la circulation monétaire de nos jours; l'identité d'abord bizarre, puis évidente, entre la perspective de la peinture à l'huile, l'imprimerie, le système de crédit, les armes à feu, la musique contrepointique et, d'autre part, la statue nue, la polis, la monnaie grecque d'argent, en tant qu'expressions diverses d'un seul et même principe psychique, sont autant de clartés distinctes; et je vis poindre par delà, à la pleine lumière du jour, le fait que ces puissants groupes d'affinités morphologiques, dont chacun représente symboliquement dans l'image générale de l'histoire universelle une espèce humaine particulière, forment un édifice rigoureusement symétrique. Ce regard perspectif peut seul mettre à nu le style propre de l'histoire. Lui-même symptôme à son tour et expression d'un temps, ce coup d'œil possible, et donc nécessaire, aujourd'hui seulement et pour la seule psyché intérieure de l'homme occidental, ne peut se comparer que de loin à certaines intuitions de la mathématique dans le domaine des groupes de transformations. Telles étaient les pensées qui m'avaient occupé depuis de longues années, mais obscures et noues, jusqu'à ce que cette occasion les fît surgir concrètement.

Je vis le présent (la guerre mondiale imminente) sous un jour tout différent. Ce n était plus une figure exceptionnelle, qui n'a lieu qu'une fois et résulte de faits fortuits dépendant de sentiments nationaux et d'influences individuelles ou de tendances économiques, figure dont les historiens nous montrent une apparence d'unité et de nécessité par je ne sais quel schème causal d'ordre politique ou social, mais le type d'un tournant de l'histoire qui avait depuis des siècles sa place prédéterminée biographiquement dans le cadre d'un grand organisme historique, dont on peut déterminer la substance exactement. Une foule de questions et de réponses
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très passionnées, paraissant aujourd'hui dans des milliers de livres et de brochures, mais éparpillées, isolées, ne dépassant pas l'horizon d'une spécialité, et qui par conséquent enthousiasment, oppressent, embrouillent, mais sans libérer, marquent cette grande crise. On la connaît, mais on oublie de l'identifier. Citons les problèmes esthétiques dont personne n'a compris la signification dernière, qui sont à la base de nos querelles sur la forme et la matière, la ligne et l'espace, le géométrique et le pittoresque, le concept du style, le sens de l'impressionnisme et de la musique wagnérienne; puis la décadence de l'art, le doute croissant sur la valeur de la science; les problèmes ardus nés de la victoire de la ville mondiale sur la campagne : dénatalité, exode rural, rang social du prolétariat en fluctuation; la crise du matérialisme, du socialisme, du parlementarisme, l'attitude de l'individu envers l'État; le problème de la propriété et celui du mariage, qui en dépend; dans un domaine très différent en apparence, ks travaux massifs de la psychologie collective sur les mythes et les cultes; les origines de 1 art, de la religion, de la pensée, qu'on traite tout à coup non plus idéologiquement, mais d une manière strictement morphologique : toutes ces questions ont pour but la seule énigme de l'histoire en général, dont on n'a jamais pu avoir une conscience assez claire. Chacun y avait deviné quelque chose, personne n'a trouvé, de son point de vue étroit, la solution unique générale qui planait dans 1 air depuis Nietzsche, lequel tenait déjà en main tous les problèmes décisifs sans oser, romantique qu'il était, aborder la sévère réalité de front.

Mais c'est là qu'est aussi la nécessité profonde de la doctrine définitive qui devait venir et qui ne pouvait venir qu'en son temps. Elle n'est point une lutte contre les idées et les œuvres existantes. Elle confirme au contraire tout ce qu'on a recherché et réalisé depuis des générations. Ce scepticisme représente la somme de toutes les tendances réellement vivantes qui existent dans tous les domaines particuliers, quelle que soit leur intention.

Mais avant tout, elle a trouvé l'antithèse unique permettant de saisir l'essence de l'histoire : l'antithèse de l'histoire et de la nature. L'homme, je le répète, élément et représentant de l'univers, n'est pas que membre de la nature, mais aussi membre de l'histoire, autre cosmos de nature et de substance différentes, que la métaphysique entière a sacrifié au premier. Ma première réflexion sur cette question fondamentale de notre conscience de l'univers est fondée sur cette observation que l'historien d'aujourd'hui, en croyant déjà appréhender l'histoire, l'histoire qui se fait, le devenir, par le tâtonnement des faits sensibles, tangibles, devenus, renouvelle le vieux préjugé de la connaissance rationnelle, dépouillée de toute intuition*, qui a déjà déconcerté les grands Eléates, lorsqu'ils

i. Je dois la philosophie de ce livre à la philosophie de Goethe qui n'est guère nnue aujourd'hui, et. seulement dans une mesure beaucoup moins grande, à la

connue
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philosophie de Nietzsche. La place de Goethe dans la métaphysique occidentale n'a nullement été comprise. On ne le nomme même pas quand on parle de philosophie. Hélas I il n'a pas cristallisé sa doctrine dans un système, c'est pourquoi les dogmatiques ferment les yeux sur lui. Mais il était philosophe. Il prend vis-à-vis de Kant la même position que Platon vis-à-vis d'Aristote, et ce n'est pas chose facile non plus de systématiser Platon. Platon et Goethe représentent la philosophie du


prétendaient que le philosophe n'avait pas à connaître du devenir, mais seulement de l'être (de l'être devenu). En d'autres termes, on a confondu l'histoire avec la nature au sens objectif du physicien et on l'a traitée en conséquence. De là l'erreur très grave qui consiste à transporter dans l'image historique les principes de causalité, de loi, de système, c'est-à-dire la structure de l'être figé. On procédait comme si l'être d'une culture humaine était à peu près identique à celui de l'électricité et de la gravitation avec des possibilités d'analyse essentiellement identiques; l'historien avait l'ambition de copier le naturaliste, en sorte qu'il lui arrivait sans doute de se demander a l'occasion ce que peuvent bien être l'art gothique, l'islam, la polis grecque, mais jamais pourquoi il a fallu que ces symboles d'un vivant naquissent précisément en cette date et en ce lieu, sous cette forme et pour cette durée. Dès que se manifestait au jour une de ces similitudes sans nombre entre des phénomènes historiques très éloignés l'un de l'autre dans le temps et dans l'espace, on se contentait de l'enregistrer en l'accompagnant simplement de quelques remarques spirituelles sur le caractère merveilleux de cette coïncidence, appelant ainsi Rhodes « l'antique Venise » et Napoléon « le nouvel Alexandre », au lieu d'introduire ici, précisément, où le problème du destin est le problème historique par excellence — notamment celui du temps — la rigueur extrême d'une physionomique réglée scientifiquement et de répondre ainsi à la question de savoir quelle nécessité d'un tout autre ordre, absolument differente de la nécessité causale, entre ici en jeu. Que tout phénomène pose aussi une énigme métaphysique par là même qu'il se manifeste à une époque jamais indifférente, en sorte qu'on est obligé de se demander encore quel rapport vivant existe, à côté du rapport naturel anorganique, dans l'image de l'univers — qui est, comme on sait, reflet de l'homme total et non pas de sa seule raison, comme le pensait Kant; — qu'un phénomène n'est pas seulement un fait pour l'entendement, mais aussi une expression de l'âme, pas seulement objet, mais symbole, depuis les plus hautes œuvres de l'art et de la religion jusqu'aux futilités de la vie quotidienne : voilà qui est une nouveauté philosophique.

Enfin la solution se présenta nettement à mes yeux, en traits gigantesques, avec une entière nécessité intérieure, reposant sur un principe unique qui restait à trouver, qui ne l'a pas été encore, qui m'avait hanté et passionné depuis ma jeunesse et qui m'affligeait parce que j'en sentais l'existence sans pouvoir l'embrasser. C'est

i que naquit, d'une occasion quelque peu fortuite, ce livre qui l'expression  provisoire  d'une  nouvelle  image  de  l'univers,

_„ . Gce'thel'a -_— que « Premières paroles « Quand dans l'Infini... » et

devenir, Aristote et Kant la philosophie du devenu. Ici, 1'tntuition s'' l'analyse. Ce qu'il est à peine possible de comprendre par l'intelligence, ( marqué dans des notes particulières ou des poésies telles que « Première

marqué dans clés notes particulières ou des poésies d'Orphée », ou dans des strophes comme celles-ci       _

< Personne ne dira... », qu'il faut considérer comme l'expression d'une métaphysique tout a fait claire. Je ne voudrais pas changer un iota aux paroles suivantes qu'il avait dites à Eckermann : « La divinité agit dans le vivant, mais non dans le mort; elle est dans ce qui devient et qui change, mais non dans ce qui est devenu et figé. Aussi la raison, dans sa tendance vers le divin, ne doit-elle avoir à faire qu'avec ce qui devient, avec le vivant, tandis que l'entendement s'occupera du devenu, du figé, afin d'en tirer parti. » Cette phrase renferme toute ma philosophie.

63

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

entachée, je le sais, de toutes les erreurs d'un premier essai, imparfaite et certainement non exempte de contradictions. Mais il contient, j'en suis convaincu, la formule irréfutable d'une pensée, qui ne sera plus discutée, je le répète, dès qu'on l'aura bien exprimée.

Le thème restreint est donc une analyse du déclin de la culture européenne d'Occident, répandue aujourd'hui sur toute la surface du globe. Mais le but est de développer une philosophie de l'histoire universelle avec sa propre méthode de morphologie comparée, qui sera ici vérifiée. La tâche se divisera naturellement en deux parties. La première, « forme et réalité », part du langage formel des grandes cultures qu'elle essaie de sonder jusqu'aux dernières racines de leur origine, et donne ainsi les fondements d'une symbolique. La deuxième, « perspectives sur l'histoire universelle », part des faits de la vie réelle et essaie de tirer, de la pratique historique de l'humanité supérieure, la quintessence de cette expérience historique pouvant servir de base à l'organisation pratique de notre avenir.

Les tableaux suivants donneront un aperçu général des résultats de cette étude. Puissent-ils donner aussi une idée de la fécondité et de la portée de la nouvelle méthode.


DU SENS DES NOMBRES

II est d'abord nécessaire de marquer quelques concepts fondamentaux, employés au cours de cette étude dans un sens strict et en partie nouveau, dont la substance métaphysique apparaîtra d'elle-même au cours de l'exposé, mais qu'il faut définir sans équivoque dès le début.

La distinction populaire, également familière aux philosophes, entre Être et Devenir semble impropre à traduire réellement l'essentiel de l'antithèse en vue. Un devenir indéfini (action, « réalité ») peut toujours, à l'instar du concept de mouvement uniformément accéléré, en physique, ou du principe fondamental de la théorie cinétique des gaz, être conçu aussi comme un état et par conséquent, conjugué à l'être. On peut, au contraire, distinguer avec Gœthe le devenir et le devenu comme éléments derniers de ce qui est absolument donné dans et avec l'être éveillé (« conscience »). En tout cas, si on doute de la possibilité de saisir par des concepts abstraits les fondements derniers de la nature humaine, le sentiment très clair et très net d'où naît cette antithèse fondamentale touchant les limites extrêmes de l'être éveillé est la source originelle suprême à laquelle il soit en général possible d'atteindre. Il en résulte avec nécessité qu'un devenir est toujours à la base du devenu, non inversement.

Je distingue encore sous les noms de « propriété » et « altérité » deux faits primordiaux de l'être éveillé dont le sens est évident pour tout homme éveillé — donc non pour le rêveur — avec une certitude intérieure immédiate, sans pouvoir être serré de plus près par une définition. Le fait originel désigné sous le nom de sensation (« univers sensible ») n'est jamais sans un rapport quelconque avec ce que j'appelle altérité. La faculté philosophique organisatrice des grands penseurs a sans cesse essayé, par des divisions schématiques à demi concrètes, telles que phénomène et chose en soi, monde comme volonté et représentation, moi et non-moi, de saisir ce rapport avec plus de précision, bien qu'une telle tentative dépasse maintenant les possibilités de la connaissance humaine exacte.
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De même, le fait originel désigné sous le nom de sentiment (« univers intérieur ») recèle l'élément appelé « propriété » d'une manière qui échappe également à toute définition stricte par les méthodes de la pensée abstraite.

Je désigne ensuite sous les noms a'âme et d'univers cette antithèse dont l'existence est celle-là même de l'être éveillé humain tout pur. Elle a des degrés de clarté et de netteté, qui sont donc les degrés de spiritualité de l'être éveillé, depuis la sensation intelligente du primitif et de l'enfant, qui est mate, quoique illuminée parfois jusque dans ses racines — à cette sensation appartiennent les instants, de plus en plus rares aux époques tardives, de l'inspiration religieuse ou artistique —jusqu'à la subtilité extrême de l'être éveillé pur intellect, comme dans les états de la pensée kantienne et napoléonienne. Ici, l'antithèse de l'âme et de l'univers est devenue celle du sujet et de l'objet. Cette structure élémentaire de l'être éveillé est un fait de certitude intérieure immédiate impossible à sonder davantage par l'analyse des concepts, et il est également certain que ces deux éléments, isolables seulement par des mots et en quelque sorte par artifice, existent toujours l'un avec l'autre, l'un par Vautre et se manifestent toujours comme unité, comme totalité absolue, sans que le préjugé théorique des idéalistes et des réalistes-nés, qui veulent que "univers ait son origine — sa « cause », disent-ils — dans l'âme ou l'âme dans l'univers, ne soit en aucune manière fondé dans l'être éveillé en soi. Qu'un système philosophique accentue l'un ou l'autre des deux éléments, if y faut voir une simple marque personnelle ayant une signification purement biographique.

Si on applique les concepts de devenir et de devenu à cette structure de l'être éveillé considérée comme la tension entre deux contraires, on donnera au mot Vie un sens très précis, étroitement lié à celui du devenir. Devenir et devenu peuvent être désignés comme la forme où existent pour l'être éveillé le fait et le résultat de la vie. Tant que l'homme est éveillé, sa vie propre en progrès, en perpétuel accomplissement, est représentée dans son être éveillé par l'élément du devenir — ce fait s'appelle présent — et elle possède, comme tout devenir, le mystérieux caractère de direction que, dans toutes les langues supérieures, l'homme cherche à fixer spirituellement par le mot temps et les problèmes connexes et — vainement — à interpréter. D'où un rapport profond entre le devenu (figé) et la mort.

Si on appelle l'âme — bien entendu celle qu'on sent et non l'image idéale qu'on s'en forge — le virtuel et qu'on lui oppose l'univers comme étant le réel, deux mots sur le sens desquels un sentiment intérieur ne laisse subsister aucun doute, la vie apparaîtra comme la forme où s'accomplit la réalisation du possible. Par rapport au caractère de direction, le possible s'appelle futur, le réalisé passé. L'« âme » est ce qu'il faut réaliser, Γ« univers » ce qui est réalisé, la vie cette réalisation. Les mots moment, durée, évolution, substance vivante, vocation, étendue, finalité, vide et plénitude de la vie prennent ainsi une signification précise, essentielle pour tout ce qui va suivre, notamment pour l'intelligence des phénomènes historiques.
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Enfin les mots Histoire et Nature doivent, comme je l'ai déjà dit, être employés dans un sens très précis qu'ils n'ont pas encore connu jusqu'à ce jour. Ils désignent des modes possibles de concevoir la totalité du conscient, devenir et devenu, vie et vécu, dans une image cosmique unitaire, sublimée, bien ordonnée, suivant que le devenir ou le devenu, la direction pu l'étendue (le « temps » ou Γ« espace ») régit et forme l'impression indivisible. II s'agit ici de posséder, non une alternative, mais une série de possibilités en nombre infini et de nature très diverse, un « univers extérieur » considéré comme le reflet et le témoignage de notre propre être, série dont les membres extrêmes sont une conception de l'univers (littéralement intuition) purement organique ou purement mécanique. Le primitif (dont nous nous imaginons) et l'enfant (dont nous nous rappelons l'être éveillé) ne possèdent encore aucune de ces possibilités avec une clarté de formation suffisante. Comme condition de cette conscience cosmique supérieure, il faut la possession du langage, non d'un langage humain en général, mais d'un langage de culture, qui n'existe pas encore pour le premier et qui est inaccessible, quoique existante, pour le second. En d'autres termes, tous deux ne possèdent pas encore une pensée cosmique claire et distincte; ils en ont sans doute le pressentiment, mais pas encore un savoir réel sur l'histoire et la nature dans les rapports desquels leur propre être semble incorporé : ils n'ont pas de culture.

Cet important vocable prend ainsi un sens précis, hautement significatif, qu'il faut toujours sous-entendre dans la suite. Corrélativement aux concepts choisis ci-dessus d'âme-virtualité et d'univers-réalité, je distingue la culture possible et la culture réelle, la culture comme idée de "être, général ou particulier, et la culture comme corps de cette idée, comme somme de son expression rendue sensible, devenue spatialement et concrètement : actions, sentiments, religions, États, arts, sciences, peuples, villes, formes économiques et sociales, langues, droits, mœurs, caractères, traits du visage, costumes. Par sa parenté étroite avec la vie, le devenir, l'histoire supérieure est la réalisation de la culture possible.

Il faut ajouter que.la plupart de ces concepts fondamentaux ne peuvent plus être enseignés par des mots, des définitions et des démonstrations, que leur signification intime demande à être sentie, vécue, observée du dedans. Il y a une différence, qu'on apprécie rarement à sa juste valeur, entre vivre et connaître expérimentalement, entre la certitude immédiate qu'offrent les espèces d'intuition (illuminisme, inspiration, vision de l'artiste, « imagination exacte et sensible » de Goethe) et les résultats de la connaissance rationnelle et de la technique expérimentale. La première emploie, pour se communiquer, la comparaison, l'image, le symbole; la seconde, la formule, la loi, le scnème. Le devenu s'apprend, ou plutôt, comme on le verra, l'être devenu est pour l'esprit humain identique à l'acte de connaissance achevé. Un devenir ne peut être que vécu, senti par un entendement profond et muet. Voilà sur quoi repose ce qui s'appelle la connaissance des hommes. Comprendre l'histoire, c'est être un connaisseur d'hommes, au sens suprême du mot.
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Plus un tableau historique est pur, plus exclusivement accessible il est à ce regard qui pénètre jusqu'au fond des âmes étrangères et qui n'a rien à faire avec les moyens de connaissance qu'étudié la Critique de la raison pure. Le mécanisme d'une pure image naturelle, comme l'upivers de Newton ou de Kant, se connaît, se comprend, s'analyse, se réduit en lois et en équations, finalement en système. L'organisme d'une pure image historique, comme l'univers de Plotin, Liante, Bruno, s'observe intuitivement, se vit du dedans, se conçoit comme forme et symbole, finalement se traduit en œuvres poétiques ou artistiques. La « nature vivante » de Gœthe est une image historique de l'univers1.

Comme exemple de la manière dont une âme cherche à se réaliser dans l'image de son univers ambiant, par conséquent de la mesure où une culture devenue exprime et reproduit une idée de l'être humain, je prends le nombre qui est à la base de toute mathématique une donnée première absolue. Et je choisis le nombre à dessein, parce que le fond de la mathématique étant accessible à très peu de gens, elle prétend occuper un rang unique parmi toutes les créations de l'esprit. Elle est une science de style très strict comme la logique, mais plus vaste et beaucoup plus substantielle; elle est un art pur à côté de la plastique et de la musique, quant à la nécessité de son inspiration directrice et aux grandes conventions formelles de son développement; elle est enfin une métaphysique de rang suprême, comme le montrent Platon et surtout Leibniz. Chaque philosophie a grandi jusqu'à ce jour en liaison avec la mathématique correspondante. Le nombre est le symbole de la nécessité causale: Comme le concept de Dieu, il renferme le sens dernier de l'univers considéré comme nature. Aussi peut-on nommer mystère l'existence des nombres et la pensée religieuse de toutes les cultures n'a pas échappé à cette impression.

Comme tout devenir porte la marque originelle de direction (irréversibilité), tout devenu est imprégné d'étendue, de telle sorte que les deux mots ne peuvent être séparés que par artifice. Mais le véritable mystère de tout devenu, donc de toute étendue (spatiale ou corporelle) est de s'incarner dans le type du nombre mathématique, par opposition au nombre chronologique. Et il y a dans la nature de ce premier nombre l'intention d'une limite mécanique. Le nombre se trouve ainsi apparenté au mot qui — en tant que concept, « captant » ou « marquant », délimite également les impressions de l'univers. Il est certain que ce qu'il y a de très profond est impossible à saisir et à exprimer. Le nombre réel dont se sert la mathématique, signe numérique exactement représenté, prononcé, écrit — chiffre, formule, signe ou figure — est, comme le mot pensé, prononcé, écrit, déjà un symbole rendu sensible et commumcable,

i. Et avec un > horizon biologique ».
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une chose concrète pour l'oeil, intérieur et extérieur, où cette limitation apparaît reproduite. L'origine des nombres ressemble à celle du mythe. L'homme primitif élève au rang de divinités, numina, les impressions naturelles impossibles à définir (« l'altérité »), en les limitant, en les captant par un nom. De même, les nombres sont des éléments pour délimiter, et donc capter les impressions de la nature. Par le nom et le nombre, l'intelligence humaine prend pouvoir sul* l'univers. Le langage des signes d'une mathématique et la grammaire d'une langue verbale ont au fond la même structure. La logique est toujours une espèce de mathématique et inversement. Il y a donc dans toute action d? l'intelligence humaine en relation avec le nombre mathématique — mesurer, compter, dessiner, peser, organiser, diviser1 — la tendance à délimiter l'étendue, représentée par les formes linguistiques de la démonstration, de la déduction, du principe, du système, et ce n'est que par des actes de cette espèce, à peine encore conscients, qu'il existe pour l'homme éveillé, grâce au nombre ordinal, des qualités, des rapports, des individus, une unité et une pluralité, bref la structure de cette image de l'univers, dont il sent la nécessité et le caractère inébranlable, qu'il appelle « nature '» et « connaît » comme telle. Est nature ce qu'on peut compter, est histoire la totalité de ce qui est sans rapport avec la mathématique. Voilà à quoi il faut attribuer la certitude mathématique des lois de la nature, l'étonnant jugement de Galilée qui trouve la nature « scritta in lingua matematica » et le fait souligné par Kant que la science naturelle exacte est strictement limitée à la possibilité d'emploi des méthodes mathématiques.

Dans le nombre comme signe d'une limite accomplie il y a donc, comme l'a compris Pythagore ou je ne sais quel autre encore, avec une certitude profonde intérieure résultant d'une intuition grandiose, absolument religieuse, la nature de tout le réel à la fois devenu, connu, limité. On ne saurait confondre toutefois la mathématique pratique, faculté de penser en nombres, avec la mathématique scientifique beaucoup plus restreinte ou théorie des nombres, développée par la parole et l'écriture. La mathématique écrite représente aussi peu que la philosophie, couchée dans les ouvrages théoriques, la possession entière des vues et des pensées mathématiques et philosophiques existantes au sein d'une culture. Il y a encore de toutes autres voies pour concrétiser le sentiment originel qui est à la base des nombres. Au début de chaque culture, on trouve un style archaïque, qu'on aurait pu nommer géométrique ailleurs que dans l'ancienne culture des Hellènes. Il y a quelque chose de commun, d'expressément mathématique dans ce style antique du Xe siècle, dans celui des temples de la IVe dynastie égyptienne avec sa prépondérance absolue de la ligne droite et de l'angle droit, dans le relief des sarcophages du christianisme primitif, dans l'architecture et la décoration romanes. Chaque ligne, chaque figure humaine ou animale, d'intention nullement imitative,

ι. Il faut y ajouter la « pensée financière ».
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révèle ici une pensée numérique mystique en relation immédiate avec le mystère de la mort (du figé).

La cathédrale gothique et le temple dorique sont une mathématique pétrifiée. Sans cloute, c'est Pythagore Je premier oui conçut scientifiquement le nombre antique comme principe d un ordre universel des choses concrètes, comme mesure ou grandeur. Mais le canon strict de la statuaire et l'organisation de la colonne dorique traduisaient déjà alors par le nombre le bel ordre des unités sensibles et corporelles. Tous les grands arts sont des modes de limitation numérique et significative. On n'a qu'à se rappeler le problème de l'espace en peinture. Un grand génie mathématique peut être fécond dans la technique, même sans la science, et parvenir sous cette forme à la pleine conscience de lui-même. On ne viendra pas dire, en effet, vu le sens magistral des nombres que supposent des l'Ancien Empire la division de l'espace dans les temples-pyramides, la technique architecturale, canalisatrice et administrative, sans parler du calendrier égyptien, que l'insignifiant « Livre d'arithmétique d'Ahmcs » sous le Nouvel Empire représente le niveau de la mathématique en Egypte. Les Indigènes d Australie, dont l'esprit appartient tout à fait au stade de l'homme primitif, possèdent un instinct mathématique ou, ce qui revient au même, une pensée en nombres non encore enseignée par des mots et des signes, mais dépassant de beaucoup celle des Grecs en ce qui concerne l'interprétation de la spatialite pure. Ils ont inventé le boomerang dont l'effet, comme arme, suppose chez eux une connaissance intuitive des espèces de nombres que nous attribuerions à ''analyse géométrique supérieure. Ils possèdent en conséquence — par une connexion qui sera expliquée plus tard — un cérémonial extrêmement compliqué et une hiérarchie de la parenté si finement exprimée dans leur langue qu'on n'a pu l'observer nulle part ailleurs, même dans les hautes cultures. C est ce qui fait que les Grecs à leur époque la plus mûre, sous Périclès, par analogie avec la mathématique euclidienne, ne possédaient ni un sens du cérémonial de la vie publique, ni un sens de la solitude, tout à fait à l'opposé du baroque qui vit naître, à côté de l'analyse de l'espace, la cour du roi-soleil et un système d'États fondés sur la parenté dynastique. C'est le style d'une âme qui s'exprime dans un univers des nombres, mais non dans a seule conception scientifique de cet univers.

De là résulte un fait décisif ignoré jusqu'à ce jour des mathématiciens eux-mêmes.

C'est qu'un nombre en soi n'existe pas et ne peut pas exister. Il y a plusieurs univers de nombres parce qu'il y a plusieurs cultures. •Nous trouvons un type indou, arabe, antique, occidental de pensée mathématique et par conséquent de nombre, chacun spécial et unique dès l'origine, chacun expression d'un sentiment cosmique différent, chacun symbole d'upe valeur exacte aussi scientifiquement
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limitée, principe d'une organisation du devenu, où se reflète la nature intime d'une seule âme et d'aucune autre, précisément de celle qui est le point central de cette culture et d'aucune autre. Il existe par conséquent plus d'une mathématique. Car il n'est pas douteux que la structure interne de la géométrie euclidienne diffère totalement de celle de Descartes, l'analyse d'Archimède de celle de Gauss, non seulement par leur langage formel, leur intention et leurs moyens, mais surtout par le fond, par le sens originel et non choisi du nombre qui en représente l'évolution scientifique. Ce nombre, le sentiment de limite qu'il incarne avec évidence, donc la nature entière aussi, univers étendu dont l'image est née de cette limitation et n'est toujours accessible qu'à ceux qui le traitent par cette seule espèce de mathématique : tout cela ne parle point d'humanité en général, mais d'un groupe humain, chaque fois nettement déterminé.

Tout dépend donc, pour le style d'une mathématique qui naît, de la culture où elle prend racine, de l'espèce d'hommes qui réfléchissent sur elle. L'esprit peut amener à épanouissement scientifique les possibilités qu'elle comporte, il peut les manipuler, atteindre à leur contact la suprême maturité, il est tout à fait incapable de les modifier. Les plus anciennes formes d'ornement antique et d'architecture gothique ont réalisé l'idée de la géométrie euclidienne et du calcul infinitésimal plusieurs siècles avant la naissance du premier savant mathématicien de ces deux cultures.

Une épreuve intérieure intime, qui est proprement le réveil du moi, qui rend l'enfant homme supérieur et membre de la culture à laquelle il appartient, marque le début de l'intelligence des nombres comme du langage. C'est seulement alors qu'il existe pour l'être éveillé des objets comme choses numériquement délimitées et spécifiquement différenciées; alors seulement, il y a pour lui des qualités, des concepts, une nécessité causale, un système de l'ambiance, une forme de l'univers, des lois universelles posées avec précision — le « posé » est toujours par nature le limité, le figé, le soumis au nombre — et un sentiment subit, presque métaphysique de respect et d'angoisse, envers le sens profond des mots mesurer, compter, dessiner, figurer.

Or voici que Kant divise la possession du savoir humain en synthèses a priori (nécessaires et universelles) et en synthèses a posteriori (résultats d'expérience des cas particuliers), et il attribue aux premières la connaissance mathématique. Sans doute, il a apporté ainsi un vigoureux sentiment intérieur dans la conception abstraite. Mais outre l'absence de limite tranchée que devrait absolument requérir l'origine entière du principe — la mathématique et la mécanique supérieures modernes le démontrent surabondamment — Va priori même apparaît comme un concept rempli de difficultés, bien qu'il soit certainement une des conceptions les plus géniales de toute critique de la connaissance. Kant pose par lui à la fois, sans se donner la peine de le démontrer — ce qui est d'ailleurs impossible, — et l'invariabilité de la forme de toute spiritualité et son identité pour tous les hommes. En conséquence, il passe entièrement soussilence un fait donton ne saurait trop exagérer
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la portée, surtout que Kant, pour vérifier ses pensées, n'a fait intervenir que l'attitude spirituelle de son temps, pour ne pas dire que la sienne propre. Il concerne le degré chancelant de cette « universelle valabilité ». A côté de quelques traits à longue portée sans doute, qui du moins semblent indépendants de la culture et du siècle du philosophe, toute pensée est encore fondée sur une nécessité de la forme absolument différente, à laquelle l'homme se soumet, précisément en tant que membre d'une culture déterminée et d'aucune autre, avec évidence. Ce sont deux espèces très différentes de la substance a priori, et c'est une question à jamais insoluble, parce qu'au delà de toute possibilité de la connaissance, que de savoir où en est la limite et si jamais il en existe une. On n'a pas encore eu le courage jusqu'à ce jour d'admettre que la constance de la structure de l'esprit, tenue jusqu'ici pour évidente, est une illusion et que l'histoire visible offre plus d'un style du connaître. Mais n'oublions pas que, dans les choses non encore devenues des problèmes, l'unanimité n'est pas seulement une vérité générale, mais aussi une illusion collective. Un doute obscur a toujours existé dans tous les cas, et la non-unanimité de tous les penseurs, révélée à chaque coup d'œil sur l'histoire de la pensée, aurait dû déjà fournir la mesure du vrai. Mais cette divergence n'a pas pour cause une imperfection de l'esprit humain, elle n'est pas le « pas encore » d'une connaissance définitive, elle n'est pas un défaut, mais une nécessité historique du destin — et c'est cela qui est une découverte. La nature dernière des choses ne peut être déduite de leur constance, mais uniquement de leur variété et même de la logique organique de celle-ci. La morphologie comparée des formes de la connaissance est un problème encore réservé à la pensée d'Occident.

Si la mathématique était une science pure, comme l'astronomie et la minéralogie, on pourrait en définir l'objet. On ne le peut ni ne l'a jamais pu. L'Européen d'Occident a beau violenter le concept proprement scientifique du nombre, et l'appliquer à ce qui occupait le mathématicien d'Athènes ou de Bagdad, il est certain que le thème, le but et la méthode de la science, qui porte ici et là le même nom, sont tout à fait différents. // n'y a pas une, il n'y a que des mathématiques. Ce que nous appelons histoire de « la » mathématique, réalisation prétendue progressive d'un idéal unique et invariable, est en effet, dès qu'on écarte l'image trompeuse de la superficie historique, une variété d'évolutions qui sont achevées en soi, indépendantes l'une de l'autre, naissance renouvelée, appropriation, transformation et dépouillement d'univers formels étrangers, organisme qui grandit, mûrit, se fane et meurt dans une durée déterminée à laquelle il reste lié. Il ne faut pas s'illusionner. L'esprit antique a créé sa mathématique presque du néant; l'esprit occidental, doué historiquement, possédant déjà — extérieurement, non intérieurement — la science apprise, était obligé d'acquérir
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la sienne par une modification et correction apparentes, par une destruction réelle de la mathématique antique étrangère à lui par nature. La première création fut celle de Pythagore, la seconde celle de Descartes. Les deux actes sont au fond identiques.

La parenté du langage formel d'une mathématique avec celui des grands arts voisins ^ ne fait donc pas l'ombre d'un doute. Le sentiment de la vie diffère beaucoup chez les penseurs et les artistes, mais les moyens d'expression de leur être éveillé ont intérieurement la même forme. La sensation de la forme chez le sculpteur, le peintre, le poète lyrique est une sensation essentiellement mathématique. L'analyse géométrique et la géométrie plane du xvne siècle révèlent le même ordre parfait d'un univers infini que celui que voudraient faire revivre, appréhender, scruter, d'une part la musique contemporaine par le moyen de l'harmonique, cette géométrie de l'espace sonore issue de l'art de la basse fondamentale, d'autre part
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que liœthe appel forme est perçue immédiatement dans l'objet sensible par l'intuition, tandis que la science pure ne percevrait rien et se bornerait à la simple observation et à l'analyse. Mais la mathématique dépasse l'observation et l'analyse. Dans ses moments suprêmes, elle procède par visions, non par abstraction. C'est Goethe aussi qui nous a légué cette parole profonde, que le mathématicien n'est parfait qu'à condition de sentir en lui-même la beauté de la vérité. On peut sentir ici la parenté étroite entre le mystère qui est dans la nature du nombre et celui que renferme la création artistique. Aussi le mathématicien-né prend place à côté des grands maîtres de la fugue, du ciseau et du pinceau, qui veulent eux aussi et doivent mettre en symboles, réaliser, enseigner cet ordre grandiose de toutes choses que le simple contemporain de leur culture porte en soi sans le posséder réellement. Ainsi le royaume des nombres se mue en reproduction de la forme cosmique, à côté du royaume des sons, des lignes et des couleurs. C'est pourquoi le mot « produit » a un sens plus étendu en mathématique que dans les sciences pures. Newton, Gauss, Riemann étaient des natures d'artiste. Relisez leur surprise subite le jour de leurs grandes conceptions. Le vieux Weierstrass disait : « Un mathématicien qui n'est pas en même temps un fragment de poète ne sera jamais parfait mathématicien. »

La mathématique est donc aussi un art. Elle a ses styles et ses périodes de style. Elle n'est pas, comme pense le profane — ou le philosophe quand il juge en profane — invariable par sa substance, mais soumise comme tout art, d'époque en époque, à des modifications inattendues. On ne devrait jamais traiter de l'évolution des grands arts sans jeter un coup d'œil oblique, assurément jamais stérile, sur la mathématique contemporaine. Certaines particularités dans les rapports très profonds entre les changements de la théorie musicale et l'analyse de l'infini n'ont jamais été étudiées

i. Ainsi qu'avec celui du droit et de la finance.
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bien que l'esthétique eût pu en tirer plus de leçons que de toute la « psychologie ». Plus féconde serait encore une histoire de l'instrumentation, ai on l'étudiait, non comme toujours en partant de la production technique du son, mais des dernières racines spirituelles de la nuance et de l'effet sonore proposés. Car le désir quasi nostalgique de produire une infinité spatiale de sons a engendré dès l'époque gothique, en opposition avec la lyre et le chalumeau antiques — lyre, cithare, aulos, syrinx — et les sons arabes, les deux familles dominantes d'instruments à vent — ou à clavier — et d'instruments à corde. Toutes deux, quelle qu'ait 'pu être leur origine technique, sont nées de par leur âme sonore dans le Nord celto-germanique entre l'Irlande, le Weser et la Seine, l'orgue et le clavicorde certainement en Angleterre. Les instruments à corde ont reçu leur forme définitive en Italie septentrionale entre 1480 et 1530; l'orgue s'est développé principalement en Allemagne, où il est devenu l'instrument particulier de domination de l'espace, d'une grandeur colossale et sans pareil dans toute l'histoire de la musique. Le jeu d'orgue libre de Bach et de ses contemporains est proprement l'analyse mathématique d'un vaste et grandiose univers sonore. C'est par conformité également à la forme intérieure de la pensée mathématique occidentale, non antique, que les instruments a corde et à vent se développent non isolément, mais selon le registre des voix humaines, dans des groupes entiers de même nuance sonore (quatuors d'instruments à corde, bois, chœurs de trompettes), de telle sorte que l'histoire de l'orchestre moderne avec toutes les découvertes d'instruments nouveaux et les modifications apportées aux instruments anciens est en réalité l'hittoire unitaire d'un univers sonore qu'on pourrait très bien décrire avec les mots de l'analyse mathématique supérieure.

Lorsque les milieux pythagoriciens, vers 540, arrivèrent à savoir que le nombre était l'essence de toutes choses, ils ne faisaient point « un pas en avant dans l'évolution de la mathématique », mais ils tiraient des profondeurs de la psyché antique une mathématique entièrement nouvelle, qui prenait conscience d'elle-même, après s'être longtemps annoncée dans les problèmes métaphysiques et les tendances formelles de l'art. Mathématique aussi nouvelle que l'égyptienne qui ne fut jamais écrite, et la babylonienne qui prit la forme algébrico-astronomique avec ses systèmes de coordonnées écliptiques, toutes deux nées une seule fois, à une heure décisive de l'histoire, et éteintes alors depuis longtemps. La mathématique antique, achevée au IIe siècle avant J.-C., disparut de l'univers, malgré l'apparence d'existence qui se perpétue encore dans notre mode de notation, pour faire place à la mathématique arabe lointaine. Ce que nous savons de la mathématique alexandrine suppose dans ce domaine un grand mouvement; dont le centre de gravité tout entier a dû se situer dans les universités d'Edesse, Dschondi-
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sabour et Ctésiphon, et dont quelques particularités seulement passèrent dans le domaine linguistique de l'antiquité. En dépit de leurs noms grecs — Zénodore qui traita des figures isopéri-métriques, Sérénos qui s'occupa des propriétés d'un faisceau lumineux harmonique dans l'espace, Hypsiclès qui introduisit la division chaldéenne du cercle, Diophante surtout — les mathématiciens d'Alexandrie sont sans doute tous Araméens et leurs écrits une toute petite partie d'une littérature en langue principalement syrienne. Cette mathématique trouva son achèvement dans la science arabo-islamique et fut suivie à son tour, après un long intervalle, comme d'une création entièrement nouvelle sur un soi nouveau, par la mathématique occidentale, la nôtre, qu'une étrange illusion d optique nous montre comme étant la mathématique en général, le sommet et le but d'une évolution bimillénaire, dont les siècles presque écoulés aujourd'hui sont aussi strictement mesurés. Cet aphorisme de Pythagore, selon lequel le nombre représente la nature de toutes les choses accessibles aux sens, est resté le plus précieux de la mathématique antique. Par lui, le nombre est défini une mesure, et cette définition renferme le sentiment cosmique tout entier d'une âme passionnément orientée vers l'actuel et le tangent. Mesurer, en ce sens, signifie mesurer un objet proche et corporel. Rappelons-nous la substance de l'œuvre d'art antique, la statue isolée d'un homme nu : tout ce qu'il y a d'essentiel et d'important dans l'être, son rythme tout entier, y est entièrement rendu par les plans, la mesure, les rapports sensibles des parties. Le concept pythagoricien de l'harmonie des nombres, bien que dérivé peut-être d'une musique ignorant la polyphonie et l'harmonie et dont l'instrumentation avait pour but une note unitonique pastichée, presque corporelle, semble porter absolument l'empreinte de cet idéal plastique. La pierre qu'on façonne n'est quelque chose qu'à la condition d'avoir des dimensions nivelées, une forme mesurée, d'être ce que l'a rendue le ciseau de l'artiste. Supprimez ce travail et elle est un chaos, un non-encore réalisé, donc momentanément un néant. Transposé et agrandi, ce même sentiment crée en opposition à l'état de chaos l'état de cosmos, état avivé de l'univers extérieur de l'âme antique, ordre harmonieux de tous les objets particuliers aux contours bien définis et concrètement présents. La somme de tous ces objets est déjà l'univers total. La distance qui les sépare, notre espace que nous remplissons avec tout le pathos d'un grand symbole, est le néant, το μη ctj. Pour l'homme antique, étendue signifie corporéité; pour nous, espace dont la fonction est de faire « apparaître » les objets. En jetant d'ici un regard en arrière, nous résoudrons peut-être l'énigme de la métaphysique antique, le concept très intime ά'απειρου chez Anaxi-mandre, qui ne peut se traduire dans aucune langue occidentale : il est ce qui n'a point de « nombre » au sens pythagoricien, ni de grandeur et de limite mesurées, ni de nature par conséquent, donc Γ Incommensurable, la statue non encore extraite du bloc par le ciseau du sculpteur·. On l'appelle l'asyc) sans limite ni forme
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optiques, que seule une limitation, une individualisation transformera en quelque chose, en univers. Il est la forme fondamentale a priori de la connaissance antique, corporelle en soi à laquelle est substitué, dans l'image cosmique kantienne, l'espace exactement correspondant, d'où Kant prétend « pouvoir tirer toutes choses par la pensée ».

On comprend maintenant ce qui distingue une mathématique d'une autre, et notamment l'antique de l'occidentale. De par son sentiment cosmique tout entier, la pensée antique mûre ne pouvait voir dans la mathématique que la doctrine des rapports de grandeur, de mesure et de figure entre des corps incarnés. Partant de ce sentiment, si Pythagore a prononcé la formule décisive, c'est que le nombre était pour lui précisément un symbole optique, non une forme en général ou un rapport abstrait, mais le signe-limite du devenu dans la mesure où celui-ci apparaît dans des unités concrètes perceptibles aux sens. Toute l'antiquité sans exception concevait les nombres comme des unités de mesure, des grandeurs, des lignes ou des plans. Une autre espèce d'étendue lui est inconcevable. Toute mathématique antique est au fond une stéréométrie. Euclide qui en acheva le système au ine siècle pense avec une nécessité très profonde, en parlant d'un triangle, à la surface-limite d'un corps et jamais à un système 'de 3 droites qui se coupent, ni à un groupe de 3 points dans l'espace à 3 dimensions. Il appelle la ligne une « longueur sans largeur » μν,χο; άπλχτές. Dans notre bouche, cette définition serait piteuse; dans le cadre de la mathématique antique, elle est exemplaire.

Le nombre occidental n'est pas non plus, comme le pensait Kant et même Helmholz, un produit du temps considéré comme forme a priori de la sensibilité, mais une espèce spatiale particulière considérée comme l'ordre des unités de même espèce. Comme on le verra de plus en plus clairement, le nombre réel n'a rien de commun avec les choses mathématiques. Les nombres appartiennent exclusivement à la sphère de l'étendu. Mais il y a autant de possibilités, et donc de nécessités, d'imaginer l'étendu organisé qu'il y a de cultures. Le nombre antique n'est pas une pensée des rapports spatiaux, mais des unités tangentes délimitées pour l'œil charnel. L'antiquité ne connaît donc — c'est une conséquence nécessaire — que des nombres « naturels » (positifs, entiers), dont le rôle est tout à fait effacé parmi les espèces numériques nombreuses et extrêmement abstraites de la mathématique occidentale avec ses systèmes complexes, hypercomplexes, non-archimédiens, etc.

Aussi la représentation de nombres irrationnels, donc de fractions indéfinies de notre système numérique, resta-t-elle impossible pour l'esprit grec. Euclide disait — et on aurait dû le comprendre mieux — que les lignes incommensurables ne se comportent « pas comme les nombres ». Il y a en effet dans le concept réalisé du nombre irrationnel la séparation complète entre le concept de nombre et celui de grandeur, car un nombre, comme π par exemple, ne pourra jamais être ni délimité ni représenté exactement par une


ligne. Mais il en résulte que, dans un carré par exemple, si on représente le rapport du carré et de la diagonale par le nombre antique, qui est une limite sensible absolue et une grandeur finie, on touche tout à coup à une autre espèce de nombre qui, pour le sentiment cosmique antique reste profondément étranger et par conséquent peu rassurant, comme si on était sur le point de dévoiler un dangereux mystère de son propre être. C'est ce que révèle un mythe étrange de la Grèce tardive, qui veut que le savant qui a divulgué le premier le secret de l'irrationnel pérît dans un naufrage, « parce qu'il fallait que l'ineffable et l'invisible restassent toujours cachés ». Quiconque sent l'angoisse qui est à la base de ce mythe, — la même angoisse n'a cessé de faire frémir le Grec des temps très mûrs devant l'extension de ses minuscules cités-états en pays politiquement organisés, devant l'alignement de rues larges et d'allées aux vastes perspectives et aux bornes déterminées, devant l'astronomie babylonienne scrutant les espaces sidéraux infinis et devant la navigation en Méditerranée sur des voies frayées depuis longtemps par les navires égyptiens et phéniciens; profonde angoisse métaphysique devant l'anéantissement du présent et du tangent sensibles, dont l'être antique s'était entouré comme d'un paravent derrière lequel dormait quelque chose d'inquiétant, abîme et gouffre originel de ce cosmos créé en quelque sorte et maîtrisé artificiellement — celui qui comprend ce sentiment a compris aussi et le sens du nombre antique, mesure opposée à l'incommensurable, et le haut éthos religieux de son emploi restreint. Le naturaliste Gœthe l'a très bien compris — et c'est pourquoi il s'insurge, quasi angoissé, contre la mathématique; mais ce que personne n'a encore bien compris, c'est que sa révolte involontaire vise absolument la mathématique non antique, le calcul infinitésimal qui sert de fondement à la science de son temps.

La religiosité antique se concentre avec une intensité croissante dans des cultes présents et sensibles — attachés à un lieu — correspondant au seul Panthéon « euclidien ». Les dogmes abstraits, planant dans les espaces extra locaux de la pensée lui sont toujours restés étrangers. Un tel culte est à un dogme du pape comme la statue à l'orgue de la cathédrale. Il restera toujours sans doute quelque chose de cultuel dans la mathématique euclidienne. On n'a qu'à penser à la doctrine ésotérique des Pythagoriciens et à une signification qu'avait la théorie des polyèdres réguliers pour l'éso-térisme des milieux platoniciens. A quoi correspond, d'autre part, une parenté intime entre l'analyse de l'infini, depuis Descartes, et la dogmatique contemporaine, qui va en progrès croissants depuis les dernières décisions de la Réforme et de la Contre-réforme jusqu'à un déisme pur exempt de tout trait sensible. Descartes et Pascal furent mathématiciens et jansénistes, Leibniz mathématicien et piétiste; Voltaire, Lagrange, D'Alembert sont contemporains. La psyché antique sentait dans le principe de l'irrationnel, donc dans la destruction de la série statufiée des nombres entiers représentant un ordre universel parfait en soi, un blasphème contre le divin même. Chez Platon, dans Timée, ce sentiment est indé-
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niable. La transformation en continuum de la série discontinue des nombres met en effet en question, non seulement le concept antique du nombre, mais aussi le concept même de l'univers antique. /On comprend maintenant que même les nombres négatifs, que nous nous représentons sans difficulté, a fortiori le nombre zéro — création subtile et d'une étonnante énergie d'abstraction donnant franchement la clé du-sens de l'être, pour l'âme indoue qui l'a conçu comme fondement du système de la position des chiffres — soient impossibles à la mathématique antique. L'expression — 2 X — 3 = + 6 n'est ni concrète ni représentative de grandeur. Avec + ι la série des grandeurs est finie. Dans la représentation graphique des nombres négatifs (+3+2 + 10 — ι — 2 — 3) les

espaces à partir de zéro se transforment subitement en symboles positifs de Quelque chose de négatif; ils signifient quelque chose, ils ne tont plus rien. Mais la réalisation de cet acte n était pas dans la direction de la pensée mathématique antique.

Tout ce qui est né de l'être éveillé antique n'a donc été élevé au rang du, réel que par sa limite plastique. Ce qui ne peut pas se dessiner n'est pas non plus un « nombre ». Platon, Archytas et Eudoxe parlent de nombres-plans et de nombres-corps pour dire 2* et 3e puissances, et il va de soi que le concept de puissance supérieure à ces nombres entiers n'existe pas pour eux. Une 4e puissance serait un non-sens pour le sentiment fondamental qui donne aussitôt à ce mot une étendue à quatre dimensions et matérielle. Même une expression du type e-'x qui apparaît constamment dans nos formules, ou* bien simplement l'expression 5 I/2 déjà connue de Nicolas Oresme au xiv6 siècle, leur eussent paru tout à fait absurdes. Euclide appelle côtés (πλευρά'.) les facteurs d'un produit. On compte par fractions — définies, s'entend — en cherchant le rapport de nombre entier entre deux lignes. Ce qui rend justement la représentation du nombre zéro tout à fait impossible, puisqu'il n'a aucun sens géométrique. N'allez pas objecter, selon les habitudes de notre pensée différemment constituée, que ceci est précisément le « degré primitif » de « la » mathématique en général. Dans le cadre de l'univers que l'homme antique s'était créé autour de soi, la mathématique antique est quelque chose d'achevé. Elle n'est imparfaite que pour nous. Les mathématiciens de Babylone et de l'Inde avaient tait depuis longtemps de ce qui était insensé pour le sentiment antique du nombre les parties essentielles de leurs mathématiques, et maint penseur grec le savait, κ La » mathématique, nous ne cesserons de le répéter, est une illusion. Une pensée mathématique et, en général, scientifique est juste, convaincante, « logiquement nécessaire », quand elle répond entièrement au sentiment de la vie de ses auteurs. Sinon, elle est impossible, avortée, insensée ou, selon le mot favori de notre orgueil d'esprit historique, « primitive ». La mathématique moderne, chef-d'œuvre de l'esprit occidental — « vraie » en tout cas pour lui seul — eût paru à Platon comme une méthode aberrante et ridicule pour se rapprocher de la vraie, entendez de l'antique mathématique; il est certain que nous nous


faisons à peine une idée de tout ce que nous avons laissé périr des grandes pensées des cultures étrangères, parce que les bornes de notre pensée ne nous permettaient pas de nous les assimiler, ou, ce qui revient au même, parce que nous avons senti qu'elles étaient fausses, superflues, insensées.

La mathématique antique, théorie des grandeurs concrètes, cherche à interpréter exclusivement les faits actuels et sensibles; elle borne donc ses investigations et ses applications aux cas concrets et tangibles. Devant la justesse de cette conséquence, il y a dans l'attitude pratique de la mathématique occidentale quelque chose d'illogique qu'on n'a proprement connu que depuis l'invention des geomètrica non euclidiennes. Les nombres sont des phénomènes de l'entendement débarrassé de la sensation sensible, des phénomènes de pure pensée. Ils portent en eux-mêmes leur caractère abstrait. Leur applicabilité rigoureuse à la réalité de la sensation intelligente est au contraire un problème pour soi, sans cesse posé et jamais résolu d'une manière satisfaisante. La concordance des systèmes mathématiques avec les faits de l'expérience quotidienne n'est d'abord rien moins qu'évidente. Malgré le préjugé profane de l'évidence mathématique immédiate de l'intuition, comme on le trouve chez Schopenhauer, la géométrie euclidienne qui possède une identité superficielle avec la géométrie populaire de tous les temps ne s'accorde qu'approximativement et dans des limites très restreintes (« sur le papier ») avec l'intuition. Pour les grandes étendues, nous sommes instruits par ce simple fait que les parallèles pour notre œil se touchent à l'horizon. Toute la perspective de notre peinture est fondée sur ce fait. Kant recula cependant, ce qui est impardonnable pour un penseur occidental, devant la « mathématique du lointain », en appelant à la rescousse des exemples de figures, dont la petitesse même empêche précisément de dégager le problème spécifique d'Occident, celui de l'espace infinitésimal. Sans doute, Euclide aussi, pour démontrer la certitude concrète de ses axiomes, avait évité de faire intervenir quelque triangle dont les points seraient représentés par la station de l'observateur et par deux étoiles fixes, donc impossible à dessiner et à « regarder ». Mais le penseur antique avait raison. Car ici entrait en jeu le même sentiment qui reculait devant l'irrationnel et qui n'osait pas concevoir le néant comme zéro, comme nombre, c est-à-dire qui reculait aussi dans la contemplation des rapports cosmiques devant l'incommensurable afin de sauver le symbole de la mesure.

Aristarque de Samos séjournant à Alexandrie (288-277) dans un milieu d'astronomes qui étaient sans doute liés aux écoles chaldéo-perses, et y esquissant ce système de l'univers héliocentrique x, dont

i. Dans l'écrit unique qu'il nous a conserve, il représente d'ailleurs l'opinion geocentrique, si bien qu'on pourrait admettre que l'hypothèse des savants chaldéens ne l'avait séduit qu'un moment.
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la redécouverte par Copernic a excité très profondément, la passion métaphysique d'Occident — pensez à Giordano Bruno — parce qu'il en réalisait les pressentiments intenses et confirmait ce sentiment fausticn gothique, qui avait déjà sacrifié dans l'architecture de ses cathédrales à l'idée d'espace infini : l'idée d'Aristarque ne trouva dans l'antiquité qu'une complète indifférence et bientôt après — on pourrait dire, exprès — l'oubli. Ses partisans comprenaient quelques savants, à peu près tous, sans exception, originaires d'Asie-Mineure. Son défenseur le plus connu, Seleucos (vers 150) était de la Séleucie perse, sur le Tigre. En effet, le système cosmique d'Aristarque était psychiquement insignifiant pour cette culture. Il serait même devenu dangereux pour son sentiment cosmique. Et cependant, à la différence du système copernicien — ce fait décisif a toujours été perdu de vue — on lui donna une forme particulière pour l'adapter exactement au sentiment cosmique antique. Aristarque admettait comme forme achevée du cosmos une boule creuse, matériellement limitée de part en part et capable d'être embrassée d'un coup d'oeil, au milieu de laquelle se trouvait le système planétaire de Copernic. L'astronomie antique a toujours considéré la terre et les corps célestes comme deux éléments différents, quelle que fût la manière particulière dont on concevait leurs mouvements. L'idée, déjà préparée par Nicolas de Cuse et Léonard de Vinci, que la terre n'est qu'une étoile parmi d'autres l, se concilie avec le système ptolémaïque comme avec celui de Copernic. Mais en admettant une boule céleste, le principe de l'infini, qui eût menacé l'antique concept de limite sensible, était tourné. Nulle idée d'espace cosmique sans fin ne surgit ici qui pût paraître inévitable et que la pensée babylonienne avait réussi depuis longtemps à représenter. Au contraire, Archimède démontre dans son célèbre ouvrage sur le « nombre de graviers » — mot révélateur de la pensée de réfuter toute tendance infinitésimale, bien qu'on continue à le considérer comme le premier pas vers la méthode de l'intégration moderne — que ce corps stéréométrique (car le cosmos d'Aristarque n'est pas autre chose) rempli d'atomes (graviers) mène à des résultats très grands, mais non infinis. Mais cela veut dire nier franchement tout ce que signifie l'analyse pour nous. Les hypothèses, jamais vérifiées et sans cesse réimposées à l'esprit, sur l'éther cosmique conçu comme matière médiatement sensible, montrent que l'univers de notre physique est la négation très stricte de toute existence de limite matérielle. Eudoxe, Apollonios et Archimède, certainement les plus subtils et les plus hardis mathématiciens de l'antiquité, ont très bien réalisé une analyse purement optique du devenu, sur la base de la valeur-limite de la plastique antique, en employant principalement le compas et la règle. Ils utilisent des méthodes très subtiles et difficilement accessibles à nous d'un calcul intégral qui n'a qu'une ressemblance apparente, même la méthode leibnizienne de l'intégrale déterminée, et ils se

avec

servent de lieux géométriques et de coordonnées qui sont des

I. F. Struntz : Geschieht*: der ,\'aturwissenst:!iaft im Mittclalter, 1910, p. 90.
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nombres de mesure et des lignes rigoureusement définis, non, comme chez Fermât et surtout Descartes, des rapports spatiaux indéfinis, des valeurs de points par rapport à leur situation dans l'espace. C'est en cela surtout que consiste la méthode d'exhaustion1 exposée par Archimède dans sa lettre à Eratosthène, récemment découverte, où il fonde par exemple la quadrature du segment de la parabole sur le calcul des angles droits inscrits — et non plus des polygones semblables. Mais la manière spirituelle infiniment compliquée, dont il arrive au résultat en s'appuyant sur quelques idées géométriques de Platon, -fait précisément sentir l'opposition immense entre cette intuition et la même intuition superficielle d'un Pascal. Il n'y a pas d'opposition plus tranchée — si l'on fait abstraction du concept de l'intégrale chez Riemann — que ce qu'on appelle encore, hélas ! du nom de quadratures, dans lesquelles on représente le « plan » comme limité par une fonction, sans plus parler de manipulation géométrique. Nulle part les deux mathématiques ne se rapprochent autant l'une de l'autre, et nulle part ne se fait sentir plus distinctement l'abîme infranchissable qui sépare deux âmes dont elles sont l'expression.

Les nombres purs, dont les Égyptiens cachaient, avec une'sorte de crainte intérieure du mystère, pour ainsi dire, l'essence dans le style cubique de leur vieille architecture, étaient aussi pour les Hellènes la clé ouvrant le sens du devenu, du figé et donc du caduc. La forme pétrifiée et le système scientifique nient la vie. Le nombre mathématique, principe formel fondamental de l'univers étendu qui n'existe que dans et pour l'être éveillé est, par son caractère de nécessité causale, en rapport avec la mort comme le nombre chronologique avec le devenir, la vie, la nécessité du destin. Ce rapport de la forme strictement mathématique avec la fin de l'être organique, avec le phénomène de son reste anorganique, du cadavre, se révélera toujours plus distinctement à l'origine de tous les grands arts. Nous avons déjà noté l'évolution des premiers arts décoratifs au contact des vases et du matériel du culte des morts. Les nombres sont les symboles du caduc. Les formes figées nient la vie. Les formules et les lois répandent la cristallisation sur l'image de la nature. Les nombres tuent. Ils ressemblent aux Mères du Faust promenant leur majesté dans la solitude des » royaumes d'où toute forme est bannie et... parlant de formation, de transformation, éternel refrain du sens éternel, sans voir planer autour d'elles les images de toute créature ». (Faust, II, vers 1665 et 1675-1677.)

Ici, Platon et Goethe se touchent dans le pressentiment d'un dernier mystère. Les Mères, l'Inaccessible — les Idées de Platon — désignent les possibilités d'une psyché, ses formes innées qui se sont réalisées comme culture active et créée, comme art, pensée, État, religion, dans l'univers visible et dans l'ordre cosmique idéal conçus par cette psyché avec une nécessité très profonde. C-'est ici que la pensée mathématique d'une culture et son idée de l'univers

i. Elle fut préparée par. Eudoxe pour le calcul du volume de la pyramide et de la sphère — * moyen pour les Grecs de tourner le concept tabou de l'infini », écrit Heiberg dans Naturwiss. : u. Math, im klass. Altert. 1912, p. 27.
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trouvent le fondement de leur parenté qui élève la première au-dessus du simple savoir et du connaître, par delà lesquels elle prend le sens d'intuition cosmique, et qui fait qu'il existe autant-dé mathématiques — d'univers des nombres — qu'il y a de hautes cultures. Ainsi seulement s'explique et devient nécessaire, par une intuition profondément religieuse, l'accès à la découverte des problèmes mathématiques décisifs de leur culture par les plus grands penseurs, mathématiciens, artistes plastiques dans le royaume des nombres. Ainsi faut-il se représenter la création du nombre antique apollinien par Pythagore, fondateur d'une religion. Ce sentiment primordial a guidé Nicolas de Cuse, grand évêque de Brixen, qui trouva vers 1450, en partant de la considération de l'infini de Dieu dans la nature, les traits fondamentaux du calcul infinitésimal. Leibniz, qui en détermina les méthodes et les applications deux siècles plus tard, est parti lui-même de considérations métaphysiques sur les rapports du principe divin et de l'étendue indéfinie pour aboutir à ridée d'analysis situs, interprétation la plus générale peut-être de l'espace pur libéré de tout élément sensible, et dont les riches possibilités n'ont été développées qu'au χιχθ siècle par Grassmann dans sa théorie de l'étendue, et surtout par Riemann, le véritable fondateur, dans sa symbolique, des plans bilatéraux représentant la nature des équations. Et Kepler comme Newton, tous deux natures religieuses", eurent très nettement conscience d'avoir saisi, comme Platon, par l'intuition et précisément par le médium des nombres, la nature de l'ordre cosmique divin.

Diophante, entend-on dire partout, a le premier libéré de ses chaînes sensibles la mathématique antique, il l'aurait élargie, continuée et, sans être le créateur de l'algèbre, théorie des grandeurs indéterminées, il l'aurait néanmoins présentée tout à coup, sans doute en transformant des pensées déjà existantes, dans le cadre de la mathématique antique que nous connaissons. Il est certain que, pour le sentiment antique de l'univers, ce ne fut pas un gain, mais une perte totale, et cela seul aurait dû montrer que Diophante n'appartenait plus intérieurement à la culture antique. Chez lui s'opposait au réel, au devenu, un nouveau sentiment des nombres, disons un sentiment de la limite, qui n'est plus celui dont les Hellènes avaient tiré, par la notion de limite présente sensible, outre la géométrie euclidienne des corps concrets, également la plastique de la statue nue et la monnaie d'argent. Les détails sur réclusion de cette mathématique nouvelle nous sont inconnus. Diophante est si entièrement isolé dans la mathématique « bas-antique » qu'on a pensé à une influence indoue. Mais il a dû subir surtout celle de ces vieilles universités arabes dont nous connaissons si peu les études, sinon en matière dogmatique. Derrière l'intention de marcher dans les voies euclidiennes apparaît chez Diophante ce nouveau sentiment de la limite — que j'appelle
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magique — qui n'a nullement conscience de s'opposer à Cantique idéal. L'idée de nombre comme grandeur n'est pas élargie, mais ruinée insensiblement. Ce qu'est un nombre indéterminé a et un nombre indéfini 3 —tous deux ni grandeur, ni mesure, ni ligne — aucun Grec n'eût pu l'expliquer. Le nouveau sentiment de limite incarné dans ces espèces de nombres est au moins à la base des investigations de Diophante; quant au calcul même au moyen de lettres, familier chez nous sous le nom d'algèbre, où il se présente d'ailleurs entièrement transformé, il n'a été introduit qu'en 1591 par Vièta, qui l'opposait sensiblement, mais inconsciemment, à celui de la Renaissance imitant l'antiquité.

Diophante vivait en 250 après Jésus-Christ, donc au III* siècle de la culture arabe, dont l'organisme historique était enseveli jusqu'à nos jours sous les formes artificielles de l'Empire romain et du « Moyen âge », culture à laquelle appartient tout ce qui naquit depuis le commencement de notre ère sur le territoire de l'Islam postérieur. C'est justement le nouveau sentiment de l'espace, alors incarné dans les coupoles, les mosaïques, lee reliefs des sarcophages, style chrétien primitif et syrien, qui a tendu sur la statue antique le dernier voile extincteur. Il existait alors un nouvel art archaïque et un ornement géométrique strict. Dioclétien achevait juste alors le khalifat de l'empire qui n'avait de romain que le nom. Cinq siècles séparent Euclide de Diophante, Platon de Plotin, le dernier penseur définitif (Kant) d'une culture achevée du premier scolas-tique (Duns Scotus) de la même culture qui s'éveille.

Ici, nous touchons pour la première fois à l'être encore inconnu de ces grands individus dont le devenir, l'épanouissement et la mort sur une surface bigarrée et floue sont la substance propre de l'histoire universelle. La psyché antique qui s'achève dans l'intelligence romaine, dont le « corps » est la culture antique avec ses œuvres, ses pensées, ses actes et ses ruines, était née vers noo avant Jésus-Chnst sur le paysage de la mer Egée. La culture arabe, qui germe depuis Auguste en Orient sous couvert de la civilisation romaine, a son berceau tout entier dans le sein du paysage entre l'Arménie et le sud de l'Arabie, entre Alexandrie et Ctésiphon. Comme expression de cette âme nouvelle, il faut considérer dans leur quasi-intégralité l'art « bas-antique » de l'époque impériale, les cultes entiers de l'Orient pleins d'ardeur juvénile, la religion mandéenne et manichéenne, le christianisme et le néoplatonisme, les fora impériaux de Rome et le Panthéon romain, la plus ancienne de toutes les mosquées.

Le fait qu'à Alexandrie et à Antioche on écrivait encore grec et croyait penser en grec n'a pas plus de poids que la préférence donnée à la langue latine par la science occidentale jusqu'à Kant ou que le « renouvellement » par Charlemagne de l'ancien Empire romain.

Diophante ne voit plus dans le nombre la mesure et la substance des choses plastiques. Sur les mosaïques de Ravenne, l'homme a cessé d'être un corps. Insensiblement, les mots grecs ont perdu leur substance primitive. Nous quittons le terrain de la καλοκάν.7ίΐ:ΐ
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attique, de Γάταραξία et du γοφηυή stoïciens. Sans doute, Diophante ignore encore le zéro et les nombres négatifs, mais il ne connaît plus les unités plastiques des nombres pythagoriciens. D'autre part, le caractère indéterminé des nombres indéfinis arabes diffère à son tour complètement de la variabilité systématique du nombre occidental ou fonction.

La mathématique magique, sans nous être connue dans le détail, s'est développée par delà Diophante — qui suppose déjà une certaine évolution antérieure — logiquement et suivant une grande ligne jusqu'à son achèvement sous les Abbassides au ixe siècle, comme le montre l'état des connaissances chez Alchwarizmi et Alsidschzi. Ce que la plastique attique est à la géométrie euclidienne — même langage formel sous un vêtement différent — ou le style polyphone de la musique instrumentale à l'analyse de l'espace, l'art magique des mosaïques, l'art des arabesques sassanides et plus tard byzantines, avec sa richesse croissante de silhouettes demi-matérielles, demi-spirituelles planant sur des motifs formels organiques, l'art des hauts-reliefs constantiniens avec ses ombres foncées et floues remplissant les intervalles entre les saillies et l'arrière-plan, le sont aussi pour cette algèbre. L'algèbre est à l'arithmétique antique et à l'analyse occidentale ce que l'église à coupole est au temple dorique et à la cathédrale gothique.

Non que Diophante ait été un grand mathématicien. La plupart des souvenirs que son nom évoque ne se trouvent pas dans ses écrits, et ce qu on y trouve n'est certainement pas tout de lui. Sa signification fortuite est dans ce fait que — selon l'état de nos connaissances — c'est chez lui le premier que l'existence du nouveau sentiment du nombre est indéniable. Quand on le compare aux fondateurs magistraux d'une mathématique définitive, comme Apollonios et Archimède dans l'antiquité, Gauss, Càuchy, Riemann en Occident, on trouve chez lui, surtout dans la langue de ses
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antique et franchement délaissé, en tâtonnements pour exprimer

le sentiment cosmique primitif arabe, qui justement alors s'éveillait

— à comprendre et à estimer ce primitif. Également archaïque,

primitive et tâtonnante est la mathématique de Nicolas d'Oresme,

évêque de Lisieux (1323-1382), qui employa pour la première fois

en Occident une espèce indépendante de coordonnées et même

de puissances avec des exposants fractionnaires, supposant un

sentiment des nombres, obscur encore, mais indéniable, qui est

entièrement opposé à l'antique, mais qui n'est pas non plus arabe.

Évoquez à coté de Diophante un sarcophage chrétien primitif des

collections romaines, à côté d'Oresme une statue gothique drapée

des cathédrales allemandes, et vous noterez aussi quelque parenté

dans le cours des idées mathématiques représentant chez tous deux

le même stade primitif de l'intelligence abstraite. Le sentiment

stéréométrique de la limite, porté au  dernier raffinement, à la

dernière élégance par un Archimède et fondé sur une intelligence
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grand-citadine, avait depuis longtemps disparu. Partout, dans le monde arabe primitif, le diapason était sourd, nostalgique, mystique, non plus sonore et dégagé comme son correspondant attique. On était l'homme-né de la terre d'un paysage primitif, non un grand-citadin comme Euclide et d'Alembert *. On ne comprenait plus les images profondes et compliquées de la pensée antique et on possédait des images confuses nouvelles, dont la claire conception spirituelle et citadine ne pouvait encore être de longtemps découverte. Tel est l'état gothique de toutes les cultures jeunes, que l'antiquité elle-même avait traversé dans sa période dorique dont nous n'avons gardé que· la céramique du style dipylon. Ce n'est qu'aux ixe et Xe siècles, à Bagdad, que les conceptions de Diophante furent réalisées et achevées par des maîtres mûrs, qui ne le cèdent en rien à Platon et à Gauss.

8

L'acte décisif de Descartes, dont la géométrie parut en 1637, ne fut pas, comme on le répète sans cesse, d'avoir introduit une méthode ou une intuition nouvelles dans le cadre de la géométrie existante, mais d'avoir définitivement conçu une nouvelle idée de nombre, consistant principalement à débarrasser la géométrie de la manipulation optique de la construction, soit de l'espace mesuré et mesurable. Par lui, l'analyse de l'infini est devenue une réalité. Le système figé, dit des coordonnées cartésiennes, représentant idéal des grandeurs mesurables au sens demi-euclidien, auquel la période précédente, par exemple Oresme, attachait une importance capitale, ne fut pas achevé par Descartes, mais ruiné par lui, quand on pénètre au cœur de ses explications. Fermât, son contemporain, en fut le dernier représentant.

Au lieu de l'élément sensible de la ligne et du plan concrets — expression spécifique du sentiment antique de la limite — apparaît l'élément abstrait spatial, donc opposé à 1 antique, le point, désormais caactérisé comme un groupe de nombres purs conjugués. Descartes a détruit le concept, transmis par les textes antiques et la tradition arabe, de grandeur ou dimension sensible, et il y a substitué celui de rapport variable des situations dans l'espace. Mais on a oublié de remarquer qu'il supprimait ainsi la géométrie en général, qui ne mènera désormais dans l'univers des nombres analytiques qu'une existence apparente que couvrent des réminiscences antiques. Le sens apollimen du mot géométrie devient dès lors impossible à interpréter davantage. A partir de Descartes, la prétendue c géométrie moderne » est ou une activité synthétique déterminant par des nombres la situation des points dans un espace qui n'a plus nécessairement trois dimensions (dans une « variété de points »),' ou une activité analytique déterminant les nombres par la situation

i. Alexandrie cesse d'être vüle mondiale au H« siècle ap. J.-C. et n'est plus qu'une β masses de maisons de la civilisation antique qui abritent une copulati

population

aux sentiments primitüVet de structure psychique différente.
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des points. Mais remplacer des lignes par des situations, c'est concevoir l'idée d'étendue comme purement spatiale et non plus corporelle.

dérée

tion des fonctions des angles — qui de la mathématique indoue dans un sens à peine accessible pour nous — en fonctions cyclométriques, puis leur réduction en séries qui, dans le ressort des nombres indéfinis de l'analyse algébrique, ont perdu la plus légère trace de figures géométriques de style euclidien. Comme la base des logarithmes naturels e, apparaissant partout dans ce domaine numéral, le nombre circulaire π produit des rapports supprimant toutes les limites de la géométrie, de la trigonométrie et de l'algèbre d'autrefois, qui ne sont ni d'ordre arithmétique, ni d'ordre géométrique et qui ne font plus penser personne à des cercles réellement tracés ou à des puissances à calculer.

Tandis que vers 540, grâce à Pythagore, l'âme antique était parvenue à la découverte de son nombre, le nombre apollinien, grandeur mesurable, l'âme occidentale découvrit, grâce à Descanes et aux hommes de sa génération (Pascal, Fermât, Desargues), à une époque exactement correspondante, l'idée d'un nombre qui était né aune tendance passionnée, faustienne, vers l'infini. Le nombre pure grandeur, lié a la présence corporelle de l'objet particulier, trouve son correspondant dans le nombre pure fonction1. Si l'univers antique, le cosmos peut se définir, en partant de ce besoin intime de la limite visible, comme une somme d'objets 'matériels au'on peut compter, notre sentiment de l'univers s'est réalisé dans 1 image d'un espace infini, où tout ce qui est visible est considéré comme conditionné au regard de l'inconditionné et senti presque comme une réalité de second rang. Son symbole est le concept décisif de la fonction, qu'aucune autre culture n'indique. La fonction n'est rien moins que l'élargissement de tel ou tel concept de nombre existant, elle en est la négation complète. Ce n'est pas seulement la géométrie euclidienne, et donc aussi « universellement humaine », celle des enfants et des profanes, reposant sur l'expérience quotidienne, mais aussi la sphère archimédienne du calcul .élémentaire, l'arithmétique, qui cessent ainsi d'avoir une valeur pour la mathématique réellement significative de l'Europe occidentale. Celle-ci ne connaît plus qu'une analyse abstraite. Pour l'homme antique, la géométrie et l'arithmétique étaient des sciences de rang suprême, achevées en soi et parfaites, toutes deux concrètes, toutes deux opérant sur des grandeurs par la construction ou le calcul; pour nous, elles ne sont plus qu'un instrument pratique de la vie quotidienne. Addition et multiplication, deux méthodes antiques du

i. Cela correspond exactement, dans la pensée financière des deux culturel, ù la monnaie d'argent et à la comptabilité en partie double.
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calcul des grandeurs, soeurs de la construction géométrique, disparaissent complètement dans l'infini des processus fonctionnels. C'est justement ta puissance, simple signe numérique d'abord d'un groupe déterminé de multiplications (de produits de même grandeur), que le nouveau symbole de l'exposant (logarithme), appliqué sous des formes complexes, négatives, fractionnaires, a entièrement libérée du concept de grandeur et transformée en un monde de rapports transcendants, qui sont nécessairement inaccessibles au Grec parce qu'il ne connaissait que deux puissances positives, entières, représentant la surface et le volume. On n'a qu à penser

aux expressions du type e—? . j x, a, I/i.

Toutes les créations profondes qui se sont succédé rapidement depuis la Renaissance, nombres imaginaires et nombres complexes introduits dès 1550 par Cardanus, séries indéfinies fondées théoriquement et sûrement par la grande découverte newtonienne du principe du binôme en 1666, logarithmes en 1610, géométrie différentielle et intégrale déterminée de Leibniz, quantité conçue comme nouvelle unité numérique et signalée déjà par Descartes, processus nouveaux comme l'intégration indéterminée, le développement des fonctions en séries, même en séries indéfinies d'autres fonctions, sont autant de victoires remportées sur le sentiment du nombre populaire sensible, qui est en nous et qu'il fallait vaincre selon l'esprit de la nouvelle mathématique, qui avait pour mission de réaliser un nouveau sentiment cosmique. Il n'exista pas de seconde culture qui ait témoigné autant de respect que la nôtre à l'antique et dont la science fut aussi influencée par les œuvres de cette culture depuis longtemps éteinte. Il a fallu longtemps pour trouver le courage de penser notre propre pensée. A la base était le désir constant d'égaler l'antiquité. Malgré cela, chaque pas fait en ce sens nous éloignait en réalité de l'idéal souhaité. Aussi l'histoire de la science occidentale est-elle celle de notre émancipation progressive de la pensée antique, émancipation qui n'est même pas voulue, qui fut arrachée par force des profondeurs de l'inconscient. C'est ainsi que l'évolution de la mathématique moderne se transforma en lutte clandestine, longue, finalement victorieuse, contre le concept de grandeur *.

io

D'archaïsants préjugés nous ont empêchés de donner au nombre occidental comme tel un nom nouveau. Le vocabulaire actuel de notre mathématique fausse l'état des faits et c'est à lui qu'il faut attribuer en grande partie la croyance, qui règne encore aujourd'hui, même chez les mathématiciens, que les nombres sont des grandeurs. Car c'est sur cette hypothèse sans doute que repose notre système de numération écrite.

i. Même lutte d'ailleurs pour le droit romain et la monnaie d'argent.
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Mais ce ne sont pas les signes spéciaux servant à noter la fonction (χ, π, 5) qui sont le nombre nouveau; c'est cette fonction même, considérée comme unité élémentaire, c'est le rapport variable, désormais impossible à fixer dans des limites optiques. Il faudrait, pour représenter ce nombre, un nouveau système de sigres cjui ne soit pas influencé dans sa structure par des conceptions antiques.

Qu'on se rappelle la différence de deux équations — ce mot même ne devrait pas réunir des éléments aussi hétérogènes — comme 3* if 4* = 5* et χ» + y· = z», équations du problème de Fermât. La première se compose de plusieurs nombres antiques (grandeurs), la seconde est un nombre d une espèce nouvelle, toutes deux sont masquées par la graphie identique née sous l'impression des idées d'Euclide et d'Archimède. Dans le premier cas, le signe = constate une combinaison figée de grandeurs concrètes déterminées; dans le second, il représente un rapport existant à l'intérieur d'un groupe de variantes, de manière telle que certaines transformations doivent nécessairement avoir pour conséquence certaines autres. La première équation a pour but de déterminer (mesurer) une grandeur concrète, le « résultat y, la seconde n'a aucun résultat et n'est que la reproduction et le signe d'un rapport, probablement démontrable, qui pour n > 2 (c'est le célèbre problème de Fermât) exclut toute valeur de nombre entier. Un mathématicien grec n'aurait pas compris le sens d'opérations de cette espèce, dont le but n'est pas le « calcul ». L'idée d inconnue achève d'égarer, quand on l'applique aux lettres des équations de Fermât. Dans la première, χ est une grandeur mesurable et déterminée, qui reste seulement à trouver; dans la deuxième, le mot déterminer n'offre aucun sens pour x, y, z, n; on ne veut donc pas trouver la « valeur » de ces symboles, ils ne sont donc nullement des nombres au sens plastique, mais des signes pour exprimer une combinaison à laquelle les caractères de grandeur, de forme et de simplicité font défaut, soit une infinité de situations possibles de même caractère qui ne sont nombre qu'à condition d'être conçus ensemble comme unité. L'équation entière forme en réalité un seul nombre dans ce système graphique, où malheureusement les signes trompeurs abondent, et x, y, z ne sont pas plus des nombres que les signes + et = qui les lient. Car le concept de nombre irrationnel, entièrement et proprement antihellénique, suffit déjà à ruiner de fond en comble celui de nombre concret défini. Dès lors, ces nombres ne forment plus une série perceptible de grandeurs croissantes, discrètes, plastiques, mais un continuum d'abord à une seule dimension, où chaque section (au sens de Dedekind) représente un « nombre » qui ne devrait guère conserver son vieux nom. Pour l'esprit antique, il n'existe entre ι et 3 qu'un nombre unique 2, pour 1 occidental il y en a une quantité illimitée. L'introduction enfin des nombres imaginaires

(y/ ι = i) et des nombres complexes (de la forme générale a -f bi), qui élargissent ce continuum linéaire en image extrêmement transcendante d'un corps numérique (somme d'une quantité d'éléments homogènes), où chaque section représente désormais


DU     SENS     DES     NOMBRES
87

une surface numérique (quantité illimitée de « puissance » moindre qui est à peu près la somme de tous les nombres réels), a détruit tout ce qui restait de matérialité populaire antique. Ces surfaces numériques qui jouent un grand rôle dans la théorie des fonctions depuis Cauchy et Gauss sont de pures formes spirituelles. Même le nombre positif irrationnel \ 2 pouvait être conçu de manière quelconque, selon la pensée mathématique antique, au ^ moins négativement, par exemple en l'excluant comme tel, comme άρρητος et άλογος ; mais les expressions de la forme x + y restent au delà des possibilités de toute pensée antique. Sur l'extension des lois arithmétiques au domaine entier du complexe, à l'intérieur duquel elles restent constamment applicables, se fonde la théorie des fonctions qui représente enfin définitivement la mathématique occidentale dans sa pureté, en y comprenant et dissolvant tous les domaines particuliers. Ce n'est qu'ainsi que cette mathématique d'Occident devient tout entière applicable à l'image de la physique dynamique contemporaine, tandis que la mathématique antique représente le pendant exact de cet univers d'objets plastiques individuels, dont traite théoriquement et mécaniquement la physique statique de Leucippos à Archimède.

Le siècle classique de cette mathématique baroque — en opposition au style ionique — est le xvine, qui va des découvertes décisives de Newton et de Leibniz, en passant par Euler, Lagrange, Laplace, d'Alembert, jusqu'à Gauss. L'élan de cette puissante création spirituelle se produisit comme un miracle. On osa à peine croire ses yeux. On découvrit vérités sur vérités, qui semblaient impossibles aux subtils cerveaux d'une époque à tendance sceptique. Le mot de d'Alembert est de ce nombre : « Allez en avant et la foi vous viendra ! » II faisait allusion à la théorie du quotient différentiel. La logique elle-même sembla protester contre le fondement erroné de toutes les théories, et pourtant on arriva au but.

Ce siècle de sublime ivresse pour les formes purement abstraites soustraites à l'œil charnel — car à côté des maîtres de l'analyse se lèvent Bach, Gluck, Haydn et Mozart — où quelques profonds esprits d'élite se délectaient dans leurs découvertes exquises et leurs entreprisés audacieuses, où Goethe et Kant étaient exclus, correspond exactement par sa substance au siècle le plus mûr de la culture ionique qui a vu, avec Eudoxe et Archytas (440-350) — auxquels il faut encore ajouter Phidias, Polyclète, Alkaménès et les monuments de l'Acropole — briller l'univers formel de la mathématique et de la plastique antique dans toute la splendeur de ses possibilités et arriver au terme.

Maintenant seulement on apercevra entièrement l'antithèse élémentaire de la psyché antique et de l'occidentale. Il n'y a rien de plus intérieurement étranger dans l'image d'ensemble de 1 histoire des hommes supérieurs, en dépit des relations historiques aussi nombreuses que puissantes. Et c'est précisément parce que les contraires se touchent et qu'ils ont peut-être un élément commun dans le tréfonds de l'être, que nous trouvons dans l'âme occidentale
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faustienne cet effort nostalgique vers l'idéal de l'âme apollinienne,
qu'elle a seule aimée parmi toutes les autres et enviée pour sa
faculté de sacrifice au pur présent sensible.
'

II

On a déjà noté, chez le primitif et l'enfant, l'intervention d'un événement intérieur, la naissance du moi, par lequel tous deux

sent,  qui se détache à grands traits d'un chaos d'impressions; dès qu'il sent l'antithèse profonde, irrévocable, de cet univers

qu

extérieur et de son propre univers intérieur, qui donne à la vie éveillée une direction et une forme, il s'éveille en même temps dans cette âme qui prend subitement conscience de sa solitude le sentiment originel de la nostalgie cosmique. Elle est le désir ardent de connaître le but du devenir, d'accomplir et de réaliser toutes les possibilités intérieures, de développer l'idée de son propre être. Elle est le désir de l'enfant, qui en prend conscience avec une netteté croissante comme du sentiment d'une direction irrésistible et, plus tard, comme de l'énigme du temps, effrayante, séductrice, insoluble, dressée devant son esprit mûr. Les mots passé et futur ont pris subitement une signification chargée de destin.

Mais cette nostalgie, née de la surabondance et de la félicité du devenir intérieur, est en même temps peur dans le tréfonds de chaque âme. Comme tout devenir se règle sur un être devenu avec lequel il prend fin, le sentiment originel du devenir, la nostalgie cosmique, touche aussi à l'autre sentiment de l'être devenu, à la peur. Dans le présent, on sent l'écoulement; dans le passé gît la caducité. Telle est la source de cette éternelle peur qu'on éprouve devant l'irrévocable, le terme atteint, le sommet franchi, la caducité, devant l'univers même comme résidu où la limite de la mort est donnée en même temps que celle de la naissance, peur de l'instant où le possible est réalisé, la vie intérieure accomplie et achevée, la conscience acculée au but. C'est cette peur cosmique intime de l'âme enfantine, oui n'abandonne jamais l'homme supérieur, le croyant, le poète, l'artiste dans leur solitude sans borne, peur des puissances étrangères qui surgissent, menaçantes et terribles, sous le masque des phénomènes sensibles, dans l'univers qui point. Aussi la direction de tout devenir, dont le caractère inexorable (irréversibilité) a quelque chose d'étranger et d'hostile pour la volonté intelligente de l'homme, est-elle revêtue de noms destinés à conjurer l'éternel Inintelligible. C'est quelque chose d'absolument incoercible qui change le futur en passé et qui donne au temps, opposé à l'espace, ce caractère d'inquiétude contradictoire et d oppressante duplicité, dont aucun homme de valeur ne peut se défendre entièrement.

La peur cosmique est certainement le plus créateur de tous les
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sentiments primordiaux. L'homme lui doit les formes et les figures les plus mûres et les plus profondes non seulement de sa vie intérieure consciente, mais aussi des reflets de cette vie à travers les œuvres innombrables de la culture. Telle une mélodie secrète qui ne frappe pas toutes les oreilles, la peur pénètre le langage de toute œuvre d'art véritable, de toute philosophie intime, de toute action importante, et sans se révéler à tous, elle fonde les grands problèmes de toute mathématique. Seul l'homme intérieurement mort des grandes villes tardives, Babylone d'Hammourabi, Alexandrie des Ptolémées, Bagdad de l'Islam, Paris et Berlin actuels, seul le sophiste, le sensualiste, le darwiniste purement intellectuels la perdent ou la nient en situant entre eux et Γ alterile une « conception scientifique » de l'univers sans mystère.

Si la nostalgie se rattache à cet Ineffable, dont le mot temps masque plus qu'il ne marque les symboles ondoyants et divers, le sentiment originel de la peur trouve son expression, au contraire, dans les symboles spirituels coercibles et figurables de l'étendue. Ainsi se trouvent dans l'être éveillé de chaque culture, diversement constituées dans chacune d'elles, les formes opposées de temps et d'espace, de direction et d'étendue, la première fondant la deuxième comme le devenir fonde le devenu, — car la nostalgie aussi fonde la peur, elle devient peur, non inversement — la première soustraite à'la puissance spirituelle, la deuxième la servant, la première épreuve absolue, la deuxième objet de connaissance absolue. « Craindre et aimer Dieu » est l'expression chrétienne qui traduit l'antithèse des deux sentiments cosmiques.

De l'âme de tous les hommes primitifs, et par conséquent aussi de la première enfance, s'élève un besoin impulsif de conjurer, de contraindre, de réconcilier... de « connaître » l'élément des puissances étrangères, dont on sent la présence inexorable dans tout ce qui est étendu, dans et à travers l'espace. Tout revient au même, au fond. Dans toutes les mystiques anciennes, connaître Dieu c'est le conjurer, se le rendre favorable, se l'approprier intérieurement. Cela a lieu surtout au moyen d'un mot, le « nom », par lequel on désigne, on appelle le numen, ou bien par l'exercice de rites, de cultes qui cachent une vertu mystérieuse. La connaissance causale, systématique, imposant des limites au moyen de concepts et de nombres, est la plus subtile, mais aussi la plus puissante de ces formes de défense. Dans ces conditions, l'homme n'est entier qu'autant qu'il possède un langage verbal. La connaissance mûrie au contact des mots transforme nécessairement le chaos des impressions originelles en « nature » ayant des lois auxquelles elle doit obéir : « l'univers en soi » se mue en « univers pour nous1 ». Elle calme la peur cosmique en domptant le mystère, en le transformant en réalité coercible, en l'enchaînant par la règle d'airain d'une langue formelle intellectuelle inventée pour lui.

Telle est l'idée du tabou qui joue un rôle décisif dans la vie psy-

i. Depuis la « magie des noms » chez les sauvages jusqu'à la science moderne, qui soumet les choses en leur forgeant des noms, surtout des noms techniques, il n'y a rien de changé quant à la forme.
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chique de tous les primitifs, mais dont la substance originelle est si loin de nous que le mot n'est plus traduisible dans aucune langue de culture mûre. L'angoisse incertaine, la terreur sainte, les désirs obscurs de rapprochement, d'union, d'éloignement, tous ces sentiments si riches de formes dans les âmes mûres sont flottants aux états d'enfance et revêtent un caractère d'accablante incertitude. Le double sens du mot conjurer, qui signifie à la fois supplier et contraindre, peut éclairer le sens de cet acte mystique servant au primitif pour « tabouer » l'élément étranger et redouté. La terreur sacrée que lui inspire tout ce qui est indépendant de lui, tout ce qui
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culeux, les principes rigoureux d'un commerce primitif. A l'apogée des grandes cultures, ces figurations sont devenues, sans toutefois perdre la marque intérieure de leur origine, leur caractère de contrainte et de supplication, les univers formels réalisés dans les différents arts, la pensée religieuse, scientifique et surtout mathématique. Leur instrument commun, seul connu de l'âme en réalisation, est de symboliser l'étendue, espace ou objets, soit qu'il s'agisse de l'espace cosmique absolu de la physique newtonienne, des espaces intérieurs de la cathédrale gothique et de la mosquée maure, de l'infini atmosphérique des portraits de Rembrandt et de leur écho dans les sombres univers sonores des quartette de Beethoven, ou bien des polyèdres réguliers d'Euclide, des sculptures du Parthenon, des pyramides de l'ancienne Egypte, du Nirvana de Bouddha, de la distance des mœurs de cour sous Sésostris, Justi-nien Ier et Louis XIV, de l'idée de Dieu chez un Eschyle, un Plotin, un Dante et de l'énergie spatiale de la technique moderne en train de resserrer le globe terrestre.

12

Revenons à la mathématique. Nous avons vu que chez « les Anciens » le point de départ de toute figuration était l'organisation du devenu, dans la mesure où il était présent, où on pouvait le percevoir, le mesurer, le compter. Le sentiment occidental gothique de la forme, qui est celui d'une âme incommensurable, d'une volonté forte planant dans toutes les distances lointaines, a choisi le signe de l'espace pur, abstrait, infini. Il ne faut pas se laisser égarer par le caractère rigoureusement conditionné de ces symboles que nous trouvons aisément identiques et valables pour tous les nommes. Notre espace cosmique infini, dont l'existence semble hors de discussion, n'existe cependant pas pour l'homme antique. Il ne lui est même pas imaginable. D'autre-part, le cosmos hellénique dont on aurait dû depuis longtemps noter le caractère profondément étranger à notre conception occidentale est pour le Grec l'évidence même. En effet, l'espace absolu de nos physiciens, forme qui requiert des conditions très nombreuses, extrêmement compliquées,
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tacites, est né de notre seule psyché comme en étant la reproduction authentique et l'expression réelle, naturelle et nécessaire pour cette seule espèce d'être éveillé. Les concepts simples sont toujours les plus difficiles. Leur simplicité consiste à taire beaucoup de choses réputées inexprimables parce qu'elles sont évidentes pour les hommes de ce milieu grâce au sentiment, donc sans doute aussi, et pour cause, entièrement inaccessibles aux étrangers à ce milieu. Cela est vrai du contenu spécifique occidental du mot espace. La mathématique entière depuis Descartes sert à l'interprétation théorique de ce grand symbole saturé de substance religieuse. La physique n'a pas d'autre but depuis Galilée. Au contraire, la mathématique et la physique grecques ignorent en général le contenu de ce mot. Ici encore, c'est le vocabulaire hérité des textes littéraires grecs
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mais elle n'a inventé pour aucun d'eux un nom nouveau approprié. Le mot d'« analyse » est loin d'épuiser les faits.

L'homme antique commence et finit ses investigations au corps individuel avec ses plans limités, dont relèvent indirectement les sections coniques et les courbes supérieures. Nous ne connaissons au fond que l'élément spatial abstrait du point qui représente simplement un centre de relation sans objectivité, impossible à mesurer et à nommer. La droite est pour le Grec une arête mesurable, pour nous un continuum de points illimité. Leibniz cite comme exemple de son principe infinitésimal la droite qui représente la pente-limite d'un cercle de rayon indéfini, tandis que l'autre pente est représentée par un point. Mais pour les Grecs, le cercle est une surface et le problème consiste à lui donner une figure commensurable. C'est ainsi gué la quadrature du cercle devint le problème-limite classique pour l'esprit des hommes antiques : transformer en angles droits des plans limités par une courbe, sans en changer la grandeur, et rendre ainsi ces plans mesurables paraissait être pour eux le plus profond de tous ces problèmes de la forme cosmique. Pour nous, il n'en résulta que ce procédé insignifiant qui consiste à représenter le nombre π par des moyens algébriques sans qu'il soit plus question de figures géométriques.

Le mathématicien antique ne connaît que ce qu'il voit ou touche. Dès que le visible cesse, soit comme limitant, soit comme limité, thème du cours de ses pensées, sa science cesse elle aussi. Le mathématicien occidental, dès qu'il est affranchi des préjugés antiques et redevenu lui-même, pénètre dans la région entièrement abstraite d'une variété infinie de nombres à η dimensions — non plus à 3, — au sein de laquelle ία prétendue géométrie peut et souvent doit se passer de tout élément visible. Quand l'homme antique a recours a l'art pour exprimer son sentiment de la forme, il cherche à donner au corps humain dans la danse ou le pugilat, sur le marbre ou le bronze, une attitude où les plans et les contours offrent le maximum de mesure et de sens. Mais l'artiste authentique d'Occident
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s'enfonce, les yeux fermés, dans le sein d'une musique incorporelle, dont l'harmonie et la polyphonie le perdent dans les vision· d'un suprême « au-delà » qui échappent à toutes les possibilités de la définition optique. On n'a qu à se rappeler ce qu'entendent par figure un sculpteur athénien et un contrepointiste du Nord, et on aura aussitôt sous les yeux l'antithèse des deux univers, des deux mathématiques. Les mathématiciens grecs appellent les corps σώμα et la langue juridique de son côté désigne par le même terme les personnes opposées aux choses σώματα χαί πράγματα (personae et res).

Aussi le nombre antique, entier, corporel, cherche-t-il involontairement un rapport avec la naissance de l'homme corporel, du σώμα. Le nombre ι est encore à peine senti comme nombre réel. Il est Γάρχή, la substance originelle de la suite des nombres, la source de tous les nombres proprement dits, donc de toute grandeur, de toute mesure, de toute objectivité. Son signe était à la fois, chez les Pythagoriciens de tous les temps, le symbole du sein maternel et l'ongine de toute vie. Le nombre 2, premier nombre proprement dit, doublait le ι et entrait par conséquent en relation avec le principe mâle; son signe est la reproduction du phallus. Enfin, le 3 sacré des Pythagoriciens désignait l'acte d'union entre l'homme et la femme, la génération — on comprend aisément la signification érotique des deux procédés uniques, chers à l'antiquité, d'augmentation et de génération des grandeurs : l'addition et la multiplication; — son signe était la réunion des deux premiers. Ce fait éclaire d'une lumière nouvelle le mythe déjà signalé du sacrilège commis en découvrant l'irrationnel. L'irrationnel, selon notre terminologie, l'emploi des fractions décimales indéfinies, signifiait une destruction de l'ordre organique générateur et charnel, institué par les dieux. Nul doute que la réforme pythagoricienne de la religion ne se soit encore fondée sur le très vieux culte de Déméter. Déméter est apparentée à Gaïa, la terre maternelle. Il y a un rapport très intime entre son culte et cette sublime conception des nombres.

Ainsi donc, par une nécessité intérieure, l'antiquité est devenue une culture du petit. L'âme apollinienne avait cherché à fixer le sens du devenu par le principe de la limite visible, son » tabou » visait la présence et la proximité immédiates de l'élément étranger. Le passé, l'invisible étaient également inexistants. Le Grec, comme le Romain, sacrifiait aux dieux de la région où il séjournait, les autres dieux échappaient tous à sa ligne d'horizon. De même que la langue n'avait pas de mot pour l'espace — nous ne cesserons de poursuivre la puissante symbolique de ces phénomènes du langage — de même aussi le Grec manquait de notre sentiment du paysage, de l'horizon, de la perspective lointaine, des nuages, de la patrie même s'étendant au loin et embrassant une grande nation. La patrie de l'homme antique est ce qu'il peut apercevoir depuis la maison paternelle, rien de plus. Ce qui dépassait· cet horizon optique d'un atome politique lui était étranger. Dès ce coin de terre commence la peur de l'être antique, ce qui explique l'acharnement
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avec lequel ces villes lilliputiennes s'entre-détruisaient. La polis est la plus petite des formes politiques imaginables, et sa politique est proprement la politique de quartier, tout à fait aux antipodes de nos diplomaties secrètes qui font de la politique sans limite. Le temple antique, qu'on embrasse d'un coup d'œil, est la plus petite des constructions classiques. La géométrie d'Archytas à Euclide étudie — comme nos géométries scolaires nées sous son impression — des figures et des corps minuscules, maniables, et elle ignora ainsi toutes les difficultés soulevées par l'emploi des figures ayant des dimensions astronomiques qui rendent désormais impossible Temploi de la géométrie euclidienne1. Autrement, l'esprit attique si subtil aurait peut-être déjà pressenti quelque chose sur le problème des géométries non euclidiennes; car les objections contre le célèbre axiome des parallèles *, dont la formule douteuse et impossible à corriger était déjà de bonne heure une pierre de scandale, touchaient de très près à la découverte décisive. Aussi évidente pour le sens antique la considération exclusive du proche et du petit, aussi évidente pour nous celle de l'infini et de ce qui dépasse les limites de l'horizon optique. Toutes les théories mathématiques que l'Occident a découvertes ou empruntées étaient soumises avec évidence au langage formel infinitésimal longtemps avant la découverte proprement dite du calcul différentiel. L'algèbre arabe, la trigonométrie indoue, la mécanique antique ont été incorporées sans plus à l'analyse. Ce sont justement tes principes les plus « évidents » du calcul élémentaire (comme 2X2 = 4), Φ"> étudiés du point de vue de l'analyse, deviennent des problèmes dont la solution, d'ailleurs incomplète en maint endroit, n'a été trouvée que par l'intermédiaire de ta théorie des quantités — Platon et ses contemporains auraient vu dans cette démarche certainement une preuve de folie ou de manque total de génie mathématique. On peut traiter en quelque sorte la géométrie par l'algèbre et l'algèbre par la géométrie, c'est-à-dire couper le circuit visuel ou lui donner le pouvoir absolu. Nous avons choisi le premier, les Grecs le second procédé. Archimède touchant dans son beau calcul des spirales quelques faits généraux, qui forment aussi le fondement des recherches leibniziennes sur l'intégrale définie, subordonna sa méthode, très moderne en apparence, immédiatement à des principes stereoma t tiques; un Indou dans les mêmes conditions eût trouvé de toute évidence quelque formule trigonométrique3.

1. L'astronomie moderne commence à se servir aujourd'hui de géométries non-euclidéennes. L'hypothèse d'un espace illimité, mois fini, courbe, rempli par le système de l'étoile fixe, qui a un diamètre de 470 millions de fois environ sa distance à la terre, mènerait à l'hypothèse d'une image concomitante du soleil, qui nous apparaît comme une étoile de moyenne clarté.

2. Que par un point pris hors d'une droite, on ne peut mener qu'une parallèle à cette droite, principe Impossible à démontrer.

3. Dans la mathématique indoue qui nous est connue, impossible de discerner l'élément vieil indou, c'est-à-dire né avant Bouddha.
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De l'antithèse fondamentale du nombre antique et du nombre occidental naît une autre antithèse aussi profonde, celle du rapport qu'ont entre eux les éléments de chacun de ces univers numériques. Le rapport de grandeur s'appelle proportion, celui de relation est compris dans le concept de jonction. Les deux mots dépassent le ressort de la mathématique et ont la plus grande signification pour la technique des arts des deux cultures, la plastique et la musique. Indépendamment du sens qu'on donne au mot proportion dans l'agencement des parties de la statue, ce sont les formes typiques de la statuaire*, du relief et de la fresque antiques qui rendent possibles l'agrandissement ou la diminution de la mesure — mots qui n'ont pour la musique absolument aucun sens. Pensez à la joaillerie dont les objets étaient essentiellement des réductions de motifs aussi grands que la vie. Au contraire, dans la théorie des fonctions le concept de transformation des groupes a une signification décisive et le musicien confirmera qu'une partie essentielle de la composition moderne est faite de transformations analogues. Il suffit de rappeler une des formes instrumentales les plus subtiles du XVIIIe siècle, le « tema con variazioni ».

Toute proportion est fondée sur la constance, toute transformation sur la variance des éléments : on n'a qu'à comparer les principes de congruence d'après Euclide, dont la démonstration

repose en effet sur le rapport réel, - avec leurs correspondants modernes tirés des fonctions circulaires.

La construction — elle comprend au sens large toutes les méthodes de l'arithmétique élémentaire — est l'alpha et l'oméga de la mathématique antique : représentation d'une figure particulière existante et visible. Le cercle est le ciseau de ce deuxième art plastique. La méthode de travail dans les recherches théoriques sur les fonctions, dont le but n'est pas d'arriver à un résultat ayant le caractère de grandeur, mais de discuter des possibilités formelles générales, peut être désignée comme une théorie de la composition étroite-ment liée à la composition musicale. On admet que toute une série de concepts de la théorie musicale — mode, phrasé, chromatique, etc... — peuvent être appliqués sans plus aux opérations analytiques, même de la physique, et on se demande si maint rapport ne gagnerait pas ainsi en clarté.

Toute construction affirme, toute opération nie le rayon visuel, en ce sens que la première transforme, la seconde dissout le donné optique. Ainsi apparaît une autre antithèse dans les deux espèces de méthode mathématique : la mathématique antique du petit


étudie le cas particulier concret, calcule le problème défini, exécute la construction une fois. La mathématique de l'infini traite des classes entières de possibilités formelles, des groupes de fonctions, d'opérations, d'équations, de courbes, non plus en vue de tel ou tel résultat, mais en vue de leur mouvement. Ainsi depuis deux siècles — les mathématiciens de nos jours en ont à peine conscience — l'idée d'une morphologie des opérations mathématiques était née, et on a le droit de dire qu'elle est la signification propre de toute la mathématique moderne. Ici se révèle une tendance considérable de la spiritualité occidentale en général, qui ne cessera de s'éclaircir dans la suite et qui est la propriété exclusive de l'esprit faustien et de sa culture, sans parenté d'intention dans aucune autre culture. Il est permis de croire que la grande majorité des questions dont notre mathématique traite comme de ses problèmes les plus spécifiques — parallèlement à la quadrature du cercle chez les Grecs, — telles les recherches sur les critères de convergence des séries indéfinies (Cauchy), ou l'interversion des intégrales elliptiques et algébriques générales en fonctions périodiques multiples (Abel et Gauss), seraient apparues aux « Anciens » en quête de résultats des grandeurs simples définies comme un jeu spirituel quelque

e


ìu abstrus — ce qui correspondrait aussi tout à fait à l'avis popu-ire du grand public de nos jours. Rien de plus impopulaire que la mathématique moderne, et il y a aussi dans cette impopularité un fragment de symbolique du lointain indéfini, de la distance. Toutes les grandes œuvres d Occident, de Dante à Parsifal, sont impopulaires; toutes les œuvres antiques, d'Homère à l'autel de Pergame, populaires au plus haut degré.

15

Ainsi donc la substance entière de notre pensée mathématique se concentre en fin de compte dans le problème-limite classique de la mathématique faustienne, clé de ce concept difficilement accessible de l'infini — de l'infini faustien — qui demeure très éloigné de l'infini du sentiment cosmique arabe et indou. Il consiste dans la théorie de la valeur-limite,^ quelque conception qu'on se fasse du nombre en particulier, soit qu'on le considère comme série indéfinie, comme courbe ou comme fonction. Cette valeur-limite est l'antithèse très rigoureuse de la valeur-limite antique, appelée jusqu'ici d'un autre nom : celle qui venait en discussion dans le problème-limite classique de la quadrature du cercle. Jusqu'au xvine siècle, des préjugés populaires euclidiens ont masqué le sens du principe différentiel. Malgré la précaution qui fut prise d'employer d'abord le concept apparenté d'infiniment petit, il continua de subsister un léger motif de constance antique comme le fantôme d'une grandeur, qu'Euclide n'aurait pu ni connaître ni reconnaître comme telle. Le zéro est une de ces constances, un nombre entier dans le continuum linéaire entre + ι et — ι ; Euler a nui à ses recherches analytiques en prenant — comme d'autres
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après lui — les différentiels pour des zéros. C'est le concept de valeur-limite, définitivement expliqué par Cauchy, qui a écarté le premier ce reste de sentiment du nombre'antique et fait du calcul infinitésimal un système sans contradiction. Ce n'est qu'en passant de la « grandeur infiniment petite » à la « valeur-limite inférieure de toute grandeur finie possible » qu'on est arrivé à concevoir un nombre variant au-dessous de toute grandeur finie autre que zéro, donc ne portant pas lui-même le moindre caractère de grandeur. Dès lors, la valeur-limite n'est plus du tout Celle dont on approche. Elle est ce rapprochement même — considéré comme processus, comme opération ; elle n'est plus un état, mati un rapport. C'est dans ce problème décisif de la mathématique occidentale que se révèle tout à coup la structure historique de notre psyché1.

16

Libérer la géométrie de l'intuition sensible, l'algèbre du concept de grandeur, et les unir toutes deux dans le puissant édifice de la théorie des fonctions, par delà les bornes élémentaires de la construction et du calcul : telle fut la grande voie de la mathématique occidentale. Ainsi le nombre antique constant fut dissous dans le nombre variable. Devenue analytique, la géométrie a dissous toutes les formes concrètes. Elle substitue au corps mathématique, dans l'image figée duquel se trouvent des valeurs géométriques, des rappprts spatiaux abstraits qui finissent par ne plus pouvoir s'appliquer en général aux faits d'intuition sensible et présente. Elle remplace d'abord les figures optiques d'Euclide par des lieux géométriques relatifs à un système de coordonnées, dont le point de départ peut être choisi arbitrairement et elle réduit 1 existence réelle de l'objet géométrique à l'invariance du système pendant l'opération, laquelle ne porte plus sur des mesures, mais sur des équations. Mais bientôt après, les coordonnées ne sont plus conçues que comme de pures valeurs qui ne déterminent pas plus qu'elles ne représentent ou ne remplacent la situation des points comme éléments spatiaux abstraits. Le nombre, limite du devenu, n'est plus représenté symboliquement par l'image d'une figure, mais par celle d'une équation. Le sens de la « géométrie » est interverti : le système de coordonnées disparaît comme image et le point devient dès lors complètement un groupe de nombres abstraits. Le passage au baroque de l'architecture Renaissance grâce aux innovations de Michel-Ange et de Vignola... reproduit exactement cette transformation intérieure de l'analyse. Sur les façades des palais et des églises, les lignes pures et sensibles perdent pour ainsi dire leur effet. Aux claires coordonnées des étages et des colonnades romaines et florentines succèdent les éléments « infinitésimaux » des parties de bâtiments : volutes, cartouches et autres éléments architecturaux élancés et flottants. La construction disparaît sous la richesse du

i. « La fonction bien comprise, c'est l'être pensé comme agissant >, disait Goethe. Cf. la production de la valeur financière fonctionnelle fau'stienne.


décor — mathématiquement parlant, du fonctionnel; les colonnes et les pilastres se réunissent en groupes et faisceaux en suivant les façades sans point de repos pour l'œil, et s'assemblent ou se dispersent, tandis que les plans muraux des plafonds et des étages se dissolvent dans le flot des stucs et des ornements, disparaissent ou s'écroulent sous les jeux de lumière colorée. Mais la lumière qui joue sur cet univers formel du baroque mûr — de Bernini en 1650 au rococò de Dresde, de Vienne et de Paris — est devenue un pur élément musical. Le Zwinger de Dresde est une symphonie. Comme la mathématique, l'architecture du xvin8 siècle s'est développée en univers formel de caractère musical.

Sur la voie de cette mathématique, il fallut enfin que le jour vînt où non seulement les limites de figures géométriques artificielles, mais aussi du sens visuel en général, fussent senties comme des bornes, comme des entraves, aussi bie'n par la théorie que par l'âme même dans son élan vers l'expression sans réserve de ses possibilités intérieures; où l'idéal d'étendue transcendante entrât donc en contradiction principielle avec les possibilités restreintes de la vue immédiate. L'âme antique, en admettant le sensible, en s'y soumettant avec le désintéressement complet de Γ αταραξία platonicienne et stoïcienne et préférant recevoir que donner ses grands symboles, comme le montre l'arrière-pensée érotique des nombres pythagoriciens, ne pouvait pas non plus vouloir jamais dépasser le présent et le tangent corporels. Mais ai le nombre de Pythagore se révèle dans la nature sous forme d'objets particuliers donnés, celui de Descartes et de ses successeurs était une chose qu'il a fallu conquérir de haute lutte, un rapport abstrait tyrannique, indépendant de toute donnée sensible et toujours prêt à faire valoir cette indépendance contre la nature. La volonté de puissance — pour employer la grande formule de Nietzsche — qui désigne depuis l'ancien gothique des Eddas, des cathédrales, des croisades, et même depuis les conquérants Wikings et Goths, l'attitude de l'âme nordique par
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mathématique dentale, il le tyrannise.

L'espace mathématique « absolu χ lui-même, si. entièrement opposé à l'antique malgré le respect de la mathématique pour la tradition hellénique qui l'empêchait de s'en rendre compte, n'était pas dès le début cette spatialité indéfinie des impressions quotidiennes, de la peinture vulgaire et de la prétendue intuition a priori si simple et si sûre de Kant, mais· une pure abstraction, un postulat idéal et irréalisable d'une âme pour qui la sensibilité suffisait de moins en moins comme moyen d'expression et qui a fini par s'en détourner avec passion. L'œil intérieur s'est éveillé.

C'est  seulement  alors  que  des  penseurs  profonds  devaient
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sentir que la géométrie euclidienne, la seule exacte pour l'œil naïf de tous les temps, n'est, considérée de ce haut point de vue, qu'une hypothèse dont on ne pourra jamais — nous le savons avec certitude depuis Gauss — démontrer la valeur universelle yis-à-vis d'autres espèces de géométries, même entièrement abstraites. Le principe fondamental de cette géométrie, l'axiome euclidien des parallèles, est une affirmation qu on peut remplacer par d'autres, en disant notamment que par un point pris hors d'une droite on ne peut mener aucune parallèle à cette droite, ou bien on en peut mener 2, 3, 4, etc...., affirmations qui aboutissent toutes à des systèmes de géométrie à trois dimensions absolument non contradictoires et capables d'être appliqués en physique et surtout en astronomie, souvent de préférence à la géométrie euclidienne.

La simple nécessité du caractère illimité de l'étendu — que Riernann nous apprend justement, dans sa théorie des espaces illimités, mais non infinis en raison de leur courbure, à distinguer d'avec l'infini — contredit déjà le caractère proprement dit de toute intuition immédiate dépendant de l'existence des résistances de la lumière, donc de limites matérielles. Maie on peut concevoir des principes abstraits-de limitation qui dépassent les possibilités de limitation optique dans un sens tout à fait nouveau. Le clairvoyant distingue déjà dans la géométrie de Descartes la tendance à dépasser les trois dimensions de l'espace vécu comme une barrière non indispensable à la symbolique des nombres. Et bien que l'idée d'espace à plusieurs dimensions (il eût mieux valu remplacer ce terme par un nouveau) ne devînt le fondement élargi de la pensée analytique qu'après 1800, il n'en reste pas moins que le premier pas avait été fait du jour où les puissances — plus exactement les logarithmes — eurent cessé leur ancien rapport avec les plans et les corps réalisables par les sens et où — par l'emploi d'exposants irrationnels et complexes — elles furent introduites comme valeurs relatives d'une espèce tout à fait générale dans le domaine fonctionnel. Il suffit ici de pouvoir suivre, pour comprendre que le passage de A3 représentant un maximum naturel à A» suffit à écarter le caractère inconditionné d'espace à trois dimensions.

Une fois que l'élément spatial du point eut perdu le caractère, encore optique malgré tout, de section de coordonnées dans un système intuitivement représentable et fut défini comme groupe de trois nombres indépendants, il ne restait plus d'opposition intérieure à substituer au nombre 3 le nombre général n. Une interversion est intervenue dans le concept de dimension : ce ne sont plus des nombres de mesure qui désignent les qualités optiques d'un point par rapport à sa place dans un système, mais des dimensions en nombre illimité qui représentent entièrement les qualités abstraites d'un groupe de nombres. Ce groupe — de n éléments ordonnés et indépendants — est l'image du point, il s'appelle point. Une équation qui en est tirée logiquement s'appelle plan, est l'image d'un plan. L'ensemble de tous les points de n dimensions s'appelle


espace à n dimensions1. Ces univers spatiaux transcendants, qui ne sont en relation d'aucune sorte avec la sensibilité, sont régis par des rapports que l'analyse doit découvrir et qui sont en concordance constante avec les résultats de la physique expérimentale. Et cette spatialité d'ordre supérieur est un symbole, qui reste la propriété exclusive de l'esprit occidental; lui seul a cherché et réussi à enfermer dans ces formes le devenu et l'étendu, à conjurer, à contraindre, par conséquent à « connaître » par cette espèce d'appropriation l'élément étranger — rappelez-vous le concept du « tabou ». — Ce n'est que dans cette sphère de la pensée mathématique, accessible encore à un très petit nombre d'hommes seulement, que même des formations comme les systèmes de nombres hyper-complexes (quaternions du calcul des vecteurs) et des signes d'abord absolument inintelligibles comme :»η prennent un caractère de réalité. Il s'agit justement de comprendre que la réalité n'est pas la seule réalité sensible, mais que le psychique est, au contraire, capable de réaliser son idée dans des formes tout autres que les formes intuitives.

18

La conséquence de cette intuition grandiose des univers spatiaux symboliques est la conception dernière et définitive de la mathématique occidentale : celle qui élargit et spiritualise la théorie des fonctions en la transformant en théorie des groupes. Les groupes sont des quantités ou ensembles de figures mathématiques de même espèce, par exemple l'ensemble des équations différentielles d'un type déterminé, quantités ayant une structure et un ordre analogues au corps numérique de Dedekind. Il s'agit, on le sent, d'univers numériques absolument nouveaux, où l'œil intérieur de l'initié n'est pas sans découvrir une certaine sensibilité. Le problème consiste désormais à chercher les éléments de ces extraordinaires systèmes de formes abstraites qui, par rapport à un groupe particulier d'opérations — de transformations du système — restent indépendants de ses effets, possèdent l'invariance. Il est formulé ainsi — d'après Klein — « Étant donnés une quantité variable à n dimensions et un groupe de transformations, chercher les figures appartenant à cette quantité variable et dont les propriétés ne varient pas par les transformations du groupe. »

Arrivée à ce point culminant, la mathématique occidentale — qui a désormais épuisé toutes ses possibilités intérieures et rempli sa vocation, qui est de reproduire et d'exprimer l'idée la plus pure de la psyché faiistienne — clôt son développement dans le sens où l'avait fait au IIIe siècle la mathématique antique. Les deux sciences — les seules dont on puisse dès aujourd'hui scruter historiquement la

i. Du point de vue de la théorie des quanta, une quantité bien ordonnée de points s'appelle corps, indépendamment du nombre des dimensions; une quantité à η-i dimensions est donc par rapport à lui un plan. I,a « limite » (mur, arête) d'une quantité de points représente une quantité de points de moindre puissance.
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structure organique — sont nées de la conception d'un nombre entièrement nouveau, par Pythagore et par Dcscartes; elles ont atteint un siècle plus tard leur maturité dans un élan magnifique et elles ont achevé, après une floraison de trois siècles, leurs idées au moment même où les cultures, auxquelles elles appartiennent, ont passé à l'état de civilisation citadine cosmopolite. Plus tard, on expliquera cette connexion profonde et significative. Ce qui est certain, c'est que le temps des grands mathématiciens est révolu pour nous. On est en train d'accomplir aujourd'hui le même travail de consolidation, d'arrondissement, de purisme, de sélection, le même travail de détail qui substitue le talent aux grandes créations du génie et qui caractérise aussi la mathématique alexandrine de l'hellénisme tardif.

Un schéma historique renseignera avec plus de clarté :

Occident.

Antiquité.


II

LE PROBLÈME DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE I. — physionomique et systématique.

i° Conception d'un nombre nouveau.

Vers 540, le nombre-grandeur des Pythagoriciens.

Vers 1630, le nombre-fonction de Descartes, Fermât, Pascal, Newton et Leibniz (1670).

(Vers 470, victoire de la plastique sur la fresque.)

(Vers   1670, victoire de la musique sur la peinture à l'huile.)

2° Apogée du développement systématique.

450-350, Platon, Archytas, Eu-doxe (Phidias, Praxitèle).

1750-1800,   Euler, Lagrange, Lapkce (Gluck, Haydn, Mozart).

3° L'univers mathématique intérieurement achevé.

Après  1800,  Gauss,  Cauchy Riemann (Beethoven).

300-250, Euclide, Apollonios, Archimède (Lysippos, Leo-chares).


Il est possible enfin maintenant d'accomplir le pas décisif et d'esquisser une image de l'histoire désormais indépendante de la position fortuite de l'historien dans un présent quelconque — le sien — et de sa personnalité comme membre intéressé d'une culture particulière, dont les tendances religieuses, spirituelles, politiques, sociales le poussent à organiser la matière historique d après une perspective limitée dans le temps et l'espace et à imposer ainsi aux faits une forme arbitraire et superficielle qui leur est intérieurement étrangère.

Ce qui a manqué jusqu'à ce jour, c'était la distance à l'objet. Cette distance a été depuis longtemps atteinte vis-à-vis de la nature, sans doute parce qu'elle était ici plus facilement accessible. Le physicien forme l'image mécanique causale de son univers avec la même évidence que s il y était lui-même absent.

Mais la même image est possible aussi dans l'univers formel de l'histoire. Jusqu'ici, nous l'ignorions. C'est le propre des historiens modernes d'être fiers de leur objectivité, mais ils trahissent ainsi le peu de conscience qu'ils ont de leurs propres préjugés. Aussi pourrait-on dire peut-être, et on le dira plus tard, que nous avons manqué en général jusqu'à ce jour d'une réelle méthode historique de style faustien, d une méthode notamment qui possède assez de distance pour considérer aussi le présent dans l'image d'ensemble de l'histoire universelle — où il ne l'est que par rapport à une seule des innombrables générations d'hommes — comme quelque chose d'infiniment lointain et étranger, comme un laps de temps qui ne pèse pas plus lourd que tous les autres, sans le soumettre à la règle de tel ou tel idéal qui le fausse, sans le rapporter à soi-même, sans γ introduire ses désirs, ses soucis, ses sympathies personnelles intimes telles que la vie pratique les commande; distance donc — pour parler comme Nietzsche qui était loin d'en être maître — qui permet de percevoir la réalité-homme d'un lointain infini, en
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jetant un regard par delà les cultures, y compris la sienne, comme au delà d'une série de cimes limitant la chaîne d'horizon.

ï

Ici, il restait à accomplir une seconde fois un acte de Copernic, libérant la vision au nom de l'espace infini; l'Esprit occidental a déjà de longue date accompli cette libération vis-à-vis de la nature, le jour où il a passé du système ptolémaïque de l'univers à celui lui vaut exclusivement aujourd'hui pour lui et où il a donc cessé te voir dans la position fortuite de 1 astronome sur une planète la cause déterminante de la forme.

De même, l'histoire universelle est capable, elle a besoin de s'émanciper chaque fois de la position fortuite de l'historien — dans les « temps modernes ». — Le xixe siècle nous apparaît infiniment plus riche et plus important que, par exemple, le xixe avant J.-C., mais la lune aussi nous apparaît plus grande que Jupiter et Saturne. Il y a longtemps que le physicien s'est débarrassé du préjugé de l'éloignement relatif, non l'historien. Nous osons appeler la culture grecque une antiquité relative à notre modernité. L était-elle aussi pour ces .Égyptiens raffinés vivant à l'apogée de leur évolution historique dans la cour du grand Thoutmosis — ι .000 ans avant Homère ? Pour nous, les événements qui se sont déroulés de ι joo à 1800 sur le sol de l'Europe occidentale remplissent un bon tiers et le plus important de « 1 » histoire universelle. Pour l'historien chinois, dont le regard rétrospectif porte sur 4 millénaires d'histoire chinoise d'où il tire ses jugements, ils sont un court épisode insignifiant, à peine aussi lourd que les siècles de la dynastie Han (206 av.-

[image: image18.png]220 ap. ) qui Iait cpoque dans son « nistoIre UMIVerselle »
Donc kbérer Uhistoire du préjugé personnel de Phistorien qui fait
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ayant pour objet l'état présent et fortuit constaté dans l'Europe occidentale, et pour méthode déterminant le sens du passé et de l'avenir les idéale et les intérêts actuellement valables — tel est le but qu'on se propose dans toute la suite de ce livre.

Nature et Histoire : voici donc opposées pour chacun de nous deux possibilités extrêmes d'organisation de la réalité ambiante en image cosmique. Une réalité est nature si elle subordonne le devenir au devenu, histoire si elle subordonne le devenu au devenir. Une réalité est perçue dans sa forme « remémorée » — ainsi naît l'univers de Platon, de Rembrandt, de Goethe, de Beethoven — ou comprise par la critique de sa structure présente et sensible — tels sont les univers de Parménide et de Descartes, de Kant et de Newton. Connaître, au sens strict du mot, c'est accomplir cet acte d'expérience dont le résultat s'appelle nature. Connu et nature sont identiques. Tout connu est, comme l'a démontré le symbole du nombre mathématique, un synonyme de limite mécanique, d'exactitude absolue, de loi. La nature est la somme du nécessaire requis par la loi. Il n'y a de loi que de la nature. Aucun physicien conscient de son


rôle ne voudra franchir cette limite. Son devoir n'est-il pas de constater l'ensemble des lois, le système bien lié de toutes celles qu'il peut découvrir dans l'image de sa nature, bien plus, de celles qui représentent l'image de sa nature jusqu'à épuisement complet.

D'autre part, percevoir c'est — je rappelle le mot de Gœthe qui distingue strictement entre percevoir et observer — accomplir cet acte d expérience dont l'accomplissement est l'histoire même. L'événement vécu est arrivé, est de l'histoire.

Tout événement historique n'arrive qu'une fois et ne se répète jamais. Il porte le caractère de direction — de « temps » — d'irréversibilité. Événement arrivé, il est désormais le devenu opposé au devenir, le figé opposé au vivant, et appartient au passé irrévocablement. Le sentiment qu'on en a est la peur cosmique. Au contraire, tout connu est atemporel, ni passé ni futur, mais absolument « existant » et donc valable pour longtemps. C'est le propre de la structure interne des lois naturelles. La loi, la formule, est antihistorique. Elle exclut le hasard. Les lois naturelles sont les formes d'une nécessité absolue, donc anorganique. On voit la raison pourquoi la mathématique se rapporte toujours, en tant qu'organisation du devenu par le moyen du nombre, à des lois, à la causalité, et exclusivement à elles.

Le devenir « n'a point de nombre ». Seul l'inerte — ou le vivant, à la condition de faire abstraction de son être vivant — peut se compter, se mesurer, se décomposer. Le devenir pur, la vie, est en ce sens illimité. Il dépasse le ressort de la cause et de l'effet, de la loi et de la mesure. Aucune science historique profonde et vraie n'aspire à la légitimité causale sans méconnaître sa nature intime.

Toutefois, l'histoire étudiée n'est pas le devenir pur, elle est une image, une forme cosmique irradiée de l'être éveillé de l'historien et ou le devenir domine le devenu. Sur sa quantité de devenu, donc sur un défaut, repose la possibilité d'en tirer quelque chose scientifiquement. Et plus grande cette quantité, -plus l'histoire apparaîtra mécanique, rationaliste, causale. La « nature vivante » de Goethe, image de l'univers si absolument amathématique, était encrassée elle-même d'une telle quantité d'éléments figés et morts, qu'ils lui permirent de la traiter, scientifiquement du moins, par son côté apparent. Si cette quantité descendait trop bas, au point de n'être presque qu'un devenir pur, on n'en percevrait qu un événement que seules pourraient traduire les espèces de la conception artistique. La science n'eût pas permis à Dante de formuler le destin des univers que son regard spirituel avait perçus, à Gœthe non plus ce qu'il avait aperçu aux plus grands moments de ses esquisses du Faust, non plus qu'à Plotin et à Giordano Bruno les visions qu'us n'ont point dues à leurs investigations. C'est ici la cause la plus importante de la querelle sur la forme intérieure de l'histoire. Le même objet, le même fait réel, donne en effet à chacun de ses interprètes, selon son tempérament, une impression d'ensemble différente, incoercible et incommunicable, qui est à la base de ses jugements et qui leur prête leur couleur personnelle. Le degré de devenu différera toujours dans la perception de deux hommes, raison suffi-
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•ante pour qu'ils ne puissent jamais s'entendre sur le problème et la méthode. Chacun rejette la faute sur le manque de pensée claire chez l'autre, et pourtant la chose qu'on appelle de ce nom et sur la structure de laquelle personne n'a de pouvoir ne désigne en aucune manière une infériorité essentielle, mais une différence nécessaire de constitution. Cette remarque est vraie de toute science naturelle.
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Mais qu'on fasse bien attention 1 II y a toujours en dernière analyse une certaine contradiction à vouloir traiter l'histoire en savant. La science pure vaut autant que valent eux-mêmes les concepts de justesse et d'erreur. C'est vrai de la mathématique, c'est donc vrai aussi de la pré-science historique qui consiste à rassembler, ment

les concepts déterminants ne sont point l'erreur, mais de la profondeur et de la superficialité. Le pur physicien n'est pas profond, mais « subtil ». Il ne devient profond qu'en abandonnant le terrain des hypothèses techniques et effleurant les choses dernières — mais alors il est déjà métaphysicien lui-même. La nature doit être traitée en savant, l'histoire en poète. Le vieux Leopold de Ranke aurait dit un jour que le « Quentin Durward » de Scott était le vrai représentant de la vraie science historique. C'est bien ainsi en effet : un bon ouvrage d'histoire est excellent si le lecteur est capable d'être son propre Walter Scott.

D'autre part, là où devrait régner l'empire des nombres et de la science exacte, Goethe avait justement appelé « nature vivante » ce qui était une perception immédiate du devenir pur et de la nature en transformation, donc de l'histoire au sens où nous l'entendons ici. Son univers était d'abord un organisme, un vivant, et on comprend qu'il ne se propose dans ses recherches, même quand elles portent extérieurement un caractère physique, ni nombres, ni lois, ni causalité fixée dans des formules, ni analyse en général, mais au contraire une morphologie au sens, le plus élevé, et qu'il évite donc de recourir, Occidental authentique (et très opposé à l'antique), à la consi-

en

dération causale, à l'expérience mesurante, mais sans la faire regretter nulle part. Son étude de la surface terrestre est toujours la géologie, jamais la minéralogie — qu'il appelait la science du -cadavre.

Répétons-le encore : il n'y a pas de frontière exacte entre les deux modes de conception de l'univers. Aussi forte l'antithèse du devenir et du devenu, aussi sûre l'existence des deux méthodes dans toute modalité intellectuelle. L'histoire est vécue de quiconque les perçoit intérieurement toutes deux comme devenant et s'accomplissant, la nature connue de quiconque les analyse toutes deux comme devenues et accomplies.

Chaque homme, chaque culture, chaque stade de culture a une disposition originelle, tendance et vocation à préférer l'une ou l'autre de ces deux formes comme idéal de l'entendement universel. L'Occidental est historiquement doué au suprême degrél, l'homme

i. De l'antihistorique, qui est l'expression d'une tendance systématique stricte, il faut distinguer nettement l'ahistorfque. Le début du 4* livre du ι monde comme volonté et représentation · (5 53} est caractéristique d'un homme à la pensée anti-


antique l'était d'autant moins. Nous considérons le donné entier par rapport au passé et à l'avenir, l'antiquité n'admettait que l'existence du présent ponctiforme. Le reste devenait un mythe, Dans chaque note de notre musique, de Palestrina à Wagner, nous voyons aussi un symbole du devenir; dans chacune de ses statues, le Grec voyait une image du pur présent. Le rythme d'un corps repose sur la proportion de ses parties en même temps, le rythme d'une fugue sur son développement dans le temps.

Ainsi les principes déforme et de loi apparaissent à chaque homme comme deux formes fondamentales de toute organisation de l'univers. Plus catégoriques les traits naturels revêtus par une image cosmique, plus despotique dans cette image le pouvoir de la loi et du nombre. Plus pure la perception d'un univers comme en devenir

éternel, plus étrangère au nombre l'abondance incoercible de ses transformations. « La forme est un dynamisme, qui devient, qui passe. Métamorphose est doctrine du changement. La théorie des

métamorphoses est la clé qui montre tous les signes de la nature », lit-on dans une notice des œuvres posthumes de Goethe. Ainsi se distingue déjà, quant à la méthode, la très célèbre « imagination exacte et sensible » de Goethe, qui laisse intacte l'action du vivant sur elle1, d'avec la procédure exacte et mortelle de la physique moderne. Quant au reste de l'autre élément, il se retrouvera toujours : dans la science naturelle stricte, sous la forme des théories et des hypothèses impossibles à éviter, dont la matière concrète remplit et représente tout ce qui s'est cristallisé en nombres et en formules; dans la science historique, sous forme de chronologie, c'est-à-dire de cet échafaudage de nombres qui, tout en étant intérieurement très étrangers au devenir, ne se font néanmoins jamais sentir comme tels, tissu de dates ou de statistiques qui entrelacent et guipent l'univers historique de la forme sans oju'il puisse être question de mathématique. Le nombre chronologique signifie la réalité d'une fois, le nombre mathématique, la possibilité de toujours. Le premier travail transcrit la forme et adapte pour l'œil les contours des époques et des événements; il sert l'histoire. Le second est lui-même la loi à laquelle elle doit se conformer, la fin et le but de la science. Le nombre chronologique, instrument d'une pré-science, est emprunté à la science la plus exacte, à la mathématique. Mais dans son emploi, il est fait abstraction de cette propriété. Transportez-vous par le sentiment dans la différence entre ces deux symboles : 12 X 8 = 96 et 18 octobre 1813. L'emploi des deux nombres diffère absolument comme celui des mots en prose et en poésie.

historique, c'est-à-dire réprimant et refoulant par principe l'histoire existant e» lui, en opposition avec la nature hellénique ahlstorique qui ne possède ni ne corn-prend cet élément historique.

i. c η y a des phénomènes primaires dont nous ne devons pas troubler la divine «implicite ni lui porter préjudice. > (Goethe.)
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II y a encore ceci à remarquer. C'est que le devenir étant toujours à la base du devenu et l'histoire une organisation de l'image cosmique au sens du devenir, celle-ci est une forme cosmique originelle et la nature, au sens d'un mécanisme raffiné de l'univers, une forme tardive qui n'est réellement accomplie que par l'homme des cultures mûres. En effet, l'univers ambiant obscur et originel de la première humanité, dont témoignent encore aujourd'hui les rites religieux et les mythes, univers entièrement organique, plein d'arbitraire, de démons hostiles et de puissances capricieuses, est un tout absolument vivant, incoercible, énigmatiquement houleux . et incommensurable. On a beau l'appeler nature, elle ne sera pas la nôtre, elle ne sera pas ce réflexe d'un esprit savant. La musique de cet univers originel, fragment d'une voix humaine dès longtemps éteinte, ne résonne plus encore parfois que dans l'âme de 1 enfant et chez les grands artistes, au sein d'une « nature » stricte que l'esprit citadin des cultures mûres élève autour de l'individu avec une pression tyrannique. Telle est la source de cette irritante division, connue de toute époque tardive, entre la conception scientifique (« moderne ») et la conception esthétique (« non pratique ») du monde. L'homme d'affaires et le poète ne se comprendront jamais. C'est encore ici qu'il faut rechercher la raison pourquoi toute recherche historique qui prétend à la science, alors qu'elle devrait toujours porter un élément juvénile, rêveur, gœthéen, frise le danger de devenir une simple physique de la vie publique, une histoire « matérialiste », comme elle s'est nommée elle-même inconsciemment.

« Nature », au sens exact, est la forme plus rare, restreinte aux hommes des grandes villes des cultures tardives, mûre, et peut-être déjà grisonnante, de possession de la réalité; histoire, la forme naïve et juvénile, plus inconsciente aussi, qui est la propriété de tous les hommes. C'est du moins ainsi que la nature mathématique, amystérieuse, décomposée et décomposable d'Aristote et de Kant, des Sophistes et des Darwiniens, de la physique et de la chimie modernes, s'oppose à cette nature vécue, illimitée, sentie, chez Homère et les Eddas, le Dorien et l'homme gothique. L'oublier, c'est méconnaître l'essence de toute recherche historique. Elle est proprement la conception naturelle, opposée à la nature exacte et mécaniquement organisée qui est la conception artificielle de l'âme par rapport à son univers. Malgré ou à cause de cela, la science naturelle paraît facile, l'histoire difficile à l'homme moderne.

Les premiers sentiments d'une pensée 'mécaniste sur l'univers, réduite absolument à la limitation mathématique, à la distinction logique, à la loi et à la causalité, se manifestent de bonne heure. On les rencontre dans les premiers siècles de toutes les cultures, faibles encore, éparpillés, perdus dans la richesse de la conscience cosmique religieuse. Je citerai le nom de Roger Bacon. Bientôt, ils prennent un caractère plus impérieux; il ne leur manque, comme à toute conquête spirituelle, que la nature humaine menace constamment, ni le despotisme ni le sectarisme. Insensiblement, l'empire des concepts spatiaux — car les concepts sont, par nature, des


•nombres de structure purement quantitative — compénètr.e l'univers extérieur de l'individu, provoque dans, avec et parmi les simples impressions de la vie sensible un enchaînement mécanique d'espèce causale et mathématique et aboutit en fin de compte à soumettre la conscience éveillée de l'homme de culture des grandes villes — qu'il habite Thèbes des pharaons, ou Babylone, Bénarès, Alexandrie, ou les villes mondiales d'Europe occidentale — à une contrainte si tenace de la pensée et de la loi naturelles que le préjugé de toute philosophie et de toute science — oui, le préjugé — trouve à peine des contradicteurs en affirmant que cet état est l'esprit humain et que son correspondant, l'image mécanique du monde ambiant, est l'univers. Des logiciens comme Aristote et Kant ont fait triompher cette opinion; mais Platon et Goethe la réfutent.

Le problème de la connaissance cosmique, qui est pour l'homme des hautes cultures un besoin, une espèce de sondage de son existence dont il se croit redevable envers soi-même et envers elle (qu'on en appelle la méthode science ou philosophie, qu'on en discute ou sente avec une certitude très profonde l'affinité avec la création esthétique et l'intuition religieuse) — ce problème est assurément le même dans chaque cas : exprimer dans sa pureté le langage formel de l'image cosmique, qui est prédestinée à l'être éveillé de l'individu et cju'il est obligé, tant qu'il ne compare pas, de prendre pour « 1' » univers.

En présence de la dualité de la nature et de l'histoire, il faut que ce problème soit double. La nature et l'histoire parlent chacune leur langage propre, à tous points de vue différent; dans une image cosmique de caractère vague — comme c'est la règle journalière — toutes deux sans doute peuvent se superposer et se confondre, mais sans jamais former intérieurement une unité.

Direction et étendue sont les caractères dominants par lesquels l'impression cosmique historique* se distingue de l'impression cosmique naturelle. L'homme n'est point capable de les mettre en œuvre toutes deux à la fois. Le mot lointain a un double sens caractéristique. Là, il désigne l'avenir historique; ici, la distance spatiale. On remarquera que le matérialiste en histoire sent presque avec nécessité le temps comme une dimension mathématique. Pour l'artiste-né, au contraire, la poésie lyrique de tous les peuples en est une preuve, les lointains du paysage, les nuages, l'horizon, le soleil couchant sont des impressions irrévocablement liées à un sentiment de l'avenir. Le poète grec nie l'avenir, donc il ne verra rien, il ne chantera rien de tout cela. Tout entier adonna au présent, il appartient aussi tout entier au tangent. Le savant naturaliste, le rationaliste productif, au sens propre, qu'il soit expérimentateur comme Faraday, théoricien comme Galilée, calculateur comme Newton, ne trouve dans son univers que des quantités sans direction, qu'il mesure, vérifie et organise. Le quantitatif seul dépend de la
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conception numérique, est causalement déterminé, peut se comprendre par concepts et se formuler en lois. Là finissent les possibilités de toute connaissance naturelle pure. Toutes les lois sont des rapports quantitatifs ou, comme dit le physicien, tous les phénomènes physiques te déroulent dans l'espace. Le physicien grec, sans changer le fait, corrigerait cette expression dans le sens du sentiment cosmique antique négateur de l'espace, en disant que tous les phénomènes « ont lieu au milieu des corps ».

Aux impressions historiques, tout quantitatif est étranger. Elles ont un organe différent, L univers-nature et l'univers-histoire ont chacun leur espèce propre d'entendement. Nous les connaissons et les utilisons tous les jours sans avoir eu jusqu'ici conscience de leur opposition. Il y a une connaissance de la nature et des connaisseurs d hommes. Il y a une expérience scientifique et une expérience de la vie. Poursuivez l'antithèse jusqu'à sa source première et vous comprendrez ce que je veux dire.

Toutes les méthodes pour entendre l'univers peuvent, en dernière analyse, être nommées morphologie. Celle du mécanique et de fétendue est une science qui découvre et organise les lois de la nature et les rapports de causalité, elle s'appelle systématique. Celle de l'organique, de l'histoire et de la vie, de tout ce qui porte en soi direction et destin, s'appelle physionomique.

La méthode systématique de l'étude de l'univers en Occident a atteint et dépassé son apogée au siècle dernier. La méthode physionomique a encore sa grande époque devant elle. Dans cent ans, toutes les sciences qui seront encore possibles sur ce sol seront les fragments d'une physionomie colossale, unique, de tout ce qui est humain. Tel est le sens de la κ morphologie de l'histoire universelle ». Dans chaque science, par le but comme par la matière, l'homme se raconte lui-même. Expérience scientifique équivaut à connaissance spirituelle de soi. C'est de ce point de vue qu'on vient d'examiner la mathématique comme un chapitre de la phyaionomique. Nous n'avons pas traité des intentions de tel ou tel mathématicien. Le savant comme tel se sépare de ses œuvres comme matière d'une quantité de savoir. Le mathématicien comme homme, dont l'activité représente une partie de son phénomène et le savoir et les opinions une partie de son expression, a seul ici une importance, il importe en tant qu'organe d'une culture qui parle d'elle grâce à lui. Il appartient comme personne, comme esprit inventant, connaissant, formant, à la physionomie de cette culture.

Chaque mathématique qui révèle à tous les yeux, soit sous forme de système scientifique, soit comme en Egypte sous forme d'une architecture, l'idée de son nombre inné à son être éveillé est la confession d'une âme. S'il est certain que l'œuvre qu'elle se propose n'appartient qu'à la surface historique, il est aussi certain que son inconscient, c est-à-dire le nombre même et le style de son déve-


loppement en édifice définitif d'un univers formel achevé, est une expression de l'être, du sang. Son histoire, sa croissance, son déclin, son rapport intime avec les arts plastiques, les mythes et les cultes de la même culture, tout appartient à une morphologie de la seconde espèce, qu'on ne croit guère possible encore, à la morphi Ogie historique.

Le côté visible de toute l'histoire a donc la même signification que le phénomène extérieur de l'homme en particulier : croissance, traits du visage, attitude, démarche, non la langue, mais la parole, non l'écriture, mais l'art d'écrire. Tout cela existe pour le connaisseur d'hommes. Le corps avec toutes ses œuvres finies, limitées, devenues, caduques, est l'expression de l'homme. Mais être connaisseur d'hommes, c'est aussi désormais connaître ces organismes humains de grand style que j'appelle cultures, comprendre leur physionomie, leur langage, leurs actes comme on comprend ceux d'un homme en particulier.

La physionomique descriptive, figurative, est l'art du portrait transposé au spirituel. Don Quichotte, Werther, Julien Sorel sont les portraits d une époque, Faust le portrait de toute une culture. Le savant naturaliste, morphologue systématique, ne connaît le portrait de l'univers que comme exercice d'imitation. C'est exactement le même sens que prennent les mots de « fidélité à la nature » et de « ressemblance » dans la bouche de l'ouvrier en peinture qui va, lui aussi,'à l'atelier en pur mathématicien. Mais un portrait authentique au sens de Rembrandt est une physionomie, c'est-à-dire une histoire, fixée dans un instant. La série de ses propres portraits n'est rien d'autre qu'une autobiographie — purement gœthéenne. C'est ainsi qu'on devrait écrire la biographie des grandes cultures. La partie imitative, le travail du spécialiste en dates et en nombres, sont des moyens, non une fin. Aux traits du visage de l'histoire appartient tout ce qu'on s'est entendu jusqu'à ce jour à n'interpréter que d'après des règles personnelles, selon l'échelle des avantages ou des inconvénients, du bien ou du mal, du plaisir ou du déplaisir : formes politiques et économiques, batailles et arts, sciences et dieux, mathématique et morale. Tout devenu en général, toute forme phénoménale est symbole et expression d'une âme. Il demande à être vu avec les yeux du connaisseur d'hommes, il ne se laisse pas réduire en lois, il veut être senti dans sa signification. Et l'examen atteint alors cette dernière et suprême certitude : tout caduc n'est que parabole.

La connaissance de la 'nature peut résulter d'une éducation, celle de l'historien est innée. Il sonde et comprend les hommes et les choses d'un seul coup, par un sentiment qui ne s'apprend pas, qui est indépendant de toute influence avouée, qui ne se présente qu'assez rarement dans sa suprême vigueur. On peut, quand on veut, analyser, définir, classer, délimiter selon la cause et l'effet. C'est un travail; l'autre est une création. Forme et loi, parabole et concept, symbole et formule ont un organe très différent. C'est le rapport entre la vie et la mort, la génération et la destruction, qui apparaît dans cette antithèse. L'entendement, le système, le concept
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une espèce de sensibilité intérieure difficile à décrire, dont lee impressions sont comprises dans un changement infini et ne peuvent donc être condensées dans un moment du temps. (Il sera question

tuent tandis qu'ils « connaissent ». Ils font du connu l'objet figé, qui se laisse mesurer et diviser. La perception vivine. Elle incarne 1 individu dans une vanité vivante sentie du dedans. La poésie et l'histoire s'apparentent, le calcul et la connaissance également. Maïs — comme dit un jour Hebbel : « On ne fait pas les systèmes en rêvant, les œuvres d'art en calculant, ou, ce qui revient au même, en pensant. » L'artiste, historien authentique, perçoit le devenir des choses. Il le revit une seconde fois dans les traits du devenu qu'il traite. Le systématique, physicien, logicien, darwinien ou auteur d'une histoire pragmatique, apprend ce qui est devenu. L'âme d'un artiste, comme celle d'une culture, est quelque chose qui voudrait se réaliser, un tout complet et parfait, pour parler la langue d'une philosophie plus ancienne, un microcosme. L'esprit systématique, tiré, — abs-trait — de la sensation est un phénomène tardif, étroit et passager, appartenant aux stades les plus mûrs d'une culture. Il est lié aux villes où la vie de la culture se concentre de plus en plus, il apparaît et disparait avec elles. Il n'y a de science antique que des Ioniens du vie siècle à l'époque romaine. Il existe des artistes antiques tant qu'exista une antiquité.

Univers *- Réalité

Devenu

Étendue

Mécanique

Nombre, Concept

Le tableau suivant pourra servir d'éclaircissement :

Ame. Être       | Possibilité

• Accomplissement (vie)

Devenir

Direction

Être éveillé

Organique

Nature Tension, loi Systématique

Vérités

Symbole, Image

Image cosmique

Histoire

Tact, forme

Physionpmique

Faits.

Quand on essaie d'éclaircir le principe d'unité d'où est tirée la conception des deux univers, on s'aperçoit que la connaissance qui est réglée mathématiquement, et d'autant plus résolument qu'elle est plus pure, se rapporte absolument à un présent constant. L'image de ta nature considérée par le physicien est ce qui se développe sous ses sens dans le moment. Un des postulats, d'autant plus immuable qu'il est fréquemment sous-entendu, de toute science naturelle est que « la » nature est la même pour chaque être éveillé et pour tous les temps. Une expérience décide pour toujours. Non pas que le temps soit nié, mais, dans le cadre de cette ordonnance, on en fait abstraction. Mais l'histoire réelle repose sur le sentiment non moins certain du contraire. L'histoire suppose pour organe


,

image de la mémoire. Mémoire signifie ici un état supérieur, qui n'est point la propriété de chaque être éveillé, qui n'est départi à beaucoup que dans une mesure restreinte, une espèce très précise d'imagination qui fait vivre sub specie aeternitatts le moment particulier en le rapportant constamment au passé et à l'avenir; elle est la base de toute espèce de contemplation rétrospective, de toute connaissance et de toute confession de soi-même. En ce sens, l'homme antique n'a pas de mémoire donc pas d'histoire, ni en lui ni autour de lui. « Nul ne peut juger de l'histoire, à moins de l'avoir vécue en soi. » (Goethe.) Dans la conscience cosmique antique, le moment absorbe tout le passé. On comparera les têtes extrêmement « historiques » des sculptures de la cathédrale de Naumbourg, de Dürer ou de Rembrandt avec les bustes hellénistiques comme la statue bien connue de Sophocle. Les premières racontent toute l'histoire d'une âme, les traits des seconds sont strictement restreints à l'expression d'un être momentané. Ils passent sous silence tout ce

3


ui a abouti à cet être au cours d'une vie — s'il est permis toutefois e parler ainsi de l'homme antique authentique qui est toujours fini, jamais en devenir.

Voici donc possible la découverte des derniers éléments de l'univers formel historique. D'innombrables formes qui apparaissent, disparaissent, se détachent et coulent à nouveau en quantité infinie, un chaos qui brille de mille couleurs et de mille lumières apparemment soumises au plus capricieux des hasards — telle est d'abord l'image de l'histoire universelle qui se propage comme un tout devant notre œil intérieur. Mais l'œil plus pénétrant qui sonde le fond des choses distingue dans cet arbitraire des formes pures, recouvertes d'un voile épais dont elles ne se dépouillent qu'à regret, qui sont à la source de tout devenir humain.

De l'image du devenir cosmique total, avec ses puissants horizons étages l'un derrière l'autre, comme en embrasse l'œil faustien, devenir du ciel étoile, de l'écorce terrestre, des organismes vivants, des hommes, nous ne considérons aujourd'hui que l'unité morphologique très minime de Γ« Histoire universelle » au sens courant, cette histoire, que méprisait Gœthe 'tardif, d'une humanité supérieure s'étendant actuellement sur six millénaires environ, sans pénétrer plus avant dans le problème de l'unité intérieure de tous ces aspects. Le sens et la matière de cet univers formel fugace, qui sont demeurés jusqu'à ce jour profondément cachés sous la masse à peine éclaircie des « dates » et des « faits » palpables, c'est le
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phénomène des grandes cultures. Lorsqu'on aura perçu, senti, travaillé ces formes premières dans leur signification physionomique, alors on pourra considérer comme comprises pour nous la substance et la forme intérieure de l'histoire humaine — opposée à la substance de la nature. Seuls cette connaissance et ce point de vue autoriseront à parler sérieusement d'une philosophie de l'histoire. Alors, mais alors seulement, on pourra comprendre chaque fait de l'image historique, chaque pensée, chaque art, chaque guerre, chaque individu, chaque époque, selon leur substance symbolique, et l'on découvrira dans l'histoire même non plus une simple somme du passé sans ordre réel ni nécessité intérieure, mais un organisme rigoureusement constitué, organisé avec le maximum de sens, où la présence fortuite de l'historien n'est pas un chapitre de son évolution, où l'avenir n'apparaît plus informe et indéfinissable.

Les cultures sont des organismes. L'histoire universelle est leur biographie générale. L'histoire gigantesque de la culture chinoise ou antique est, morphologiquement, l'exact pendant de la petite histoire de l'homme en particulier, d'un animal, d'un arbre ou d'une fleur. Pour le regard faustien, ce n'est point une sommation, c'est une expérience. Et si l'on veut apprendre à connaître la forme intérieure partout répétée, la méthode est toute préparée, depuis déjà très longtemps, dans la morphologie comparée des animaux et des plantes1. Dans le destin des cultures particulières qui se succèdent, grandissent l'une près de l'autre, se touchent, s'éclipsent, s'étouffent mutuellement, s épuise la matière de toute l'histoire humaine. Et si l'esprit passait en revue leurs formes, qui n'ont été jusqu'à présent que trop profondément enfouies sous l'enveloppe superficielle d'une triviale et persistante « histoire de l'humanité », il découvrirait nécessairement la forme originelle de la culture dépouillée de sa gangue et des éléments de confusion, et servant de forme idéale à lapase de toute culture particulière.

Je distingue l'idée d'une culture qui est la somme de ses possibilités intérieures, et son phénomène sensible dans l'image historique, c'est-à-dire sa réalisation achevée. C'est le rapport de l'âme au corps vivant, qui en est l'expression au sein de l'univers visible à nos yeux. L'histoire d'une culture est la réalisation progressive de ses possibilités. Leur achèvement est synonyme de sa fin. C'est ainsi qu'il faut comparer l'âme apollinienne, qui peut encore peut-être être comprise et vécue de quelques-uns d'entre nous, et son développement dans la réalité, c'est-à-dire « l'antiquité » étudiée par l'archéologue, le philologue, l'historien, l'esthète, dans ses restes accessibles à l'œil et à l'entendement.

La culture est le phénomène primaire de toute l'histoire universelle passée et future. L'idée profonde et peu remarquée, que Goethe a découverte dans sa « nature vivante » et qu'il n'a cessé de considérer comme le fondement de ses recherches morphologiques, doit être appliquée ici dans sa signification très précise à toutes les œuvres de 1 histoire humaine entièrement mûries, mortes en pleine

i. Non dans le « pragmatisme > sooloeique dissolvant des Darwiniens, causa-listes aux abois, mais dans la morphologie intuitive et synthétique de Goethe.
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floraison, arrêtées dans leur croissance ou étouffées dans le germe. C'est une méthode de sentiment, non d'analyse. « Le point suprême accessible à l'homme est l'étonnement, et quand un phénomène primaire le plonge dans l'étonnement, il faut qu'il soit satisfait; car le phénomène ne peut pas l'élever plus haut et lui-même n'a pas droit d'ajouter à ce phénomène : ici est la limite. » Un phénomène primaire est celui où l'idée du devenir est présente à nos yeux dans sa pureté. Goethe a vu clairement devant son regard spirituel l'idée de la plante primaire dans la forme de chaque plante particulière fortuitement poussée ou possible en général. Son point de départ a été, dans son examen de Vos inter-maxillaire, le phénomène primaire du type vertébré ; ailleurs, dans un autre domaine, l'écorce géologique, la feuille considérée comme forme primaire de tous les organes végétaux, la métamorphose des plantes considérée comme l'image primaire de tout devenir organique. « La même loi s'appliquera à tous les autres vivants », écrivait-il à Herder en lui annonçant sa découverte. Voilà une vue sur les choses que Leibniz aurait bien comprise; le siècle de Darwin lui est resté aussi étranger que possible. Mais une étude historique absolument exempte des méthodes darwiniennes, c'est-à-dire de la science naturelle systématique fondée sur la loi de causalité, est en général encore inexistante. De physionomie rigoureuse et claire, ayant pleinement conscience de ses moyens et de ses limites, dont il ne resterait plus encore qu'à trouver les méthodes, il n'a jamais été question. Ici, la grande tâche du xxe siècle consiste à mettre à nu 1 édifice intérieur des unités organiques par et au contact desquelles l'histoire universelle s'accomplit, à distinguer du hasard ce qui est morphologiquement nécessaire et essentiel, à comprendre l'expression des événements et à définir le langage qui est la source de cette expression.

Une masse à perte de vue d'êtres vivants humains, une onde immense jaillie des profondeurs d'un passé obscur, où notre sentiment du temps perd son efficacité organisatrice et où l'imagination sans trêve — ou la peur — nous a transportée comme par enchantement dans l'image de périodes géologiques terrestres pour y dissimuler une énigme à jamais insoluble; un courant qui se perd dans un futur aussi obscur et atemporel : tel est le fondement de l'image faustienne de l'histoire humaine. Le ressac uniforme des générations sans nombre agite la surface immense. Des lames phosphorescentes se détachent. Des lueurs fugitives vacillent et tanguent par-dessus, qui troublent et embrouillent le miroir clair, se transforment, dégagent une étincelle et disparaissent. Nous les avons nommées genres, rameaux, peuples, races. Elles condensent dans un cercle restreint de la surface historique une série de générations. Quand la force créatrice est éteinte en elles — force très diverse qui détermine d'avance une durée et une plasticité très diverses de ces organismes — les caractères physionomiques, linguistiques et
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spirituels s'éteignent aussi et le phénomène se dissout à nouveau dans le chaos des générations. Aryens, Mongols, Germains, Celtes, Parthes, Francs, Carthaginois, Berbères, Bantous sont les non» qui désignent les espèces de cet ordre extrêmement différentes dans leur constitution.

Mais par delà cette surface, les grandes cultures décrivent leurs majestueuses trajectoires. Elles surgissent brusquement, s'étendent en lignes magnifiques, se polissent, disparaissent, et le miroir de l'onde replonge dans la solitude et le sommeil.

Une culture naît au moment où une grande âme se réveille, se détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine, forme issue de l'informe, limite et caducité sorties de l'infini et de la durée. Elle croît sur le sol d'un paysage exactement délimi-table, auquel elle reste liée comme la plante. Une culture meurt quand l'âme a réalisé la somme entière de ses possibilités sous la forme de peuples, de langues, de doctrines religieuses, d'arts, d'États, de sciences, et qu elle retourne ainsi à l'état psychique primaire. Mais son être vivant, cette succession de grandes époques qui marquent à grands traits précis son accomplissement progressif, est une lutte très intime et passionnée pour la conquête de l'idée sur les puissances extérieures du chaos et sur l'instinct intérieur où ces puissances se sont réfugiées avec leur rancune. Ce n'est pas seulement l'artiste qui lutte contre la résistance de la matière et contre la destruction de l'idée en lui. Chaque culture se trouve dans un rapport profondément symbolique et quasi mystique avec la matière étendue, avec l'espace où elle veut, par lequel elle veut se réaliser. Quand le but est atteint et l'idée achevée, que la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, son sang coule, ses forces se brisent — elle devient civilisation. C'est ce que nous sentons et entendons par les mots égyptianisme, byzantinisme, mandarinisme. Arbre gigantesque rongé par le temps dans la forêt vierge, elle peut tendre encore ainsi durant des siècles et des millénaires ses branches vermoulues. Nous le voyons en Chine, dans l'Inde et le monde islamique. De même, la civilisation antique monta comme un géant à l'époque impériale avec une apparence de sève et de force juvénile, tandis qu'elle puisait l'air et la lumière à la jeune culture arabe de l'Orient.

C'est le sens de tous les déclins dans l'histoire — le sens de l'accom-ilissement intérieur et extérieur, celui de la fin qui menace toutes es cultures vivantes; — parmi ces déclins, le plus distinct, celui de « l'antiquité », s'étale à grands traits sous nos yeux, tandis qu'en nous et autour de nous, nous suivons clairement à la trace les premiers symptômes de notre événement, absolument semblable au premier par son cours et sa durée et appartenant aux premiers siècles du prochain millénaire, le « déclin de l'Occident1 ».

x. Ce déclin n'est pas la catastrophe des invasions qui, comme la destruction de la culture Maya par les Espagnols, est un hasard sans nécessité plus profonde, mais la ruine intérieure telle qu'elle s'est manifestée depuis l'empereur Hadrien et, parallèlement, en Chine sous fa dynastie orientale de Han entre 25 à 220.
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Chaque culture traverse les phases évolutives de l'homme en particulier. Chacune a son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse. Une âme jeune, timide, lourde de pressentiments, se révèle aux premières lueurs de l'aube romano-gotnique. Elle remplit le paysage faustien de la Provence, des troubadours à la cathédrale de Hildesheim de l'évêque Bernard. Ici souffle le vent du printemps. « Dans les œuvres de la vieille architecture allemande, disait Goethe, on voit la floraison d'un état extraordinaire. Celui qu'une telle floraison vient à croiser immédiatement ne pourra que s'étonner; mais celui qui voit dans les mystères de la vie intérieure de la plante, dans le mouvement des forces et le développement progressif des fleurs, celui-là voit les choses avec de tout autres yeux, celui-là sait ce qu'il voit. » La même enfance parie sur un ton tout à fait pareil dans le dorique primitif d'Homère, dans l'art vieux-chrétien, c'est-à-dire arabe primitif, dans les œuvres de l'Ancien Empire commençant à la IVe dynastie d'Egypte. Une conscience mythique de l'univers livre là un combat a tous les éléments obscurs et démoniques, qui sont en elle et dans la nature, comme à un péché, afin de s élever peu à peu en mûrissant à l'expression claire et lumineuse d'un être qu'elle a enfin conquis et compris. Plus une culture se rapproche de la hauteur méridienne de son être, plus son langage formel enfin assuré acquiert de virilité, de rudesse, de maîtrise, de satiété, plus elle est sûre du sentiment de sa force, plus ses traits deviennent clairs. Dans la période primitive, tout cela était encore sourd, confus, tâtonnant, rempli de peur et de nostalgie tout à la fois. Voyez les ornements sur les portails des églises romano-gothiques de la Saxe et du Midi de la France. Pensez aux catacombes du vieux-christianisme, aux vases du style dipylon. Maintenant, en pleine conscience de sa force créatrice mûre, révélée au début du Moyen-Empire, au temps des Pisistrates, de Justinien Ier, de la contre-réforme, chaque trait particulier de son expression apparaît choisi, précis, mesuré, d'une aisance et d'une évidence merveilleuses. Ici se trouvent partout des moments d'une éclatante perfection, moments où naquirent la tête d'Amenemhet III (sphinx des Hycsos de Tanis), le dôme de Sainte-Sophie, les tableaux du Titien. Plus tard encore, apparaissent, délicats et presque fragiles, mélancoliques comme les derniers jours d'octobre, l'Aphrodite de Cnide, l'enceinte de l'Erechthéion, les arabesques des ogives sarrazines, le Zwinger de Dresde, Watteau et Mozart. Enfin dans la vieillesse de la civilisation commençante, le feu de l'âme s'éteint. La force décroissante ose encore une fois avec un demi-succès — dans le classicisme, qui n'est étranger à aucune culture mourante — s'essayer à une grande œuvre; l'âme se souvient encore une fois — dans le romantisme — avec mélancolie de son enfance. Finalement, fatiguée, contrariée, blasée, la culture perd la joie de son être et aspire — comme au temps des Romains — à sortir de sa lumière millénaire pour se réfugier dans l'ombre de la mystique des âmes primaires, dans le sein maternel, dans la tombe. Tel est le charme de la « deuxième religiosité » qu'exerçaient alors sur l'homme antique tardif les cultes de Mithra, d'Isis, du Soleil — les mêmes
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qu'une âme, qui venait de poindre à l'Orient, avait remplis d'une substance intérieure toute nouvelle comme l'expression la plus ancienne, rêveuse et angoissée de son être unique.

8

On parle de l'habitus d'une plante pour dire qu'elle a une espèce de phénomène extérieur qui n'est propre qu'à elle, pour signifier que chaque exemplaire végétal, dans chacune de ses parties et à chaque degré de son développement, se distingue des exemplaires de tous les autres genres par le caractère, l'attitude, le style, sous

lesquels il se manifeste dans l'univers lumineux de notre œil.
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culture, en général du style d'une âme. Cet habitus de l'être dans l'espace qui, chez l'homme, s'étend à son action et à sa pensée, à son attitude et à ses sentiments, embrasse dans l'être des cultures entières toute l'expression vivante d'un ordre supérieur, comme le choix de certains genres artistiques (sculpture et fresque chez les Grecs, contrepoint et peinture à l'huile en Occident) et l'exclusion
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(antiquité; ou à récriture i Chine, Uccidenti, en tant que fo de communication spirituelle; le type d'habillement, de gouvernement, de communication et de circulation journalières. Toutes les grandes personnalités antiques forment un groupe pour soi, dont l'habitus psychique est strictement distinct de celui de tous les grands hommes du groupe arabe ou occidental. Comparez même Goethe et Raphaël aux hommes antiques, et vous verrez aussitôt Heraclite, Sophocle, Platon, Alcibiade, Thémistocle, Horace, Tibérius se condenser en une seule famille. Chaque ville mondiale antique, de la Syracuse de Hiéron à Rome impériale, considérée comme incarnation et symbole d'un seul et même sentiment de la vie, diffère profondément par son plan, la forme de ses rues, le langage de son architecture privée et publique, par le type de ses places, de ses ruelles, de ses cours, de ses façades, par la couleur, le bruit et la circulation, par l'esprit de ses nuits, du groupe des villes indoues, arabes et occidentales correspondantes. Grenade sentait encore longtemps après la conquête l'âme des villes arabes de Bagdad et du Caire, mais Madrid de Philippe II montre déjà tous les caractères physionomiques des villes modernes de Londres et de Paris. Il y a une haute symbolique dans chaque différence de cette espèce; rappelez-vous la tendance occidentale aux perspectives rectilignes, à 1 alignement des rues, comme dans les puissantes artères des Champs-Elysées depuis le Louvre ou sur la place de la
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cathédrale Saint-Pierre, et la tendance opposée, révélée, à dessein ou presque, par la confusion et l'étroitesse de la Via Sacra, du forum Romanum et de l'Acropole avec sa disposition asymétrique et aperspective des parties. La construction des villes répète aussi, par un instinct obscur comme dans le gothique, ou consciemment comme depuis Alexandre et Napoléon, ici le principe leibnizien de l'espace mathématique infini, là le principe euclidien des corps isolés.

Mais l'habitus d'un groupe d'organismes comprend aussi une certaine durée de la vie et un certain tempo du développement. Ces concepts n'ont pas le droit de passer sous silence dans une doctrine sur la structure de l'histoire. Le tact de l'être antique était autre que celui de l'Égyptien ou de l'Arabe. On peut parler de l'andante de l'esprit gréco-romain et de l'allegro con brio de l'esprit faustien. Indépendamment de tous les hasards du destin individuel, le concept de la durée de la vie chez un homme, un papillon, un chêne, un brin d'herbe est lié à une valeur déterminée. Dix ans sont une tranche sensiblement égale dans la vie de tous les hommes et la métamorphose des insectes se lie dans les cas particuliers à un nombre de jours exactement connus d'avance. Les Romains associaient à leurs concepts de pueritia, adolcscentia, juventus, virili tas, senectus une représentation exacte, presque mathématique. La biologie de l'avenir verra sans doute dans la durée prédéterminée de la vie des genres et des espèces — par opposition au darwinisme et en écartant par principe les motifs d'opportunité causale dans la génération des espèces — le point de départ d'une position entièrement nouvelle du problème. La durée d'une génération d'êtres — de n'importe quels êtres — est un fait d'une signification presque mystique. Ces rapports ont aussi maintenant pour toutes les hautes cultures une valeur insoupçonnée jusqu'à ce jour. Chaque culture, chacune de ses époques de jeunesse, de croissance ou de déclin, chacune de ses phases ou périodes intérieurement nécessaires a une durée déterminée, toujours la même, qui revient toujours avec l'énergie d'un symbole. Mon livre renonce à ouvrir les portes de cet univers d'enchaînements très mystérieux, mais les faits qu'il rapporte, toujours de plus en plus lumineux, en révéleront tout ce qu il y a de caché. Que signifie la période caractéristique de 50 ans qui règle dans toutes les cultures le rythme du devenir politique, social, artistique1 ? Que signifient les périodes tricentenaires du baroque, de l'ionique, des grandes mathématiques, de la plastique attique, de la peinture mosaïque, du contrepoint, de la mécanique galiléenne ?' Que signifie la durée idéale de mille ans de chaque culture comparée à celle de l'homme dont « la vie dure 70 ans » r

L'être végétal de la feuille, de la fleur, de la branche, du fruit

i. Il me suffira ici d'attirer l'attention sur la distance entre les trois guerres puniques et sur la série aussi purement rythmique des guerres successives de la succession au trône d'Espagne, de Frédéric le Grand, de Napoléon I", de Bismarck et de 1914-1918. I<e rapport psychique de grand-père à petit-fils joue ici son rôle. D'où, chez les peuples primitifs, la conviction que l'âme du grand-père passe au petit-fils et l'habitude courante de donner au petit-fils le nom de son grand-père, dont la vertu mystique enchaîne l'âme à l'univers corporel.
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s'exprime dans leur forme, leur couleur, leur attitude, comme l'être cultura! dans ses créations religieuses, scientifiques, politiques, économiques. Ainsi pour la personnalité de Goethe, la série de ses manifestations si diverses dans Faust, la Théorie des couleurs, Reinecke Fuchs, Tasso, Werther, le Voyage en Italie, l'Amour de Frédérique, le Divan oriental et occidental, les Élégies romaines, a le même sens que pour la personnalité antique les guerres persiques, la tragédie attique, la polis, le dionysisme et les tyrans, la colonne ionique, la géométrie d'Euclide, la légion romaine, les combats de gladiateurs, la panent et circense! de l'époque impériale.

En ce sens, chaque être particulier d'une certaine importance reproduit aussi avec une nécessité très profonde toutes les époques de la culture à laquelle il appartient. Dans chacun de nous, la vie intérieure s'éveille — au moment décisif où l'on commence à savoir qu'on a un moi — au même endroit et de la même façon dont s éveilla un jour l'âme de toute la culture. Chaque homme d'Occident revit comme enfant, dans ses rêves éveillés et dans ses jeux, son gothique, ses cathédrales, ses châteaux féodaux et leurs légendes héroïques, son « Dieu le veut » des Croisades et ses angoisses psychiques de jeune Parsifal. Chaque jeune Grec avait son épopée homérique et son Marathon. Le Werther de Gœthe, image d un tournant de la jeunesse que chaque Faustien connaît, mais aucun homme antique, fait surgir une fois encore la jeunesse de Pétrarque et de la poésie courtoise. Quand Gœthe composa son premier Faust, il était Parsifal; quand il en acheva la première partie, il était Hamlet; ce n'est qu'au deuxième Faust qu'il devint le cosmopolite du xixe siècle, qui comprenait Byron. Même la vieillesse, ces .siècles capricieux et stériles de l'hellénisme tardif, « seconde jeunesse » d'une intelligence fatiguée, blasée, peut être étudiée dans plus d'un vieillard de l'antiquité. Dans les Bacchantes d'Euripide, il y a beaucoup du sentiment de la vie, dans le Timée de Platon beaucoup du syncrétisme religieux de l'époque impériale, par anticipation. Et le deuxième Faust de Gœthe, le Parsifal de Wagner trahissent par avance la forme que prendra notre psyché aux siècles prochains et derniers de la fécondité occidentale.

Sous le nom d'nomologie des organes, la biologie désigne leur équivalence morphologique, par opposition à l'analogie qui concerne l'équivalence des fonctions. C'est Gœthe qui a écrit cet important concept, si fécond dans la suite, dont l'étude l'a conduit à la découverte de l'os intermaxillaire chez l'homme. Owen en a trouvé la formule rigoureusement scientifique. Je l'introduis à mon tour dans la méthode historique.

On sait que chez tous les vertébrés, depuis l'homme jusqu'aux poissons, chaque partie de la boîte crânienne correspond exactement à l'autre, que les nageoires pectorales des poissons et les pieds, les ailes, les mains des vertébrés terrestres sont des organes homologues, même quand ils ont perdu la plus légère apparence de similitude. Homologues sont les poumons des animaux terrestres et la vessie natatoire des poissons, analogues — quant à leur fonction


— les poumons et les branchies1. Ici s'exprime une vocation morphologique profonde, acquise par une éducation très sévère de l'œil, qui est complètement étrangère à la recherche historique 4,'aujourd'hui, avec ses comparaisons superficielles entre Christ et Bouddha, Archimède et Galilée, César et Wallenstein, le particularisme politique des Allemands et des Grecs. On verra dans ce livre, avec de plus en plus de clarté, quelles immenses perspectives s'ouvrent au regard historique, dès qu'on a compris et développé cette rigoureuse méthode dans la recherche historique. Sont créations homologues, pour n'en citer ici que quelques-unes, la plastique grecque et la musique instrumentale d'Occident, les pyramides de la 4* dynastie et les cathédrales gothiques, le bouddhisme indou et le stoïcisme romain (bouddhisme et christianisme ne sont même pas analogues), la période des « États batailleurs » de Chine, des Hycsos et des guerres puniques, celle de Périclès et des Om-miades, les époques du Rigveda, de Plotin et de Dante. Homologues sont le mouvement dionysien et la Renaissance, analogues le mouvement dionysien et la Réforme. Pour nous — comme l'a justement senti Nietzsche — « Wagner résume la modernité ». Donc il doit y avoir aussi un correspondant pour la modernité antique : c'est l'art de Pergame. (Les tableaux du début donnent une idée provisoire de la fécondité de cet aspect.)

De l'homologie des phénomènes historiques découle immédiatement un concept entièrement nouveau. J'appelle « contemporains » deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent exactement dans la même situation — relative — et ont par conséquent un sens exactement correspondant. On a montré la con-gruence complète entre le développement de la mathématique antique et celui de l'occidentale. On aurait donc pu nommer Pythagore et Descartes, Platon et Laplace, Archimède et Gauss des contemporains. L'ionique et le baroque sont nés en même temps. Polygnote et Rembrandt, Polyclète et Bach sont contemporains. La Réforme, le puritanisme et surtout le passage à la civilisation apparaissent dans toutes les cultures à la même époque. Cette époque porte dans l'antiquité les noms de Philippe et d'Alexandre; en Occident, l'événement correspondant apparaît sous la forme de la Révolution et de Napoléon. C'est en même temps que furent fondés Alexandrie, Bagdad, Washington, en même temps aussi

ï

Îu'apparaissent la monnaie antique et notre comptabilité en partie ouble, les premiers tyrans et la Fronde, Auguste et Schihoangti, Hannibal et la guerre mondiale.

J."espère démontrer sans exception que toutes les grandes œuvres et formes religieuses, artistiques, politiques, sociales, économiques, scientifiques naissent, se développent, meurent dans toutes les

i. Il n'est pas superflu d'ajouter que ces purs phinomines de la nature vivante sont loin de toute causalité et que le matérialisme n'a dû corrompre son image qu'en introduisant des causes d'opportunité pour rendre son système accessible à tous. Goethe, qui a sur le darwinisme à peu près la même avance qu'il en restera dans cinquante ans, écarte entièrement le principe de causalité. La preuve que la vie réelle manque de cause et de but, c'est que les Darwiniens n'ont pas remarqué ici l'absence de ce principe. Le concept de phénomène primaire n'autorise aucune espèce de causalité, à moins de l'entendre à rebours au sens purement mécanique.
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cultures en même temps; que la structure intérieure de l'une correspond absolument à celle de toutes les autres; qu'il n'y a pas un seul phénomène de signification physionomique profonde dans l'image historique de l'une dont on ne puisse découvrir, sous une forme caractéristique stricte et en un lieu très précis, le pendant chez les autres. Mais il faut certes, pour comprendre cette homologie de deux faits, une perspicacité et une indépendance qui manquent jusqu'ici aux historiens hypnotisés par le coup d'oeil extérieur et incapables de soupçonner jamais dans le protestantisme occidental le pendant du dionysisme, dans le puritanisme anglais le correspondant de l'islamisme arabe.

De cet aspect du problème résulte une possibilité qui dépasse l'ambition de la recherche historique moderne, essentiellement bornée à l'organisation du passé, quand elle le connaît, selon un schéma uniliné'aire : la possibilité notamment de dépasser le présent comme limite de ses études et de prédéterminer aussi les époques non encore écoulées de l'histoire occidentale d'après la forme intérieure, la durée, le tempo, le sens, le résultat; mais encore de reconstituer des époques inconnues, éteintes depuis très longtemps, voire des cultures entières du passé humain, grâce aux enchaînements morphologiques. — Méthode assez voisine de la paléontologie, qui peut de nos jours, en partant de la découverte d'un seul fragment du crâne, renseigner suffisamment et sûrement sur le squelette correspondant et replacer l'exemplaire dans l'espèce à laquelle il appartient.

L'hypothèse du tact physionomique admise, on peut absolument, en partant des unités éparses de l'ornement, de l'architecture et de l'écriture, des dates isolées d'ordre politique, économique <ou religieux, retrouver et lire les traits organiques fondamentaux de l'image historique de siècles entiers : par exemple, des éléments du langage formel de l'art extraire la forme politique contemporaine; des formes mathématiques le caractère des formes économiques correspondantes. Méthode essentiellement gœthéenne, basée sur l'idée gœthéenne du phénomène primaire, dans une certaine mesure familière déjà à la botanique et à la zoologie, mais qui est capable aussi de s'étendre dans une mesure insoupçonnée au domaine total de l'histoire.

II. — IDÉE DE DESTIN ET PRINCIPE DE CAUSALITÉ.

Les développements qui précèdent vont enfin faire ouvrir l'œil sur une antithèse qui donne la clé d'un des problèmes les plus anciens et les plus importants de l'humanité, impossibles à aborder et — pour autant que ce mot a en général un sens — à résoudre sans elle : l'antithèse de l'idée de destin et du principe de causalité qui n'a jamais sans doute, jusqu'à ce jour, été reconnue comme teile dans sa nécessité profonde et plastique.


Quiconque comprend en général la mesure où l'âme peut être désignée comme l'idée d'un être, celui-là sentira aussi que la certitude d'un destin en est la proche parente et qu'il faut que la vie elle-même, appelée par moi la forme où s'accomplit la réalisation du possible, soit considérée comme un être dirigé, irrévocable en chacun de ses traits et chargé de destin — vaguement et en tremblant par le primitif, clairement et sous la forme d'une intuition de l'univers (qu'on ne peut sans doute communiquer qu'au moyen de la religion et de l'art, non des concepts et des démonstrations), par l'homme des hautes cultures.

Chaque langue supérieure possède un certain nombre de termes qui sont comme enveloppés d'un profond mystère : sort, fatalité, hasard, fortune, vocation. Aucune hypothèse, aucune science ne pourra jamais porter atteinte au sentiment qu'on éprouve à l'examen approfondi du sens et de la mélodie de ces mots. Ce sont des symboles, non des concepts. Ici est le centre de gravité de l'image cosmique, que j'ai appelée l'uniyers-histoire pour la distinguer de Punivers-nature. L'idée de destin requiert l'expérience de la vie, non l'expérience scientifique, la faculté d'intuition, non de combinaison, la profondeur, non l'esprit. Il y a une logique organique de tout être, instinctive et sûre comme une vision de rêve, et par opposition une logique de l'anorganique, de l'entendement, de l'entendu. Il y a une logique de la direction qui s'oppose à une logique de l'étendue. Aucun systématique, aucun Aristote ou Kant, na jamais su rien en tirer. Ils savent parler de jugement, de perception intellectuelle, d'attention, de mémoire, mais ils se taisent sur ce qu'il y a dans les mots espérance, bonheur, désespoir, repentir, sacrifice, obstination. Ceux qui cherchent à découvrir, dans le vivant, des principes et des· conséquences et croient pouvoir identifier une certitude profondément intérieure du sens de la vie avec le fatalisme et la prédestination, ceux-là ne savent point de quoi il s'agit, ils ont déjà confondu le vivre avec le connaître et le connaissable. La causalité, c'est le rationnel, la loi, l'exprimable, la marque de notre être éveillé intellectuel tout entier. Le destin est le nom d'une certitude intérieure qu'on ne doit pas décrire. On explique la nature du causal par un système de physique ou de la connaissance critique, par des nombres, par des analyses de concepts. On n'enseigne l'idée d'un destin que par l'art, par un portrait, une tragédie, la musique. Le premier demande une discrimination, donc une destruction, l'autre est de part en part création. D'où la relation du destin avec la vie, de la causalité avec la mort.

L'idée de destin est révélée par la peur cosmique d'une âme, son désir de lumière et de croissance, d'accomplir et de réaliser sa vocation. Elle n'est étrangère à personne, et seul l'homme tardif et déraciné des grandes villes, avec son sens des affaires et la puissance mécanisante de sa pensée sur l'intuition originelle, la perd de vue jusqu'au jour où, à une heure profonde, elle se présente à lui avec une clarté éblouissante qui foudroie toute causalité de la surface de l'univers. Car l'univers comme système d'enchaînements causaux est tardif, rare, et seule l'intelligence énergique des hautes
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cultures en prend possession d'une manière sûre et presque artistique. La causalité couvre le concept de loi. Il n'y a que des lois causales. Mais de même que le causal renferme, selon la définition de Kant, une nécessité de l'être éveillé pensant, forme fondamentale de têt rapports avec l'univers des choses, ainsi les mots destin, fortune, vocation désignent une nécessité de la vie inéluctable. L'histoire réelle est lourde de destin, mais sans loi. On peut pressentir l'avenir, et il y a des yeux qui en sondent les mystères profonds, mais on ne peut le calculer. Le tact physipnomique, qui permet d'extraire d'un visage une vie entière, de l'image d'une époque la destinée de peuples entiers, sans arbitraire, sans « système » est très loin de toute « cause » et de tout « effet ».

Celui dont l'esprit non physionomique, mais systématique, embrasse l'univers lumineux de ses yeux et se l'approprie au moyen d'expériences causales, finit par croire qu'il comprendra nécessairement le vivant par la seule perspective des causes et des effets, sans mystère, sans être intérieur dirigé. Mais celui qui comme Goethe, comme tous les hommes dans la plupart des moments de leur être éveillé, ne subit que par les sens l'action de l'univers ambiant et admet cette impression en entier, celui-là sent le devenu en devenir, ventile le masque figé de la causalité en n'y réfléchissant plus du tout, et le temps lui apparaît non plus comme une énigme, un concept, une « forme », une dimension, mais comme une certitude intérieure, le destin même, dont le caractère de direction, l'irréversibilité, la vitalité sont le sens de l'aspect cosmique historique. Destin est à causalité ce que le temps est à l'espace.

Dans les deux plastique· possibles de l'univers, histoire et nature, physionomie de tout devenir et système de tout devenu, il règne donc ou le destin ou la causalité. Tous deux sont entre eux comme un sentiment de la vie et un mode de la connaissance. Chacun est le point de départ d'un univers achevé et fermé en soi, mais pas de l'univers unique.

Mais le devenir est à la racine du devenu, donc le sentiment intérieur et sûr d'un destin est aussi à la racine de la connaissance des causes et des effets. La causalité est — si l'on peut dire — un destin devenu, désorganisé, cristallisé en formes intellectuelles. Le destin· lui-même, que tous les bâtisseurs de systèmes rationnels, comme Kant, ont passé sous silence, parce que leurs concepts fondamentaux étaient incapables d'atteindre la vie dont on les a abstraits, est au delà et en dehors de toute nature de l'entendement. Mais c'est lui* qui le premier, comme élément originel, — historique et vivant — permet au principe mort et figé de la causalité d'apparaître dans les cultures très' évoluées comme la forme et la condition d'une pensée tyrannique. L'être de l'âme antique est la condition de la genèse de la méthode de Démocrite, celui de l'âme faustienne la condition du système de Newton. On peut fort bien imaginer les deux cultures exemptes de toute science naturelle de style propre, mais il est impossible d'imaginer ces deux systèmes dont elles ne seraient pas à la source.

Nous apprenons ici une fois de plus dans quel sens le devenir et


le devenu, la direction et l'étendue se resserrent et se conditionnent l'un l'autre, selon que « nous sommes à la page » de l'histoire ou de la nature. Si Γ« histoire » est cette plastique de l'univers où tout devenu s'adapte au devenir, il faudra aussi que ce soit le cas pour les résultats de la science naturelle. Et il n'existe en fait, pour l'historien, qu'une histoire de la physique. C'était un destin que la découverte à tel moment, de telle manière précise, de l'oxygène, de Neptune, de la gravitation, de l'analyse spectrale. Destin aussi la théorie phlogistique, celle des ondes lumineuses, la théorie cinétique des gaz, qui sont une interprétation par quelques esprits de certaines constatations d'ordre général, donc une conviction très personnelle. n'excluant point d'autres théories — « justes » ou « fausses » — dont la naissance était également possible. Et si ces théories ont disparu, tandis que les premières mènent l'image cosmique entière de la physique dans une direction déterminée, c'était encore là un destin et le résultat de l'impression d'une forte personnalité. Inversement, si la « nature » est cette conception qui voudrait assimiler rationnellement le devenir au devenu, donc la direction vivante à l'étendue figée, l'histoire aura tout au plus le droit d'apparaître dans un chapitre de la théorie de la connaissance, et c'est réellement ainsi que Kant l'eût conçue s'il ne l'avait, ce nui est plus caractéristique encore, complètement oubliée dam. son système de la connaissance. Pour lui, comme pour tout systématique-né, la nature était « /' » univers; en parlant du temps sans en noter la direction et l'irréversibilité, il a montré qu'il parlait de la nature sans soupçonner la possibilité d'un autre univers, l'univers historique — qui était peut-être pour lui réellement impossible.

Mais la causalité n'a rien à faire avec le temps. Cela peut paraître un paradoxe sans égal dans un monde de Kantiens, qui ne se doutent même pas combien ils le sont. Pourtant, chaque formule de la physique moderne distingue essentiellement le comment et le quand ou le combien de temps. Le nexus causal, dès qu'on va au fond des choses, se borne rigoureusement à montrer qu'une chose a lieu, non quand elle a lieu. Il faut que Γ« effet » soit posé nécessairement avec sa « cause ». Quant à sa distance, elle ressortit à un autre ordre. Elle est dans l'entendement même considéré comme un caractère de la vie, non de la chose entendue. La nature de l'étendue implique une victoire sur l'être dirigé. L'espace contredit le temps, bien que le temps, plus profond, le précède et en soit la source. La même primauté est revendiquée par le destin. Nous avons d'abord l'idée du destin, et seulement ensuite celle de son contraire, enfant de la peur, tentative de l'être éveillé pour bannir et vaincre l'inévitable fin et la mort au sein de l'univers sensible, le principe de causalité, par lequel la peur de la vie cherche à se défendre contre le destin en fondant un autre univers envers et contre lui. En tendant à sa surface sensible le nexus des causes et des effets, cet univers a créé une image logique de durée atemporelle, un être qu'il revêt du pathos entier de la pensée pure. Cette tendance réside dans le sentiment bien connu de toutes les cultures mûres : que le savoir est la puissance. Et l'on entend par là la puissance sur le destin. Le savant
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abstrait, naturaliste, penseur en systèmes, dont l'existence spirituelle entière est fondée sur le principe de causalité, est un phénomène tardif de la haine inconsciente contre les puissances du destin, de l'Inintelligible. La « raison pure » nie toutes les possibilités en dehors d'elle. C'est ici l'origine de l'éternel conflit entre la pensée stricte et les grands arts. L une se révolte, les autres se sacrifient. Un homme comme Kant se sentira toujours supérieur à Beethoven comme l'homme à l'enfant, mais il n'empêchera pas Beethoven de rejeter la « Critique de la raison pure » comme une misérable théorie de l'univers. La méprise de toute théologie, ce non-sens de tous les non-sens dans le cadre de la science pure, ne consiste pas ailleurs que dans sa tentative pour s'assimiler la matière vivante de toute connaissance naturelle — car au connaître il faut un connaissant, et si la substance de cette pensée est la « nature », l'acte de la pensée est Γ« histoire » — et avec elle la vie même, par le principe mécanistique d'une causalité inverse. La théologie est une caricature de l'idée de destin. Ce que Dante sent comme vocation devient chez le savant un but de la vie. C'est la tendance propre et très profonde du darwinisme, conception intellectuelle de grand-citadin dans la plus abstraite des civilisations, et c'est aussi celle du matérialisme historique jailli de la même source et également mortel pour tout organisme de destin. Aussi l'élément morphologique du causal est-il un principe, mais celui du destin est une idée — impossible à « connaître », à décrire, à définir, capable seulement d'être vécue ou sentie intérieurement, que l'on ne comprend jamais ou dont on a pleinement conscience, comme le primitif et comme tous ceux des hommes tardifs qui sont vraiment importants, tels le croyant, l'amoureux, l'artiste, le poète.

Et ainsi le destin se révèle comme la véritable manière d'être du phénomène primaire, celui où l'idée vivante du devenir se développe immédiatement sous les yeux du spectateur. Ainsi l'idée de destin régit l'image cosmique entière de l'histoire, tandis que toute causalité, manière d'être des objets qui transforme l'univers de la sensation en choses, propriétés et rapports nettement distincts et délimités, régit et pénètre comme forme de l'entendement l'univers-nature, son alter ego.

Mais la question de savoir dans quelle mesure les enchaînements causaux au sein d'une image naturelle ou, ce qui est désormais la même chose, les destinées de cette image, sont viables, devient encore bien plus difficile quand on parvient à se rendre compte qu'il n'existe chez le primitif et l'enfant aucun univers ambiant complètement organisé de manière causale et que nous, hommes tardifs, dont l'être éveillé est bien sous la pression d'une pensée toute-puissante, aiguisée par le langage, nous pouvons tout au plus, même aux instants de l'attention la plus soutenue — les seuls où réellement « nous sommes à la page » strictement physique — affirmer que cette organisation causale est comprise dans la réalité qui nous entoure, même abstraction faite de ces instants. Nous admettons ce réel, « habit vivant de la divinité », à l'état éveillé, physionomiquement, sans arbitraire, en vertu d'une expérience profonde qui s'étend


jusqu'aux sources de la vie. Les traits systématiques sont l'expression d'un entendement libéré de la sensation, et nous soumettons avec eux l'image représentative de tous les temps et de tous les hommes à l'image momentanée que nous avons organisée nous-mêmes. Mais l'espèce de cette organisation, qui a une histoire où nous ne pouvons pénétrer en aucune manière, n'est pas l'effet d'une cause, elle est un destin.

io

Seuls le sentiment originel de la nostalgie et son interprétation dans l'idée de destin rendent dès lors accessible le problème du temps, dont la matière, pour autant qu'elle touche au thème de ce livre, doit maintenant être brièvement décrite. Par le mot temps, on évoque toujours quelque chose d'extrêmement personnel que nous avons appelé au début Impropriété, dans la mesure où on en sent avec une certitude intérieure l'opposition à une altérité qui menace l'être individuel dans, avec et parmi les impressions de la vie sensible. Propriété, destin, temps sont des antinomies.

[image: image23.png]Pour le primitif, le mot « temps » ne peut rien signifier. Il vit et
s'en passe, parce qu'il ne sent pas le besoin de 'opposer & quelque
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Nous tous, à l'état éveillé, nous'n'avons conscience que de l'espace non du temps. L'espace « est » en effet, notamment dans et avec

notre univers sensible, et nous le concevons comme chose étendue tant que nous menons la vie rêveuse, instinctive et contemplative

Le problème du temps, comme celui du destin, a été traité par tous les penseurs, qui se bornent à systématiser le devenu, avec une totale incompréhension. Dans la célèbre théorie de Kant, pas un mot qui fasse mention du caractère a'être dirigé. On n'a même-pas à regretter une explication là-dessus. Mais qu'est-ce donc que le temps linéaire, le temps sans direction ? Tout vivant a — ici on ne peut que se répéter — une « vie », une direction, des instincts, une volonté, une émotion très profonde apparentée à la nostalgie et sans lien d'aucune sorte avec le « mouvement » du physicien. Le vivant est indivisible et non réversible, une fois né et jamais renaissant, son cours est absolument impossible à déterminer mécaniquement : tout cela relève de la nature du destin. Et le « temps » — le sentiment réel qu'évoqué le son de ce mot, que la musique rend mieux que la parole, la poésie mieux que la prose — possède, par opposition à l'espace mort, ce caractère organique essentiel. Mais alors disparaît la possibilité, admise par Kant et tous les autres, de soumettre le temps à côté de l'espace à une même étude critique de la connaissance. L'espace est un concept. Le temps est un nom pour désigner un Incoercible, un symbole sonore qu'on entend très mal quand on veut le traiter aussi comme concept scientifique. Même le mot direction, impossible à remplacer, est, par son contenu optique, propre à induire en erreur. A preuve le concept de vecteur en physique.
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du « sage », comme espace au sens strict à nos moments d'attention
soutenue. Au contraire, le « temps » est une découverte que nous ne
faisons qu'en pensant; nous- l'enfantons comme représentation ou
concept et, beaucoup plus tard encore, nous sentons que nous
tommes le temps nous-mêmes dans la mesure où nous vivons1.
L'intelligence cosmique des hautes cultures projette, la première,
sous l'impression mécanisante d'une « nature », par la conscience
d'un espace, d'une mesure, d'un concept rigoureusement liés,
l'image spatiale, le fantôme d'un temps z devant suffire à son besoin
de tout comprendre, mesurer, organiser causalement. Et cette
tendance qui apparaît très tôt dans chaque culture, signe de la
perte d'innocence chez l'être, crée par delà le sentiment authentique
de la vie ce que toutes les langues de culture appellent temps et qui
est devenu pour l'esprit citadin une grandeur complètement (inorga
nique aussi trompeuse que fréquente. Mais si les caractères iden
tiques de l'étendue, de la limite, de la causalité signifient la conjura
tion et le bannissement, par la propriété psychique, des puissances
étrangères — Goethe parle un jour du « principe d'ordre intelligent
que nous portons en nous, que nous voudrions imprimer comme
un sceau de notre puissance sur tout ce qui nous touche — si toute
loi est une contrainte que la peur cosmique impose à la matière
obsédante, une défense intime de la vie, la conception du temps,
considéré consciemment comme une représentation spatiale au
sein de cet enchaînement, est un acte tardif de cette même défense,
une tentative pour bannir par la vertu du concept l'angoissante
énigme intérieure, devenue doublement angoissante pour l'intelli
gence mûre, parce qu'elle la contredit dans l'exercice de sa souve
raineté. H y a toujours une haine cachée dans l'acte spirituel par
lequel on force une chose à rentrer dans le ressort de la loi, dans
l'univers formel de la mesure. On tue le vivant en le resserrant
dans l'espace privé de vie et qui prive de la vie. La mort est donnée
avec la naissance, la fin avec l'accomplissement. Il meurt quelque
chose dans la femme dès qu'elle conçoit; de là l'éternelle haine des
sexes, fili ' '
' " ' -·····
anéantit

sible, par — .. _-,....__— _____ « connaître » avait encore chez Luther son sens dérivé de la procréation. La connaissance de la vie, qui est étrangère aux animaux, s'est élevée en même temps que celle de la mort à cette puissance qui gouverne l'être éveillé humain tout entier. L'image du temps a fait de la réalité la caducité.

La création du simple nom de temps était une rédemption sans égale. Nommer une chose par son nom, c'est acquérir un pouvoir sur elle; c'est une partie essentielle des arts magiques primitifs. On contraint les puissances mauvaises en les appelant par leur nom.

1. Même la vie sensible et la vie spirituelle sont le temps, seule Vexpértencf sensible ou spirituelle, l'univers donc, devient nature spatiale, sur la parenté plus grande de la femme et du temps, cf. t. II.

2. La langue allemande — comme beaucoup d'autres — possède dans le mot espace de temps un signe prouvant que nous ne pouvons nous représenter la direction que comme étendue.


On affaiblit ou tue son ennemi en exécutant avec son nom certains procédés magiques. Il s'est conservé quelque chose de cette très vieille expression cosmique de la peur dans la tendance de toutes les philosophie» dogmatiques à se libérer, soit par des concepts, soit en cas d'impossible par le simple énoncé du nom, de ce qui est incoercible et tout-puissant pour l'esprit. On nomme quelque chose Γ« Absolu » et on se sent déjà supérieur à lui. La « philo-sophie », amour de la sagesse, est dans sa source très profonde la défense contre l'Incoercible. Ce qui est nommé, compris, mesuré, est aussi vaincu, figé, « tabou ». Encore une fois : « savoir c'est pouvoir ». Ici est la racine de la distinction que l'on fait entre les conceptions idéaliste et réaliste de l'univers, elle correspond au double sens du mot « crainte ». Les premières sont dues à la crainte respectueuse, les autres à la phobie de l'Incoercible. Les unes perçoivent par l'intuition, les autres veulent soumettre, mécaniser, rendre inoffensif. Platon et Goethe admettent humblement le mystère, Aristote et Kant veulent le découvrir et l'annihiler. L'exemple le plus profond de cette arrière-pensée de tout réalisme est fourni par le problème du temps. L'élément inquiétant du temps, soit la vie même, est ce que l'on veut ici conjurer et anéantir par la magie de l'abstraction. Tout ce que la philosophie, la psychologie et la physique « scientifiques » ont dit du temps — prétendue réponse à cette question : qu'« est » le temps ? qui n'aurait pas dû être posée — ne touche jamais le mystère même, mais simplement un fantôme représentatif, constitué dans l'espace, où l'on substitue à la vitalité de la direction, à son caractère de destin, l'image assurément très intériorisée d'une ligne, mais qui n'en demeure pas moins une reproduction mécanique, mesurable, divisible et réversible de ce qui est en fait impossible à reproduire : temps réductible mathématiquement à des expressions comme \/~t, tz, t, qui n'excluent pas tout au moins un temps de grandeur zéro et des temps négatifsl. Sans aucun doute, le ressort de la vie, du destin, du temps historique vivant n'entre point ici en question. Il s'agit d'un système de signes rationnels dépouillés même de la vie sensible. Qu'on substitue dans un texte quelconque, philosophique ou physique, le destin au mot temps, et on sentira aussitôt la méprise de l'entendement, dépouillé de la sensation par le langage, et l'impossibilité du groupe « espace-temps ». Ce qu'on ne peut ni vivre m sentir, mais seulement penser, prend nécessairement une constitution spatiale. Ainsi s'explique qu'aucun philosophe systématique n'ait rien su tirer des symbole» sonores oui flairent le mystère et se perdent dans le lointain : le passé et le futur. Dans les explications de Kant sur le temps, ils n'apparaissent point. On ne voit pas non plus quel rapport ila auraient avec ses théories. N'est-ce pas le seul moyen, comme le montre avec clarté notamment l'analyse du vecteur à quatre dimen-

i. I<a théorie de la relativité, hypothèse technique qui est en train de détruire la mécanique de Newton, c'est-à-dire au fond sa conception du problème du mouvement, admet des cas où les expressions « plus tôt » et « plus tard > sont réversibles. Le fondement mathématique de cette théorie par MlnkowsU utilise des usités de temps imaginaires dans des buta de mesure.
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sions1, de séparer l'un de l'autre « l'espace et le temps » comme deux grandeurs de même ordre au sein d une dépendance fonctionnelle? Dès 1813, Lagrange nommait la mécanique absolument une géométrie à quatre dimensions, et même le prudent concept newtonien du tempus absolutum sive duratio ne peut pas éviter cette transformation rationnellement nécessaire du vivant en simple étendue. J'ai trouvé un seul nom du temps, profond et respectueux, dans l'ancienne philosophie; il est dans les Confessions d'Augustin, XI, 14 : si nemo ex me qu<erat, scio; si guarenti expticare velim, nescio.

Quand les philosophes occidentaux d'aujourd'hui — ils le font tous — affirment que les choses sont « dans le temps » comme dans l'espace et que, « en dehors de » ces deux normes, rien ne peut être « pensé », ils posent simplement une deuxième espèce de spatialité à côté de l'espace habituel. C'est comme si l'on disait que l'espérance et l'électricité sont les deux formes de l'univers. Il n'aurait pas dû échapper à Kant, en parlant de « deux formes » de la sensibilité, qu'il est aisé scientifiquement de s'entendre sur l'espace — bien que l'explication, au sens vulgaire, dépasse les possibilités de la science, — mais qu'une entente de même style sur le temps se heurte à un échec complet. Le lecteur de la « Critique de la raison pure » et des « Prolégomènes » remarquera que Kant donne une démonstration serrée des rapports entre l'espace et la géométrie, mais qu'il évite scrupuleusement de fournir la même preuve pour les rapports du temps avec l'arithmétique. Ici, il s'en tient aux affirmations et, l'analogie des concepts ressassée à satiété, il masque la lacune impossible à combler et dont cette impossibilité même eût révélé l'instabilité de son système. Devant la question Où et Comment, le Quand demeure un univers pour soi : c'est la différence entre la physique et la métaphysique. Espace, objet, nombre, concept, causalité sont si étroitement apparentés qu'il est impossible, comme le prouvent d'innombrables systèmes manques, d en examiner un indépendamment de l'autre. La mécanique est chaque fois un portrait de la logique, et inversement. L'image de la pensée dont la psychologie décrit la structure fait pendant à l'univers spatial dont traite la physique contemporaine. Concepts et choses, principes et causes, déductions et processus se couvrent si complètement quant à la représentation, que le penseur abstrait a précisément succombé toujours à la tentation de représenter le « processus » intellectuel immédiatement par un graphique et un schéma, c'est-à-dire spatialement — on pensera aux tableaux des catégories d'Aristote et de Kant. Là où manque le schéma, là manque la philosophie — tel est le préjugé inavoué de tous les ouvriers systématiques envers les « contemplateurs », auxquels ils se sentent très supérieurs intérieurement. C est pourquoi Kant courroucé de la pensée platonicienne en appelait le style « l'art du bavardage verbeux », et c'est pourquoi les philosophes de la chaire se taisent encore de nos jours sur la philosophie de Goethe. On peut dessiner

ι. Les dimensions sont x, y, t, t qui, dans les transformations, apparaissent entièrement équivalentes.


chaque opération logique; chaque système est une méthode géométrique pour manipuler les pensées. C'est pourquoi le temps ne peut, sans tomber victime de cette méthode, prendre place dans un « système ».

Par là se trouve réfuté aussi le préjugé vulgaire qui forge des rapports imaginaires entre le temps et l'arithmétique, entre l'espace et la géométrie, erreur à laquelle Kant n'aurait pas dû succomber, bien qu'on ne puisse guère attendre autre chose de l'incompréhension de Schopenhauer pour la mathématique de son temps. On a toujours confondu le nombre avec le temps parce que l'action de compter, qui est vivante, entre en un certain rapport avec le temps. Mais compter n'est pas un nombre, pas plus que dessiner n'est une figure. Compter et dessiner sont un devenir, tes nombres et les figures un devenu. Kant et les autres ont eu en vue : là, l'acte vivant (de compter), ici, son résultat (les proportions de la figure finie). Mais le premier ressortit à la vie et au temps, le deuxième à l'étendue et à la causalité. Mon fait de calculer est soumis à la logique organique, mais ce que je calcule dépend de la logique anorganique. La mathématique entière, populairement parlant, l'arithmétique et la géométrie, répond aux questions Comment? et Quoi ? relatives à l'ordre naturel des choses. La question opposée est celle du Quand des choses, question spécifiquement historique, qui concerne le destin, l'avenir, le passé. Tout cela est dans le mot de calendrier que l'homme naïf comprend absolument et sans équivoque.

Il n'y a nulle opposition entre l'arithmétique et la géométriex. Comme l'a montré suffisamment le premier chapitre de ce livre, chaque espèce de nombre, grandeur euclidienne ou fonction analytique, ressortit entièrement à l'étendu et au devenu. Et laquelle donc des deux sciences comprendrait les fonctions cyclométriques, le principe du binôme, les surfaces de Riemann et la théorie des groupes r Le schéma de Kant était déjà réfuté par Euler et d'Alem-bert avant d'avoir été mis sur pied, et seule leur ignorance de la mathématique de leur temps — en opposition radicale avec Descartes, Pascal, Leibniz, qui avaient tiré des profondeurs même de leur philosophie la mathématique de leur temps — pouvait conduire les philosophes postkantiens à admettre à peu près sans critique la croyance laïque à un rapport du temps et de l'arithmétique. Mais il n'existe aucun contact entre le devenir et un domaine quelconque de la mathématique. Même la conviction profondément fondée de Newton, en qui se cachait un excellent philosophe, selon laquelle il tiendrait en mains immédiatement dans le principe du calcul différentiel (des fluxions) le problème du devenir, donc du temps, — d'ailleurs de façon beaucoup plus subtile que Kant — même cette conviction était impossible à maintenir, malgré le nombre de ses adeptes encore aujourd'hui. Dans la genèse des fluxions newto-niennes, le problème métaphysique du mouvement avait joué un grand rôle. Mais depuis que Weierstrasse a montré l'existence de

i. Sauf dans la mathématique élémentaire, sous l'impression de laquelle sans doute la plupart des philosophes depuis Schopenhauer traitent ces questions.
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fonctions constantes qui ne peuvent être différenciées qu'en panie ou pas du tout, cette entreprise, une des plus profondes qui aient jamais été tentées pour résoudre le problème du temps par la mathématique, est tombée en ruines.

II

Le temps est une antinomie de l'espace, tout comme on oppose à la pensée non le fait, mais d'abord le concept de la vie; à la mort non le fait, mais d'abord le concept de la naissance, de la génération. Cette antinomie a sa racine profonde dans la nature de l'être éveillé. De même que chaque impression sensible ne peut être remarquée que si on la distingue d'une autre, ainsi chaque espèce d'entendement, en tant qu'activité proprement critique, n'est possible que si on lui donne un nouveau concept comme contre-pôle du premier, ou si on réussit à réaliser par une sorte de barrière un couple conceptuel en opposition intérieure. Il n'y a pas de doute, et on l'a cru depuis longtemps, que tous les noms primaires, qu'ils désignent des objets ou des qualités, sont nés par groupes de deux. Mais c'est de la même manière aussi que, plus tard et même aujourd'hui, chaque mot nouveau prend corps comme reflet d'un autre existant. L'entendement guidé par le langage, incapable d'incorporer à son univers formel la certitude intérieure du destin, a créé le « temps » en partant de l'espace et pour le lui opposer. Sans cela, nous, ne posséderions ni le nom, ni son contenu. Et cette morphologie va si loin qu'elle a fait naître du style antique de l'étendue un concept de temps spécifiquement antique, qui se distingue de Pindou, du chinois, de l'occidental, exactement comme dans le cas de l'espace.

C'est pour cette raison que le concept d'une forme d'art — également une « antinomie » — ne naît qu'après qu'on a déjà pris conscience d'une « matière » des œuvres d'art, c'est-à-dire quand le langage parlé de l'art a cessé d'être entièrement naturel et évident, comme il l'était sans doute encore au temps des constructeurs des pyramides, des châteaux mycéniens et des premières cathédrales gothiques. On prête tout à cbup attention à la naissance des oeuvres. Et c'est alors seulement que l'œil intelligent distingue un côté causal et un côté destin de tout art vivant. Dans toute œuvre révélant l'homme entier, le sens entier de l'être, Ja peur et la nostalgie se serrent de très près, mais sans se confondre. A la peur, au causal, appartient tout le « côté tabou » de l'art : les riches motifs, ouvragés dans des écoles sévères, par une longue discipline artisanale, conservés scrupuleusement et fidèlement transmis, tout ce qui se peut comprendre, apprendre, compter, toute la logique des couleurs, des lignes, des tons, de la construction, de l'ordre, donc la « langue maternelle » de tout bon maître et de toute grande époque. L'autre, qui s'oppose comme la direction à l'étendue, le développement et les destinées d'un art à ses principes et conséquences au sein de son langage formel, cet autre apparaît comme « génie », notamment dans Ta faculté plastique entièrement personnelle, dans la passion,
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la profondeur et l'abondance créatrices des artistes particuliers, en opposition à toute simple maîtrise de la forme, et par-dessus tout cela encore, dans la vitalité de la race qui conditionne la croissance ou le déclin d'arts entiers; c'est ce « côté totémique » qui a fait qu'en dépit de toute esthétique, il n'y a point une méthode d'art atemporelle et seule vraie, mais une histoire de l'art à laquelle s'attache comme à tout vivant la marque d'irréversibilité.

L'architecture de grand style qui, seule de tous les arts, traite l'altérité génératrice de la peur, l'étendue immédiate, la pierre, est pour cette raison l'art primaire évident de toutes les cultures, le plus mathématique de tous, celui qui ne cède que pas à pas sa primauté aux arts particuliers citadins de la statue, de la peinture, de la composition musicale, avec leurs moyens formels plus mondains. Michel-Ange qui, de tous les artistes d'Occident, a peut-être le plus souffert du perpétuel cauchemar de la peur cosmique est aussi le seul de tous les grands maîtres de la Renaissance qui ne se soit jamais libéré de l'architectonique. Même en peinture, la surface colorée était pour lui de la pierre, du devenu, du figé, du haï. Sa méthode technique était la lutte acharnée contre les puissances hostiles du cosmos venant à sa rencontre sous la forme des matériaux, tandis que les couleurs chez Léonard, le nostalgique, produisent l'effet d'une matérialisation volontaire du psychique. Mais dans tout problème de grande architecture s'exprime une logique causale inexorable, voire une mathématique, notamment dans les colonnades antiques le rapport euclidien de fardeau à portefaix, dans le système « analytique » de l'aménagement des contreforts des voûtes gothiques le rapport dynamique de matière à force. La tradition maçonnique qui a existé ici et là et sans laquelle l'architecture égyptienne est impensable — elle naît à chaque période primitive et se perd régulièrement au cours de la période tardive — renferme la somme totale de cette logique de l'étendue. Mais la symbolique de la direction, du destin, est au delà de toute « technique » des grands arts et n'est guère accessible à l'esthétique formelle. Elle est, par exemple, dans la contradiction toujours sentie, mais jamais nettement élucidée ni par Lessing, ni par Hebbd, entre la tragédie antique et occidentale; dans la succession des scènes sur les reliefs égyptiens, en général dans la disposition m séries des statues, des sphinx, des salles de temples égyptiens; non dans le traitement, mais dans le choix des matériaux, depuis le diorite le plus dur jusqu'au bois le plus tendre, par lesquels on affirme ou nie l'avenir; non dans le langage formel, mais dans l'apparition et la disparition des arts particuliers : triomphe de l'arabesque sur la statue aux premiers temps du christianisme, insuccès de la peinture à l'huile baroque devant la musique de chambre; dans l'intention entièrement différente de la statuaire égyptienne, chinoise et antique. Tout cela n'est pas affaire de capacité, mais de nécessité, et c est pourquoi ce n'est ni la mathématique ni la pensée abstraite, mais les grands arts, frère» des religions contemporaines, qui donnent la clé du problème du temps, lequel ne peut guère être résolu sur le terrain de l'histoire seule.
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Si la culture, comme nous l'entendons ici, est un phénomène primaire et le destin la logique organique de l'être, il en résulte que chaque culture doit nécessairement posséder sa propre idée du destin, et que le sentiment que chaque grande culture n'est rien d'autre que la réalisation figurée d'une âme unique de structure unique implique déjà cette conclusion. Cette conception d'âme unique, jamais répétée, dont chacun pour soi est entièrement

nul ne saurait faire sentir entièrement à un Étranger, dont la vie est précisément l'expression de &λ propre idée; c'est ce qui est impossible i décrire davantage par des mots.

J'ose appeler euclidienne la conception antique du destin. En effet, c'est la personne sensible et réelle d'Œdïpe, son « moi empirique », bien plus, son σύρια, que le destin pousse et repousse. Œdipe se plaint1 du mal que Kréon lui a causé dans son corps et de ce que l'oracle * concerne son corps. Et dans les Choéphores (704), Eschyle parle d'Agamemnon comme d'un « corps royal dirigeant les flots ». C'est du même mot σώμα que les mathématiciens désignent leurs corps plus d'une fois. Mais le destin analytique du roi Lear, pour parler encore ici comme la mathématique correspondante, consiste entièrement en rapports intérieurs obscurs : ridée de paternité apparaît, des fils psychiques se nouent à travers le drame, incorporels, supraterrestres et étrangement éclairés par la deuxième tragédie contrepointique qui se prépare dans la maison de Gloster. Lear finit par n'être plus qu'un simple nom, un point central pour quelque chose d'illimité. Cette conception du destin est « infinitésimale », s étend sur une spatialité infinie et à travers des temps sans fin; elle n'a aucun point de contact avec l'être corporel euclidien, elle ne touche que l'âme. Le roi dément placé entre le fou et le mendiant dans la lande, au milieu de la tempête, c'est le contrepied du groupe Laocoon. C'est la souffrance faustienne opposée à Tapollinienne. Sophocle a écrit un drame sur Laocoon. Sans aucun doute, il n'y était point question de pure souffrance psychique. Antigone meurt comme corps pour avoir enterré le· corps de son frère. Il suffit de nommer les noms d'Ajax et de Philoctète à côté de ceux du Prince de Hombourg et du Tasse de Goethe pour suivre à la trace, jusqu'aux sources de la création artistique, la différence entre la grandeur et le rapport.

Nous touchons ainsi à un autre enchaînement d'une grande symbolique. On appelle le drame d'Occident un drame de caractère et on devrait appeler le drame antique un drame de situation. On souligne par là ce que l'homme des deux cultures éprouve propre-

1. Œdipe-roi 242. Cf. Rudolf Hind : Die Person, 1914, p. 9.

2. Œdipe à Colonne, 353.


ment comme étant la forme fondamentale de sa vie, et donc ce qu'il pose comme problème du tragique, du destin. Si on appelle irréversibilité la direction de la vie et qu'on scrute le sens fécond du mot « trop tard », par lequel un fragment fugitif du présent tombe au pouvoir de l'éternel passé, on sentira la source première de tout dénouement tragique. Le temps, c'est le tragique et les cultures particulières se distinguent d'après leur sentiment du temps. C'est pourquoi les deux cultures qui ont affirmé ou nié le temps avec le plus de passion sont aussi les seules qui ont développé une tragédie de grand style. Nous avons en présence une tragédie antique du moment et une tragédie occidentale du développement de cours entiers de la vie. C'est le sentiment qu'avaient d'elles-mêmes une âme ahistorique et une âme historique à l'extrême. Notre tragédie est née du sentiment d'une logique inexorable du devenir. Le Grec sentait l'alogique, le hasard aveugle du moment. La vie du roi Lear approche d'une catastrophe en mûrissant intérieurement, celle du roi Œdipe se heurte tout à coup à une situation extérieure. Et l'on comprend dès lors les raisons de la croissance et du déclin, en même temps que le drame occidental, d'un puissant art du portrait — qui atteint son apogée chez Rembrandt — espèce d'art historique et biographique, qui devait donc être interdit sous les peines les plus sévères dans la Grèce classique à l'apogée du théâtre attique; on pensera à l'interdiction d'offrir en sacrifice des statues icônes et au fait que — depuis Démétrios d'Alopek (400) — une espèce d'art du portrait, timide, idéalisant, naquit juste au moment où les légères pièces de société de la « comédie moyenne » repoussèrent la grande tragédie à P arrière-plan. Au fond, toutes les statues grecques portent un masque uniforme, comme les acteurs du théâtre dionysien. Toutes expriment des· attitudes et des situations somatiques de la manière la plus rigoureuse. Physionomiquement muettes, elles sont, corporellement, nécessairement nues. Les têtes caractéristiques de personnes particulières déterminées et d'après nature n'apparaissent pour la première fois qu'à la période hellénistique. Et nous revenons ainsi aux deux univers mathématiques opposés, dont l'un avait pour but le calcul de résultats palpables, tandis que l'autre poursuit la recherche morphologique du caractère des groupes de rapports, de fonctions, d'équations, en général d'éléments formels de même ordre, qu'il fixe comme tels dans une formule de loi.

L'aptitude à vivre l'histoire présente et la manière de la vivre, de vivre aussi et surtout son propre devenir, diffèrent beaucoup d'homme à homme.

Chaque culture a déjà un mode strictement individuel de voir l'univers comme nature, de le connaître, ou, ce qui revient au même, elle a sa nature spécifique propre, qu'aucune autre espèce humaine ne peut posséder sous une forme exactement identique. Mais dans
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une mesure beaucoup plus grande encore, chaque culture et dans chacune chaque individu, à des différences de degrés moindres, a une certaine espèce d'histoire qui lui est absolument propre, dans l'image et le style de laquelle il perçoit, sent et vit immédiatement le devenir cenerai et personnel, intérieur et extérieur, historique universel et DÎographique. Ainsi la tendance autobiographique de l'humanité occidentale, qui apparaît d'une manière touchante dans la confession auriculaire dès la période gothique, est absolument étrangère à l'humanité antique. A l'opposé de la conscience historique extrême de l'Europe occidentale, il y a l'inconscience historique quasi rêveuse de l'Indou. Et que voyaient les hommes magiques, depuis les premiers chrétiens jusqu'aux penseurs isla-. miques, quand ils prononçaient le mot d'histoire universelle ? Mais s'il est déjà très difficile de se faire une représentation exacte de la nature de l'univers ambiant causalement construit par d'autres hommes, bien que l'élément spécifique connaissable de cet univers se soit condensé en unité et en système communicables, il est tout à fait impossible à nos propres forces psychiques de scruter entièrement l'aspect de l'univers historique des cultures étrangères, image du devenir due à des âmes d'une constitution entièrement différente. Ici subsistera toujours un reste d'autant plus inaccessible à nous que notre propre instinct historique, notre tact physiono-mique, notre connaissance des hommes seront plus réduite. Et v pourtant, la solution de ce problème est une condition de toute compréhension plus profonde de l'univers. L'ambiance historique des autres est une partie d'eux-mêmes et l'on ne comprendra bien que ceux dont on connaît le sentiment du temps, l'idée du destin et le degré de conscience de leur vie intérieure. Il nous faut donc emprunter à la symbolique de la culture extérieure ce que l'absence de confession ne permet pas de découvrir immédiatement. Ce n'est qu'ainsi qu'on rendra accessible ce qui est inintelligible en soi, et c'est ce qui donne au style historique d'une culture et aux grands symboles temporels qui en dépendent leur valeur inappréciable.

Comme un de ces symboles qui n'ont guère été compris jusqu'ici, nous avons cité l'horloge, création de cultures hautement développées qui s'enveloppe de mystère à mesure qu'on y réfléchit davantage. L'antiquité a pu s'en passer — non sans préméditation; longtemps après Auguste, elle mesurait1 encore le jour d'après la longueur de l'ombre des corps, bien que clepsydres et cadrans solaires fussent d'usage constant dans les deux plus anciens univers de l'âme égyptienne et babylonienne en relation avec une chronologie rigoureuse et un regard profond sur le passé et l'avenir 2. Mais l'être antique, euclidien, achevé, ponctiforme, était entièrement circonscrit dans le moment présent. Rien ne devait l'engager dans le passé et l'avenir. L'archéologie et sa réciproque psychique, l'astrologie, manquaient à l'homme antique authentique. Pas plus que les haruspices et les

.1. Diels : Antike Technik, 1920, p 159.

2. Depuis 400 environ, des savante d'Attique et d'Ionie ont construit des cadrans solaires primitifs; on y ajouta depuis Platon des clepsydres encore plus primitives; mais l'une et l'autre formes imitent des modèles de beaucoup supérieurs du vieil Orient sans toucher au sentiment de la vie antique. Cf. Diels, p. 160 sq.


augures étrusco-romains, les oracles et les sibylles antiques ne veulent annoncer l'avenir lointain, mais se bornent à conseiller sur des cas isolés, immédiats, imminents. Et il n'existait pas davantage une chronologie pénétrant dans la conscience de tous les jours, car les olympiades n'étaient qu'un expédient littéraire. L'important n'est pas qu'un calendrier soit bon ou mauvais, mais pour qui il est fait et si la vie publique se règle sur lui. Dans les villes antiques, rien qui rappelle la durée, la préhistoire, l'avenir imminent, ni ruines pieusement entretenues, ni œuvre préconisée pour les générations à naître, ni matériaux choisis à dessein malgré les difficultés techniques. Le Grec dorien a fermé les yeux sur la technique mycénienne de la pierre, pour recommencer à bâtir en bois et en argile, malgré les modèles de Mycène et d'Egypte et malgré la richesse de son pays en pierre de la meilleure qualité. Le style dorique est un style de bois. Encore au temps de Pausanias, le temple de Hera sur l'Olympe montrait sa dernière colonne de bois qui n'avait pas été changée. Dans une âme antique, il manque 1 organe propre de l'histoire, la mémoire au sens qu'elle a toujours ici, celle qui conserve toujours actuelle l'image du passé1 personnel derrière laquelle se trouve celle du passé national et historique universel, ainsi que le cours de la vie intérieure de soi et non de soi seul. Il manque le « temps ». L'historien voit apparaître immédiatement derrière son propre présent un arrière-plan qui n'est plus d'ordre temporel, c'est-à-dire intérieur et historique, et qui embrasse chez Thucydide déjà les guerres persiques, chez Tacite les révolutions des Gracques, et il en était de même des grandes maisons de Rome dont la tradition n'était rien d'autre qu'un roman. — On pensera à l'assassin de César, Brutus, croyant fermement à son aïeul fameux. La réforme du calendrier par César peut presque passer pour un acte d'émancipation du sentiment de la vie antique; mais César pensait aussi à abandonner Rome et à transformer la Cité-Etat en empire dynastique, soumis par conséquent au symbole de la durée -et ayant son centre de gravité à Alexandrie, qui fut la ville natale de son calendrier. Son assassinat est comme une dernière révolte de ce sentiment de la vie précisément incarné dans la polis, dans ïurbs Roma hostile à la durée.

Même alors, on vivait chaque heure, chaque jour pour soi. En Grèce comme à Rome, celé est vrai de l'individu, de la cité, de la nation, de la culture entière. Les cortèges de triomphe, les orgies des palais et les jeux de cirque, tout ruisselants de force et de sève sous Néron et Caligula, qui sont seuls décrits par Tacite, Romain authentique, tandis qu'il n'a ni un mot ni un regard pour la lente évolution de la vie dans le vaste paysage provincial, sont l'expression dernière et magnifique de ce sentiment euclidien de l'univers qui déifie le corps et le présent. Les Indous, dont le Nirvana s'exprime

i. Image ordonnée pour nous par la chronologie chrétienne et le schéma Anti-quité-Moyen-âge-Temps modernes; on a édifié sur cette base, dès les premiers jours du gothique, des images historiques de la religion et de l'art où vivent constamment bon nombre d'Occidentaux. Supposer la même image chez Platon et Phidias — alors qu'elle vaut déjà au suprême degré .chez les artistes de la Renaissance dont elle a déterminé tous les jugements de valeur — est une impossibilité absolue.
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aussi par l'absence de toute chronologie, ne possédaient pas non plue d'horloges, donc d'histoire, de mémoire, de souci. Ce que nous appelons histoire indoue, selon notre vocation historique eminente, s est réalisé sans la moindre conscience de soi. Le millénaire de culture indoue, des Védas au Bouddha, est pour nous comme les mouvements d'un homme endormi. Ici, la vie était réellement un rêve. Rien n'est plus éloigné de cet indouisme que le millénaire de culture occidentale. Jamais, même dons la Chine « contemporaine » de Dschou, avec son sens très aigu des périodes et des époques, on n'était aussi éveillé et aussi conscient; jamais temps n a été plus profondément senti ni vécu avec la pleine conscience de sa direction et de sa mobilité chargée de destin. L'histoire d'Europe occidentale est un destin voulu, celle de l'Inde un destin fortuit. Chez l'être antique, les années ne jouent aucun rôle, chez l'Indou les décades n'en jouent guère, chez nous l'heure, la minute et enfin la seconde sont d'importance. Ni Grec ni Indou n'auraient pu se représenter la tension tragique des crises de l'histoire, dans lesquelles le moment exerce déjà une action tyrannique, comme aux premiers jours d'août 1914. Mais de profonds Occidentaux vivent ces crises aussi en eux-mêmes, le Grec authentique jamais. Par-dessus notre paysage résonnent jour et nuit, des milliers de tours, les coups de cloche qui enchaînent constamment le futur au passé et dissolvent dans un rapport grandiose le moment fugitif de 1'« antique » présent. L époque marquant la naissance de cette culture, celle des empereurs saxons, a déjà vu aussi l'invention des horloges à roues1. Sans la plus scrupuleuse des chronologies — chronologie du devenir correspondant entièrement à notre besoin immense d'archéologie, c'est-à-dire au besoin de conserver, d'exhumer, de réunir tout ce qui est arrivé — l'homme occidental est impensable. Le baroque renchérit encore sur le gothique en ajoutant au symbole de l'horloge le symbole grotesque de la montre qui accompagne partout l'individu a. ; À côté du symbole de l'heure et aussi profond, aussi incompris que lui, il y a celui des formes significatives de sépulture, telle que toutes les grandes cultures la consacrent par le culte et par l'art. Le grand style · indou commence par des temples-tombeaux, celui de 1 antiquité par des vases mortuaires, l'égyptien par des pyramides, le chrétien primitif par des catacombes et des sarcophages. Aux époques primitives, les nombreuses formes possibles de sépulture étaient encore confuses et chaotiques, dépendantes de mœurs tribales et de nécessités extérieures ou de l'opportunité. Mais bientôt chaque culture éleva au rang de symbole suprême l'une ou l'autre forme. Ici, l'homme antique a extrait d'un sentiment très profond et inconscient de la vie la forme de l'incinération, acte destructeur par lequel il exprimait vigoureusement son être euclidien

et c'est pourquoi U faut admettre aussi que les cultures chinoise et mexicaine, en raison de leur profond gens historique, ont de bonne heure inventé et acclimaté chez elles des procédés chronologiques.

2. Il faut pénétrer dans les sentiments d'un Grec qui apprendrait tout à coup cette coutume.


lié au présent et au tangent. Il ne voulait point d'histoire, point de durée, ni passé ni futur, ni souci ni solution, et il détruisait donc ce qui n'avait plus de présent : le corps de Péri clés et de César, de Sophocle et de Phidias. Mais l'âme rejoignait le cortège informe des divinités, en l'honneur desquelles on cessa de bonne heure de célébrer les cultes ancestraux et les fêtes des âmes des membres vivants de la famille; ce cortège est la plus forte antithèse de nos lignées d'ancêtres et de nos arbres généalogiques éternisés avec toutes les marques de l'ordre historique sur les tombeaux de famille des maisons occidentales. Aucune autre culture ne ressemble ici à l'antique1 — sauf une exception caractéristique, la première période védique de l'Inde. Remarquons-le bien : la première période dorico-homérique, dans l'Iliade surtout, entourait cet acte avec tout le pathos d'un symbole récemment créé, tandis que dans les tombes de Mycène, Tiryns, Orchoménoa, les morts, dont les combats avaient peut-être été précisément le germe de cette épopée, étaient enterrés à peu près à la manière égyptienne. Lorsque à

[image: image25.png]I'cpoque 1mpériaie apparut, a cotc ae lurne funcraire, Ie sarco-
hage, « mangeur de chair* », — chez les Chrétiens, les Juifs et les
aiens — UN nouveau sentiment du temds était éveillé, exactement






comme lorsque au fossoyeur mycénien succéda l'urne homérique.

Et les Égyptiens qui conservaient leur passé si consciencieusement dans la mémoire, dans la pierre et les hiéroglyphes qu'aujourd'hui encore, après quatre millénaires, nous pouvons déterminer les années de règne de leurs rois, en éternisaient aussi les corps, de telle sorte que les grands pharaons — symbole d'une majesté qui fait frémir — reposent encore maintenant dans nos musées avec leurs traits physionomiques reconnaissables, tandis que des rois doriens les noms mêmes ont disparu. Nous savons à quelle date sont nés ou morts presque tous les grands hommes depuis Dante. Cela nous paraît évident. Mais au temps d'Aristote, à l'apogée de la spiritualité antique, on ne savait plus avec certitude si Leucippe qui fonda l'atomisme et fut contemporain de Périclès — à peine un siècle auparavant ! — avait vécu réellement. Cela correspondrait chez nous à une incertitude sur l'existence de Giordano Bruno ou à une confusion complète de la Renaissance avec les époques légendaires.

Et ces musées même où nous entassons la somme entière du passé sensible et corporel qui est devenu et qui subsiste, ne sont-ils pas aussi un symbole de rang suprême ? Ne doivent-ils pas, comme une momie, conserver le « corps » de l'évolution culturale tout entière? Ne collectionnons-nous pas les innombrables dates dans des milliards de livres imprimés, ainsi que toutes les œuvres de toutes

1. Chez les Chinois, le culte des ancêtres entourait d'un rigoureux cérémonial l'organisation généalogique. Mais tandis qu'il devient id de plus en plus le centre de toute piété, il passe, dans l'antiquité, tout à fait à l'arriere-plan, cédant aux cultes des divinités présentes, et c'est à peine s'il existait encore à Rome.

2. Par allusion évidente à la « résurrection de la chair » ( ίχ »χνβτ J. I«e changement profond, à peine encore compris de nos jours, survenu dans la signification de ce mot vers l'an 1000, s'exprime de plus en plus dans le mot d'< immortalité ·. Avec la résurrection qui triomphe de la mort, le temps commence pour ainsi dire à nouveau dans l'espace cosmique; avec l'immortalité, il triomphe de cet espace.
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les cultures mortes dans ces centaines de milliers de bibliothèques citadines d'Occident, où chaque fragment particulier de la masse unifiée est détourné de son but réel, qui est le moment fugitif — le tetti sacré pour l'âme antique — et dissous dans une infinie mobilité du temps ? Qu'on réfléchisse à ce oue les Hellènes appelaient « Museion » et on verra quel sens profond est caché dans la transformation de l'usage de ce mot.

14

C'est le sentiment primaire dû souci qui domine la physionomie de l'histoire d'Occident, aussi bien que de celle d'Egypte et de la Chine, et qui donne aussi sa forme à la symbolique de l'Eros, dans lequel est représenté le flux éternel de la vie apparaissant sans cesse dans la suite des générations d'individus. L'être ponctiforme euclidien de l'antiquité ne sentait là encore que le présent et le tangent des actes décisifs : de la génération et de la naissance. Il plaçait en conséquence au centre des cultes de Démêler les souffrances de la femme qui enfante; dans l'univers antique en général, le symbole dionysien du phallus, qui est l'emblème d'une sexualité absolument vouée au moment présent où elle oublie le passé et l'avenir. Il correspond à son tour, dans l'univers indou, à l'emblème du Ungarn et au culte de la déesse Parvati. Dans les deux cultures, l'homme se sent identifié à la nature, à la plante et sacrifié au sens du devenir sans volonté et sans souci. Le culte domestique du Romain concernait le genius, c'est-à-dire la force génératrice du père de famille. Le souci profond et réfléchi de l'âme occidentale y répond par le symbole de l'amour maternel, qui apparaît à peine à l'horizon du mythe antique, comme dans la plainte de Perséphone ou la statue assise, déjà hellénistique, de la Démêler de Cnide. La mère portant l'enfant — l'avenir — dans son sein : le culte de Marie en ce sens nouveau, faustien, n'a commencé de croître qu'aux siècles gothiques. Raphaël lui a donné son expression suprême dans la Madone sixtinienne. Elle n'est pas chrétienne en général car le christianisme magique avait déjà élevé Marie Theptokos, mère de Dieu, à un symbole tout à fait différent de sentiment. La mère apaisante est aussi étrangère à l'art christiano-byzantin qu'à l'hellénique, bien que pour des raisons différentes; il est certain que Gretchen du Faust est, par la magie profonde de son inconsciente maternité, plus proche des madones gothiques que toutes les Maries des mosaïques de Byzance et de Ravenne. Pour l'intériorité de ces rapports, on est ému de ta concordance absolue entre la madone portant l'enfant Jésus et Isis portant l'enfant Horus — toutes deux sont des mères soucieuses — ainsi que de la disparition de ce dernier symbole durant des millénaires et pendant toute la durée des cultures antique et-arabe, qui n'y pouvaient trouver aucun sens, pour être réveillé enfin dans l'âme faustienne.

Du souci maternel, la route mène au souci des pères et par là au symbole temporel suprême manifesté dans les grandes cultures :


l'État. Ce que la mère voit dans son enfant, avenir et continuité de sa propre vie, de telle sorte que l'amour maternel exclut pour ainsi dire la séparation des individus, les hommes le trouvent dans la communauté armée par laquelle-ils assurent la maison et de foyer, la femme et l'enfant et avec eux le peuple entier, son avenir, son activité. L'État est la forme intérieure, Γ« être en forme », d'une nation, et l'histoire, au sens sublime, est la pensée que cet être n'est pas mobilité, mais mouvement. La femme mère est l'histoire, l'homme guerrier et politique fait l'histoire.

C'est là que l'histoire des hautes cultures montre encore trois exemples de formations politiques soucieuses : l'administration égyptienne dès l'Ancien Empire, depuis 3000 av. J.-C.; l'État primitif de Dschou en Chine, dont le Dschou-li a esquissé un tableau de son organisation tel qu'on n'osa pas croire plus tard à l'authenticité de ce livre; et les États d'Occident, dont la prévoyante constitution trahit une volonté d'avenir impossible à dépasser désormais. En face d'eux, l'image du sacrifice le plus complet au moment et à ses hasards apparaît encore deux fois : dans l'État antique et indou. Malgré les différences intrinsèques du stoïcisme et du bouddhisme qui sont les voix seniles des deux univers, en contradiction avec le sentiment historique du souci, ils ont un caractère commun dans le mépris de l'action, de l'énergie organisatrice, de la conscience du devoir, et c'est pourquoi dans les cours royales de l'Inde et sur le forum des cités antiques nul n'a pensé au lendemain, ni pour sa personne propre ni pour la collectivité. Le carpe diem de 1 homme apollinien valait aussi pour l'État antique.

Il en est de la politique comme de I économique, autre aspect de l'être historique. A l'amour antique indou, qui commence et finit dans la jouissance du moment, correspond la vie à la fortune du pot. Il y a une organisation économique de grand style en Egypte, où elle remplit l'image entière de la culture et parle encore à nous aujourd'hui dans des milliers de tableaux pleins d'ordre et de diligence; en Chine, où le mythe des dieux et des empereurs légendaires croise constamment l'histoire autour des devoirs sacrés de la culture du sol; enfin en Europe occidentale, dont l'économie commença par les cultures exemplaires des ordres religieux et atteignit son sommet dans une science propre, l'économie politique, qui fut dès l'origine une hypothèse technique, enseignant proprement non ce qui est arrivé, mais ce qui devait arriver. Dans l'antiquité, au contraire, pour ne rien dire de l'Inde, on vivait au jour le jour, — malgré le modèle égyptien, qu'on avait sous les yeux — et l'on s'adonnait au grappillage-en guettant non seulement les richesses acquises, mais aussi les richesses possibles, afin d'en gaspiller aussitôt le superflu éventuel en largesses à la plèbe. Examinez tous les hommes d'État antiques, Périmés et César, Alexandre et Scipion, et même les révolutionnaires comme Cléon et Tib. Gracchus : aucun d'eux n'a pensé à l'avenir économique. Aucune ville n'a entrepris le drainage ou le défrichement d une région, l'introduction et l'acclimatation de méthodes meilleures, d'espèces animales ou végétales. On comprend très mal la « réforme agraire »
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des Grecques quand on l'interprète en Occidental : comme s'ils voulaient faire des leurs un parti de possédants. Rien n'était plus éloigné de la pensée des Grecques qu'une éducation agricole ou même un redressement de la culture du sol italique. On laissait approcher l'avenir, on n'essayait pas d'agir sur lui. Et c'est pourquoi le socialisme — non la théorie de Marx, mais le socialisme pratique et prussien fondé par Frédéric Guillaume Ier, qui précéda 1 autre et le vaincra à son tour — est par sa parenté profonde avec l'Égyp-tianisme l'opposé du stoïcisme économique de l'antiquité, égyptien par son large souci pour les rapports économiques durables, par son éducation de l'individu en vue des devoirs envers la collectivité, par l'apothéose du labeur qui affirme le temps et l'avenir.

15

L'homme moyen de toutes les cultures ne remarque dans la physionomie de tout devenir, le sien propre comme celui de son entourage vivant, que le côté extérieur immédiatement tangible. La somme de ses expériences, intérieures ou extérieures, remplit le cours de ses jours comme une simple succession de faits. L'homme important sent le premier, derrière l'enchaînement populaire de la surface historique mouvante, une. profonde logique du deveniç qui se manifeste dans l'idée de destin et qui fait justement apparaître comme fortuits les incidents superficiels de chaque jour, pauvres de signification.

Entre le destin et le hasard, il semble n'y avoir d'abord qu'une différence de degré matérielle. Ainsi l'on appellera hasard le passage de Goethe à Sesenheim, destin son départ pour Weimar. Le premier semble un épisode, le second une époque. Mais il est clair que la distinction dépend du rang intérieur de l'homme qui l'a faite. La foule verra dans la vie même de Goethe une série de hasards anecdotiques : peu sentiront avec stupeur la nécessité symbolique immanente à chacun d'eux, même au plus insignifiant. Mais peut-être la découverte du système héliocentrique par Aristarque était-elle pour l'antiquité un hasard insignifiant, la prétendue redécouverte de Copernic, au contraire, un destin pour la culture faustienne? Etait-ce un destin si, contrairement à Calvin, Luther ne fut point organisateur — et pour qui? Pour l'unité du protestantisme, des Allemands et des Occidentaux en général ? Tib. Gracchus et Sylla furent-ils des hasards et César un destin ?

Ici le domaine de l'entendement discursif est dépassé, ce qui est destin et ce qui est hasard ressortit aux expériences décisives de l'âme individuelle ou de celle de cultures entières, et il est vain d'essayer même de comprendre les deux dans une théorie de la connaissance. Que jamais réflexion critique n'arrive à montrer le moindre souffle du destin, c'est là une certitude intérieure sans laquelle l'univers du devenir reste clos. Connaître — distinguer en jugeant — et parmi le connu, — choses, propriétés ou situations bien nettes — constater des rapports causaux est une seule et même


chose. Celui qui approche de l'histoire par le jugement n'y trouvera que des dates. Mais ce qui agit au fond d'elle, soit providence ou fatalité, ne peut être que vécu dans l'accident en cours ou devant l'image de l'accident arrivé, vécu notamment avec cette certitude muette émouvante que la tragédie authentique éveille chez le spectateur non critique. Destin et hasard forment toujours une antithèse, où l'âme essaie d'inclure ce qui ne peut être que sentiment, expérience et vision intérieures, et que les créations les plus .profondes de la religion et de l'art peuvent seules éclairer pour ceux qui y sont prédestinés. Pour évoquer — le mot est son et fumée — ce sentiment primaire de l'être vivant qui donne à l'image cosmique de l'histoire un sens et une substance, je ne connais rien de mieux qu'une strophe de Goethe, la même qui a servi de dédicace dans ce livre pour en marquer l'intention fondamentale :

« Lorsque dans l'Infini la même impulsion Réitère sans cesse une éternelle course; Lorsque le firmament dans sa contraction Tend ses mille froncis, resserre sa Grande Ourse : Un torrent d'allégresse, en sourdant des objets, De l'astre le plus proche à l'étoile lointaine, Noie nos passions, éteint nos préjugés Dans le calme éternel du Seigneur qui nous mène. »

A la surface des événements cosmiques règne l'imprévu. Il adhère comme marque distinctive à tout événement isolé, à toute décision particulière, à toute personne individuelle. Nul n'a prévu le bond de l'Islam dans l'apparition de Mohammed, ou Napoléon dans la chute de Robespierre. L'arrivée des grands hommes, ce qu'ils entreprennent, le succès de ces entreprises — sont incommensurables : personne ne sait si une évolution puissante en germe s'achèvera a grands traits, comme la noblesse romaine, ou tombera victime du sort, comme les Hohenstaufen et la culture Maya tout entière. Et il en est de même dans l'histoire géologique, en dépit de toute la science naturelle, des destinées de chaque espèce animale ou végétale, et par delà celles-ci, de la planète elle-même et de tous les systèmes solaires ou des voies lactées. L'insignifiant Auguste a fait époque, le grand Tibère a passé sans influence. Il n'en est pas autrement du sort des artistes, des œuvres et des formes d'art, des dogmes et des cultes, des théories et des découvertes. Qu'un seul élément ait subi un destin dans les tourbillons du devenir et qu'un autre soit devenu destin, trop souvent pour tout l'avenir, si bien que le premier a péri dans le flux de la superficie historique et que le second a créé l'histoire, c'est un fait qu'il faut expliquer sans cause ni raison et qui a cependant une nécessité très profonde. Et c'est pourquoi la parole d'Augustin, prononcée à propos du temps dans un moment intérieur, vaut aussi pour le destin : si nemo ex me quesrat, scio ; si guarenti explicare velim, nescio.

L'idée de la grâce dans le christianisme occidental, grâce acquise par le sacrifice de Jésus et qui consiste dans la liberté de la volonté,
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exprime ainsi le hasard et le destin dans une suprême conception éthique. Soumission (péché) et grâce — cette polarité qui ne peut être qu'une forme de sentiment, de vie émotive, jamais un objet d'expérience savante, renferme l'être de chaque homme réellement important de cette culture. Même pour les protestante, même peur les athées, même si elle se dissimule derrière quelque concept d'« évolution » scientifique émanant d'elle en droite ligne l, eoa
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suprême des portraits de soi-même par Rembrandt et de la musique de Bach à Beethoven. Qu'on appelle soumission, providence ou évolution intérieure2 ce qui donne quelque parenté aux courants vitaux de tous les hommes d'Occident — il restera toujours inaccessible à la pensée. La volonté libre est une certitude intérieure. Mais quoi qu'on veuille ou fasse — ce qui résulte réellement et qui est la conséquence de toutes nos décisions, rapides, surprenantes, imprévisibles pour chacun, dépend d'une nécessité plus profonde et est, pour le regard clairvoyant qui plane par-dessus l'image du passé le plus lointain, soumis à un ordre supérieur. L'insondable peut être ici senti comme une grâce, si le destin a été l'accomplissement d'une volonté. Qu'est-ce qu'ont voulu Innocent VII, Luther, Loyola, Calvin, Jansen, Rousseau, Marx, et qu'est-il résulté de leur volonté« dans le cours de l'histoire occidentale? Grâce ou fatalité? Ici, toute analyse rationaliste mène à un contresens. La théorie de la prédestination chez Calvin et Pascal — qui tous deux, plus sincères que Luther et Thomas d'Aquin, osèrent tirer de la dialectique augus-tinienne ses dernières conséquences causales — est l'absurdité nécessaire, à laquelle aboutit la poursuite rationnelle de ces mystères. Elle tombe de la logique du devenir universel, qui est destin, dans celle des concepts et des lois, qui est causalité, d'une intuition immédiate de la vie dans un système mécanique des objets. Les effrayants combats intérieurs de Pascal sont d'un homme profondément intérieur, qui était en même temps un mathématicien-né et qui voulait surbordonner en même temps les problèmes derniers et les plus ardus de l'âme aux grandes intuitions d'une foi ardente et à la précision abstraite d'un talent mathématique aussi grand» C'est ce qui a donné à l'idée de destin, religieusement parlant, à la

K


rovidence de Dieu, la forme schématique du principe de causalité, ι forme kantienne de l'activité  intellectuelle,  par conséquent, car c'est ce que signifie la prédestination, où la grâce, sans doute exempte de toute causalité, vivante et ne pouvant se vivre que

1. Le chemin de Calvin à Darwin est facile à tracer dans la philosophie anglaise.

2. Ceci est l'éternelle controverse sur la théorie esthétique d'Occident. L'âme antique, ahistorique, euclidienne n'a pas d'« évolution »; l'occidentale s'y épuise, elle est > fonction » tendant vers l'achèvement. L'une « est », l'autre « devient ». Donc toute tragédie antique suppose la constance de la personne, toute occidentale sa variabilité. Cela seul est t caractère » à notre sens, forme de l'être qui consiste en émotion incessante et en richesse infinie de relation. Sophocle ennoblit la souffrance par le grand geste, Shakespeare ennoblit l'acte par la grande conviction. Pour avoir pris ses exemples indifféremment dans les deux cultures, notre esthétique ne pouvait que manquer le problème fondamental.
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comme certitude intérieure, apparaît désormais comme une force naturelle liée à des lois irrévocables, et où l'image religieuse de l'univers se mue en système figé obscur. Et n'était-ce point aussi un destin — pour eux comme pour l'univers — si, au lieu de succomber à une soumission passive, les puritains anglais, imbus de cette conviction, s'adonnèrent à la certitude enthousiaste et active que leur volonté était la volonté de Dieu ?

Si maintenant nous entreprenons une interprétation plus détaillée du hasard, nous ne courrons plus le risque de voir en lui une exception ou une interruption à l'enchaînement causal de la « nature ». Celle-ci n'est pas l'image cosmique où le destin devient réalité. La grande image historique, qui est extra- et supranaturelle, apparaît partout où le regard intériorisé et dégagé du devenu sensible se rapproche de la vision interne, compénètre l'univers ambiant et se sent impressionné par des phénomènes primaires, non par de simples objets : tel fut le regard de Dante et de Wolfram, d'Eschenbach, et tel aussi celui de Goethe dans sa vieillesse qui semble s'exprimer avant tout à la fin du second Faust. Si nous nous arrêtons à contempler cet univers du destin et du hasard, il semblera peut-être fortuit que cette petite planète parmi des millions de systèmes solaires soit celle où se joue un jour l'épisode de Γ« histoire universelle »; fortuit aussi que des hommes, étranges créatures animales à la surface de cette planète, offrent un jour le spectacle de la « connaissance » précisément dans cette forme de représentation si différente chez Kant, Aristote et d'autres; fortuit enfin que, précisément aux antipodes de cette connaissance, ces lois de la nature, — « éternelles et universelles » — apparaissent et éveillent l'image d'une « nature » dont chacun croit individuellement qu'elle est la même pour tous. La physique bannit — avec raison — le hasard de son image, mais c'est encore un hasard qu'elle-même ait émergé à son tour à la surface de la terre, à un moment donné de la période alluviale, comme une espèce particulière de la constitution de notre esprit en général.

L'univers du hasard, c'est l'univers des faits qui sont réels une seule fois, au-devant desquels comme d'un avenir nous marchons avec nostalgie ou crainte, qui comme présent vivant nous élèvent ou nous oppressent et que nous pouvons revivre comme passé en les contemplant avec joie ou avec douleur. L'univers des causes et des effets, c'est l'univers qui reste constamment possible, celui des vérités atemporelles connues par analyse et par discrimination.

Cet univers est seul accessible à la science, seul identique à la science. Celui dont les yeux restent fermés sur le premier — sur l'univers « Divina commedia » et spectacle pour un Dieu — tels Kant et la plupart des systématiseurs de la pensée, n'y trouvera
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qu'un chaos insensé de hasards, au sens très banal du mot1. Mais la science historique d'atelier, dépourvue d'an, n'est pas davantage autre chose, avec aes collections et ses classifications de dates toutes nues, qu'une sanction assurément très spirituelle du hasard banal. Seul le regard pénétrant au sein du métaphysique découvre dans les dates des symboles de faits vécus et élève le hasard au rang de destin. Quiconque est lui-même un destin — comme Napoléon — n'a pas besoin de ce regard, car entre lui comme fait et les autres faits de l'univers, il y a un accord de tact métaphysique qui donne à ses décisions la sûreté d'un rêve.

Ce regard est l'élément grandiose et unique de Shakespeare, en qui l'on n'a jamais ni cherché ni pressenti le véritable tragédien du nasard. Et c'est en effet ici qu'est précisément le sens ultime de la tragédie occidentale, qui est en même temps l'image de l'idée occidentale de l'histoire et aussi la clé de ce que le mot « temps », incompris par Kant, signifie pour nous. C'est par hasard que dans « Hamlet » la situation politique, l'assassinat du roi et la question de la succession au trône atteignent justement ce caractère; par hasard que Jago, un vulgaire voyou comme on en rencontre dans tous les coins de rue, ait visé précisément ce héros dont la personne n'avait rien de cette banale physionomie. Et Lear? Y a-t-il rien de plus fortuit — et donc de plus « naturel » — que l'accouplement de cette dignité impérieuse avec ces passions fatales hérkées par ses filles? On n'a pas pu comprendre, encore aujourd'hui, que Shakespeare prenne l'anecdote telle qu'il la trouve et la remplisse par là même du poids entier d'une nécessité très profonde — nulle part plus auguste que dans le drame des Romains. Mais c'est parce que la volonté de comprendre s'est perdue en tentatives désespérées, pour y introduire une causalité morale, un « pourquoi », un enchaînement de la « faute » à Γ« expiation ». Ce n'est ni juste ni faux — car juste et faux relèvent de l'univers-nature et signifient critique du causal — mais c'est superficiel et notamment en opposition aux pures anecdotes réelles que l'auteur a vécues. Celui qui sent cette expérience est seul capable d'admirer la naïveté grandiose des débuts de Lear et de Macbeth. Hebbel nous en montre l'opposé en détruisant par un système de causes et d'effets la profondeur du hasard. Le caractère forcé et systématique de ses personnages, que chacun sent et ne peut s'expliquer, réside dans la contradiction entre le schème causal de ses conflits psychiques et le sentiment de l'univers historique, qui obéit à une tout autre logique. Ces personnages ne vivent pas, ils démontrent quelque chose par leur présence. On sent la présence d'une grande intelligence, non celle d'une vie profonde. Au hasard s'est substitué un « problème ».

Et justement cette espèce occidentale du hasard est entièrement étrangère au sentiment de l'univers antique, donc aussi au drame antique. Antigone n'a aucune qualité fortuite venant en considération quelconque de son sort. Ce qui arriva au roi Œdipe — par

ι. ι Plus on vieillit, écrivait Frédéric le Grand à Voltaire, plus on se persuade que sa sacrée Majesté le Hazard fait les trois quarts de la besogne de ce misérable Univers. » C'est le sentiment nécessaire d'un rationaliste authentique.


opposition au destin de Lear — aurait pu arriver à n'importe quel autre homme. Tel est le destin antique, fatum « universellement humain » concernant un « corps » en général et ne dépendant en aucune manière de l'élément personnel fortuit.

L'histoire ordinaire, pour autant qu'elle n'est pas égarée dans ses collections de dates, ne dépassera jamais le hasard banal. Il est le destin de ses auteurs, qui restent psychiquement plus ou moins au niveau de la foule. Les courants de la nature et de l'histoire se congèlent à leurs yeux en unité populaire, et le vulgaire ne connaît rien de plus incompréhensible que le « hasard », que « sa Majesté le Hazard ». Il est le causal derrière le rideau, le non encore démontré substitué à la logique secrète de l'histoire qu'on ne sent point. L'image anecdotique extérieure de l'histoire, arène de tous les champions ès-causalité scientifique et de tous les romanciers ou auteurs dramatiques de vulgaire trempe : voilà son correspondant absolu. Que de guerres entreprises parce qu'un courtisan jaloux voulait éloigner un général de sa femme ! Que de batailles gagnées ou perdues pour un incident ridicule ! Voyez, en effet, comme au xviii6 siècle encore on traitait l'histoire romaine et comme on traite encore aujourd'hui celle de Chine ! Pensez au coup d'éventail du dey d'Alger et autres chinoiseries semblables qui remplissent la scène historique de motifs d'opérette. La mort de Gustave Adolphe et d'Alexandre est l'exposition d'un drame par un mauvais dramaturge. Hannibal apparaît d'une manière surprenante, comme un simple intermezzo, dans l'histoire antique. Le « passage » de Napoléon n'est point du mélodrame. Celui qui cherche dans une suite causale quelconque de ses événements isolés et visibles la forme intérieure de l'histoire n'y trouvera jamais, s'il est sincère, qu'une comédie burlesque et un non-sens, et je voudrais croire que la scène de ballet peu remarquée, où Shakespeare présente des triumvirs ivres, dans Antoine et Cléopâtre — une des plus puissantes créations parmi ses œuvres infiniment profondes — est une caricature de l'aspect « pragmatique » de l'histoire faite par le premier tragédien historique de tous les temps. Car ce pragmatisme de tout temps a dominé « l'univers ». Il a donné aux petits ambitieux le courage et l'espoir d'y jouer un rôle. Rousseau et Marx croyaient qu'en jetant un coup d'oeil sur lui et sur sa structure rationaliste, ils pourraient par une théorie changer le « cours de l'univers ». Même l'explication sociale ou économique des événements politiques, sommet aujourd'hui atteint par la recherche historique et toujours suspect de fondements causaux en raison de son empreinte biologique, reste encore suffisamment superficielle et vulgaire.

Napoléon, aux moments critiques, avait un vigoureux sentiment de la logique profonde du devenir cosmique. Il devinait alors dans quelle mesure il était lui-même un destin et dans quelle mesure il en avait un. « Je me sens, disait7il au début de la campagne de Russie, dirigé vers un but que j'ignore. Dès que je l'aurai atteint, dès que je ne serai plus nécessaire, il suffira d'un atome pour me briser. Mais jusqu'à ce moment-là, toutes les forces des hommes ne pourront rien contre moi. » Ce n'était point une pensée pragma-
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tique. Il sentait en ce moment combien peu la logique du destin a besoin d'un individu déterminé, d'un homme ou d'une situation. Lui-même, comme personne empirique, pouvait tomber à Marengo. Ce qu'il signifiait se serait alors réalisé dans une autre forme. Une mélodie entre les mains d'un grand musicien est susceptible de mille variations : elle peut être entièrement modifiée pour le simple auditeur, sans subir au fond — dans un sens tout différent — le moindre changement. L'époque de l'unité nationale allemande s'est accomplie en la personne de Bismarck, celle des guerres d'indépendance en des événements étendus, presque anonymes. Les deux « thèmes », pour parler comme le musicien, pouvaient aussi être exécutés autrement. Bismarck pouvait être congédié plus tôt et la bataille de Leipzig perdue; le groupe des guerres de 1864, 1866 et 1870 être représenté par des faits — des « modulations » — diplomatiques, dynastiques, révolutionnaires1 ou économiques, malgré le caractère essentiellement physionomique de l'histoire occidentale qui requiert d'une manière pour ainsi dire contrepointique, en opposition par exemple au style de l'histoire indoue, à l'endroit décisif, des accents vigoureux, des guerres ou de fortes personnalités, Bismarck donne à entendre lui-même dans ses mémoires qu'une union pouvait être réalisée au printemps de 1848 sur une étendue plus large qu'en 1870 et que la politique du roi de Prusse seul, plus exactement ses goûts personnels, l'avait fait échouer. D'après le sentiment de Bismarck aussi, cette union eût été une pâle exécution de la « phrase » qui eût rendu quelque coda nécessaire (« da capo e poi la coda »). Mais le sens de l'époque — le thème — n'eût été changé par aucune transformation réelle. Gœthe pouvait — peut-être — mourir jeune, non son « idée » : Faust et Tasso n'auraient pas été écrits, mais ils auraient « existé » quand même sans leur forme poétique tangible, dans un sens très mystérieux.

Car c'était un hasard que l'histoire de l'humanité supérieure s'accomplît dans la forme de grandes cultures et un hasard que, parmi elles, une se fût éveillée vers l'an 1000 en Europe occidentale. Mais à partir de cette date, elle a suivi « la loi d'après laquelle elle est entrée ». Il y a au sein de chaque époque un nombre infini de possibilités surprenantes et imprévisibles de réalisation en événements particuliers, mais l'époque elle-même est nécessaire à cause de l'unité de la vie. Que la ; forme intérieure d'une époque soit précisément celle-ci à l'exclusion de toute autre, c'est là sa destinée. L'évolution grandiose ou misérable, heureuse ou malheureuse, peut être modifiée par de nouveaux hasards, mais ils sont incapables de la changer. Un fait irrévocable n'est pas seulement le cas particulier, mais aussi le type particulier : dans l'histoire de l'Univers, le type « système solaire » avec les planètes qui l'entourent; dans celle de notre planète, le type « être vivant » avec sa jeunesse, sa vieillesse, sa durée de la vie et s» reproduction; dans l'histoire des êtres vivants, le type « être humain », et dans le stade « historique universel » de celui-ci, le type de la grande culture individuellel.

i. La méthode comparative de ce livre repose sur le fait qu'un 'groupe entier de ces cultures est devant nos yeux.


Et ces cultures sont par essence apparentées aux plantes : elles sont pour toute la durée de leur vie fixées au sol où elles ont poussé. Et typique enfin la manière dont les hommes d'une culture conçoivent et vivent le destin, quelle que soit la nuance particulière que chacun d'eux prête à l'image de ce destin. Tout ce qui se dit à propos de ce destin n'est pas « vrai », mais intérieurement nécessaire pour cette culture et pour cette période, et il ne convainc pas les autres parce qu'il n'y a qu'une vérité, mais parce qu'ils appartiennent à la même époque.

L'âme euclidienne antique ne pouvait vivre son être lié aux plans antérieurs actuels que dans la forme des hasards de style antique. Si on peut dire de l'âme occidentale que son hasard est un destin réduit, il est permis, en revanche, de voir dans le destin antique un hasard élevé à des proportions fabuleuses. C'est ce que signifient Ananké, Heimarméné, Fatum. Parce qu'elle ne vivait pas réellement l'histoire, l'âme antique ne possédait pas non plus le sentiment d'une logique du destin. Il ne faut pas se laisser égarer par des mots. La déesse la plus populaire de l'antiquité hellénique était Tyché qu'on ne savait guère distingue;· d'Ananké. Mais pour nous, hasard et destin possèdent tout le poids d'une antithèse, de la solution de laquelle dépend tout dans les profondeurs de notre âme. Notre histoire est celle des grands enchaînements; l'histoire antique dans sa réalité totale, non dans son image chez les seuls historiens, comme Hérodote, est celle des anecdotes, c'est-à-dire une série d'individus plastiques. Anecdotiques dans toute la force de ce mot sont le style de l'être antique en général et celui de chaque courant vital en particulier. Le côté sensible et tangible des événements se condense ainsi en hasards antihistoriques, démoniques, absurdes. La logique de l'histoire est par eux niée et démentie. Toutes les fables des tragédies maîtresses de l'antiquité s'épuisent en hasards qui se moquent du sens de l'univers; on ne peut pas comprendre autrement le sens du mot εψαρ^ένη opposé à la logique du hasard shakespearienne. Encore une fois. : le malheur qui arrive à Œdipe vient tout entier du dehors, rien ne le détermine ni ne le conditionne intérieurement, et chaque homme sans exception aurait pu s'y heurter. C'est la forme du mythe antique. Voyez à côté la nécessité très profonde, fondée par un être tout entier et par le rapport de cet être au temps, dans le destin d'Othello, de Don Quichotte, de Werther. C'est — on l'a déjà dit — la différence entre la tragédie de situation et la tragédie de caractère. Mais cette antithèse se répète dans l'histoire elle-même. Chaque époque d'Occident a un caractère, chaque époque antique ne représente qu'une situation. La vie de·Gœthe avait une logique de destin, celle de César un hasard mythique. Shakespeare a introduit ici la logique d'abord; Napoléon est un caractère tragique, Alcibiade tombe dans des situations tragiques. L'astrologie, dans la forme où elle domina, du gothique au baroque, le sentiment cosmique même de ses négateurs, voulait s'emparer du cours de la vie future tout entière. L horoscope faustien, dont celui de Kepler pour Wallens-tein est peut-être l'exemple le plus connu, suppose chez l'être
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total à développer une direction unitaire et pleine de sens. L'oracle antique, toujours relatif à des cas individuels, est le symbole du hasard proprement insensé, le symbole du moment; il admet dans le cours de l'univers le ponctiforme et l'incohérent; dans l'histoire écrite ou vécue à Athènes, les paroles des oracles étaient tout à fait à leur place. Jamais Grec posséda-t-il la conscience d'une évolution historique vers un but quelconque? Avons-nous pu, sans cette conscience, réfléchir jamais sur l'histoire, faire l'histoire? Si on compare, aux époques correspondantes, les destinées d'Athènes et de la France depuis Thémistocle et Louis XIV, on trouvera que le style du sentiment historique et le style de la réalité sont les mêmes chaque fois : ici un maximum de logique, là-bas un maximum d'illogique.

On comprendra maintenant le sens dernier de ce fait significatif. L'histoire est la réalisation d'une âme, et le même style domine l'histoire que l'on fait et celle que l'on contemple. La mathématique antique exclut le symbole de l'espace infini, donc l'histoire antique aussi. Ce n'est pas en vain que la scène de l'être antique est la plus petite de toutes : la polis isolée. Il lui manque l'horizon et les perspectives — malgré l'épisode de l'expédition d'Alexandre, — exactement comme à la tribune des acteurs attiques avec son mur postérieur qui en limitait la scène. Comparez-la aux effets lointains de la diplomatie de cabinet et du capital en Occident 1 De même que les Hellènes et les Romains ne connaissaient dans leur cosmos et ne reconnaissaient comme réels que les plans antérieurs de la nature, niant très profondément l'astronomie chaldéenne, de même ils ne possédaient que des dieux domestiques, citadins ou champêtres, mais aucun dieu céleste1, de même aussi leur peinture se bornait aux plans antérieurs. Jamais Corinthe, Athènes ou Sikyon n'ont vu naître un paysage pictural avec un horizon de montagnes, des nuages qui passent, des villes lointaines. Sur tous leurs vases peints, on ne rencontre que des figures d'une particularisation euclidienne pour Ta satisfaction artistique de soi-même. Chaque groupe de frontons d'un temple est une construction en sénés, jamais en contrepoints. Mais dans la vie aussi, on ne vivait que des plans antérieurs. Le destin était ce qui heurtait tout à coup l'homme, non le « cours de la vie », et c'est ainsi qu'on créa a Athènes, à côté des fresques de Polygnote et de la géométrie de l'académie platonicienne, la tragédie au destin tout à fait dans le mauvais goût de la « Fiancée de Messine a. Le parfait non-sens de la fatalité aveugle, qu'incarné par exemple fa malédiction des Atrides, révélait à la psyché ahistorique de l'antiquité le sens de

son univers.

i. Helios n'est qu'une figure poétique. Il ne pottédait ni un temple, ni des statues, ni un culte. Selèni n'était pas davantage une déesse de la lune.
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Quelques exemples risqués, mais sur le sens desquels on ne se méprendra plus, pourront servir d'éclaircissement. Supposons que Christophe Colomb fût soutenu par la France au lieu de l'Espagne. Le fait était d'ailleurs probable pendant un certain temps. François Ier, maître de l'Amérique, eût alors reçu sans doute la couronne impériale à la place de Charles-Quint. La première période baroque, du Sacco di Roma aux traités de Westphalie, qui était un siècle espagnol dans la religion, la pensée, l'art, la politique et les mœurs — qui eût été en tout et pour tout la condition et la base du siècle de Louis XIV — eût donc reçu sa forme de Paris et non de Madrid. Au lieu de Philippe, Albe, Cervantes, Caldéron, Vélasquez, nous nommerions aujourd'hui les noms de grands Français — c'est ainsi sans doute qu'il faut parler ici de choses impossibles à saisir — qui n'ont pas vu le jour. Le style ecclésiastique, définitivement fixé jadis parJ'Espagnol Ignace de Loyola, dont l'esprit dominait le concile ι' ~ espagnol,

de cour d. . ——.._ ,_-Ί_ __ — dans ses traits essentiels jusqu après Bismarck; l'architecture baroque, la grande peinture, le cérémonial, la société aristocratique des grandes villes auraient eu poui représentants d'autres cerveaux profonds parmi la noblesse et le clergé, d'autres guerres que celles de Philippe II, un autre architecte que Vignola et une autre cour. Le hasard a choisi le geste espagnol pour la période tardive d'Occident; la logique intérieure de l'époque qui devait s'achever dans la grande Révolution — ou dans un événement analogue — resta intacte.

La Révolution française pouvait être représentée par un événement d'une autre forme et à un autre endroit, par exemple en Angleterre ou en Allemagne. Son « idée » — comme nous le verrons plus tard, — passage de la culture à la civilisation, triomphe de la ville mondiale anorganique sur la campagne organique, désormais devenue « province » au sens spirituel, était nécessaire en ce moment. Cet événement doit être désigné sous le nom d'époque, au sens ancien — aujourd'hui confondu avec celui de période. Un événement fait époque lorsqu'il marque un tournant nécessaire, un tournant de destin, dans le cours d'une culture. L'événement fortuit en soi, qui est l'image cristallisée de la superficie historique, pouvait se représenter par d'autres hasards correspondants, l'époque est nécessaire et prédéterminée. La question de savoir si un événement prend le nom d'époque ou d'épisode par rapport à une culture et au cours de celle-ci, est en connexion, comme on le voit, avec l'idée de destin et de hasard et, par conséquent aussi, avec la différence entre la tragédie « époquale » d'Occident et la tragédie épiso-dique de l'antiquité. On peut distinguer, en outre, des époques anonymes et des époques
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personnelles, selon leur type phyeionomique dans l'image de l'histoire. Aux hasards de premier rang appartiennent les grandes personnalités avec la puissance plastique de leur destin personnel, qui incorpore à'sa propre forme le destin de milliers de personnes, de peuplée ou de périodes entiers. Mais ce qui distingue les chevaliers d'industrie et les chanceux sans grandeur intérieure — comme Danton et Robespierre — des héros de l'histoire, c'est que leur destin personnel ne porte que des traite généraux. Malgré leur nom sonore, le type qui dominait ce temps n'était pas un des « Jacobins », mais tous les· « Jacobins ». Aussi la première partie de cette époque, la Révolution, était-elle absolument anonyme, tandis que k seconde, napoléonienne^ était au suprême degré personnelle. La force extraordinaire de ces phénomènes avait accompli en quelques années ce que l'époque antique correspondante (386-322), vague et incertaine, devait accomplir durant des décades entières de bouleversements souterrains. Il est de l'essence de toutes les cultures d'avoir, à chacun de leurs stades, d'abord la même possibilité et de réaliser ensuite le nécessaire soit dans la forme d'une grande personnalité (Alexandre, Dioclétien, Mohammed, Luther, Napoléon), soit d'un événement presque indicible d'une forme intérieure significative (guerres du Pélo-nèse, de Trente ans, de la succession d'Espagne), ou bien d'une

ponèse,
. .
évolution obscure et inachevée (période des Diadpques, des«Hycsos,
de l'interrègne allemand). C'est déjà une question de style histo
rique — donc tragique — de savoir quelle forme a pour elle la proba
bilité.

V Amérique du

ι Je rappelle le mot de Canning au début du xts« siècle : * V-A———,_, — Sud libre — et si possible anglaise! » Jamais instinct expansionniste n'est parvenu à s'exprimer avec plus de pureté.

Le tragique dans la vie de Napoléon — il est encore à découvrir par un poète assez grand pour le comprendre et le figurer, — c'est que lui, dont 1 être s'est éveillé en combattant la politique anglaise, la plus digne représentante de l'esprit anglais, ait précisément par ce combat achevé la victoire de l'esprit anglais sur le continent, qui était alors assez puissant, dans sa forme de « peuples libérés », pour le vaincre et l'envoyer mourir à Sainte-Hélène. Ce n'était pas lui le fondateur du principe expansionniste. Celui-ci était un rejeton du puritanisme dans l'entourage de Cromwell, qui avait appelé à la vie l'empire colonial anglais], et c'était aussi depuis cette journée de Valmy comprise du seul Goethe, comme le montre sa parole célèbre au soir de la bataille, grâce à l'intermédiaire de cerveaux éduqués à l'anglaise, comme Rousseau et Mirabeau, la tendance des armées révolutionnaires qui étaient poussées en avant par des idées de philosophes absolument anglais. Ce n'est pas Napoléon qui avait ces idées, mais elles l'ont formé et, quand il monta sur le trône, il lui fallut les poursuivre contre la seule puissance, l'Angleterre notamment, qui les voulait de même. Son Empire est une œuvre de sang français, mais de style anglais. C'est en Angleterre, grâce à Locke, Shaftesbury, Clarke, Bentham surtout, que la théorie de la « civilisation européenne », de l'hellé-
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nisme occidental, est née et elle passa à Paris par l'intermédiaire de"Bayle, Voltaire, Rousseau. Au nom de cette Angleterre du parlementarisme, de la morale d'affaires et du journalisme, on s'est battu à Valmy, à Marengo, à Smolensk et à Leipzig, et l'esprit anglais a triomphé dans toutes ces batailles — de la culture française d Occident1. Le premier consul n'avait nullement le dessein d'annexer à la France l'Europe d'Occident; il voulait d'abord — la pensée d'Alexandre au seuil de chaque civilisation I — substituer à l'anglais un empire colonial français et donner ainsi à la suprématie politico-militaire de la France dans le domaine culturel d'Occident une base à peine attaquable. C'eût été l'Empire de Charles-Quint, où le soleil ne se couchait pas, dirigé cette fois de Paris malgré Colomb et Philippe II et organisé en unité, qui n'est plus désormais chevaleresque et cléricale, mais économique et militaire. Telle était — peut-être — l'intention du destin dans la mission de Napoléon. Mais la paix de Paris (1763) avait tranché déjà la question contre la France, dont les immenses projets échouèrent chaque fois contre des hasards insignifiants : elle échoua d'abord devant Saint-Jean d'Acre à la résistance d'une poignée de canons débarqués à temps par les Anglais; puis après la paix d'Amiens, au moment où elle possédait toute la vallée du Mississipi jusqu'aux grands lacs et nouait des relations avec Tippo Sahib, qui défendait alors les Indes Orientales contre les Anglais, à cause d'une fausse manœuvre de son amiral l'obligeant à interrompre une entreprise soigneusement préparée; enfin en voulant tenter un nouveau débarquement en Orient, après avoir francisé l'Adriatique par l'occupation de la Dalmatie, de Corfou et de toute l'Italie et négocié avec le Schah de Perse une action contre les Indes, aux caprices de l'empereur Alexandre qui aurait sans doute protégé quelquefois — et assuré alors avec succès — une marche sur l'Inde. Ce n'est qu'après l'échec de toutes ces combinaisons extra-européennes que Napoléon avait choisi, comme ultima ratio de sa lutte contre 1 Angleterre, la conquête de l'Allemagne et .de l'Espagne qui étaient précisément les pays où ses idées anglo-révolutionnaires s'étaient maintenant tournées contre lui, leur représentant, et qu'il avait ainsi accompli le pas qui rendait sa présence superflue 2.

Il appartient au hasard de l'image historique de savoir si le système de colonisation universelle préconisé un jour par l'Espagne a reçu aujourd'hui l'empreinte anglaise ou française, et si les « États-Unis d'Europe », correspondant alors à l'empire des Dia-doques, désormais à l'avenir de {'Imperium Romanum, s'étaient réalisés par lui en monarchie militaire romantique à base démo-

1. La culture occidentale mûre était absolument française et née depuis Louis XIV de la culture espagnole. Mais dès le règne de Louis XV, le parc anglais a vaincu le français; la sentimentalité, l'esprit, la mode et les formes de société à Londres celles de Versailles; Hoganh Watteau, le mobilier de Chippendale et la porcelaine de Wedgwood ceux de Boulle et de Sèvres.

2. Hardenberg a réorganisé la Prusse dans un esprit strictement anglais, ce qui lui attira les reproches sévères de Frédéric-Auguste de Marwitz. De même, la réforme militaire de Scharnhorst est une espèce de < retour à la nature > dans le sens de Rousseau et de la Révolution française, à rencontre des années permanentes qu'avaient connues les guerres dynastiques au temps de Frédéric le Grand.
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cratique, ou se réaliseront au xxie siècle par un homme d'affaires césanque en organisme économique. Les succès de Napoléon, ses revers qui cachaient chaque fois une victoire anglaise de la civilisation sur la culture; son empire, sa chute, « la grande nation »; l'émancipation épisodique de 1 Italie qui, en 1796 comme en 1859, n'a changé que le costume politique d'un peuple depuis longtemps insignifiant; la destruction de l'empire allemand, cette épave du gothique, sont des phénomènes de surface derrière lesquels se trouve fa grande logique véritable et invisible de l'histoire; et c'est dans le sens de cette logique que l'Occident a accompli alors, par la civilisation anglaise, la ruine de sa culture parvenue, dans la forme française, dans Γ« Ancien régime », à son achèvement. Comme symboles de tournants historiques « contemporains », la prise de la Bastille, Valmy, Austerlitz, Waterloo et l'essor de la Prusse correspondent donc dans l'antiquité aux batailles de Chéronée et de Gaugaméla, à l'expédition de l'Inde et à la victoire romaine de Sentinum, et l'on comprend que dans les guerres et les catastrophes politiques, matière fondamentale de notre recherche historique, l'essentiel d'un combat ne soit pas la victoire, ni le but d'une révolution la paix.

18

Celui qui s'est assimilé la substance de ces pensées comprendra combien la forme figée du principe de causalité, d'abord propre aux états de culture entièrement tardifs, puis exerçant sur l'image cosmique une action d'autant plus tyrannique, est fatale à la véritable expérience de l'histoire. Kant a défini très prudemment la causalité comme une forme nécessaire de la connaissance, et l'on ne saurait trop insister sur ce fait qu'il entendait par là l'étude rationnelle de l'univers ambiant humain exclusivement. On a volontiers entendu le mot de nécessité, mais on a oublié qu'il restreignait son principe à un domaine particulier de la connaissance, excluant précisément l'expérience historique vivante par l'intuition et le sentiment. Connaissance des hommes et connaissance scientifique sont par essence tout à fait incomparables. Mais tout le xixe siècle s'est efforcé d'effacer la limite entre la nature et l'histoire au profit de la première. Plus on voulait penser en historien, plus on oubliait que la pensée n'était pas de mise ici. En appliquant, par la violence, au vivant le schéma figé d'un rapport spatial et antitemporel de cause à effet, on a transposé dans l'image sensible de la superficie historique les lignes constructives de l'image naturelle physique et personne n'a senti — parmi les esprits tardifs, citadins, habitués à la contrainte de la pensée causale — la profonde absurdité d'une science qui, par une incompréhension méthodique, tâchait de saisir un devenir organique comme le mécanisme d'un devenu. Or, le jour n'est pas plus la cause de la nuit que la jeunesse de la vieillesse ou la fleur du fruit. Tout ce que nous saisissons par l'esprit a une cause, tout ce que nous appréhendons avec une certi-


tude intérieure comme organisme a un passé. La cause marque le « cas » qui est possible partout et dont la forme intérieure est constante, quels que soient le moment, le nombre et en général la possibilité de ses manifestations; le passé marque l'événement qui s'est produit une fois et qui ne se répétera jamais. Et selon que vous saisirez en critique conscient ou en physionomiste involontaire une parcelle de l'univers ambiant, vous tirerez vos déductions d'une expérience technique ou d'une expérience de la vie, et par conséquent votre but sera une cause atemporelle dans l'espace ou une direction qui va d'hier à aujourd'hui et à demain.

Mais l'esprit de nos grandes villes ne veut pas procéder ainsi. Entouré d'une technique mécanique qu'il a lui-même créée en arrachant à la nature son secret le plus dangereux, la loi, il veut
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conception matérialiste de l'histoire régnent nature causale, d'où cette conséquence qu'on s'est permis de poser des idéals utilitaires de « lumières », d humanité, de paix perpétuelle, comme étant les buts de l'histoire universelle accessibles par une « évolution progressive ». Mais dans ces projets de vieillard, le sentiment du destin était mort en même temps que le courage et l'audace juvéniles qui se précipitent pleins d'avenir et de générosité au-devant d'une décision obscure.

Car la jeunesse seule a un avenir, est un avenir. Mais cette énigma-tique musique verbale signifie la direction du temps, le destin, Le destin est toujours jeune. Celui qui le remplace par une chaîne de causes et d'effets voit aussi pour ainsi dire quelque chose de vieux et de passé même dans le non-encore-réalisé. La direction y manque. Mais l'homme surabondant de vie qui va au-devant des événements n'a besoin de rien savoir de leur but et de leur utilité. Il se sent lui-même comme étant le sens des événements. Telle fut la foi en l'étoile qui n'a pas quitté César et Napoléon, qui ne quitte pas les grands hommes actifs d'une autre espèce et qui est très profondément ancrée, malgré toute la mélancolie des jeunes années, dans chaque enfance, dans chaque jeune génération, chaque jeune peuple, chaque jeune culture et, par delà l'histoire entière, chez tous les actifs et contemplatifs qui restent jeunes en dépit de leurs cheveux blancs, plus jeunes que toute tendance, si précoce soit-elle, à l'opportunité — atemporelle. La signification sentie de l'univers ambiant, chaque fois momentané, s'éveille donc aussi dans les premiers jours de l'enfance qui ne voit de réalité que dans les personnes et les choses, et elle s'élargit, image muette et inconsciente, jusqu'à devenir l'expression générale et vécue de la culture entière à ce stade, dont les seuls interprètes sont les connaisseurs de la vie et les grands historiens.

L'impression immédiate du présent se distingue ici de l'image du passé, qui ne peut qu'être remémoré dans Γ esprit, donc comme l'univers qui se fait de l'univers achevé. Sur le premier s'ouvre le regard expérimenté de l'homme d'action, de l'homme d'État et du général; sur le second, le regard contemplatif de l'historien et du
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poète. Le premier s'appréhende pratiquement par la souffrance ou l'action, le second tombe au pouvoir de la chronologie comme d'un grand symbole du passé irrévocable1. Nous regardons en arrière et nous vivons en avant, à la rencontre de l'imprévu; mais l'image de l'événement unique -se pénètre maintenant, depuis l'expérience technique de la première enfance, de traits du prévisible qui dohnent une image naturelle conforme à la loi et soumise au calcul, non au tact physionomique. Nous concevons une pièce de gibier comme un être animé, et aussitôt après, comme une provision de bouche; nous voyons dans un éclair un danger ou une décharge électrique. Et cette seconde image, tardive et pétrifiée, domine de plus en plus la première dans les grandes villes : l'image du passé se mécanise, se matérialise, et on en tire pour le présent et l'avenir une somme de règles causales. On croit à des lois historiques et à une expérience rationnelle de ces lois.

Mais la science est toujours science de la nature. Le savoir causal, l'expérience technique n'existent que pour le devenu, l'étendu, le connu. La vie est à l'histoire ce que le savoir est à la nature — à l'univers sensible qui est conçu comme élément, considéré dans l'espace et figuré d'après la loi de cause à effet. Y a-t-il donc en général une science de l'histoire ? Nous rappellerons que, dans chaque image cosmique personnelle, qui ne peut être que plus ou moins approchée de l'image idéale, il apparaît toujours quelque chose des deux : pas de « nature » sans accenti vivants, pas d'« histoire » sans accents causaux. Car au sein de la nature, des essais de même espèce produisent sans doute le même résultat conforme à la loi, mais chacun de ces essais est un événement historique qui a une date et qui ne revient jamais. Et dans l'histoire, les dates du passé — noms et figures chronologiques pu statistiques — forment une matière figée. Les faits « sont établis » même quand ils sont ignorés. Tout le reste, là comme ici, est image, theoria; mais 1 histoire est Γ« être en image o même, dont la masse des faits n'est que la servante; la nature est la théorie qui sert à conquérir cette masse comme but propre.

Il n'y a donc pas une science de l'histoire, mais une ère-science pour l'histoire, qui constate ce qui a existé. Pour le regard historique lui-même, les dates sont toujours des symboles. La recherche scientifique, au contraire, n'est que science. Elle ne veut, parce que technique d'origine et de but, découvrir que des dates, des lois d'espèce causale, et dès qu'elle jette un coup d'oeil sur autre chose, elle est déjà devenue une métaphysique, une sorte de surnature. C'est bien pour cette raison que les dates de l'histoire et les dates de la nature sont de deux sortes. Les secondes reviennent sans cesse, les premières jamais. Les secondes sont des vérités, les premières des faits. Les « hasards » et les « destins » ont donc beau paraître

i. Qui peut se servir de signes mathématiques, précisément parce qu'il est soustrait au temps. Ces nombres figés signifient pour notre œil le destin d'autrefois.
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apparentés dans l'image de tous les jours, au fond tous deux appartiennent à des univers différents. Assurément, l'image historique d'un homme —et donc cet homme même — est d'autant plus superficielle que le hasard tangible y règne plus résolument, et il est sûr aussi, par conséquent, qu'une science historique est d'autant plus vide qu'elle épuise son objet en constatant des rapports purement réels. Plus vous vivrez l'histoire en dedans, plus rares seront vos impressions « causales » et plus sûrement vous en sentirez l'insignifiance totale. Examinez les écrits scientifiques de Goethe et voue découvrirez avec étonnement la représentation d'une nature vivante, sans formules, sans lois, presque sans une trace de causalité. Le temps n'est pas pour lui une distance, mais un sentiment. Le savant pur, qui analyse et classe simplement en critique, qui ne perçoit ni ne sent, ne possède guère le don de vivre ce qu il y a ici de suprême et de très profond. Mais l'histoire l'exige et cela justifie le paradoxe : qu'un historien est d'autant plus grand qu'il est étranger à la science propre.

Un schéma pourra résumer ce qu'on vient de dire : Ame.  ———————————————>- Univers.

Étendue.

Connaître causalement constamment possible.

« Vérité ».

Critique systématique (Intellect).

Vie, Direction.

Vivre le destin, une fois possible, irrévocable.

[image: image29.png]





Être éveillé dominant l'être : Image cosmique de la nature.

Méthodes scientifiques.

Religion, science naturelle.

Théoriquement : Mythe,

Dogme, Hypothèse. Pratiquement   :   culte,   technique.

« Faits ». Tact physionomique (Instinct)

Être éveillé servant l'être : Image cosmique de l'histoire.

Expérience de la vie. Image du passé; figurer par l'intuition (Historiens, Tragédiens) :

Recherche du destin.

Direction vers l'avenir; figurer

par l'action (Politiciens) :

Être un destin.

A-t-on le droit de poser un groupe de faits sociaux, religieux, physiologiques, éthiques comme « cause » d'un autre ? Au fond, l'historien rationaliste et plus encore le sociologue moderne ne connaissent pas d'autre méthode. C'est ce qu'ils appellent comprendre l'histoire et en approfondir la connaissance. Mais il existe pour le civilisé en réalité toujours le but rationnel. Sans lui, son uni-
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vers n'a pas de sens. Et elle n'est certes pas sans comique la liberté non physique de choisir les causes fondamentales. L'un choisira tel groupe, l'autre tel autre comme prima causa — source inépuisable de polémique réciproque — et tous deux bourreront leurs œuvres de prétendues explications sur le cours de l'histoire dans le style des enchaînements naturels. Schiller a, par une de ses immortelles banalités, le rythme de l'action cosmique qui se perpétue par « la faim et l'amour », donné à cette méthode une expression classique. Et le xixe siècle, qui alla du rationalisme au matérialisme, lui a décerné le prix canonique. Ainsi fut mis en tête le culte de l'utilitarisme. Darwin au nom du siècle lui sacrifia la doctrine naturelle de Goethe. La logique organique des faits de la vie fut remplacée — sous une enveloppe physiologique — par une logique mécanique. Hérédité, adaptation, sélection des espèces sont des causes opportunes de substance purement mécanique. Aux enchaînements historiques se substitue le mouvement « dans l'espace ». Mais existe-t-il des « processus » historiques, psychiques et en général vivants ? Les « mouvements » historiques, comme le siècle des lumières ou la Renaissance, ont-ils des éléments communs avec le concept naturel du mouvement ? Le mot processus avait supprimé le destin. Le secret du devenir était dévoilé. Plus de structure tragique, mais une seule structure mathématique des événements cosmiques. Désormais, l'historien « exact » supposera qu'il y a dans l'image historique une succession d'états de type mécanique, que ces états sont accessibles à l'analyse rationnelle, comme une expérience physique ou une réaction chimique et que, par conséquent, les raisons, moyens, voies, buts doivent représenter à la surface visible de l'univers un tissu ferme et tangible. L'image est simplifiée à ravir. Et il faut avouer que, pour la vanité suffisante de l'observateur — pour sa personne et pour son image cosmique — cette hypothèse est plausible.

Faim et Amour1 — telles sont maintenant les causes mécaniques des processus mécaniques dans la « vie des peuples ». Problèmes sociaux et problèmes sexuels — tous deux relevant d'une physique ou d'une chimie de la vie publique, trop publique — deviennent le thème évident de la science historique utilitaire, et donc aussi de la tragédie correspondante. Car le drame social est de toute nécessité le voisin de l'histoire matérialiste. Et ce qui était destin au sens suprême, dans les « Affinités électives », n'est plus qu'un problème sexuel dans la « Femme de la Mer ». Ibsen et tous les poètes intellectuels de nos grandes villes ne poétisent pas. Ils construisent, et leurs échaufaudages s'étendent d'une première cause à un dernier effet. Les pénibles luttes d'artiste que soutenait Hebbel avaient toujours pour but de bannir de sa nature, plus critique qu'intuitive, cet élément absolument prosaïque et — d'être poète malgré lui. — D'où son penchant exagéré, totalement antigœthéen, aux motivations des événements. Motiver signifie ici, chez Hebbel comme chez Ibsen, vouloir figurer causalement le tragique. Il arrivait à

i. Les racines métaphysiques de l'économie et de la politique qui en forment la base sont indiquées au tome II.


Hebbel de parler de tournevis dans ht motivation d'un caractère; il a analysé et transformé l'anecdote jusqu'à en faire un système, une démonstration d'un cas particulier; il suffit de le suivre dans la forme donnée par lui à l'histoire de Judith. Shakespeare l'eût prise telle qu'eue était, et le charme physionomique d'un événement authentique lui eût révélé le mystère cosmique. Mais le conseil de Goethe : « Ne cherchez rien derrière les phénomènes; ils sont eux-mêmes la doctrine » ne pouvait plus être entendu dans le siècle de Marx et de Darwin. On n'était pas plus capable de lire un destin dans la physionomie du passé que de figurer un destin pur dans la tragédie. Ici et là, le culte de l'utile a imposé un'but tout différent. Il faut démontrer en figurant quelque chose. Il faut « traiter » des « problèmes » du temps, « résoudre » des problèmes sociaux opportuns. La scène comme l'œuvre historique en sont les moyens. Si inconscient que cela puisse être, le darwinisme a prêté à la biologie une influence politique. C'est une activité démocratique qui a pénétré en quelque manière dans le fluide originel hypothétique, et la lutte des vers de terre pour l'existence a donné aux bipèdes arrivés à la vie tout court un bon enseignement.

Cependant, les historiens auraient dû s'instruire aux leçons de prudence de ceux qui précisément sont les représentants de la science la plus mûre et la plus rigoureuse : la physique. La méthode causale étant accordée, c'est la manière superficielle dont on l'emploie qui est injurieuse. On manque ici de discipline spirituelle, de profondeur du regard, sans parler du scepticisme inhérent au mode d'emploi des hypothèses physiques1. Car le physicien considère ses atomes et ses électrons, ses courants et ses foyers d'énergie, l'éther et la masse, non avec la foi du charbonnier des laïques et des monistes, mais comme des images qu'il soumet aux rapports abstraits de ses équations différentielles représentées par des nombres invisibles, tout cela avec une certaine liberté du choix entre plusieurs théories, sans y chercher d'autre réalité que celle des signes conventionnels a. Et il sait qu'en marchant sur cette voie, la seule possible pour sa science, hormis les expériences sur la •structure technique de l'univers ambiant, il ne pourra atteindre qu'à l'interprétation symbolique de cet univers — rien de plus — assurément pas à la « connaissance » au sens optimiste populaire. Connaître l'image de la nature — création et reproduction de l'esprit et son alter ego dans le domaine de l'étendue — c'est se connaître soi-même.

La physique est ndtre science la plus mûre comme la biologie, qui étudie l'image de l'être organique, est par sa substance et sa méthode notre science la plus faible/ La réalité de la recherche historique,

1. La formation d'hypothèses a lieu déjà avec beaucoup moins d'hésitation en chimie, à cause de sa patenté restreinte avec la mathématique. Un château de cartes de représentations, comme on en volt dans les recherches actuelles sur la structure de l'atome (Cf. par ex. M. Born : Der Aufbau der Materie, 1920) serait impossible dans l'entourage de la théorie électromagnétique de la lumière, dont les auteurs gardaient constamment une conception claire de la limite entre la connaissance mathématique et sa figuration par une image — et par rien de plus.

2. Entre ces images et les désignations d'une table intercalaire, il n'y a aucune différence essentielle.
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comme physionomique pure notamment, ne peut être élucidée que par le cours des études naturelles de Goethe. Fait-il de la minéralogie : aussitôt ses vues se condensent en image de l'histoire terrestre, où son granit favori prend à peu près le même sens que celui que je donne, dans l'histoire des hommes, à l'élément primaire humain. Examine-t-il des plantes connues : il voit s'ouvrir devant lui le phénomène primaire de la métamorphose, forme primaire de l'histoire de tout être végétal, et il arrive ensuite à ces vues étrangement profondes sur la tendance verticale et spirale de la végétation, qui n'ont pas encore été comprises même aujourd'hui. Ses études sur les Os, absolument orientées vers la perception intuitive du vivant, le mènent à découvrir l'os intermaxillaire chez l'homme et à en déduire que le crâne des vertébrés est le développement de six vertèbres. Nulle part, il n'est question de causalité. Il sentait la nécessité du destin telle qu'il la exprimée dans ses « Paroles orphiques » :

« Faut que tu sois ainsi, nul n'échappe à sa tête. Ainsi dit Apollon, ainsi dit le prophète. Développe en vivant la forme empreinte en toi Que ne peut morceler ni temps, ni roi, ni loi. »

*

La simple chimie des étoiles, le côté mathématique des observations physiques, la physiologie proprement dite le préoccupaient très peu, parce qu'ils sont systématiques, expérience du devenu, de la mort, du figé. Et c'est là la source de sa polémique contre Newton — incident où tous deux ont raison : l'un connaissait le processus naturel et conforme à la loi, de la couleur morte; l'autre, l'artiste, avait l'expérience intuitive et sensible. L'antithèse des deux univers apparaît ici au jour, et je vais maintenant la résumer dans toute son acuité.

L'histoire est caractérisée par le fait une fou réel, la nature par l'être toujours possible. Tant que j'observe l'image de l'univers ambiant pour savoir selon quelles lois il faut qu'elle se réalise, sans me demander si cette réalisation a lieu ou pourrait seulement avoir lieu, si elle est atemporelle par conséquent, je suis un naturaliste, je fais de la science pure. Il est tout à fait indifférent, pour la nécessité d'une loi naturelle — et il n'y en a pas d'autre — qu'elle apparaisse très souvent ou ne se manifeste jamais, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du destin. Des milliers de combinaisons chimiques ne se produisent jamais et ne seront jamais réalisées, mais elles sont démontrées comme possibles et par conséquent elles existent — pour le système fixe de la nature, non pour la physionomie de l'univers qui tourne. Un système se compose de vérités, une histoire repose sur des faits. Les faits se succèdent, les vérités se déduisent; ainsi diffère le quand du comment. IL a éclairé : voilà un fait qu'on peut indiquer du doigt sans parler. — S'il éclaire, il tonnera : voilà qui exige, pour s'exprimer, une proposition. L'expérience vivante peut se passer du verbe, la connaissance systématique est impossible sans mots. « II n'y a de définissable, disait un jour Nietzsche,


que ce qui n'a pas d'histoire. » Mais l'histoire est un événement présent, avec un trait dans l'avenir et un regard sur le passé. La nature est au delà de tout temps, elle a le caractère d'étendue, mais sans direction. En elle règne la nécessité mathématique, dans l'histoire la nécessité tragique.

Dans la réalité de l'être éveillé les deux univers, celui de l'observation et celui de l'abnégation, se croisent comme la chaîne et la t'rame qui « forment » l'image dans un tapis de Brabant. Chaque loi doit, pour avoir en général une existence pour l'entendement, avoir été une fois découverte, c'est-à-dire vécue par une décision du destin dans le cadre de l'histoire spirituelle; chaque destin apparaît sous un vêtement sensible — personnes, actes, scènes, gestes — où des lois naturelles sont en œuvre. La vie de l'homme primitif était vouée à l'unité démonique du destin; dans la conscience de l'homme des cultures mûres, la contradiction est impossible à taire entre telle image primitive et telle autre tardive; chez le civilisé, le sentiment tragique de l'univers est tué par l'instinct mécanisateur. Histoire et nature s'opposent en nous comme la vie à la mort et le destin éternel devenir à l'espace éternel devenu. Dans l'être éveillé, devenir et devenu se disputent la primauté de l'image cosmique. La forme suprême et très mûre des deux méthodes, possibles seulement aux grandes cultures, apparaît dans l'âme antique par l'opposition entre Platon et Aristote, dans l'âme occidentale par celle entre Goethe et Kant : pure physionomique de l'univers perçue intérieurement par l'âme d'un éternel enfant, ou pure systématique de la nature connue par l'intelligence d'un éternel vieillard.

20

Et c'est ici que je vois désormais le dernier grand problème de la philosophie occidentale, le seul réservé encore à la sagesse grisonnante de la culture faustienne et qui semble prédestiné par une évolution séculaire de notre psyché. Aucune culture n'est libre de choisir la voie et l'attitude de sa pensée; mais ici, pour la première fois, une culture peut prévoir quelle voie le destin a choisie pour elle.

J'entrevois une méthode de recherche historique au sens suprême, qui est spécifiquement occidentale, absolument inédite jusqu'à ce jour et nécessairement étrangère à l'âme antique comme à toute autre. Vaste physionomique de l'être total, morphologie de l'histoire de tout ce qui est humain, poursuivant sa route jusqu'aux idées dernières et les plus hautes; devoir de scruter le sentiment cosmique non de son âme seule, mais de toutes les âmes, en qui se sont manifestées en général de grandes possibilités et dont l'expression dans l'image du réel sont les cultures particulières. Ce coup d'oeil philosophique, auquel nous donnent droit et à nous seuls la mathématique analytique, la musique contrepointique et la peinture perspective, suppose par delà les talents du philosophe systéma-
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tique, dépassé de très loin, le regard d'un artiste, mais d'un artiste qui sent se fondre entièrement, en une profonde infinité de rapports mystérieux, l'univers sensible et concret qui l'environne. Ainsi sentait Dante, ainsi Goethe.

Dégager du tissu des événements cosmiques une période millénaire de culture organique comme unité, comme personne, et la comprendre dans ses conditions spirituelles les plus profondes : tel est le but. Saisir les grands traits du destin sur le visage d'une culture, en tant qu'individualité humaine d'un ordre suprême, comme on saisit les traits d'un portrait de Rembrandt ou d'un buste de César : telle est la nouvelle méthode de percevoir et de comprendre. Ce qui se voit dans l'âme d'un poète, d'un prophète, d'un penseur, d'un conquérant : on a déjà essayé de le savoir; mais pénétrer dans l'âme antique, égyptienne ou arabe en général, afin d'en revivre l'expression totale dans les hommes et les situations typiques, dans la religion et la politique, dans le style et la tendance, dans la pensée et les mœurs : c'est là la nouvelle méthode d'« expérience de la vie ». Chaque époque, chaque grande figure, chaque divinité, les villes, les langues, les nations, les arts, tout ce qui a jamais existé et existera est un trait physionomique d'une symbolique suprême, que le connaisseur d hommes doit interpréter dans un Sens tout à fait nouveau. Poésies et batailles, fêtes d'Isis et de Cybèle ou messes catholiques, hauts fourneaux et combats de gladiateurs, derviches et darwinistes, voies ferrées et voies romaines, « progrès » et Nirvana, journaux, troupeaux d'esclaves, finances, machines, tout est au même titre signe et symbole de l'image cosmique du passé, qu'une âme se rappelle en y attachant une signification. « Tout périssable n'est qu'une parabole. » Parabole qui cache des solutions et des perspectives qu on n'a même pas encore soupçonnées. Les questions obscures seront éclaircies, qui sont à la base des plus profonds de tous les sentiments primaires, de toute peur et nostalgie, et que la volonté de comprendre a voilées dans les problèmes de temps, de nécessité, d'espace, d'amour, de mort, de cause première. Il y a une musique grandiose des sphères qui demande à être entendue, que quelques-uns de nos plus profonds esprits entendront. La physionomique de l'histoire universelle deviendra la dernière philosophie faus tienne.


III

LE MACROCOSME

I. —

la symbolique de l'image cosmique et le problème

de l'espace.

Donc la notion d'histoire universelle d'espèce physionomique s'élargit pour devenir l'idée d'une symbolique qui embrasse tout. Le rôle de l'historien, au sens requis ici, consiste à examiner l'image de ce qui fut un jour vivant et qui est aujourd'hui passé et à en constater la forme et la logique intérieures. L'idée de destin est la suprême limite où il puisse atteindre. Mais quelle que soit la direction nouvelle et large qu'il donne ici à sa recherche, celle-ci ne pourra toutefois être qu'un fragment et une base pour une étude encore plus large. A côté d'elle, il existe une science naturelle aussi fragmentaire et aussi bornée dans ses relations causales. Ni le « mouvement » tragique, ni le « mouvement » technique — s'il est permis de caractériser ainsi les sources premières du vécu 'et du connu — n'épuiseront le vivant lui-même. Il y a pour nous une expérience de la vie et une expérience rationnelle aussi longtemps que nous sommes éveillés, mais nous vivons aussi quand l'esprit et les sens dorment. La nuit a beau fermer tous les yeux, le sang ne dort pas. Nous sommes mus au sein du mouvement — c'est ainsi que nous cherchons à concrétiser par un mot fondamental de la connaissance naturelle l'inexprimable dont nous possédons à des heures profondes une certitude intérieure; mais seuls les êtres éveillés voient dans ceci et cela deux choses irréductibles. Chacune de nos émotions a une expression, chaque impression étrangère fait impression sur nous; ainsi tout ce dont nous avons conscience, sous quelque forme que ce soit, âme et univers, vie et réalité, histoire et nature, loi, sentiment, destin, Dieu, avenir et passé, présent et éternité, a encore pour nous un sens très profond, et le moyen unique et extrême de saisir cet incoercible consiste en une espèce de métaphysique, pour laquelle tout ce qui existe a la signification d'un symbole.

Les symboles sont des signes sensibles, des impressions der-
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nières, indivisibles et surtout involontaires, qui ont une significa
tion déterminée. Un symbole est un trait de la réalité qui, pour
des hommes dont les sens sont éveillés, désigne avec une certitude
intérieure immédiate quelque chose d'impossible à communiquer
rationnellement. Un ornement dorique, vieil-arabe, vieux-roman,
la forme de la maison paysanne, de la famille, du commerce entre
les hommes, les costumes, les exercices du culte, mais aussi le
visage, l'allure et l'attitude d'un homme, d'une classe ou d'un
peuple entier, les espèces de langues et les formes d'habitation de
tous les hommes et des animaux et, par delà toutes ces formes, le
langage muet de la nature entière avec ses forêts, ses pâturages, ses
troupeaux, ses nuages, ses étoiles, ses nuits claires et ses tempêtes,
ses plantes qui fleurissent et se fanent, ses sites proches et lointains,
sont des impressions symboliques du cosmique sur nous qui
sommes éveillés et qui entendons bien ce langage aux heures de
recueillement; et d'autre part, c'est le sentiment d'une compré
hension de même espèce qui distingue de l'humanité générale et
les enchaîne ensemble les familles, les classes, les races et finale
ment les cultures entières.
'

II ne sera donc point question ici de savoir ce qu'un univers « est », mais ce qu'il signifie pour l'être vivant qu'il entoure. L'état éveillé crée entre ceci et cela une solution de continuité. Nous vivons ceci comme propriété, nous expérimentons cela comme altérité. C'est la division de l'âme et de l'univers comme les deux pôles de la réalité, qui renferme non seulement des résistances, causalement saisies par nous comme choses et qualités, et des émotions où nous sentons agir des êtres et des noumènes « tout comme nous-mêmes », mais en outre Quelque chose qui abroge pour ainsi dire ces divisions. La réalité — 1 univers par rapport à une âme — est pour chaque individu la projection du dirigé sur l'étendue, elle est la propriété reflétée sur l'altérité, elle me signifie moi-même. Par un acte aussi créateur qu'inconscient — ce n'est pas « moi » qui réalise le possible, mais « on » le réalise par moi — un pont symbolique s'établit entre ce vivant-ci et ce vivant-là. De l'ensemble des éléments sensibles et intériorisés naît subitement et avec une nécessité parfaite « Γ » univers que l'on comprend, « le seul » univers qui existe pour chaque individu.

C'est pourquoi il y a autant d'univers que d'êtres vivants éveillés et de groupes d'êtres vivants sentant le lien qui les unit; et dans l'être de chacun de ces vivants, l'univers prétendu unique, indépendant et éternel — que chacun croit posséder en commun avec son voisin — est un événement toujours nouveau, qui n'arrive qu'une fois et ne se répète jamais.

Une série de degrés de la conscience commence aux premières visions obscures de l'enfant, où il n'existe encore ni univers clair pour une âme, ni âme sûre d'elle-même au sein de cet univers, et elle aboutit aux espèces suprêmes des états raffinés, dont seuls sont capables les hommes des civilisations entièrement mûres. Cette gradation est en même temps évolution de la symbolique depuis la matière de la signification de toutes choses jusqu'à l'apparition des
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signes individuels et déterminés. Ce n'est pas seulement lorsque je considère l'univers comme rempli de significations énigmatiques, à la manière de l'enfant, du rêveur ou de l'artiste; ce n'est pas non plus seulement lorsqu'à l'état éveillé, je néglige de concentrer sur lui toute mon attention d'homme pensant et agissant — état beaucoup plus rare qu'on ne le pense, même dans la conscience du véritable penseur et de l'homme d'action — mais c'est toujours et à tout instant, aussi longtemps qu'on puisse parler de vie éveillée en général, que je prête à ce qui est hors de moi la substance de tout moi-même, depuis les impressions à demi rêveuses du naturisme jusqu'à l'univers figé des lois causales et des nombres, qui se superpose au premier et 1 enchaîne. Mais même le pur royaume des nombres ne manque pas de cet élément symbolique, et c'est précisément de lui que sont nés les signes dont la pensée réfléchie revêt le» significations ineffables du triangle, du cercle, des nombres 7 et 12.

Telle est l'idée du Macrocosme, réalité comme ensemble de tous les symboles par rapport à une âme. Rien n'est excepté de cette qualité du significatif. Tout ce qui est est aussi symbole. Depuis le phénomène corporel — visage, figure, attitude des individus, des classes, des peuples — où on T'a toujours su, jusqu'aux prétendues formes éternelles et universelles de la connaissance, de la mathématique et de la physique, tout parle de la nature d'une âme déterminée et d'aucune autre. Mais c'est de la parenté plus ou moins grande entre deux univers individuels, dans la mesure où ils sont vécus par des hommes d'une culture ou communauté psychique, que dépend la transmissibilité plus grande ou plus restreinte de la vision, de la sensation, de la connaissance, c'est-à-dire de la forme figurée dans le style de l'être propre par les moyens d'expression de la langue, de 1 art, de la religion, par les sons des mots, les formules, les signes, qui sont eux-mêmes des symboles. En même temps apparaît ici la limite invincible au delà de laquelle on ne peut réellement ni transmettre quelque chose à des vivants étrangers, ni comprendre leurs manifestations vivantes. Le degré de parenté des deux univers formels permet de décider où la compréhension finit et où l'illusion commence. Il est certain que nous ne pouvons comprendre que très imparfaitement l'âme des Indous et des Égyptiens — manifestée dans leurs hommes, leurs mœurs, leurs divinités, leurs mots primaires, leurs idées, leurs monuments, leurs exploits. — Ahistoriques comme ils étaient, les Grecs ne pouvaient pas avoir non plus le moindre pressentiment sur la nature de la psyché étrangère. Voyez avec quelle naïveté ils retrouvaient leurs propres dieux et leur propre culture dans ceux de tous les peuples étrangers. Mais nous aussi, quand nous traduisons les mots αργή, atman, tao des philosophes étrangers par des tournures qui nous sont courantes, nous ne faisons que soumettre à l'expression de l'âme étrangère notre propre sentiment cosmique, qui est pourtant la source de la signification de nos mots. Nous interprétons de même les traits des statuettes de la vieille Egypte ou de la Chine par notre expérience de la vie occidentale. Dans les deux cas, nous nous fai-

ι64

LE     D li C L I N     DE     L    OCCIDENT

sons illusion à nous-mêmes. Que les chefs-d'œuvre d'art des vieilles cultures soient encore vivants pour nous — donc « immortels » — voilà qui relève encore et littéralement de ces « imaginations » qui se maintiennent par l'unanimité des opinions contraires. Là-dessus reposent, par exemple, l'influence du groupe Laocoon sur l'art de la Renaissance et celle des tragédies de Sénèque sur le drame classique des Français.

En tant que chose réalisée, les symboles appartiennent à l'étendue. Ils sont devenus, ils ne deviennent pas — même lorsqu'ils désignent un devenir, — ils sont donc figés, limités, soumis aux lois de l'espace. Il n'y a que des symboles sensibles, spatiaux. Le mot forme signifie déjà une chose étendue au sein de 1 étendue, et nous verrons que les formes intérieures de la musique n'échappent pas non plus à cette règle. Mais l'étendue est le caractère spécifique du fait d « être éveillé », qui ne forme qu'un côté de l'individu aux destinées duquel elle est liée très profondément. Aussi chaque trait de l'être éveillé actif — sensible ou intellectuel — est-il déjà passé au moment où nous le remarquons. Nous ne pouvons, selon le sens caractéristique de ce mot, que re-fléchir sur les impressions; mais ce qui pour la vie animale sensible est simplement passé est, pour l'intelligence humaine enchaînée au langage, passager. Passager non seulement ce qui arrive — car nul événement n'est révocable — mais aussi chaque espèce de signification. Poursuivez le destin de la colonne, depuis le temple funéraire égyptien où elle guide par séries le voyageur, et le peripteros dorique dont elle maintient le corps de l'édifice, ou la vieille basilique arabe dont elle soutient l'espace intérieur, jusqu'aux façades Renaissance où elle exprime le trait d'une tendance à l'ascension. Jamais la signification de jadis ne revient. Ce qui entra dans le royaume de l'étendue trouva dans le commencement également une fin. Il y a un rapport profond et de bonne heure senti entre l'espace et la mort. L'homme est le seul vivant connaissant la mort. Tous les autres vieillissent, mais leur conscience reste absolument restreinte au moment, qui doit leur paraître éternel. Ils vivent sans rien savoir de la vie, comme ces enfants de première jeunesse que le christianisme désigne encore sous le nom d'« innocents ». Ils meurent et voient mourir, mais n'en savent rien. L'homme entièrement éveillé, l'homme proprement dit, dont l'intelligence est dégagée de la vision par l'habitude du langage, est le premier à posséder, outre la sensation, également le concept du trépas, c'est-à-dire une mémoire du passé et une expérience de l'irrévocable. Nous sommes le temps, mais nous possédons aussi une image de l'histoire et dans cette image, en considérant la mort, la naissance nous apparaît comme la deuxième énigme. Pour tous les autres vivants, la vie s'écoule sans le moindre pressentiment de sa limite, c'est-à-dire sans qu'ils en sachent le rôle, le sens, la durée et le but. L'éveil de la vie intérieure chez un
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enfant se rattache souvent pour cette raison avec une identité profonde à la mort d'un parent. Il comprend subitement le cadavre mené, qui est devenu toute matière, tout espace, et il se sent en même temps comme vivant individuel dans un univers étranger, étendu. «Du bambin de 5 ans à moi, il n'y a qu'un pas, disait un jour Tolstoï. Mais du nouveau-né au bambin de 5 ans, la distance est effrayante. » C'est ici, à ce point décisif de l'être, où l'homme commence à devenir homme et à connaître son immense solitude dans le tout, que la peur cosmique se révèle comme peur purement humaine de la mort, peur de la limite de l'univers lumineux, peur de l'espace figé. Ici est l'origine de la pensée supérieure, qui est d'abord réflexion sur la mort. Chaque religion, chaque science naturelle, chaque philosophie trouve ici son point de départ. Chaque grande symbolique lie son langage formel au culte des morts, à la forme de sépulture, à l'ornement sépulcral. Le style égyptien débute par les temples funéraires des pharaons, l'antique par l'ornement géométrique des urnes funéraires, l'arabe par les catacombes et les sarcophages, l'occidental par la cathédrale, où le sacrifice de Jésus est renouvelé journellement par la main du prêtre. De là peur originelle jaillit aussi toute sensation historique, dans l'antiquité en se cramponnant au présent plein de vie, dans l'univers arabe par le baptême qui reconquiert la vie en dominant la mort, dans l'univers faustien par la confession qui permet de recevoir le corps de Jésus et, par conséquent, l'immortalité. Du souci toujours éveillé de la vie, qui n'est pas encore passée, naît pour la première fois le souci du passé. Un animal ne connaît que l'avenir, l'homme connaît aussi le passé. C'est donc par une nouvelle « intuition de l'univers », c est-à-dire par un coup d'œil subitement jeté sur la mort et qui est comme la découverte du secret de l'univers perçu, que chaque nouvelle culture s'éveille. Lorsque vers l'an 1000 l'idée de la fin du monde se répandit en Occident, l'âme faustienne de ce paysage était née.

L'homme primitif, en profond étonnement devant la mort, cherchait de toutes ses forces spirituelles à pénétrer et conjurer cet univers de l'étendue avec les bornes inexorables et toujours présentes de sa causalité, avec son obscure toute-puissance qui le menaçait constamment de la fin. Cette'défense instinctive est profondément enfouie dans l'être inconscient, mais elle est véritablement créatrice par la discontinuité et l'opposition qu'elle opère entre l'âme et l'univers et elle a marqué le seuil de l'existence personnelle. Le sentiment du moi et le sentiment de l'univers commencent à agir et toute culture, intérieure ou extérieure, attitude ou œuvre, n'est que la gradation de cet être humain en général. Tout ce qui, à partir de là, résiste à nos sensations n'est plus seulement « résistance », chose, impression, comme chez les animaux et encore chez l'enfant, mais aussi expression. Les choses ne sont pas réelles qu'au sein de l'univers ambiant, mais telles qu'elles « apparaissent », elles ont aussi un sens dans Γ« intuition » de l'univers. D'abord, elles ne possédaient qu'un rapport avec l'homme, maintenant l'homme aussi possède un- rapport avec elles. Elles sont
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devenues les symboles de son être. Ainsi la nature de toute symbolique pure — inconsciente et intérieurement nécessaire — résulte de la connaissance de la mort où se révèle le mystère de l'espace. Toute symbolique signifie une défense. Elle est l'expression d'une profonde crainte au double sens archaïque de ce mot : son langage formel parle à la fois d'hostilité et de respect.

Tout devenu est périssable. Périssables non seulement les peuples, les langues, les races, les cultures. Dans quelques siècles, il n'y aura plus de culture européenne d'Occident, plus d Allemands, d'Anglais, de Français, comme il n'y avait plus de Romania au temps de Justinien. Ce n'était pas la suite des générations humaines qui était alors éteinte, mais la forme intérieure d'un peuple, qui avait condensé en une physionomie unitaire un certain nombre de ces générations, avait cessé d'exister. Le civis Romanus, tout en étant un des symboles les plus puissants de l'être antique, n'avait néanmoins comme forme qu'une durée de quelques siècles. Mais le phénomène primaire de la grande culture en général disparaîtra un jour, lui aussi, de même que le spectacle de l'histoire universelle et enfin l'homme lui-même et, par delà l'homme, l'apparition de la vie végétale et animale à la surface de la terre, cette terre même, le soleil et l'univers entier des systèmes solaires. Tout art est mortel, non 'seulement les oeuvres individuelles, mais les arts eux-mêmes. Un jour, le dernier portrait de Rembrandt et la dernière mesure de la musique de Mozart auront cessé d'exister, même si une toile peinte ou un feuillet de notes aura peut-être subsisté, parce que le dernier œil et la dernière oreille, auxquels leur langage formel était accessible, auront disparu. Périssables chaque pensée, chaque croyance, chaque science, dès que sont éteints les esprits dans les univers desquels leurs « vérités éternelles » étaient senties comme vraies avec nécessité. Périssables même les étoiles qui « apparaissent » aux astronomes du Nil et de l'Ëuphrate comme des univers pour un œil, car notre œil — également périssable — est différent. Nous savons cela. Un animal ne le sait pas, et ce qu'il ne sait pas n'existe pas dans la réalité vivante de son univers ambiant. Mais avec l'image du passé disparaît aussi le désir nostalgique de donner au passé un sens plus profond. Et ainsi l'idée du macrocosme purement humain se rattache à son tour à cette parole, à laquelle toute la suite du chapitre sera dédiée : que tout périssable n'est qu'une parabole.

Cette remarque nous introduit insensiblement au cœur du problème de l'espace, dans un sens assurément nouveau et surprenant. Sa solution — ou plus modestement : son interprétation — ne semble possible que dans cet enchaînement, de même que le problème du temps n'a pu être saisi qu'en partant de l'idée de destin. Dès que nous sommes éveillés, la vie dirigée par le destin apparaît dans la vie des sens comme une profondeur sentie. Tout s'étend mais n'est pas encore « espace », rien de fixe en soi, mais une extension constante de ce mobile-ci à ce mobile-là. L'expérience de l'univers se rattache à la nature de la profondeur exclusivement — lointain ou distance — dont le caractère est désigné dans le système
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abstrait  de la  mathématique  comme  une « troisième dimension » à côté de la longueur et de la largeur. Cette trinité d'éléments de même ordre est tout d'abord propre à induire en erreur. Sans aucun doute, ils ne sont pas de même valeur dans l'impression cosmique spatiale, a fortiori non de même espèce. « Longueur etr largeur », qui forment assurément, en tant qu'expérience vivante, une unité et non une somme, peuvent être désignées avec quelque prudence comme une forme pure de la sensation. Elles représentent l'impression purement sensible. La profondeur représente l'expression, la nature ; avec elle Γ« univers » commence. Cette distinction qui est, cela va sans dire, entièrement étrangère à la mathématique, dans sa manière de traiter la troisième dimension en l'opposant aux prétendues deux autres, réside aussi dans l'opposition entre les concepts de sensation et d'intuition. L'extension en profondeur change la première en la seconde. La profondeur est proprement la seule dimension, au sens littéral d'étendant1. En elle, l'être éveillé est actif, dans les deux autres, il est strictement passif. Elle est la matière symbolique d'un ordre, au sens d'une culture individuelle, qui s'exprime très profondément dans cet élément originel et qui est impossible à analyser davantage. L'expérience de la profondeur est — de cette remarque dépend tout .le reste — un acte aussi parfaitement involontaire et nécessaire que parfaitement créateur, par lequel le moi reçoit son univers d'une manière que j'appellerais volontiers imperative. Cet acte tire du courant des sensations une unité formelle, une image mobile qui est désormais, aussi longtemps que l'intelligence s'en empare, régie par des lois, soumise au principe de causalité et par conséquent périssable, en tant que copie d'un esprit personnel. Il n'est pas douteux, bien que 1 entendement s'y oppose, que cette extension est susceptible de différenciations à l'infini; elle ne diffère pas que d'enfant à homme, de campagnard à citadin, de Chinois à Romain, mais aussi dans chaque individu, selon qu'il vit son univers par la réflexion et l'attention, ou par l'action et l'inertie. Chaque artiste a également rendu « la » nature par des couleurs et des lignes. Chaque physicien, Grec, Arabe ou Allemand, a décomposé « la » nature en ses éléments derniers. — Pourquoi n'ont-ils pas tous trouvé le même résultat? Parce que chacun d'eux a sa propre nature, bien qu'il croie l'avoir en commun avec tous les autres hommes, par une naïveté qui sauve son intuition de la vie, qui le sauve lui-même. « Nature » est une propriété qui est saturée de part en part de substance personnelle. La nature est chaque fois une fonction de la culture.

i. L* mot dimension ne devrait s'employer qu'au singulier. Il y a une étendue· non des étendues. Nous faisons déjà une abstraction en parlant de trois directions cette triniti n'étant pas contenue dans le sentiment immédiat d'extension du corps (de l'< âme »). La nature de la direction a engendré la mystérieuse distinction animale entre la droite et la gauche, d'où est né ensuite ce caractère végétal de direction de bas en haut — la terre et le ciel. Celui-ci est un fait senti comme en rêve, celle-là une vérité à apprendre par l'être éveillé, soumise par conséquent au changement et à la confusion. I<es deux trouvent leur expression en architecture, notamment dans la symétrie du plan et l'énergie de la façade, et c'est seulement pour cette raison que nous sentons, dans Γ« architecture » de l'espace qui nous environne, la supériorité de l'angle de 90 degrés sur celui de 60 degrés, par exemple, parce.que ce dernier donnerait un nombre tout à fait différent de » dimensions ».
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Or, Kant a cru résoudre le grand problème, qui consiste à savoir si cet élément existe « a priori » ou est acquis par l'expérience, en lançant sa fameuse formule de l'espace comme forme de l'intuition qui serait à l'origine de toutes les impressions de l'univers. Mais 1 univers de l'enfant sans souci et du rêveur possède sans aucun doute cette forme d'une manière inconstante et vague1, et ce n'est que par l'étude technique, pratique, tendue, dé l'univers ambiant — car un être libre de ses mouvements est obligé de se soucier de sa vie, seul le lilas des champs peut s'en dispenser — que l'idée d'extension sensible se cristallise dans le concept intellectuel des trois dimensions. Le citadin des hautes cultures est le premier à vivre réellement dans cet état éveillé aigu, et ce n'est que pour sa pensée qu'il existe un espace entièrement libéré de la vie sensible, espace « absolu », mort, étranger au temps, qui est la forme non de l'intuition, mais de Y intelligence. Il est évident que l'espace vu autour de lui avec une certitude absolue par Kant, qui réfléchissait sur sa théorie, n'existait pas sous cette forme rigoureuse, même approximativement, pour ses aïeux de la période carolingienne. La grandeur de Kant repose sur la création du concept de « forme a priori », non sur l'application qu'il lui a donnée. Nous avons vu que le temps n'est ni une forme de l'intuition, ni en général une « forme » — il n'y a de formes que de l'étendue — et qu'on n'a pu le définir que comme antinomie de l'espace. Mais la question ne se réduit pas qu'à savoir si précisément ce mot d'espace couvre la substance formelle de l'intuition, il y a encore un autre fait et c'est que la forme de l'intuition varie selon le degré d'éloignement : chaque montagne lointaine donne Γ« intuition » d'une surface — d'une coulisse. Personne ne prétendra qu'il voit un corps dans le disque de la lune. La lune est pure surface pour l'œil et elle n'acquiert peu à peu une structure spatiale que par agrandissement au télescope, donc par un rapprochement artificiel. Pour l'oeil nu, la forme de l'intuition est donc aussi une fonction de la distance. Il faut ajouter que la réflexion, au lieu de nous rappeler exactement ces mêmes impressions passées, « nous représente » l'image de l'espace qui en est abstrait'. Mais cette représentation nous trompe sur la réalité vivante. Kant s'est laissé tromper. Autrement, il n'eût pas pu séparer les formes de l'intuition de celles de l'intelligence, car son concept d'espace les comprend déjà toutes deux a.

i. L'enfant qui dessine sans perspective-ne s'aperçoit nullement que son dessin

i Son idée d'espace α priori, que démontrerait la certitude de l'intuition absolue des simples faits géométriques, repose sur l'opinion déjà mentionnée et par trop populaire que la mathématique est géométrie ou arithmétique. Or, la mathématique U'Ocddent avait dépassé déjà alors ce schéma naïf — imité dé l'antique. Si au Heu de · l'espace «, la géométrie actuelle se base plus d'une fois sur des variane« numériques infinies et cherche au sein de ces groupes des figures fonctionnelles en οοηφ dcration de la structure, chaque espèce d'intuition sensible possible en général cesse d'avoir un contact formel avec les faits mathématiques au sein de ces étendues, sans que leur évidence en soit pour cela diminuée. La mathématique est donc indé-
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De même qu'il a vicié le problème du temps en l'assimilant à l'arithmétique dont il méconnaissait l'essence et en parlant ainsi d'un fantôme de temps sans direction vivante, qui n'est par conséquent qu'un schéma spatial, Kant a donc vicié aussi le problème de l'espace en le confondant avec une géométrie universelle. Peu d'années après qu'il eut achevé son chef-d'œuvre, le hasard a voulu que Gauss découvrît la première géométrie non euclidienne, dont 1 existence incontestable a démontré qu'il y a plusieurs espèces d'étendue à trois dimensions strictement mathématiques, toutes « certaines a priori », sans qu'aucune d'elles puisse être appelée proprement la « forme de l'intuition ».

C'était une erreur grave et, pour un contemporain d'Euler et de Lagrange, impardonnable que de vouloir découvrir la copie exacte de 1 antique géométrie scolaire — car c'est toujours à elle que Kant pensait — dans les formes de la nature qui nous environne. Aux moments où nous observons attentivement ces formes, il existe certes dans l'entourage de l'observateur, et pour des rapports assez restreints, une concordance approximative entre l'impression vivante et les règles de la géométrie ordinaire. Mais la correspondance exacte que la philosophie prétend y trouver ne peut se prouver ni par la vision ni par un instrument d'optique. Il y a une certaine limite d'exactitude qui est loin de suffire et au delà de laquelle ni l'une ni l'autre ne pourront jamais décider pratiquement sur la question de savoir, par exemple, quelle géométrie non euclidienne est celle de l'espace « empirique1 ». Dans les grandes mesures et les grandes distances, où l'expérience de la profondeur domine entièrement l'image intuitive — par exemple devant un vaste paysage au lieu d'un dessin — la forme de l'intuition est en contradiction radicale avec la mathématique. Nous voyons dans chaque allée que les parallèles se touchent à l'horizon. La perspective de la peinture occidentale et celle, entièrement différente, de la peinture chinoise reposent précisément sur ce fait. Dans l'abondance incommensurable de ses espèces, l'expérience de la profondeur échappe à toute détermination numérique. Toute la poésie lyrique, toute la musique, toute la peinture égyptienne, chinoise, occidentale contredisent hautement l'hypothèse d'une structure mathématique rigoureuse de l'espace vécu et vu, et c'est seulement parce qu'ils n'entendent rien à la peinture qu'aucun des philosophes modernes n'a pu connaître cet argument. Aucune espèce de mathématique ne peut saisir l'horizon, où se transforme et qui transforme peu à peu en plan limité toute image visuelle. Chaque coup de pinceau du paysagiste est une réfutation des postulats de la théorie de la connaissance.

Comme grandeurs mathématiques, abstraites de la vie, les « trois dimensions » ne possèdent aucune limite naturelle. En les confondant avec la surface et la profondeur de l'impression vécue,

pendante de la forme de l'intuition. Or que reste-t-il en soi de cette fameuse évidence des formes de l'intuition, quand on sait que toutes deux se superposent artificiellement dans une prétendue expérience?

i. Sans doute, un théorème de géométrie peut se prouver sur un dessin, plus exactement : se démontrer. Mais chaque espèce de géométrie lui donne une forme différente et le dessin ne peut id rien prouver.
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on perpètue l'erreur de la théorie de la connaissance par cette autre erreur qui consiste à dire que l'étendue intuitivement perçue est aussi illimitée, bien que notre oeil n'embrasse que des fragments de l'espace lumineux dont la limite est chaque fois celle du rayon de lumière, ciel de l'étoile fixe ou clarté atmosphérique. « L'univers » vu'est l'ensemble des résistances de la lumière, parce que la vision est liée à l'existence de la lumière, rayonnante ou réfléchie. Aussi bien, les Grecs n'allèrent-ils pas plus loin. Seul, le sentiment cosmique d'Occident a créé Vidée d'espace sans limite avec des systèmes infinis d'étoiles fixes et de distances dépassant toute possibilité optique — création de l'œil intérieur qui échappe à toute réalisation de la vue et reste étrangère et irréalisable, même comme pensée, aux hommes des autres cultures de sentiment différent.

Le résultat de la découverte de Gauss, qui a changé la voie de la mathématique moderne en général1, fut donc de prouver qu'il existe plusieurs structures également exactes de l'étendue à trois dimensions, et lorsqu'on demande laquelle d'entre elles correspond à l'intuition réelle, on prouve qu'on n'a nullement compris le problème. La mathématique, dont les instruments peuvent être indifféremment des images et des représentations intuitives ou non, a pour objet des systèmes entièrement libérés de la vie, du temps et du destin, purement intellectuels, univers formels de nombres purs dont la justesse — non la réalité — est atemporelle et de logique causale, comme tout ce qui n'est qu'objet de connaissance et non de vie.

Par là se révèle la distinction entre l'intuition vivante et le langage formel de la mathématique, et l'énigme du devenir spatial est ainsi éclaircie.

Comme le devenir fonde le devenu, l'histoire sans cesse vivante la nature achevée et morte, l'organique le mécanique, le destin la loi causale et le postulat subjectif, ainsi la direction est à la base de l'étendue. Le mystère de la vie qui s'achève et que nous effleurons dans le mot de temps est le fondement de ce qui est achevé et que nous montrons moins bien à l'intelligence qu'à un sentiment intérieur dans le mot d'espace. Chaque étendue réelle ne s'accomplit que dans et par l'expérience de la profondeur, et c'est précisément cette exten-

[image: image30.png]BIOI €02 plOibhrdeit &6 EI QT alibl, AL FIREREEE T 8 AT e
superficiclle sensible sur Pimage organisée du macrocosme et
Pémation mvstérieuse inhérente en lui. que désigne en premier







lieu le mot temps — d'abord pour les sens, surtout la vue, et seulement ensuite pour la pensée. L'homme se sent — et c'est l'état d'individuation réelle de l'être éveillé — entouré « dans » l'étendue. Il suffit de poursuivre cette impression élémentaire de l'universel pour voir qu il n'existe réellement qu'une vraie dimension de l'espace, savoir : la direction de soi vers le lointain, vers l'au-delà, vers l'avenir,

i. On soit que Gaues a gardé le silence sur sa découverte presque jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il craignait « '.es aboiements des Béotiens ».
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et que le système abstrait des trois dimensions est une représentation mécanique, non un fait de la vie. L'expérience de la profondeur étend la sensation en univers. Ce n'est pas en vain qu'on a appelé irréversible le caractère dirigé de la vie, un reste de ce caractère décisif subsiste dans la nécessité de toujours sentir la profondeur de l'univers de soi à l'horizon, jamais de l'horizon à soi. Sur cette direction est fondé le corps mobile de tous les animaux et de l'homme. Ils marchent « en avant » — au-devant de l'avenir, en se rapprochant à chaque pas non seulement du but, mais aussi de la vieillesse — et ils sentent aussi dans chacun de leurs regards en arrière un coup d'oeil sur quelque chose de passé, déjà devenu histoire1.

Si on appelle la causalité, forme fondamentale de l'intelligence, un destin figé, on pourra appeler la profondeur spatiale un temps figé. Ce qui est puissance du destin pour le sentiment, non seulement de l'homme, mais déjà de l'animal, est pour leur sensation tactile, visuelle, auditive, olfactive un mouvement causal qui se cristallise devant l'attention tendue. Nous sentons que nous marchons à la rencontre du printemps et nous voyons à l'avance le paysage prin-tanier qui s'étendra autour de nous; mais nous savons que la terre accomplit des révolutions dans l'espace cosmique et que la durée du printemps « s'élève » à 90 de ces révolutions — jours. Le temps engendre l'espace, mais l'espace tue le temps.

Si Kant avait été plus perspicace et plus calme, au lieu de parler de « deux formes d'intuition », il aurait nommé le temps la forme de l'intuition, l'espace la forme de l'intuitionné, et leur rapport réciproque se serait peut-être révélé à lui. A leurs moments de réflexion, le logicien, le mathématicien, le savant naturaliste ne connaissent que l'espace devenu, celui que précisément cette réflexion a abstrait du devenir unique, qu'elle a vérifié, systématisé et où tout a la propriété d'une « durée » déterminable mathématiquement. Mais on a déjà montré que l'espace est sans cesse en devenir. Aussi longtemps que nous jetterons sur le lointain un regard réfléchi, nous verrons autour de nous l'univers s'agiter. Quand cet univers nous a fait peur, le regard scrutateur y aperçoit un espace immobile. Cet espace est ; il est parce qu'il s'arrête, hors du temps, dépouillé du temps et donc de la vie. La durée, fragment de temps mort, règne en lui comme propriété connue des choses, et nous sachant nous-mêmes existants dans cet espace, nous avons conscience de notre durée et de ses limites, que l'aiguille de nos montres nous rappelle sans cesse. Mais l'espace figé lui-même, également périssable et disparaissant, à chaque relâche de notre tension spirituelle, de l'étendue colorée de notre univers ambiant, est par là-même signe et expression de la vie, le plus originel et le plus puissant de ses symboles.

Car la nécessité pour l'être éveillé d'interpréter la profondeur le domine de tout le poids d'un événement élémentaire et signifie

i. Ce n'est qu'en partant de cette direction de la structure de notre corps que nous pouvons distinguer la droite de la gauche. « Devant » n'a pour le corps d'une plante aucun sens.
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en même temps éveil de la vie intérieure et frontière entre l'enfant et... l'homme. L enfant qui veut prendre la lune, qui ignore encore le sens de l'univers extérieur et qui ressemble à l'âme primitive somnolant dans le crépuscule des sensations, auxquelles elle est enchaînée, manque de l'expérience symbolique de la profondeur. Non que toute expérience de l'étendue lui soit étrangère, mais une intuition de l'univers n'existe pas encore chez lui ; la distance est sentie, mais elle ne parle pas à l'âme. C'est le réveil de l'âme qui, le premier, élève aussi la direction à l'expression vivante. Et c'est là que l'homme antique trouve son repos dans le présent immédiat, exclusif de toute distance et de tout avenir; le faustien son énergie de la direction qui n'a d'oeil que pour les horizons très lointains; le Chinois sa marche vagabonde qui le mènera peut-être un jour au but; l'Égyptien sa marche très franche sur le chemin une fois choisi. L'idée de destin se révèle ainsi dans chaque trait de la vie. Ainsi seulement on appartient à une culture particulière, dont les membres sont unis par un sentiment cosmique commun qui donne naissance ensuite a une forme cosmique commune. Une profonde identité relie entre elles ces deux choses : l'éveil de l'âme qui naît à l'existence* claire au nom d'une culture, et sa conception subite du lointain et du temps qui est la naissance de l'univers extérieur, liaison opérée par le symbole de l'extension qui reste dès lors le symbole élémentaire de cette vie et lui donne son style et la forme de son histoire, en tant que réalisation progressive de ses possibilités intérieures. Il n'y a que l'espèce de direction qui produit le premier symbole étendu, savoir : pour l'œil cosmique de l'antiquité, le corps proche, presque circonscrit, achevé en soi; pour celui de l'Occident, l'espace infini avec sa poussée en profondeur de la troisième dimension; pour celui de l'Arabe, la grotte. Ici se réduit en poussière une vieille controverse philosophique sur cette forme primaire de l'univers : elle est innée, en tant que qualité originelle de l'âme d'une culture dont notre vie entière est l'expression; elle est acquise, dans la mesure où chaque âme individuelle renouvelle encore une fois pour son compte cet acte de création et développe ainsi dès sa jeunesse le symbole de la profondeur qui lui est prédestiné, comme un papillon développe des ailes à sa sortie de la chrysalide. La première intuition de la profondeur est un acte de naissance psychique à côté de la naissance corporelle. Par elle, une culture naît du paysage maternel et le même acte est répété par chaque âme individuelle dans le cours entier de cette culture. C'est ce ojue Platon appelait Anamnesis, en le rattachant à une croyance primitive des Hellènes. Le caractère déterminé de la forme cosmique surgissant tout à coup pour chaque âme qui point est interprété ainsi par le devenir, tandis que le systématique Kant interprète la même énigme avec son concept de forme a priori, qui part du résultat mort, non du chemin vivant qui y conduit.

L'espèce d'étendue doit dès lors s'appeler symbole primaire d'une culture. De là doivent dériver le langage formel tout entier de la réalité culturale, sa physionomie différente de celle de toute autre culture, surtout de l'univers ambiant quasi aphysionomique du


primitif; car l'interprétation de la profondeur s'élève désormais à l'acte, à l'expression plastique des œuvres, à la transformation du réel, et elle ne sert plus comme chez l'animal à une nécessité de la vie, mais doit créer un symbole vivant ayant pour instruments tous les éléments de l'étendue : matière, lignes, couleurs, sons, mouvements; l'apparition de ce symbole et le charme exercé par lui dans l'image cosmique de la postérité témoignent souvent encore après des siècles de la manière dont ses auteurs avaient compris l'univers.

Mais le symbole primaire lui-même ne se réalise pas. Il agit dans le sentiment formel de chaque homme, de chaque groupe, de chaque période, de chaque époque et leur dicte le style de toutes leurs manifestations vivantes. Il est dans la forme de l'Etat, dans les mythes et les cultes religieux, les idéals moraux, les formes de la peinture, de la musique et de.la poésie, les premiers principes de chaque science, mais il n'est représenté par aucun d'eux. Il n'est donc pas non plus représentable par des concepts et des mots, les langues et les formes de la connaissance étant elles-mêmes des symboles dérivés. Chaque symbole particulier parle de lui, mais au sentiment intérieur, non à l'intelligence. Dès lors, si l'on désigne le symbole primaire de l'âme antique par le corps matériel isolé, celui de l'Occident par l'espace infini pur, on n'aura jamais le droit d'oublier que ces concepts ne pourront jamais représenter l'inintelligible, mais qu'au contraire les sons verbaux ne peuvent qu'éveiller un sentiment de sa signification.

L'espace infini est l'idéal que l'âme occidentale n'a cessé de chercher dans son univers ambiant. Elle voulait le voir se réaliser immédiatement en elle, et cette nostalgie seule donne, par delà leurs prétendus résultats, aux innombrables théories de l'espace de ces derniers siècles leur signification profonde comme symptômes d'un sentiment cosmique. Dans quelle mesure l'étendue illimitée est-elle le fondement de toutes choses ? A peine existe-t-il un second problème aussi sérieusement débattu et l'on devrait croire presque que toute autre question cosmique est subordonnée à cette recherche sur la nature de l'espace. N'en est-il pas ainsi pour nous, en effet î Pourquoi donc personne n'a-t-il remarqué que l'antiquité tout entière n'a pas dépensé un mot sur ce sujet et qu'elle ne posséda pas même un mot pour énoncer ce problème1 ? Pourquoi les grands présocratiques gardèrent-ils le silence? Ont-ils oublié dans leur univers ce qui nous paraît précisément l'énigme de toutes les énigmes ? Ne devions-nous pas savoir que la solution est précisément impliquée dans ce silence ? Comment se fait-il que « l'univers » pour notre sentiment cosmique ne soit rien d'autre que cet espace

î. Ni en grec ni en latin, τόπος (= locus) signifie lieu, région, aussi état sodai. χώρα (= spatium) signifie intervalle « entre >, distance, rang, aussi fonds de terre (td εκ t^c *ώρα{ = les fruits des champs), το wv<i» (= vacuum) désigne sans équivoque possible un corps creux dont il souligne surtout le pourtour. Dans la littérature de l'époque impériale, qui essaie de rendre par des mots antiques le sentiment magique de l'espace, on emploie des termes vagues icomme dpatot τάπας (= monde des sens) ou spatium inane (= « espace infini », mais aussi < surfaces larges »; la racine de spatium signifie s'enfler, s'engraisser). La pure littérature antique ne sentait pas le besoin d'énoncer un problème dont l'idée lui faisait entièrement défaut.
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unique, véritable produit de l'expérience de la profondeur, dont les systèmes solaires qui s'y perdent confirment une fois de plus le vide sublime ? Penseur antique fut-il jamais capable de comprendre ce sentiment ? On découvre tout à coup que cet « éternel problème », traité avec la passion d'un acte symbolique par Kant, au nom de l'humanité, est un problème purement occidental sans aucune existence dans l'esprit des autres cultures.

Quel problème donc l'homme antique considérait-il comme problème primaire de l'être total, lui dont le regard dans son univers ambiant n'était certainement pas moins lumineux que le nôtre ? Celui de Γ αργή, fondement matériel de toutes choses concrètes et sensibles. Si vous comprenez cela, vous ne serez pas loin de comprendre aussi le sens réel — non de l'espace, mais de la question de savoir pourquoi il a fallu que le problème de l'espace devînt celui de l'âme occidentale, et d'elle seule, avec une nécessité de destin1. C'est justement cette spatialité toute-puissante, génératrice et destructrice de la substance de toutes choses — qualité spécifique et suprême de l'aspect de notre univers — que l'humanité antique, ignorant jusqu'au mot et au concept d'espace, niait à l'unanimité comme inexistante, το ρή ôv. Il est tout à fait impossible de saisir avec une profondeur suffisante le pathos de cette négation. Par elle, la passion de l'âme antique tout entière délimitait symboliquement la réalité qu'elle ne voulait pas sentir, celle qui ne pouvait pas être l'expression de son âme. Un univers de couleur différente apparaît tout à coup à nos yeux. Pour l'œil antique, la statue avec son admirable corporéité, tout entière construction et plan expressif sans arrière-pensée incorporelle, contenait absolument tout ce qui s'appelait réalité. Dans l'élément matériel, la limite visible, le trait concret et le présent immédiat — tous les caractères spécifiques de

i. C'est ce qui n'a pas été vu jusqu'ici dans le fameux axiome euclidien des parallèles : < d'un point à une droite on ne peut mener qu'une parallèle à cette droite ι, seul théorème de la mathématique antique qui resta indémontré et que nous savons aujourd'hui Indémontrable. Mais c'est précisément pourquoi il s'oppose à toute expérience comme un dogme, et donc comme le centre métaphysique et la substance de ce système de géométrie. Tous les autres axiomes et postulats ne font que le préparer ou le suivre. Seul ce principe, pour l'esprit antique, est nécessaire et universel — mais impossible à faire dériver. Pourquoi? Parce qu'il est symbole de i" rang. Il renferme la structure de la corporéité antique. Cette .partie de la géométrie antique qui est théoriquement la plus faible, contre laquelle protesta déjà la période hellénistique, c'est celle qui révèle précisément l'âme antique et c'est précisément à ce principe évident pour l'expérience journalière que se rattache le doute de la pensée numérique faustienne née des lointains spatiaux incorporels. Un des plus profonds symptômes de notre être est que nous opposons non une seule, mais plusieurs geométries, toutes également vraies et incontradictoires pour nous, à la géométrie d'Eudide. ιλ tendance propre de toutes ces geométries. à concevoir comme groupe anti-euclidien — parce qu'elles admettent d un point à une droite l'existence d'aucune, de deux ou d'une infinité de parallèles — consiste à nier complètement, précisément en raison de leur variété, le sens corporel de l'étendue canonisée par l'axiome d'Euclide; elle va en effet à rencontre de l'intuition qui a pour condition tout le corporel, mais qui nie tout spatial pur. Laquelle de» trois geométries non euclidiennes est ι juste » et fonde la réalité? Poser cette question — que Gauss a pourtant lui-même sérieusement examinée '— c est poser un problème d'après le sentiment de l'antiquité, donc qu'un penseur de notre culture •ne devrait pas poser. Car il égare la vie en empêchant de pénétrer dans le véritable esprit de ce fait : que le symbole spécifique dOccident n'est pas la réalité de l'une ou de l'autre, mais la variété de geométries également possibles. Il n'y a que le groupe de structures variables, où la conception antique n'est qu'un cas-limite, qui »oit capable de dissoudre dans le sentiment d'espace pur ce qui subsiste de corporéité.


cette étendue sont épuisés. L'univers antique, le cosmos — constitué par la proportion et l'harmonie de tous les objets proches et immédiatement visibles — est fermé intégralement par la voûte céleste corporelle. Rien n'existe plus. Notre besoin de penser « l'espace » aussi par delà ce rideau manquait totalement au sentiment antique de l'univers. Les Stoïciens ont même déclaré comme corps les propriétés et les rapports des objets. Pour Chrysippe, le pneuma divin était un corps; pour Démocrite, la vision consiste à pénétrer dans les atomes matériels de l'objet vu. L'État est un corps composé de la somme totale des corps des citoyens; le droit ne connaît que des personnes corporelles et des choses corporelles. Et ce sentiment trouve enfin sa plus haute expression dans le corps de pierre du temple antique. L'espace intérieur sans fenêtres est soigneusement dissimulé derrière les rangées de colonnes, mais au dehors pas une seule ligne droite. Toutes les marches d'escalier sont légèrement arquées vers le dehors, chacune à un degré différent. Les frontons, faîtes, façades sont inclinés. Chaque colonne a un léger renflement, aucune n'est parfaitement verticale ni placée à égale distance de sa voisine. Mais des coins au milieu, les renflements, pentes et distances varient dans une proportion scrupuleusement dégradante. Ce qui donne ainsi à tout le corps du bâtiment un air de mystère qui semble se mouvoir en rond autour d'un point central. Les courbes sont si délicates qu'elles sont pour ainsi dire seulement senties et non point vues par l'œil. Mais c'est justement cela qui supprime la direction en profondeur. Le style gothique s'élève, le dorique s'arque. L'espace intérieur de la cathédrale monte avec une puissance élémentaire vers le ciel lointain, le temple grec est ramassé sur le sol avec un calme majestueux. Mais la même chose vaut aussi pour les divinités faustienne et apollinienne et, à leur image, pour les principes fondamentaux de la physique. En opposant aux principes de position, matière et forme, ceux du mouvement en avant, force et masse, nous avons défini ce dernier : le rapport qui existe constamment entre la force et la vitesse pour les volatiliser enfin toutes deux dans les éléments entièrement spatiaux de la capacité et de l'intensité. L'art dominant qui devait résulter de cette conception du réel est la musique instrumentale des grands maîtres du XVIIIe siècle, seul de tous les arts dont le monde formel s'apparente intérieurement à l'intuition de l'espace pur. Il y a dans la musique, par opposition aux colonnes des temples et des places publiques de 1 antiquité, des royaumes toniques, des espaces toniques, des mers toniques incorporels; l'orchestre déferle, brise les vagues, fait fusant; il est peintre des horizons lointains, des lumières, des ombres, des vents, des nuages en marche, de la foudre, des couleurs d'un complet au-delà : il suffit de se rappeler les paysages d'instrumentation chez Gluck et Beethoven. « En même temps » que le canon de Polyclète, ce monument où le grand statuaire a couché par écrit les règles strictes de la construction du corps humain, Stanitz acheva vers 1740 la composition strictement canonique de la sonate à quatre parties, et ce canon ne se relâche que plus tard dans les quartetts et les symphonies de
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Beethoven, pour se dissoudre ensuite complètement dans l'univers sonore solitaire entièrement « infinitésimal » de la musique de Tristan, où il perd toute trace de matérialité terrestre. Ce sentiment élémentaire d une solution, d'une rédemption, d'une dissolution de l'âme dans l'infini, par lequel nous nous sentons libérés du poids de la matière et que les motifs suprêmes de notre musique éveillent en nous constamment, libère aussi l'élan en profondeur de l'âme, tandis que les chefs-d'œuvre de l'art antique exercent une action paralysante, restrictive, qui renforce le sentiment du corps et ramène du lointain le regard vers le tangent et le calme, dont il est saturé.

Chacune des grandes cultures est ainsi parvenue à parler une langue mystérieuse du sentiment cosmique qui ne peut être entièrement comprise que par l'âme appartenant a cette culture. Car ne nous trompons pas. Si nous pouvons lire peut-être un peu dans l'âme antique, c est que son langage formel est presque l'inverse du nôtre; la question très ardue, de savoir dans quelle mesure cette lecture est possible ou a été réalisée jusqu'à ce jour, doit être le point de départ de chaque critique de la Renaissance. Mais si on nous dit que les Indous avaient probablement — car vouloir repenser des manifestations de l'être aussi éloignées de nous reste dans tous les cas une tentative chimérique — conçu des nombres qui ne possédaient d'après nos concepts ni valeur, ni grandeur, ni propriété relative, qui ne devenaient que par position unités positives, négatives, grandes, petites, force nous est de reconnaître que nous n'avons pas les moyens de revivre exactement les fondements psychiques de ces nombres. 3 désigne toujours pour nous quelque chose, qu'il soit positif ou négatif; pour le Grec, il était une grandeur absolue + 3; mais chez les Indous, la possibilité qu'il désigne n'a pas de substance, donc le mot « quelque chose » n'a pas encore de valeur pour elle, il est au delà de l'être et du non-être, qui ne sont tous deux que des qualités non encore nées. +3, — 3, ι /3 sont ici des réalités émanantes de moindre degré qui reposent dans la substance énigmatïque (3) d'une manière complètement cachée pour nous. Il appartient à une âme brahmanique de sentir l'évidence de ces nombres comme signes idéaux d'une forme cosmique parfaite en soi; pour nous, ils sont aussi inintelligibles que le Nirvana des Brahmanes situé par delà la vie et la mort, la veille et le sommeil, la douleur, la compassion et l'insensibilité et qui est pourtant une réalité, pour laquelle nous n'avons pas même une expression linguistique. Seule cette psyché pouvait produire cette conception grandiose du néant, considéré comme nombre authentique, comme zéro, le zéro indou où être et non-être sont tous deux également des expressions extérieures1.

ι   Ce zéro qui fait peut-être pressentir l'idée d'étendue indotte, de cette spatialité cosmique dont parlent les Upanishads et qui nous est entièrement étrangère, man-


Si, dans leur polémique contre la doctrine aristotélicienne de l'être, des penseurs arabes de la période très mûre — parmi lesquels des cerveaux de premier rang comme Alfarabi et Alcabi — démontrèrent que le corps comme tel n'avait pas nécessairement besoin d'espace pour exister et assignèrent ainsi pour origine à cet espace, donc à l'espèce d'étendue arabe, la notion de « situation dans un lieu », cela ne prouve pas qu'ils raisonnaient faux contre Aristote et Kant, ni que leur pensée était obscure — comme nous aimons à qualifier ce qui ne veut pas rentrer dans nos pauvres cervelles, — mais que l'esprit arabe possédait de tout autres catégories universelles. Leur langage conceptuel leur permettrait de réfuter la démonstration de Kant avec la même finesse qu'il les eût réfutés lui-même, mais'tous deux seraient restés convaincus de l'exactitude de leur image.

Quand nous parlons d'espace aujourd'hui, nous pensons certainement à peu près tous dans le même style, comme nous nous servons d'une même langue et de mêmes signes verbaux, qu'il s'agisse d'espace mathématique, physique, pictural ou d'espace réel, malgré tout ce que conservera de problématique chaque philosophie désireuse (et obligée) d'affirmer, au lieu de cette parenté du sentiment de la signification, une identité de l'entendement. Mais aucun Hellène, Égyptien ou Chinois n'eût pu pénétrer dans ce sentiment, ni aucune œuvre d'art ou système de pensée montrer sans équivoque à ces hommes ce que nous entendons par « espace ». Les concepts élémentaires antiques, fils d'une vie intérieure différemment constituée, tels άρ·/ή, ϋλη, μορφή, épuisent le contenu d'un univers de structure différente du nôtre, qui nous est étranger et reste loin de nous. Ce que nous traduisons du grec avec nos propres moyens sous les noms d'origine, matière, forme, est une pâle imitation, une misérable tentative pour pénétrer dans un univers du sentiment, qui restera quand même muet dans ses éléments les plus délicats et les plus profonds; c'est comme si l'on voulait confondre les sculptures du Parthenon avec la musique d'instruments à cordes ou couler dans du bronze le dieu de Voltaire. Les traits fondamentaux de la pensée, de la vie, de la conscience cosmique diffèrent autant que les traits du visage des individus humains; cette différence fait aussi qu'il existe des « races » et des « peuples » qui ne savent pas plus qu'ils ne remarquent si « rouge » ou « jaune » signifie pour d'autres la même chose ou des choses entièrement différentes; la symbolique commune du langage surtout nourrit l'illusion d'une vie intérieure de même structure et d'une forme cosmique identique. Les grands penseurs des cultures particulières ressemblent en ceci aux aveugles de naissance qui ignorent leur propre état et rient chacun des erreurs de l'autre.

Et maintenant, je tire la conclusion. L'expérience de la profon-

quait évidemment aussi à l'antiquité. Il ne fut introduit chez nous qu'en 1544 par Stifel, après avoir passé· par la mathématique arabe qui l'a entièrement transformé, et, ce qui en changea complètement la nature, il passa chez nous comme intermédiaire entre + ι et — i, comme serment du continuum linéaire des nombres, c'est-à-'lirc que la mathématique occidentale se l'assimila dans un sens reUti/ entièrement oppose à l'indou.
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II. — AME APOLLINIENNE, FAUSTIENNE, MAGIQUE.

J'appelle apollinienne désormais l'âme de la culture antique qui a

deur qui fait naître l'univers, qui étend la sensation en univers, qui
est significative pour l'âme à laquelle elle appartient et pour elle
seule, qui diffère à l'état de veille, de rêve, d'acquiescement ou
d'observation, différente aussi chez le vieillard et l'enfant, le citadin
et le paysan, l'homme et la femme : cette expérience réalise pour
chaque haute culture avec une nécessité très profonde la possibilité
de la forme sur laquelle repose son être tout entier. Tous les mots
fondamentaux, comme masse, substance, matière, objet, corps,
étendue, les milliers de signes verbaux analogues conservés par les
langues des autres cultures sont des signes nécessaires déterminés
par le destin et relevant au nom d'une culture particulière, parmi
l'infinie variété des possibilités cosmiques, la seule qui soit signi
ficative et, par conséquent, nécessaire. Aucun ne peut être transféré
exactement dans la vie et la connaissance d'une autre culture. Aucun
ne renaît une seconde fois. Tout dépend exclusivement du choix
du symbole primaire à ce moment précis où l'âme d'une culture
s'éveille dans son paysage à la conscience d'elle-même, et ce choix
ébranle tous ceux qui sont capables de considérer de cette manière
l'histoire universelle.
'

Synthèse de \'expression de l'âme rendue sensible dans les faits et les œuvres, corps mortel et périssable de cette âme soumis à la loi du nombre, à la causalité, scène historique et image dans le tableau d'ensemble de l'histoire universelle, synthèse des grands symboles de la vie, du sentiment, de l'intelligence : la Culture est la langue par laquelle une âme peut dire ce qu'elle ressent.

Le macrocosme aussi est propriété d'une âme individuelle, et nous ne saurons jamais ce qu'il est dans d'autres âmes que la nôtre. Par delà toutes les possibilités de l'entendement discursif — « l'espace infini », interprétation créatrice de l'expérience de la profondeur par nous autres hommes d'Occident et par nous seuls, désigne cette espèce d'étendue que les Grecs appelaient le Néant, que nous appelons l'Univers, et qui plonge cet univers dans une couleur inexistante sur la palette de l'âme antique, indoue, égyptienne. Une de ces âmes entend l'expérience cosmique sur le ton de la bémol majeur, l'autre sur celui du fa mineur; l'une la sent à l'euclidienne, l'autre à la manière contrepointique, une troisième à la manière magique. Du plus pur espace analytique et du Nirvana à la corporéité attique la plus charnelle, il y a une gamme de symboles primaires capables de tirer chacun de soi-même une forme d'univers parfait. L'univers indou ou babylonien est idéellement aussi loin, aussi étranger et aussi flou pour les hommes des cinq ou six cultures qui lui ont succédé, que notre univers occidental sera un jour incompréhensible aux hommes des cultures à naître.


choisi comme symbole primaire l'espace pur illimité, dont le « corps » est la culture occidentale tout entière, croissant dans les plaines du Nord, sises entre l'Elbe et le Tage, depuis la naissance du style roman au Xe siècle. Apollinienne est la statue de l'homme nu, faustienne l'art de la fugue. Apolliniens la statique mécanique, les cultes matériels des dieux de l'Olympe, les cités grecques politiquement isolées, le sort d'Œdipe et le symbole du phallus; faustiens la dynamique de Galilée, la dogmatique catholique et protestante, les grandes dynasties baroques avec leur politique de cabinet, le destin de Lear et l'idéal de la Madone, de la Béatrice de Dante a la fin du second Faust de Goethe. Apollinienne la peinture limitant les corps individuels par des lignes, faustienne celle qui construit des espaces au moyen de lumières et d'ombres : la fresque de Polygnote se distingue ainsi de la peinture à l'huile de Rembrandt. Apollinien est l'être grec, qui appelle son moi un soma et ignore l'idée d'évolution intérieure et donc de l'histoire réelle, inténeure ou extérieure; faustien l'être occidental, qui a une conscience très profonde de son destin, dont le regard est tourné en dedans et la culture résolument personnelle orientée vers les mémoires, la réflexion, la méditation sur le passé et l'avenir, la conscience morale. À l'autre bout de ces deux cultures et tout en leur servant d'intermédiaire, qui emprunte, modifie, interprète leurs formes ou en hérite, l'âme magique de la culture arabe, éveillée à l'époque d'Auguste dans le paysage compris entre le Tigre et le Nil, la mer Noire et l'Arabie méridionale, apparaît avec son algèbre, son astrologie et son alchimie, ses mosaïques »et ses arabesques, ses khalifats et ses mosquées, les sacrements et les livres saints des religions persane, juive, chrétienne, « bas-antique » et manichéenne. «L'espace », j'ai maintenant le droit de le dire, au sens courant du langage faustien, est une inconnue spirituelle rigoureusement distincte du présent momentané sensible, et qui ne pouvait pas être représentée dans le langage apollinien des Grecs et des Romains. Mais {'espace figuré par Fa plastique est tout aussi étranger à chacun des ans apollimens. La minuscle cellule du temple antique primitif est un néant obscur et muet, construit à l'origine avec les matériaux les plus périssables, enveloppe momentanée opposée aux éternelles voûtes des coupoles magiques et aux nefs des cathédrales gothiques. Et sa rangée de colonnes fermées a pour but de faire ressortir énergiquement, au moins pour l'œil, l'absence d'espace intérieur au sein de ce corps. Il n'existe pas de seconde culture où l'immobi-
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lite, le piédestal, accuse un relief aussi prononcé. La colonne dorique est logée dans la terre; les vases doriques sont toujours conçus de bas en haut, alors que ceux de la Renaissance planent par-dessus le piédestal; le problème fondamental des écoles de sculpteurs est la consolidation interne de la figure. Aussi les œuvres archaïques ont-elles des articulations démesurément accentuées : le pied pose à plat sur le talon et les vêtements très longs laissent une partie de la bordure vide pour montrer la « position » du pied. Le relief antique est adapté sur un plan rigoureusement stéréométrique. Les figures sont séparées par un « intervalle », mais non par une profondeur. Au contraire, un paysage de Lorrain est pur eepace. Tous les détails concourent à mettre celui-ci en lumière. Chaque corps n'a de sens dans la perspective atmosphérique qu'en tant qu'il représente des lumières et des ombres. L'impressionnisme, c'est la décorporisation totale de l'univers en faveur de l'espace. En raison de ce sentiment cosmique de l'âme faustienne, il était nécessaire pour elle d'atteindre, des sa jeunesse, à une forme d'architecture où la voûte spatiale, qui monte du portail à la hauteur du chœur, constituât le centre de gravité des cathédrales gigantesques.' Elle exprimait par là son expérience de la profondeur. Mais elle ajouta à cette voussure, pour la distinguer de l'espace vide1 de l'architecture magique, l'ascension vers les lointains célestes. Qu'elle soit coupole, berceau, ou même poutrage vertical d'une basilique, la coupole magique est une couverture. Comme l'a très justement remarqué Strzygowski *, l'architectonique de Sainte-Sophie est un contrefort gothique dirigé en dedans et couvert au dehors par un manteau fermé. La coupole gothique de la cathédrale de Florence rehaussa au contraire ce long édifice en 1367, et ce rehaussement est devenu dans la cathédrale Saint-Pierre, sous la main de Bramante, un amoncellement dont Michel-Ange acheva le magnifique « excelsior ! » en sorte que la coupole actuelle plane très haut dans la lumière au-dessus des larges voûtes. C'est à ce sentiment de l'espace que s'oppose le symbole du peripteros dorique,, entièrement corporel et capable d'être embrassé d'un seul coup d'oeil.

Aussi la culture antique a-t-elle débuté par une renonciation grandiose à un art déjà existant, riche, pittoresque, presque trop mûr, qui ne pouvait pas être l'expression de son âme nouvelle. Grossier et étroit, indigent et en régression vers la barbarie, tel apparaît bien pour notre œil l'art de style géométrique que les Doriens depuis uoo opposèrent à l'art minoen. Les trois siècles d'existence, correspondant à la floraison du gothique, n'ont pas laissé une seule allusion à l'architecture. Vers 650 seulement, « en même temps » que Michel-Ange passe au baroque, apparaît le type du temple dorique et étrusque. Tout art primitif est religieux, et ce non symbolique ne l'est pas moins que le oui gothique ou égyptien. L'idée d'incinération, qui se concilie avec un heu du culte, est inconciliable avec un édifice du culte. C'est pourquoi les

1. Cet eepace vide ou creux est appelé par Frobenius « sentiment de la caverne ». (PaiJiuma, p. 92).

2. Urspruitg der Christi. Kirchenkunst, 1920, p. 8ο.
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cultes primitifs de l'antiquité, que cachent pour nous les noms mystérieux et graves de Calchas, Tiresias, Orphée, peut-être Numa aussi, ne possédaient, pour accomplir leurs rites, que ce qui reste d'une idée architecturale dont on a retranché l'architecture, c'est-à-dire la circonscription sacrée. Aussi le templum étrusque est-il le lieu originel du culte antique : un simple cercle tracé sur le sol par les augures et ayant une banlieue infranchissable et une entrée propice orientée vers l'est *. On élève un templum à l'endroit où doit se passer un exercice du culte, là où se trouvent les représentants de l'autorité publique : Sénat et armée. Il existe pour les besoins fugitifs du moment, et ensuite le charme est levé. Ce n'est peut-être que vers 700 que l'âme antique se domina afin de matérialiser dans un édifice la symbolique linéaire de ce néant archi-tectonique. Le sentiment euclidien triompha du dégoût de la durée. Au contraire, l'architecture faustienne de grand style débuta par les premières émotions d'une piété nouvelle — la réforme clunisienne vers 1000 — et d'une pensée nouvelle — la controverse sur la Cène en 1050 entre Bérenger de Tours et Lanfranc; il en résulta aussitôt, après des plans d'une volonté si gigantesque que souvent les habitants d'une paroisse tout entière —comme celle de Spire — ne suffisaient pas à remplir une cathédrale ou que cette dernière ne fut jamais achevée. Le langage passionné de cette architecture se répète encore dans la poésie 2. Toutes les différences réunies des hymnes latines du Midi chrétien et des Eddas du Nord encore païen ne peuvent effacer l'identité des deux poésies quant à l'infini spatial intérieur de la versification, au rythme de la phrase et de la langue imagée. Lisez le Dies trae à côté de la Völuspa, qui ne le précéda pas de longtemps, et vous y trouverez la même volonté de fer qui domine et brise toutes les résistances du visible. Jamais rythme ne s'est entouré d'espaces et de lointains aussi gigantesques autant que le rythme vieux-nordique :

« Pour   leur   malheur   —   très   longtemps   encore, Hommes et  femmes  — naîtront au  monde; Mais nous deux — resterons ensemble : Sigurd et moi. »

Les accents du vers homérique sont le doux froufrou d'une feuille sous le zéphyr du Midi, un rythme de la matière ; la rime initiale — telle 1 énergie potentielle dans l'image cosmique de la physique moderne — crée une tension contenue dans le vide et

1. Cf. Müller Deecke : Dit Etrusker, 1877, II, p. 128 sq. et Wissowa : Religion «. Kultus der Römer, 1912, p. 527. Le plus ancien plan de cité, celui de la Roma quadrata qui n'avait assurément rien de commun avec l'architecture, mais dépendait des seules règles sacramentelles, comme le montre plus tard le sens du mot pomoe-rium, qui en fut précisément la limite, voilà un templum. Templum aussi le camp romain, dont on reconnaît l'angle droit aujourd'hui encore dans l'emplacement de mainte ville romaine : il est le cercle sacré où l'armée se rassemble sous la protection des dieux, et il n'a rien de commun, il l'origine, avec la fortification postérieure qui date de la période hellénistique. La plupart des temples romains en pierre· (aèdes) n'étaient pas des templa; au contraire, le temenas grec du temps d'Homcre doit avoir signifié quelque chose d'analogue au templum étrusque.

2. Cf. ma préface aux « Chants » d'Ernst Droera, p. ix.
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l'illimité, orages lointains et nocturnes sur les plus hauts sommets. Rien ne résiste au courant de ses ténébreuses marées, ni les mots ni le· choses, c'est la dynamique du langage, non sa statique. Et il en est de même pour les mélancoliques rythmes du « media vita in morte sumus ». On y trouve un prélude aux tonalités de Rembrandt et à l'instrumentation de Beethoven. Ici l'âme faustienne se sent chea elle dans la solitude sans borne. Qu'est-ce que le Walhall ? Inconnu des Germains des invasions et même encore des Mérovingiens, c'est l'âme faustienne naissante qui l'imagina, assurément sous l'impression du mythe pagano-antique et christiano-arabe des deux cultures méridionales plus anciennes surgissant partout dans la vie nouvelle avec leurs livres classiques ou sacrés, leurs ruines, mosaïques et miniatures, leurs cultes, rites et dogmes. Il plane nonobstant, par delà toutes les réalités sensibles, en des régions lointaines, brumeuses, faustiennes. L'Olympe repose immédiatement en terre grecque; le paradis patristique est dans un jardin enchanté, situé quelque part dans J'univers magique; le Walhall n'est nulle part. Perdu dans l'infini, il apparaît avec ses dieux et ses héros insociables comme le symbole de l'effrayante solitude. Siegfried, ParcifaI, Tristan, Hamlet, Faust sont les héros les plus solitaires de toutes les cultures. Lisez dans le ParcifaI de Wolfram le récit merveilleux de la vie intérieure qui s'éveille : nostalgie de la forêt, compassion énigmatique, isolement sans nom, tout est faustien, exclusivement faustien. Chacun de nous le sait. Le Faust de Goethe en reproduit le motif dans toute sa profondeur :

Bonheur impénétrable, enveloppé de charmes, En vain je te poursuis dans les bois, les guérets ! Et je sens en mon cœur, tel un torrent de larmes, Sourdre un monde nouveau, riant, plein d'intérêts 1

De cette expérience cosmique, l'homme apollinien et l'homme magique ne savent rien,'ni Homère, ni les Évangiles. Le point culminant de la poésie de Wolfram est dans cette matinée mystérieuse du Vendredi Saint, où le héros, brouillé avec Dieu et avec lui-même, rencontre le noble Gawan et lui dit : « Eh quoi ! Si je trouvais du secours en Dieu !» Et il va en pèlerinage àTèvrezent. Ici jaillit la source de la religion faustienne. Ici, on appréhende le miracle de l'eucharistie qui unit les participants en communauté mystique, en église salvatrice unique. Le mythe du Saint-Graal et de ses chevaliers fait comprendre la nécessité intérieure du catholicisme germano-nordique. Ainsi apparaît en face des offrandes antiques, qu'on apportait au temple de chaque divinité particulière, le sacrifice unique infini partout répété journellement. Idée faustienne née du ixe au XIIe siècle, à l'époque des Eddas, pressentie par des missionnaires anglo-saxons, tel Winfried, mais mûrie seulement en ce moment. La cathédrale, dont l'autel conserve le miracle achevé, est l'impression pétrifiée de cette idée.

La pluralité des corps individuels figurant le cosmos antique a nécessité un cosmos divin de même espèce que lui : c'est la signi-


LEMACROCOSME
183

fication du polythéisme antique. L'espace cosmique unique, soit « caverne » ou distance, nécessite le dieu unique du christianisme magique et faustien. Athénée et Apollon peuvent être figurés par une statue, mais on a senti depuis longtemps l'impossibilité de faire « apparaître » le Dieu de la Réforme et de la Contre-réforme autrement que par l'orage d'une fugue d'orgue ou le majestueux développement de la cantate et de la messe. Depuis la richesse plastique des Eddas et la légende pieuse, qui lui est contemporaine, jusqu'à Goethe, le mythe occidental évolue en opposition avec le mythe antique. Ici, une division du divin incessamment croissante aboutit à la quantité innombrable des dieux de la première époque impériale; là, une simplification extrême aboutit au déisme du xviii« siècle.

Couverte par l'Église occidentale avec tout le poids de son autorité dans le domaine de la pseudomorphose, la hiérarchie magique du ciel, allant des anges et des saints aux personnes de la trinité, se décorporise et s'efface peu à peu, et insensiblement, le diable même finit par disparaître des possibilités du sentiment cosmique faustien, lui, le grand adversaire du sentiment cosmique gothique, auquel Luther encore jeta son encrier à la face et qui est maintenant oublié depuis longtemps, avec un silence embarrassé, par les théologiens protestants. C'est parce que la solitude de l'âme faustienne ne peut pas s'accommoder de l'existence d'une seconde puissance cosmique. Dieu lui-même est l'univers entier. Devant une telle religiosité, le langage formel de la peinture s'amuit à la fin du xvne siècle et la musique instrumentale devient l'instrument ultime et unique de l'expression religieuse. On peut dire que la foi catholique et la foi protestante sont entre elles comme une peinture sur l'autel et un oratorio. Dès la période germanique, des lointains invincibles et de mystérieuses ténèbres resserraient les dieux et les héros; la musique les a tirés de cette nuit, parce que la lumière du jour crée pour l'œil des limites et donc des objets corporels. La nuit dissout les corps, le jour les âmes. Apollon et Athénée n'ont pas d'« âme ». Sur l'Olympe brille l'éternelle lumière diurne et méridionale d'une profonde clarté. Midi est l'heure apollinienne où s'endort le grand Pan. Le Walhall est alumineux. Déjà l'Edda portait les traces de ces minuits, où Faust médite dans sa salle d'étude, que Rembrandt immobilise dans ses portraits, qui s'évaporent dans les notes de Beethoven. Jamais Wotan, Baldur ou Freya n'avaient de figure « euclidienne ». D'eux comme des dieux védiques de l'Inde, impossible de « tracer un portrait ou une parabole quelconque ». Et cette impossibilité implique une consécration de l'espace éternel comme d'un symbole suprême, opposé à la reproduction corporelle, qui rabaisse ce symbole au rang d'« entourage », le profane et le nie. Ce motif profondément senti est la source de l'iconoclasme islamique et byzantin — tous deux au viie siècle — comme plus tard de l'iconoclasme protestant, son proche parent intérieur. La création par Descartes de l'analyse anti-euclidienne de l'espace ne fut-elle pas aussi un icono-clasme ? La géométrie antique traite un univers numérique diurne, la théorie des fonctions est la mathématique proprement nocturne.
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Ce sentiment cosmique que l'âme occidentale a exprimé avec une extraordinaire richesse d'expression au moyen de mots, de sons, de couleurs, de perspectives picturales, de systèmes philosophiques, de légendes, et non moins encore par les espaces des cathédrales gothiques et les formules de la théorie des fonctions, l'âme égyptienne, éloignée de toute ambition théorique et littéraire, l-'a traduit presque uniquement par le langage immédiat de la pierre. Au lieu dé s'égarer dans un spirituel verbalisme sur la forme de son étendue, son « espace » et son « temps », ou d'imaginer des hypothèses, des systèmes numériques et des dogmes, elle érigea en silence des symboles grandioses sur le paysage du Nil. La pierre est le grand symbole du devenu atemporel. L'espace et la mort semblent en elle réunis. « On a plutôt bâti pour les morts que pour les vivants, disait Bachofen dans une autobiographie. Et quand le laps de temps qui est départi à ceux-ci se contente d'une hutte passagère en bors, 1 éternité des habitations de ceux-là nécessite la pierre ferme de la terre. Le culte le plus ancien est lié à la pierre tumulaire, la construction des temples les plus anciens au monument funéraire, l'origine de l'art et de l'ornement à la décoration des tombeaux. Le symbole s'est formé dans les tombeaux. Aucun mot ne peut rendre la pensée, le sentiment, la prière muette que suggère la tombe, seul peut en donner un significatif pressentiment le symbole qui y repose avec une égale et éternelle gravjté. » Le mort n'a plus de nostalgie. Il n'est plus temps, mais seulement espace, quelque chose qui subsiste ou a même disparu, mais qui a cessé de mûrir et d'aller au-devant de l'avenir. Aussi ce résidu au sens littéral du mot, la pierre, exprime-t-il le fait que les morts se reflètent dans l'être éveillé des vivants. L'âme faustienne, qui espérait après la fin corporelle une immortalité, sorte de mariage avec 1·'espace infini, a décorporisé la pierre par le système des étrésillons gothiques — contemporains des séquences parallèles du chant d'église — jusqu'à ne lui faire représenter à l'œil que la poussée ardente de cette extension en hauteur efen profondeur. L'âme apollinienne voulait voir le mort incinéré, anéanti, et c'est pourquoi elle se passa de constructions en pierre durant toute la période primitive. L'âme égyptienne se percevait en voyage sur un sentier de la vie étroit et inexorablement prescrit, dont elle avait à rendre compte un jour devant ses juges (Chap. 125 du Livre des Morts). C'était son idée du destin. L'être égyptien est un voyageur suivant toujours une seule et même direction; tout le langage formel de sa culture se ramène à ce motif unique. Le mot chemin est l'expression la plus propre pour désigner ce symbole primaire, en face de l'espace infini nordique et du corps individuel antique. Cette mise en relief de la seule direction en profondeur, comme étant l'essence de l'étendu, est d'une espèce très étrangère difficilement accessible à la pensée d'Occident. Les temples funéraires de l'Ancien Empire, les pyramides gigantesques de la
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IVe dynastie surtout, ne1 représentent pas un espace aux divisions significatives, comme la mosquée et la cathédrale, mais une succession rythmée d'espaces. Le chemin sacré qui s'ouvre au portail sur le Nil se rétrécit à mesure qu'on traverse les couloirs, les galeries, les cours à arcades et les salles à pilastres, jusqu'à la chambre du mort1, de même les temples du Soleil de la Ve dynastie ne sont pas des « édifices », mais un chemin z que bordent des pierres gigantesques. Les reliefs et les tableaux, toujours en séries, guident le spectateur et le mènent malgré lui dans une direction déterminée, et la même volonté anime les béliers et les sphinx sculptés du Nouvel Empire. L'expérience de la profondeur, décisive de sa forme cosmique, avait pour l'Égyptien une tendance vers la direction, si accusée et si nette que l'espace était pour ainsi dire en perpétuelle voie de réalisation. Ce lointain n'est pas figé. L'homme n'entre en rapport avec la partie pétrifiée de cette symbolique qu'à mesure qu'il avante et qu'il devient donc lui-même un symbole de la vie. « Chemin » signifie à la fois destin et 3e dimension. Les géants plans muraux, reliefs, séries de colonnes, devant lesquels il passe, sont sa « longueur et sa largeur », c'est-à-dire la simple impression sensible, que la poussée de la vie· en avant étendra seule en univers. Ainsi l'Égyptien qui suivait la procession vivait l'espace en quelque sorte dans ses éléments non encore unis, tandis que le Grec qui sacrifiait devant le temple ne sentait point cet espace et que l'Occidental des siècles gothiques qui priait dans la cathédrale s'y sentait enveloppé d'un infini immobile. C'est pourquoi l'artiste égyptien s'attachait à rendre l'action des plans et rien de plus, même lorsqu'il se servait d'instruments corporels. Pour l'Égyptien, la pyramide surplombant la tombe royale était un triangle, un plan gigantesque de la plus prodigieuse puissance expressive, qui délimitait le chemin, dominait le paysage et servait à lui aussi de point de départ pour s'approcher de ce plan; les colonnes des cours intérieures et des galeries, disposées sur fond obscur en rangs très serrés, et couvertes d'ornements, agissaient absolument comme des lignes verticales rythmées accompagnant la procession des prêtres; le relief est minutieusement — et en opposition très marquée à l'antique — enfermé dans un plan et diminue progressivement de la IIIe à la Ve dynastie, en passant de l'épaisseur d'un doigt à celle d'une feuille de papier, pour se creuser, finalement, dans ce plan même3. La prépondérance de l'horizontale, de la verticale et de l'angle droit, ainsi que l'absence voulue de tout raccourcissement étayent le principe de la bidimensionalité et distinguent du chemin la profondeur spatiale, qui se confond avec la direction et le but,... avec le tombeau. Cet art ne permet aucune réflexion propre à alléger la tension de l'âme.

N'est-ce pas — exprimé en langage le plus sublime possible en général à imaginer — ce que toutes nos théories de l'espace vou-

1. Holscher :  Grabdenkmal des   Ktinigs   Chephren; Borchardt :   Grabdenkmal des Sahare; Curtius : die antike Kunst, p. 4^.

2. Cf. t. II,-et : Borchardt, Ke-heiligtum des Newoserri; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, I, §251.

3. Relief en creux. Cf. H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst, 1919,1, p. 41.
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draient aussi exprimer ? Métaphysique en pierre, à côté de laquelle la métaphysique écrite — celle de Kant — n'est qu'un vain bégaye-ment !

Une culture exista cependant, dont l'âme parvint, en dépit de toutes les différences intérieures, à un symbole primaire apparenté à' l'égyptien : c'est la culture chinoise avec son principe du tao, entièrement senti dans le sens d'une direction en profondeur. Mais tandis que l'Égyptien poursuit jusqu'au bout le chemin qui lui était tracé avec une nécessité d'airain, le Chinois vagabonde à travers son univers, et c'est pourquoi sa marche vers la divinité ou la tombe des ancêtres n'est pas guidée par des gorges en pierre avec leurs murs polis et sans fente, mais par la nature amicale même. Nulle part ailleurs, le paysage n'a été transformé en matière propre d'architecture : «II s'est développé ici une sorte de loi grandiose qui a créé sur une base religieuse l'unité de toutes les constructions, fixé partout un schéma fondamental pour les portes, les ailes, les cours, les galeries, conservé rigoureusement aussi l'orientation Nord-Est dans tous les édifices et abouti à une projection des plans si grandiose, à une telle liberté dans la disposition du terrain'et des espaces, qu'il est permis de parler d'une véritable architecture paysagiste et d'une géométrie du paysage même1. » Le temple n'est point un édifice isolé, mais une construction où la colline et l'eau, les arbres, les fleurs, la taille et la disposition des pierres d'une manière déterminée jouent le même rôle important que les portes, les murs, les ponts et les maisons. C'est la seule culture qui ait fait du jardin un art religieux de grand style. Il y a des jardins où se reflète l'âme de certaines sectes bouddhiques *. L'architecture du paysage explique celle des maisons avec leur extension plani-métrique et le relief de leurs toits comme représentants caractéristiques de l'expression. Et de même qu'on arrive au but par des chemins enchevêtrés en traversant les portes, passant par-dessus les ponts et contournant les collines et les murs, ainsi le peintre promène son spectateur d'un détail à l'autre, tandis que le relief égyptien lui dicte en maître absolu une direction rigoureuse à suivre. « L'image entière ne doit pas être saisie d'un seul coup d'œil. La succession dans le temps suppose une succession des parties de l'espace, que le regard doit parcourir l'une après l'autre3. » L'architecture égyptienne domine l'image du paysage, la chinoise s'y adapte; mais dans les deux cas, c'est toujours la direction en profondeur qui établit la présence de l'acte de spatialisation.

1. O. Flacher, Chinesische Landschaftsmalern, 1921, p. 24. 1» grande difficulté de l'art chinois — et aussi indou — réside pour nous dans la disparition totale de toutes les œuvres primitives de ces deux cultures, notamment de celles de la région de Hoang-ho entre 1300 et 1800 avant J.-C. et de celles de l'Inde prébouddhique. Ce que nous appelons aujourd'hui l'art chinois correspond à peu prés à l'art égyptien de la XX· dynastie. Les grandes écoles de peinture ont leur parallèle dans les écoles-dés sculpteurs Sattes et Ftolémalques et dans l'inconstance des modes raffinées et archaïques sans évolution intérieure. A l'instigation de l'Egypte, on peut déterminer la mesure dans laquelle il est permis d'inférer par déduction sur l'art primitif chinois et indou au temps de Dschou et des Védas.

2. C. Glaser, Dit Kunst Ostasiens, 1920, p. i8i. Cf. M. Gothein, Geschichte der Gartenkunst, 1914, II, p. 331 sq.

3. C. Glaser, p. 43.


Tout art est langue d'expression. Dans les états les plus primitifs, dont le monde animal même est partie intégrante, il est le langage d'un être mobile parlant pour lui seul. Cet être ne pense pas du tout au témoin, bien qu'en l'absence de ce dernier l'instinct d'expression se tairait de lui-même. Les états très tardifs eux-mêmes ne connaissent souvent, au lieu d'artistes et de spectateurs, qu'une foule de producteurs d'art. Tous dansent, miment, chantent, sans que disparaisse jamais complètement de l'histoire de l'art le « choeur » en tant qu'ensemble d'individus présents. L'art supérieur est décidément le seul qui soit un « art par-devant témoins », surtout par-devant Dieu, le témoin suprême, selon la remarque de Nietzsche1.

Cette expression est ou ornement ou imitation, deux possibilités supérieures dont l'opposition ne peut guère être sentie au début. Il est d'ailleurs incontestable que l'imitation est la plus ancienne et la plus proche de la race. Elle a pour point de départ le tu, phy-sionomiquement saisi, qui porte à prendre part malgré soi aux évolutions du voisin dans le rythme de la vie. L'ornement témoigne d'un moi conscient de sa propre qualité. L'imitation est très répandue dans le monde animal; l'ornement, presque exclusivement humain.

L'imitation est née du rythme mystérieux de tous les éléments cosmiques. Pour un être éveillé, l'unité apparaît divisible et étendue; ici et là-bas, propriété et alterile, microcosme relatif au macro-cosme : tels sont les deux pôles de sa vie sensible, entre lesquels il élève un pont grâce au rythme de l'imitation. Chaque religion est un bond volontaire accompli par l'âme éveillée pour passer aux puissances de l'univers ambiant, et il en est tout de même de l'imitation, entièrement religieuse à ses moments les plus solennels. Car c'est dans une seule et même émotion intérieure que, d'une part le corps et l'âme, d'autre pan l'univers ambiant s'élancent ensemble et s'unissent. Comme un oiseau se balance au vent ou un nageur s'abandonne à la vague qui le frôle, ainsi un tact irrésistible traverse les membres quand on entend une marche musicale, et c'est la même contagion qui est en œuvre quand on imite les traits du visage ou les gestes de personnes étrangères, art où les enfants avant tout sont précisément passés maîtres. La contagion peut atteindre les proportions de ces « entraînements » irrésistibles que produisent les chœurs, les marches et les danses, transformant une variété d'individus en une unité de sentiment et d'expression,

ι. L'art mime du monologue, chez certaines natures très solitaires, est en réalité un dialogue avec soi-même comme deuxième personne. Ce n'est que dans la spiritualité des grandes villes que l'instinct d'expression est submergé par l'instinct de communication. De là la naissance de tous les arts à tendance, qui veulent enseigner, convertir ou démontrer des théories politico-sociales, ou morales, et qui sont ensuite contredits, dans la formule de « l'art pour l'art ·, moins par une pratique que par une théorie, qui du moins se souvient de la signification originelle de l'expression artistique.
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appelée « nous ». Or un portrait « bien réussi » d'un homme ou d'un paysage suppose un accord senti entre le mouvement du dessinateur et le mouvement mystérieux du partenaire vivant. C'est un tact physionomique qui entre en action et nécessite un connaisseur

Î


ui met à nu, à travers le jeu superficiel, l'idée, l'âme étrangère, de certains moments d'abandon, nous sommes tous connaisseurs de cette espèce et nous découvrons alors, en suivant la musique ou une mimique dont on n'aperçoit pas le rythme, des mystères subits d'une profondeur soudaine. Toute imitation veut donner le change, et le change vient de l'échange. Ce transfert de soi-même dans un « il » étranger, échange de lieu et de personne par lequel l'un vit désormais dans l'autre et le représente ou le décrit, éveille un sentiment de complet accord, qui s'élève de l'oubli silencieux de soi-même aux éclats de rire les plus effrénés, ou descend jusqu'aux dernières racines de l'Eros inséparables de la puissance créatrice de l'artiste. Ainsi naissent les rondes populaires — la « sabotière » bavaroise a pour origine l'imitation du coq sauvage dansant autour de sa femelle — ; mais telle est aussi la pensée tout entière de Vasari, quand il loue Cimabue et Ciotto d'être les premiers imitateurs dé la « nature », notamment de cette nature des hommes primitifs dont maître Eckart disait alors : « Dieu est immanent en toute créature et c'est pourquoi toute créature est Dieu. » Le mouvement contemplé par nous dans l'univers ambiant, et senti par conséquent dans sa signification intérieure, se traduit à nouveau en nous par un mouvement. C'est pourquoi toute imitation est un jeu scénique au sens large : nous donnons un spectacle par le mouvement du pinceau ou du ciseau, la disposition des parties du chant, le ton narratif, le vers, la représentation, la danse. Mais ce que nous vivons par et dans cet acte visuel ou auditif, c'est toujours une âme étrangère à laquelle nous nous unissons. Seul aboutit au naturalisme, au sens actuel, l'art morcelé par la pensée et dont l'âme s'est pétrifiée dans les grandes villes mondiales : imitation de charmes apparents, d'états de caractère sensibles scientifiquement vérifiables.

De l'imitation se détache dès lors l'ornement, qui s'en distingue nettement parce qu'il ne suit pas le courant de la vie, mais se cristallise et la contredit. Au lieu d'exprimer les traits physionomiques empruntés par les sens à l'être étranger, on impose à cet être des motifs fixes, des symboles imprimés. On ne veut plus donner le change, mais conjurer. Le moi domine le toi. L'imitation est une rhétorique dont les mots naissent des circonstances et ne se répètent plus, 1 ornement te sert d'une langue sans rhétorique, d'un vocabulaire formel ayant une durée et indépendant de l'arbitraire individuel *.

On ne peut imiter et reproduire que le seul vivant et dans les mouvements qui le révèlent aux sens de l'artiste et des spectateurs. L'imitation dépend, en cela, du temps et de la direction; tous ces mouvements qu'on danse, dessine, représente ou décrit pour l'œil et l'oreille sont dirigés irrévocablement et les suprêmes possi-

i. Cf. pour ce qui suit, Worringer, Abstraktion und Einfühlung, p. 66 sq.
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bilités de l'imitation consistent donc à reproduire un destin par des notes, des vers, des images ou des scènes jouées 1. Au contraire, un ornement est un larcin au détriment du temps, une pure étendue fixée et persistante. Tandis qu'une imitation exprime une réalité en s'accomplissant elle-même, un ornement ne le peut qu'en demeurant stationnaire et fini devant les sens. Il est l'être pur, entièrement abstrait de sa genèse. Chaque imitation a un commencement et une fin, un ornement n'a qu'une durée. Aussi ne peut-on reproduire que le destin d'un individu, d'Antigone ou de Desdémone par exemple; l'idée de destin en général ne peut se rendre que par un ornement, un symbole, par exemple celle du destin antique par la colonne dorique. La première Suppose un talent, la seconde en outre un savoir acquis.

Le langage formel de tous les arts proprement dits a une grammaire et une syntaxe qui ont leurs règles, leurs lois, leur logique intérieure et leur tradition. Non seulement c'est le cas pour les chantiers des temples doriques et des cathédrales gothiques, les écoles de sculpteurs égyptiens 2 et athéniens, la plastique des cathédrales du Nord de la France, les écoles de peintres chinois et antiques, hollandais, rhénans et florentins, mais c'est le cas aussi pour les règles sévères de la poésie des scaldes et des troubadours allemands, apprises et appliquées de manière artisanale, tant en ce qui concerne la prosodie et la versification qu'en ce qui regarde la mimique et le choix des images3, et c'est encore le cas pour la technique de la narration dans l'épopée védique, homérique et germano-celtique, pour la syntaxe et la cadence du sermon gothique allemand ou latin, enfin pour la prose oratoire antique et les règles du drame français *. Dans l'élément ornemental d'une œuvre d'art, la sainte causalité du macrocosme se reflète telle qu'elle apparaît à la sensation et à l'intelligence de l'espèce humaine qui en est l'auteur. Tous deux ont un système et tous deux sont imprégnés des sentiments fondamentaux du côté religieux de la vie : la crainte et l'amour. Un symbole peut inspirer la peur ou en libérer. Ce qui est « juste » libère, ce qui est « faux » accable et oppresse. Au contraire, le côté proprement imitatif des arts se rapproche des sentiments proprement raciaux : la haine et l'amour. De là l'antithèse de la laideur et de la beauté. Elle est absolument relative au vivant, dont le rythme intérieur est répulsion ou attraction, même quand on parle des nuages du ciel crépusculaire ou du souffle retenu d'une

1. C'est parce que l'imitation est la vie qu'elle est déjà caduque au moment de son accomplissement — le rideau tombe; elle tombe au pouvoir du passé ou, s'il en est résulté une œuvre d'art durable, au pouvoir de l'histoire de l'art. Des chants et des danses de toutes les vieilles cultures, rien n'est resté; de leurs images et de leurs poèmes, il est resté peu de chose et ce peu ne confient guère que le côté ornemental de l'imitation primitive; par exemple d'un grand drame, nous avons conservé le texte, mais non l'image et le ton; d'un poème, les mots et non leur déclamation; de toute musique, tout au plus les notes, mais non les nuances instrumentales. L'essentiel est irrévocablement mort et tout essai de « répétition « donnera quelque chose de nouveau et de différent.

2. Sur l'atelier de Touthmès à Tell el Amarna, cf. Mitteilungen d. deutsch. Orient. Gesellschaft, n" 52, p. 28 sq.

3. K. Burdach, Deutsche Renaissance, p. 11. De même, toute la plastique gothique a ses types et ses symboles fixes.

4. lì. Norden, A'ntike Kitnstprosa, ρ.·8 sq.
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machine. Une imitation est belle, un ornement est significatif.
Il y a ici toute la différence entre la direction et l'étendue, la logique
organique et la logique anorganique, la vie et la mort. Ce qu on
trouve beau est « digne d'imitation ». Il suggère une émotion douce
qui porte à le reproduire, à le chanter, à le répéter, il fait « battre le
cœur d'une corde plus haut », et tressaillir les membres. Il enivre
jusqu'à l'exaltation effrénée et au fanatisme; mais comme il appar
tient au temps, il a lui aussi « son temps ». Un symbole dure; mais
tout ce qui est beau passe avec la pulsation vivante de celui qui,
individu, classe, peuple ou race, l'a senti comme tel dans le sein
du tact cosmique. Non seulement « la beauté » des sculptures, pein
tures ou poésies antiques est différente aux yeux d'un antique et
aux nôtres et est irrémédiablement éteinte pour nous avec l'âme
antique — car ce que nous y « trouvons beau » est encore un trait
qui n'existe que pour nous — ; non seulement ce qui est beau pour
une manière de vivre est indifférent ou laid pour l'autre, comme
par exemple notre musique entière pour des Chinois ou pour nous
la plastique mexicaine; mais même pour une seule et même vie,
l'habituel qui dure est ordinaire et n'est jamais beau.
*

Ainsi seulement apparaît dans toute sa profondeur l'opposition entre les deux aspects de tous les arts : 1 imitation qui anime et vivifie, l'ornement qui charme et tue. La première « devient », le second « est ». Celle-là est donc apparentée à l'amour et —dans le chant, l'ivresse et la danse — surtout à l'amour sexuel tournant l'être de l'avenir à sa propre rencontre; celui-ci au souci du passé et au souvenirl de la sépulture. Le beau est recherché avec nostalgie, le significatif inspire la peur. Aussi n'y a-t-il pas d'antihèse plus profonde que la maison des vivants et la maison des morts. La maison paysanne et les habitations issues d'elle : cour pancière, palais, château, sont les maisons de la vie, l'expression inconsciente du sang en circulation, qu'aucun art n'a créé ni ne peut changer. L'idée de la famille est en germe dans le plan fondamental de la maison primitive; la force intérieure du clan, en germe dans le plan fondamental des villages, dont on reconnaît encore la race fondatrice2, même après des siècles et après maints changements dans leur population; enfin la vie et le groupement social d'une nation sont en germe dans le plan fondamental de la ville — non dans son plan extérieur, sa silhouette. D'autre part, l'ornementation de grand style se développe au contact des symboles figés de la mort : urne funéraire, sarcophage, tombeau et temple funéraire, et par delà tous ces symboles, les temples des dieux et les cathédrales, qui sont ornement de fond en comble et expriment non une race, mais le langage d'une intuition cosmique, qui sont donc de l'art absolu et pur, tout comme la maison paysanne et le château qui en dérive sont des constructions absolument étrangères à l'art.

Ces deux derniers sont bien plutôt des édifices où se fait l'art,

x. De là le caractère ornemental de l'écriture.

2. Tels sont par exemple les villages slaves entourés de ceinture et les villages

g


ermaniques construits sur les routes à l'est de l'Elbe. De même, on peut inférer e l'extension des rotondes antiques et des maisons à angle droit de l'Italie primitive à maint événement correspondant de l'époque homérique.
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l'art proprement imitatif de l'épopée védique, homérique ou germanique, de la geste héroïque, de la danse paysanne et chevaleresque, de la poésie des troubadours. Au contraire, la cathédrale est non seulement art, mais le seul art qui n'imite rien. Elle seule est tout entière une tension des formes persistantes , toute une logique à trois dimensions qui s'exprime par des arêtes, des plans et des espaces. L'art du village et du château est né du caprice du moment, d'éclats de rire ou de propos de table et de rodomontades de joueurs, et il est tellement lié au temps que le troubadour tire son nom de l'invention et que l'improvisation — comme celle de la musique des tziganes actuels — n'est rien d'autre que la révélation de la race sous la puissance du moment à des sens étrangers. A cette libre faculté plastique s'oppose dans tout art spirituel la discipline d'école, où l'individu se plie à la logique des formes atemporelles aussi bien dans l'hymne qu'en architecture et en plastique proprement dite. Aussi l'édifice primitif du culte est-il dans toutes les cultures le siège propre de l'histoire du style. Dans les châteaux, c'est la vie qui a du style et non l'édifice. Dans les villes, c'est le plan qui est la reproduction des destinées d'un peuple; seules les tours et les coupoles qui se détachent de cette silhouette rappellent encore la logique immanente à l'image cosmique de leurs constructeurs, causes dernières et effets derniers de leur cosmos.

différent : ces trois

Chaque période primitive a donc deux arts qui sont proprement ornementaux, non imitatifs, celui de la construction et celui de la décoration. Dans la période antérieure, préhistorique, période de

Dans les édifices pour vivants, la pierre a une fin laïque; dans l'édifice du culte, elle est un symbole. On n'a pas porté de coup plus grave à l'histoire des architectures, qu'en les considérant comme des techniques architectoniques, au lieu d'y voir au contraire des pensées d'architectes eux-mêmes qui prennent leurs moyens d'expression technique où ils les trouvent. L'architecture f'est développée, comme la musique instrumentale, au moyen d'un langage sonore. Pour l'historien de l'art, savoir si dans un grand style architectural la voûte biaisée, le contrefort ou la coupole à trompes sont nés spontanément ou ont des origines proches ou lointaines, qu'on a découvertes et utilisées d'une manière quelconque, est une question aussi oiseuse que celle de savoir si les instruments à corde sont techniquement originaires d'Arabie ou de Bretagne celtique. Les emprunts faits par la colonne dorique à la technique des peuples du Nouvel Empire égyptien, ceux que la coupole romaine tardive a faits à la coupole étrusque ou la cour à portiques florentine à la cour mauresque de l'Afrique du Nord ne peuvent empêcher ni le peripteros dorique, ni le Panthéon, ni le palais Farnese d'appartenir quand même à un univers tout α'*αί™*"* · ils servent à l'expression artistique du symbole primaire de cultures.
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pressentiment et de gestation, l'univers de l'expression élémentaire fait seul partie de l'ornementique au sens restreint. Lui seul représente la période carolingienne, dont les essais architecturaux chevauchent « entre les styles ». Il leur manque l'idée. Et l'histoire de l'art n'a rien perdu non plus, en perdant les édifices mycéniens1. Mais à la naissance de la grande culture, l'édifice ornemaniste prend subitement un élan si vigoureux que, pendant près d'un siècle, la simple décoration cède timidement sa place. Les espaces, les plans et les arêtes en pierre parlent seuls encore. Le temple funéraire de Chéphren a atteint le sommet de la simplicité mathématique : partout des angles droits, des carrés, des piliers rectangulaires; ni décoration, ni inscription, ni transition. Le relief adoucissant cette tension n'osera paraître que quelques générations plus tard, dans la sublime magie de ces espaces. Et il en est de même en Westphalie et en Saxe (Hildesheim, Gernrode, Paulinzella, Pader-born), comme dans le Midi de la France et chez les Normands (Norwich, Peterborough en Angleterre) où, par une vigueur et une majesté intérieures indescriptibles, le style roman sublime pouvait traduire le sens intégral de l'univers dans une ligne, dans un chapiteau, dans un arc.

Ce n'est qu'au sommet de l'univers formel de la période primitive qu'une direction nouvelle intervient, portant la construction au pouvoir et la faisant servir par un riche ornement, au sens le plus large de ce mot. Car cet ornement n'embrasse pas que le motif individuel antique avec sa calme symétrie mesurée ou son addition méandrique2; l'arabesque et ses plans guipés; les motifs plani-métriques de Maya, qui lui sont à peu près similaires; le « motif fulminai » et autres de l'ancienne dynastie Dschou, prouvant une fois de plus que la vieille architecture chinoise est fonction formelle du paysage et qu'elle a certainement reçu d'abord son sens de la bordure géométrique des jardins, dont on avait utilisé les lignes pour la composition des vases de bronze. Mais une sensation ornemaniste est aussi à l'origine des figures de guerriers représentés sur les vases dipylons et, dans une mesure plus large encore, à celle des rangées de statues qui ornent nos cathédrales gothiques. Les figures ont été « composées directement du spectateur sur les piliers et, par rapport à ce spectateur, juxtaposées comme les fugues rythmiques d'une symphonie, dont les sons se perdent dans le ciel en se répandant de tous côtés3 ». Peintures murales, gestes, types de figures, mais aussi la disposition des hymnes en strophes et l'exécution vocale de ces strophes dans le chant d'église sont des ornements au service de la pensée architecturale, qui domine le tout *. Le charme de la grande ornementique n'a été

1. Cela vaut tout aussi bien pour les constructions égyptiennes de la dynastie thinite que pour les temples sélcucido-perses dédiés au Soleil et au Feu avant la période chrétienne.

2. Pour ce qui suit, Cf. Worringer, Formprobleme der (rOtiK, p. 30 sq.

3. Dvorak, Idealismus und Naturalismus in iter golii. Skulptur u. Mulerei, , Hist. Zeitschrift, 1918, p. 44 sq.

4. I/ornement au sens large comprend aussi l'écriture, et donc le hvre, qui est le pendant propre de l'esprit cultuel, avec lequel il apparaît ou disparait constamment comme œuvre d'art. Ce n'est pas l'intuition, mais l'intellect, qui, dans l'écriture, a


levé que dan* les débuts des périodes tardives, quand l'architecture s'est scindée en groupes d'arts particuliers, citadins, mondains, devenant de plus en· plus des imitations complaisantes, spirituelles, donc personnelles. Ce qui a été dit du temps et de l'espace vau aussi ici pour l'imitation et l'ornement : le temps enfante l'espace, mais l'espace tue le temps. Au début, la symbolique rigide avait tué tout le vivant. Le corps d'une statue gothique n'est point fait pour vivre, il n'est qu'une image linéaire à forme humaine. Maintenant, c'est l'ornement qui perd toute sa sainte rigueur et devient de plus en plus la parure de l'ambiance architecturale d'une vie distinguée et riche en forme. Ce n'est que comme tel, comme enjoli-vation notamment, que le goût Renaissance trouva dans le goût courtois et patricien du Nord — et rien que chez lui — un droit de cité. L'Ancien et le Moyen Empire égyptien, le style géométrique et l'hellénisme, l'Occident de 1200 et celui de 1700 ont chacun une signification tout autre. Et c'est ainsi que l'architecture finit par devenir peinture et musique, et ses formes semblent en train d'imiter à tout instant quelque figure du monde ambiant. Ainsi s'explique l'évolution qui va du chapiteau ionique au corinthien et de Vignola au rococò en passant par Bernini.

Enfin, quand la civilisation commence à poindre, l'ornement authentique s'éteint et, avec lui, le grand style en général. D'une manière ou d'une autre, la transition se fait dans chaque culture par le « classicisme » et le « romantisme ». Le premier signifie enthousiasme pour un ornement — règles, lois, types — depuis longtemps devenu archaïque et sans âme; le second, imitation enthousiaste, non de la vie, mais d'une imitation antérieure. Un goût architectural se substitue au style architectural. Les genres de peinture, les procédés littéraires, les formes anciennes et modernes, indigènes et exotiques alternent avec la mode. La nécessité intérieure manque. Il n'y a plus d'« école », parce que chacun choisit les motifs où et comme il veut. L'art s'industrialise dans toute son étendue, en architecture et en musique, dans la poésie comme au théâtre. Un vocabulaire formel finit par naître, dans les arts plastiques et en littérature; on le manie avec goût sans autre signification plus profonde. C'est sous cette dernière forme entièrement devenue ahistorique et sans avenir que nous apparaissent aujourd'hui l'art décoratif, dans ses modèles de tapis d'Orient, d'outils métalliques persans et indous, de porcelaine chinoise, mais aussi l'art égyptien (et babylonien) que les Gréco-Romains avaient vu de leurs propres yeux. L'art minoen de Crète est un art industriel pur, imitateur nordique de l'art égyptien depuis les Hyksos; et c'est exactement le même rôle d'habitude confortable et de jeu spirituel qu'a joué l'art hellénistico-romain « contemporain » à partir de Scipion et de Hannibal environ.

revêtu une forme. Ce ne sont pas les entités, mais les concepts qui en sont tirés ù l'aide de mots, que ces signes symbolisent, et comme l'esprit humain habitué au langage a en face de lui l'espace flgé, le symbole primaire d'une culture n'a trouvé nulle part de plus pure expression que l'écriture, si l'on excepte la construction en pierre. Il est tout ή fait impossible de comprendre l'histoire de l'arabesque, si on néglige les innombrables espèces d'écriture arabe; et l'histoire des styles égyptien et chinois est inséparable de la disposition et de l'aménagement de leurs "signes graphiques.
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Depuis les charpentes somptueuses du forum de Nerva à Rome jusqu'à la céramique postérieure des provinces occidentales, la même industrie, d'art poursuit sa route invariable, qu'on rejoint aussi en Egypte et dans le monde islamique, et dont on doit admettre l'existence dans l'Inde et en Chine aux siècles postérieurs à Bouddha et à Confurius.

io

Dès lors, la différence entre la cathédrale et le temple-pyramide fera comprendre, malgré de très profondes affinités, le phénomène grandiose de l'âme faustienne et pourquoi sa nostalgie de la profondeur ne se laissa pas circonscrire dans le symbole primaire du chemin, mais s'efforce de franchir, dès ses premiers débuts, les frontières de la sensibilité liée au sens optique. Peut-il y avoir, pour l'homme d'État égyptien, dont la tendance pourrait s'appeler une sobriété sublime, rien de plus étranger que l'ambition politique des grands empereurs saxons, franconiens et des Staufen, qui moururent à l'assaut de toutes les réalités politiques ? La reconnaissance d'une frontière eût été pour eux un rabaissement de leur volonté de domination. L'espace infini, en tant que symbole primaire d'une indescriptible puissance, est ici partie intégrante de la vie politique active, et aux portraits des Othons, de Conrad II, de Henri VI et de Frédéric II, on pourrait ajouter ceux des Normands conquérant la Russie, le Groenland, l'Angleterre, la Sicile, presque Constantinople, et ceux des grands papes Grégoire VII et Innocent III, voulant assimiler au monde alors connu toute la sphère de leur puissance visible. C'est ici que les héros d'Homère avec leur horizon géographique si restreint se distinguent de ceux de la légende'du Graoj, d'Artus et de Siegfried, qui planent continuellement dans l'infini. C'est ce qui distingue aussi les Croisades, où les guerriers chevauchaient des rives de la Loire et de l'Elbe aux confins du monde connu, d'avec les événements historiques à la base de l'Iliade, dont le théâtre resserré et l'horizon borné autorisent des déductions certaines sur le style de la mentalité antique.

L'âme dorique réalisa le symbole de l'objet corporel présent, en renonçant à toutes les grandes créations aux vastes perspectives. Ce n'est pas sans raison que la période postmycénienne n'a rien livré à nos archéologues. Sa dernière expression est le temple dorique d'aspect tout extérieur, forme massive qui s'étale sur le sol et nie, comme α,ή ον, comme ne devant point exister, l'espace qu'elle occupe et qui est, en général, dédaigné de ses artistes. La série de colonnes égyptiennes servait à supporter le plafond d'une salle. Le Grec, empruntant le motif, l'adapta à sa mentalité propre et fit du type de bâtiment une sorte de gant; ses colonnes extérieures sont pour ainsi dire les fragments qui restent d'un espace intérieur nié1.

i. Certes, il est hors de doute que les Grecs furent fortement influencés pir les séries de colonnes égyptiennes lorsque du temple ils passèrent au périptéros, au même


Par opposition, l'âme magique et l'Ame faustienne élèvent les images de leurs rêves en voûtes de pierre recouvrant des espaces intérieurs significatifs, dont la structure anticipe sur l'esprit de deux mathématiques : l'algèbre et l'analyse. Dans l'architecture qui s'était irradiée de Bourgogne et des Flandres, la signification des voûtes aux nervures croisées, avec leurs lunettes percées et leurs piliers butants, est de dissoudre l'espace fermé en général, qui est limité par des plans coercibles et saisissablesl. « Les fenêtres n'ont qu'un rôle négatif dans l'espace intérieur magique; elles sont une forme d'utilité non encore développée en forme d'art, ou, pour parler prosaïquement, de simples trous dans le mur2. » Quand on ne pouvait pas s'en passer pratiquement, on les couvrait de tribunes pour l'impression artistique, comme dans la basilique orientale. L'architecture de la fenêtre est un symbole très imponant de la nostalgie faustienne de la profondeur et qui n'appartient qu'à elle. On y sent sa volonté d'élan, cette volonté qui se manifeste de l'intérieur vers l'illimité et qui fut aussi, plus tard, celle de la musique contrepointique originaire de ces voûtes et conservant toujours le monde incorporel du premier gothique. Même quand la polyphonie eut atteint, aux périodes tardives, comme dans la Passion de Mathieu, Γ Eroica, le Tristan et le Parcifal de Wagner, ses possibilités extrêmes, elle resta toujours musique d'église, par une nécessité très intime, et retourna dans sa patrie : au langage lapidaire des Croisades. Il fallut toute la véhémence d'une ornementique profonde, qui transforme en prodigieuses figures effrayantes des hommes, des animaux et des plantes (Saint-Pierre de Moissac), qui nie l'action restrictive de la pierre, qui dissout toutes les lignes dans la mélodie et la figuration d'un thème, de même que toutes les façades dans des fugues polyphones et la corporéité des statues dans une musique de la draperie murale, pour arriver enfin à bannir tout le souffle antique du corps. C'est ce qui donne, le premier, une signification profonde aux immenses vitraux de nos cathédrales, avec leurs couleurs lumineuses et donc entièrement immatérielles, art répété nulle part ailleurs et qui forme, à l'égard de la fresque antique, l'opposition la plus vigoureuse imaginable en général. Cette signification est très nette, par exemple, dans la Sainte Chapelle, à Paris, où la pierre a presque disparu devant le verre resplendissant.

Par opposition à la fresque, peinture corporelle intramurale dont les couleurs agissent comme de simples matériaux, nous sommes ici en face de couleurs ayant la liberté spatiale des sons d'orgue et entièrement affranchies du médium d'un plan représentatif, figures planant librement dans l'espace sans limite. Qu'on compare à l'esprit faustien de ces nefs, où les voûtes élancées, la lumière ruisselante des couleurs et la tendance chorégraphique ressortent par la

moment où la plastique, également sous l'influence égyptienne sans doute, s'affranchit du relief, qui subsiste encore sur les statues d'Apollon. Mais ce trait n'infirme en rien la complète indépendance du motif de la colonne antique, ni son utilisation du principe des séries.

1. De l'espace limité, non de la pierre : Dvorak, Hist. Zeitschrift, 1918, p. 17 sq.

2. Dehio, Geschichte der deutsch. Kunst, I, p. ιό.
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quasi-absence des murs, l'action des coupoles arabes — et donc christiano-byzantines. Même quand la coupole en soupente semble planer en toute liberté au-dessus de la basilique ou de l'octogone, elle signifie une conquête sur le principe antique de la pesanteur naturelle, exprimée dans le rapport de la colonne à l'architrave. L'édifice dément, ici aussi, tout élément corporel. Il n'a pas de « dehors ». Mais la fermeture de la crypte, d'où aucun regard, aucune espérance ne sortent vers l'extérieur, est accentuée d'autant par la muraille épaisse et de tous côtés remplie. Une effarante confusion mystérieuse de formes sphériques et polygonales enchevêtrées, une ogive en pierre supportant un poids qui plane légèrement sur le sol et ferme hermétiquement 1 intérieur, toutes les lignes tectoniques dissimulées, la voûte la plus haute percée de petites lucarnes par où s'infiltre une lumière blafarde, qui augmente encore la sévérité des murs : tels nous apparaissent les chefs-d'œuvre de cet art dans la San Vitale de Ravenne, la Sainte-Sophie de Constantinople et le rocher-temple de Jérusalem. Au lieu des purs reliefs planimétriques égyptiens, qui évitent scrupuleusement tout ce qui tend à raccourcir la profondeur latérale; au lieu des vitraux de nos cathédrales où le peintre fait intervenir l'espace extérieur; ici, de brillantes mosaïques et arabesques, avec prédominance de la couleur or, revêtent tous les murs et baignent la crypte dans une atmosphère de légende, qui a toujours si bien séduit l'homme du Nord dans tous les arts mauresques.

II

Ainsi donc, l'apparition du grand style a son origine dans la nature du macrocosme, dans le symbole primaire d'une grande culture. On peut, si on sait mettre en valeur le sens du mot qui désigne, non un état, mais une histoire de la forme, éviter de confondre toutes les manifestations fragmentaires et chaotiques de l'art 4e la première humanité avec ce large caractère de certitude impliquée dans un tel style après des siècles de développement. Seul a du style l'art des grandes cultures agissant comme unité d'expression et de signification — et dès lors, il n'y aura pas que l'art seul qui aura du style.

L'histoire organique d'un style suppose un passé, une limite spatiale et une fin temporelle. La « table des taureaux » de la ire dynastie égyptienne n'est pas encore « égyptienne1 ». Ce n'est qu'à la 3e dynastie que les œuvres prennent subitement et très nettement un style. De même, l'art carolingien est « entre les styles ». On y remarque un tâtonnement, une expérimentation de formes différentes, mais rien encore d'une expression intérieurement nécessaire. Le fondateur de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle « pense avec sûreté, bâtit avec sûreté, mais ne sent pas encore avec sûreté 2 ». L'église Sainte-Marie sur la citadelle de Wurzbourg (700) trouve son pendant dans la Saint-Gcorge de Salonique, tandis qu'on verra

j. H. Schäfer, Von  äeypt. Kunst, I, p. 15 sq.

2. Prankl, Baukunst rf« Mittelalters, 1918, p. 16 sq.


presque une mosquée dans la chapelle de Germigny-des-Prés (800), avec sa coupole et ses ogives en fer à cheval. De 850 à 950, l'Occident tout entier présente une lacune. L'art russe flotte de même, aujourd'hui encore, « entre les styles ». A côté des premières constructions en bois qui, de Norvège à la Mandchourie, répandent leur abrupt toit octogonal en pavillon, on trouve des motifs byzantins qui ont franchi le Danube et des motifs arméno-persans qui ont traversé le Caucase. Une affinité élective avec l'âme magique y fest sensible, mais la plaine immense1, symbole primaire du russisme, n'a pas encore pu s'exprimer de manière certaine ni dans la religion, ni dans l'art. A peine l'église se détache-t-elle du paysage, en élevant un toit en forme de colline, que, sur ce même toit, les faîtes en pavillon étalent leurs « kokoschniks » pour en amoindrir ou annuler la tendance ascendante. Ces toits ne montent pas comme les tours gothiques, ni ne se ferment comme les coupoles des mosquées, mais « siègent » et accentuent ainsi le plan horizontal du bâtiment, qui demande à être vu simplement du dehors. Quand le synode de 1670 eut interdit les toits en pavillon et prescrit les coupoles orthodoxes bulbiformes, on fit supporter ces lourdes coupoles sur des cylindres élancés, en nombre arbitraire2, qui sont « assis3 » sur la surface du toit. Ce n'est pas encore un style, mais la promesse d'un style, qui ne s'éveillera qu'avec la religion spécifiquement russe.

En Occident faustien, cet éveil eut lieu peu de temps avant l'an mille. D'un seul coup, le style roman prit fin. A'ia place du groupement estompé avec sa délinéation incertaine entre tout à coup une dynamique rigide de l'espace. Dès le début, il s'établit d'abord un rapport déterminé entre l'édifice externe et l'édifice interne, de telle sorte que le mur s'imprègne, comme dans aucune autre culture, de langage architectural; la signification des fenêtres et des tours est ensuite déterminée aussi des le début. L'idée de la forme était donnée irrévocablement, il ne restait plus que son développement imminent.

C'est par un acte créateur aussi inconscient et d'une même puissance symbolique, que le style égyptien commença. Le symbole primaire du chemin est entré tout à coup en vigueur au commencement de la IVe dynastie (2930 av. J.-C.). L'expérience de la profondeur, par laquelle cette âme se crée son univers, a reçu sa signification du facteur de la direction même : l'expression en est régie par la profondeur de l'espace, considéré comme temps figé, par le lointain, la mort, le destin même; les dimensions simplement sensibles de la longueur et de la largeur deviennent le plan inséparable, qui resserre

1. 1,'absence de tendance verticale dans le sentiment de la vie russe apparaît encore dans la ligure légendaire d'Ilja de Murom. Le Russe ignore le m'oindre rapport avec le Dieu-Pire. Son ethos n'est pas l'amour filial, mais l'amour fraternel pur, qui irradie partout des rayons dans la plaine humaine. I<a tendance faustienne vers le perfectionnement personiiel, essentiellement verticale, est une vanité et un non-sens pour le Russe authentique. De même, les idées russes sur l'État et la propriété se passent de toute tendance verticale.

2. Sur l'église du cimetière de Kishi, il y en a 22.

3. Grabar, Geschichte der russich. Kunst, I-III, 1911 (en russe) et Eliasberg, Kussische Baukunst, 1922 (Introduction).
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et prescrit la direction du destin. Le relief planimétrique égyptien, visant à complaire au spectateur et, par sa disposition en série, l'obligeant à suivre le plan mural dans la direction prescrite, surgit également tout à coup vers le début de la Ve dynastie1. Les séries postérieures encore de sphinx et de statues, les temples à terrasse ou creusés dans le roc renforcent continuellement la tendance à se diriger vers le seul lointain connu de l'univers de l'homme égyptien : le tombeau et la mort. On remarquera que les séries de colonnes de la période primitive étaient déjà exactement groupées selon le diamètre et la distance des puissants fûts, de sorte que tout coup d'oeil jeté de côté en est masqué. Ceci ne s'est répété dans aucune autre architecture.

La grandeur de ce style nous apparaît rigide et monotone. Il dépasse assurément la passion de recherche qui craint encore d'avancer et qui prête ainsi, au cours des siècles, une émotion personnelle incessante à des traits particuliers secondaires; mais la perpétuelle nostalgie inquiète du style faustien — qui forme une unité lui aussi, depuis le roman le plus ancien jusqu'au rococò «t à l'empire — eût certainement semblé à l'Égyptien beaucoup plus monotone que nous ne saurions l'imaginer. N oublions pas que le concept de style supposé par nous implique que le roman, le gothique, le Renaissance, le baroque, le rococò ne sont que les degrés d'un seul et même style, qui doit donc naturellement montrer à notre œil, avant tout l'élément variable, et, à l'œil d'hommes constitués différemment, l'élément constant. En effet, il y a d'innombrables reconstructions d'édifices romans en style baroque, ou gothiques tardifs en rococò, que rien ne fait remarquer et qui démontrent l'unité intérieure de la Renaissance nordique; de même les reconstructions de l'architecture paysanne, où le gothique et le baroque se sont assimilés entièrement; les rues des vieilles villes, où règne une parfaite harmonie entre pignons et façades de toute espèce de style; l'impossibilité de distinguer en général le roman et le gothique dans le détail, ni le Renaissance et le baroque ou le rococò, montrent qu'entre tous ces chapitres 1'« analogie consanguine » est beaucoup plus forte qu'elle n'apparaît aux individus.

Le style égyptien est purement architectonique, jusqu'à l'extinction de l'âme égyptienne. Il est le seul où, 'à côté de l'architecture, tout ornement décoratif fait absolument défaut. Il ne permet aucune digression vers des arts récréatifs, aucune peinture murale, aucun buste, aucune musique de chambre. Dans l'art antique, avec l'ordre ionique, le centre de gravité pour la formation du style passe de l'architecture à une plastique indépendante; dans le baroque, il passe à la musique, dont le langage formel domine à son tour toute l'architecture du xviii« siècle; dans le monde arabe, depuis Justi-nien et le roi perse Chosru-Nuschirwan, l'arabesque dissout toutes

i. i» lumière obtenue dans le plan de l'histoire égyptienne et occidentale par la science permet une comparaison de détail, digne d'être faite sans doute par un historien de l'art. La IVe dynastie, de style pyramidal strict (2030-2750), correspond au roman de 980 à lioo; la Ve dynastie (Sahu-rê 2750-2625), au gothique ancien de noo à 12.10; la VIe, qui vit l'apogée de la sculpture archaïque (sous Pliiops, I et II, de 26:15 à 2475) correspond au haut gothique de 1230 à 1400.


les formes d'architecture, de peinture, de plastique, en impressions de style que nous pourrions qualifier aujourd'hui d'industrielles. En Egypte, le règne de l'architecture reste indiscuté. Elle adoucit simplement son langage. Les enceintes des temples-pyramides sous la IVe dynastie (pyramide de Chephren) élèvent des piliers nus, aux arêtes vives; sous la Ve dynastie (pyramide de Sahu-rê), la colonne végétale fait son apparition dans les édifices. Sur le sol d'albâtre resplendissant, qui signifie l'eau, poussent de géants faisceaux de lotus et de papyrus, entourés de murs pourprés. Le plafond est paré d'oiseaux et d'étoiles. Le chemin sacré, qui va du portail à la chambre tumulaire, image de la vie, est un fleuve : c'est le Nil même, unifié avec le symbole de la direction. L'esprit du paysage maternel s'unit à l'âme, qui en est issue. En Chine, la puissante muraille à pylônes, dont l'étroite porte est une menace pour ceux qui approchent, fait place au « mur des esprits » (yin-pi), qui bouche l'entrée. Le Chinois se glisse dans la vie, tout comme il suit, de là, le tao ou sentier de la vie; et il y a entre la vallée du Nil et les plateaux du Hoangho le même rapport qu'entre le chemin du temple bordé de pierre et les sentiers entrelacés de l'architecture horticole chinoise. D'une manière tout à fait analogue, l'être euclidien de la culture antique est mystérieusement lié aux nombreux îlots et caps de la mer Egée, comme la passion occidentale en mal perpétuel d'infini l'est aux vastes plaines bürgendes, franconiennes et saxonnes.

12

Le style égyptien est l'expression d'une âme vaillante. Sa sérénité et sa vigueur n'ont jamais été senties ni célébrées par l'Égyptien même. Il osait tout, mais en silence. Au contraire, la victoire du gothique et du baroque sur la matière, qui oppresse l'âme, ne cesse d'être le conscient motif de leur langage formel. Le drame shakespearien parle à voix haute des luttes désespérées de la volonté contre l'univers. L'homme antique restait faible en face des « puissances ». La katharsis de crainte et de compassion, souffle de l'âme apolli-nienne pendant la péripétie, était, au dire d'Aristote, l'effet recherché par la tragédie athénienne. En assistant au spectacle, qui raconte l'anéantissement fatal de quelqu'un qu'on connaissait — car chaque spectateur connaissait le mythe de son héros et vivait en lui, — par la puissance inexorable du destin contre laquelle nul ne songeait à s'opposer, par la mort dans une magnifique attitude de résistance héroïque, le Grec concevait dans son âme euclidienne une magnifique élévation morale. Si la vie n'avait aucune valeur, du moins le grand geste où elle s'achevait en avait une. On ne voulait rien, on n'osait rien, mais on trouvait une ravissante beauté dans cette souffrance. Témoins déjà l'endurant Ulysse et, à un plus haut degré encore, Achille, image primaire de l'homme grec. La morale des Cyniques, de la Stoa, d'Épicure, l'idéal hellénique général de la sophrosyne et de l'ataraxie, Diogene révérant dans son tonneau
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la θεωρία — tout cela n'est que lâcheté déguisée d'hommes qui tremblent devant chaque difficulté, chaque responsabilité, et s'oppose ainsi entièrement à la superbe de l'âme égyptienne; au fond, l'homme apollinien recule, jusqu'au suicide, devant la vie et — si l'on fait encore abstraction des idéals indous similaires — cette culture est la seule où le suicide prit le rang d'une haute vertu morale et fût traité avec la solennité d'un symbole sacré; on soupçonne dans l'enthousiasme dionysien et son assourdissement excessif quelque chose d'absolument étranger à l'âme égyptienne. Et c'est ce qui rend cette culture une culture de la modicité, de la légèreté, de la simplicité. Par rapport à l'égyptienne et à la babylonienne, la technique grecque est un spirituel néant. Son ornement est aussi pauvre que pas un en invention. Et le nombre de types de sa plastique en faû de contenance et d'attitude peut se compter sur les doigts. « La remarquable indigence formelle du style dorique, même si elle fut moins forte au début que plus tard, a tout réduit à une question de proportion, de mesure1. » Mais dans cette réduction même, quel art d'esquiver ! Les belles proportions qu'elle observe entre le support et le poids, les dimensions minuscules spécifiques de l'architecture grecque, donnent l'impression d'une dérobade constante devant les difficultés techniques, recherchées avec audace dans la vallée du Nil et, plus tard, dans les pays du Nord avec une sorte d'obscur sentiment du devoir, problèmes qui n'étaient point, certes, inconnus de la période mycénienne et devant lesquels elle n'a point reculé. L'Égyptien aimait la pierre de ses géantes constructions, elle correspondait à sa conscience du choix des seules tâches très ardues; le Grec l'esquivait. Son architecture rechercha d'abord des problèmes faciles, puis cessa complètement. Qu'on la compare dans toute son étendue avec la totalité de l'architecture égyptienne, mexicaine ou occidentale, et on sera étonné de l'indigence d'évolution de son style. Il a suffi de quelques variations du type du temple dorique pour l'épuiser et dès l'invention du chapiteau corinthien, vers 400, elle n'existait déjà plus. Tout ce qui a suivi n'est que remaniements de matériaux existants.

De là une fixation quasi corporelle des types formels et des genres de style. On pouvait choisir entre eux, mais on n'avait pas le droit d'en franchir les frontières rigides. Car c'eût été reconnaître de quelque manière un espace infini de possibilités. Il y eut trois ordres de colonnes et, pour chacune, une disposition déterminée de l'architrave. Comme le changement des triglyph.es et des métopes avait fait naître le conflit des coins, déjà traité par Vitruve, on raccourcit les espaces des dernières intercolonnes, dont personne ne pouvait songer à tirer des formes nouvelles. Voulait-on obtenir de plus grandes charpentes, on en multipliait les éléments par superposition, juxtaposition, postposition. Le Colisée a trois anneaux, le Didymaion de Muet a trois rangées de colonnes frontales, la frise gigantesque de Pergame a une suite indéfinie de motifs sans lien entre eux. Il en est de même des genres de style en prose

i. Koldewey-Puchstein, Die griitch. Tempel in Unter italien und Sizilien, I, p. 228.


et des types de poésie lyrique, de la narration et de la tragédie. Partout sont réduits au minimum les frais d'établissement de la forme fondamentale, et la force plastique de l'artiste restreinte à la finesse du détail; pure statique des genres en opposition tranchée avec la dynamique faustienne, génératrice de types et de domaines formels sans cesse nouveaux.

L'organisme des grandes successions de style va maintenant pouvoir être embrassé d'un coup d'oeil. Le premier qui a eu ce coup d'oeil fut encore Goethe. Il a dit dans son « Winckelmann » à propos de Velleius Paterculus : « A l'endroit où il se trouvait, il ne lui était pas donné de considérer l'art comme un vivant (ζώον), qui doit montrer nécessairement, comme chez tout autre être organique, sauf qu'il s'applique ici à des individus collectifs, une origine imperceptible, une évolution lente, un brillant coup d'oeil de sa perfection, une régression graduelle. » Cette phrase contient toute la morphologie de 1 histoire de l'art. Les styles ne se succèdent pas comme des vagues ou des pulsations. Ils n'ont point affaire à la personnalité de tel ou tel artiste, à sa volonté ou à sa conscience. Au contraire, c'est le style qui crée le type de l'artiste. Le style est, comme la culture, un phénomène primaire au sens strictement gœthéen, qu'il s'agisse de celui des arts, des religions, des idées, ou du style de la vie même. La « nature » est une expérience toujours nouvelle de l'homme éveillé, son alter ego et son miroir dans l'univers ambiant; le style aussi. C'est pourquoi, dans l'image historique intégrale d'une culture, il ne peut y avoir qu'un seul style : le style de cette culture. C'est par erreur qu'on a voulu voir dans les simples phases d'un style, que sont, par exemple, le roman, le gothique, le baroque, le rococò et l'empire, des styles spécifiques assimilables à des unités d'un tout autre ordre, comme le style égyptien, chinois, ou même « préhistorique ». Gothique et baroque sont la jeunesse et la maturité d'un même ensemble de formes : le style mûrissant et le style mûr de l'Occident. A cet égard, la science esthétique a manqué du sens de la distance, de l'impartialité du coup d'œil et de la bonne volonté d'abstraction. On s est allégé la tâche, en rangeant indistinctement, sous le nom de « styles », tous les domaines formels dont on a ressenti une forte secousse. Que le schème antiquité-Moyen-âge-temps modernes ait encore ici obscurci la vue, il est à peine besoin de le dire. En effet, même un chef-d'œuvre Renaissance de stricte observance, comme la cour du palais Farnese, est infiniment plus près du porche de l'église Saint-Patrocle à Soest, de l'intérieur de la cathédrale de Magdebourg ou des cages d'escalier dans les châteaux du xvm* siècle en Allemagne du Sud, que du temple de Pestum ou de l'Erechtheion. Il existe le même rapport entre le dorique et l'ionique. C'est pourquoi la colonne ionique se marie avec les formes d'architecture dorique aussi parfaitement que le gothique postérieur avec le baroque
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primitif dans l'église Saint-Laurent de Nuremberg, ou le roman postérieur avec le baroque postérieur dans la behe partie supérieure du chœur ouest à la cathédrale de Mayence. Pour la même raison, notre œil a encore à peine appris à distinguer dans le style égyptien les éléments correspondant à la jeunesse dorico-gothique d avec ceux qui correspondent à la maturité ionico-baroque : Ancien et Moyen Empire qui se compénètrent, depuis la XIIe dynastie, avec une complète harmonie dans le langage formel de tous les chefs-d'œuvre d'art.

Au début se place l'expression pure, timide, hésitante, d'une âme qui vient de s'éveiller, qui cherche encore un lien avec l'univers, sa propre création, devant lequel elle observe une attitude d'étrangère étonnée. Il y a de la peur enfantine dans les constructions de Pévêque Bcrnward de Hildesheim, dans la vieille peinture chrétienne des catacombes et dans les salles à piliers des débuts de la IVe dynastie d'Egypte. Un prélude printamer de l'art, un profond pressentiment de la richesse des formes futures et une .puissante tension contenue planent sur le paysage qui, tout rustique encore, se pare des premiers châteaux et de villes minuscules. Puis vient l'élan d'enthousiasme du haut-gothique, de la période constan-tinienne avec ses basiliques à colonnes et ses églises à coupoles, des temples couverts de reliefs de la Ve dynastie égyptienne. L'être est conçu; un langage formel, parfait, maîtrisé, rayonne d'un vif éclat; le style mûrissant se rapproche d'une symbolique sublime de la direction en profondeur et du destin. Mais l'enthousiasme juvénile prend fin. De l'âme même jaillit une contradiction. La Renaissance, l'hostilité dionysienne et musicale contre le dorique apollinien, le style byzantin de 450 contemplant Alexandrie et détournant les yeux de la sérénité insouciante d'Antioche, signifient une période révolutionnaire et destructive, où l'âme essaie ou réussit à démolir ce qu'elle avait acquis, et dont nous n'avons pas ici à examiner la solution très difficile. Ainsi la maturité de l'histoire de l'art apparaît. La culture se mue en esprit cosmopolite dominant désormais le paysage et raffinant aussi le style. La haute symbolique pâlit; la fougue des formes surhumaines prend fin; un art plus doux, plus mondain supplante le grand art de la pierre bâtie; même en Egypte, la plastique et la fresque osent se mouvoir avec un peu plus de légèreté. L'artiste fait son apparition. Il « projette » à son tour ce qui a été jusqu'ici un rejeton du sol. Pour la seconde fors, l'être reprenant conscience de lui-même, affranchi du rêve et de la mystique du paysage, se pose un point d'interrogation et cherche à exprimer sa nouvelle destinée : au début du baroque, lorsque Michel-Ange, pour assouvir son immense dépit, se cabre contre les limites de l'art pour amonceler la coupole Saint-Pierre; au temps de Justinien Ier, quand naissent, depuis 520, la Sainte-Sophie et les basiliques à coupoles de Ravenne ornées de mosaïque; au début de la XIIe dynastie égyptienne, dont le nom de Sésostris résumait l'apogée pour les Grecs; vers 600 en Hellade où, beaucoup plus tard encore, Eschyle révèle l'expression dont une architecture hellénique avait pu et dû être capable à cette époque décisive.
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Ensuite viennent les jours ensoleillés de l'automne du style : le bonheur de l'âme, qui prend conscience de sa dernière perfection, se peint encore une fois en lui. Le « retour à la nature », déjà senti et annoncé comme une nécessité prochaine par des penseurs et des poètes, comme Rousseau, Gorgias et leurs « contemporains » des autres cultures, se révèle dans l'univers formel des arts comme une nostalgie sentimentale et un pressentiment de la fin. Spiritualité très éclairée, urbanité sereine, douleur de la séparation : telles sont les dernières décades ensoleillées d'une culture, dont Talleyrand a dit plus tard : « Qui n'a pas vécu avant 1789 ne connaît pas la douceur de vivre. » Tel apparaît l'art affranchi, ensoleillé, spiritualisé du temps de Sésostris III (vers 1850). Et les mêmes courts instants de bonheur assouvi se font jour, lorsque sous Péri-clès apparaissent la magnifique Acropole bariolée et les œuvres de Phidias et de Zeuxis. Nous les retrouvons au millénaire suivant, au temps des Ommiades, dans le gai monde légendaire des bâtiments mauresques avec leurs colonnes fragiles et leurs ogives en fer à cheval, qui voudraient se dissoudre à la lumière des arabesques et des stalactites; puis, encore un millénaire plus tard, dans la musique de Haydn et de Mozart, les groupes pastoraux de la porcelaine misnienne, les peintures de Watteau et de Guardi, les œuvres d'architectes allemands à Dresde, à Potsdam, à Wurzbourg et à Vienne.

Enfin, le style s'éteint. Au langage formel de l'Erechtheion et du Zwinger de Dresde, hautement spiritualisé, fragile et voisin de l'autodestruction, succède un classicisme falot et grisonnant, celui des grandes villes hellénistiques ou de Byzance vers 0,00 ou de notre style empire. Sur des formes vides, héritées, revivifiées un moment de manière archaïsante ou éclectique, luit un pâle rayon crépusculaire : c'est la fin. Une demi-gravité et une authenticité douteuse gouvernent le monde des artistes. Tel est le cas où nous sommes aujourd'hui : on s'amuse longuement avec des formes défuntes, au contact desquelles on voudrait l'illusion d'un art vivant.

Lorsqu'on aura rejeté l'illusion de cette croûte antique qui, par prolongation archaïsante ou par mélange arbitraire de motifs personnels et étrangers, submerge de pratiques désuètes, depuis longtemps sans vie intérieure, le jeune Orient de l'époque impénale; lorsqu'on aura reconnu .les débuts du style arabe dans le vieil art chrétien et dans ce que l'art « bas-antique » a de réellement vivant; lorsqu'on verra dans l'époque de Justinien Ier le pendant exact du baroque hispano-vénitien, qui domina l'Europe sous les grands Habsbourgs Charles-Quint et Philippe II, et qu'on verra enfin dans les palais de Byzance avec leurs scènes prodigieuses de bataille et de luxe, dont les écrivains de cour, tel Procope de Cesaree, célèbrent en prose et en vers, par une éloquence fardée, la magnificence depuis longtemps éteinte, les correspondants des palais de
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l'ancien baroque à Madrid, à Venise et à Rome, et des géantes peintures décoratives de Rubens et de Tintoretto : alors — mais alors seulement — le phénomène incompris jusqu'à ce jour de l'unité de l'art arabe — qui embrasse tout le premier millénaire de notre ère — prendra corps. Comme il occupe une place décisive dans l'image d'ensemble de l'histoire de l'art, l'incompréhension qui règne jusqu'aujourd'hui à son égard a empêché en général d'en apercevoir les ressorts organiques.

Il est remarquable et, pour qui a compris dans ce domaine une vision sur des choses ignorées, il est saisissant de voir que cette âme jeune, enchaînée par l'esprit de la civilisation antique, impressionnée surtout par la toute-puissance politique de Rome, incapable de se mouvoir en toute liberté, se soumet humblement aux formes étrangères, désuètes, dont elle essaie de s'accommoder au moyen de la langue grecque, des idées grecques, des motifs d'art grecs. Le sacrifice ardent, fait aux puissances de l'univers lumineux nouveau et marquant la jeunesse de chaque culture; l'humilité de l'homme gothique, pieusement agenouillé dans ses cathédrales aux hautes voûtes dont les piliers sont couverts de statues et les vitraux de peintures lumineuses; la haute tension de l'âme égyptienne au sein de son univers de pyramides, de ses colonnes de lotus et de ses salles à reliefs; tout cela se mêle ici dans une génuflexion spirituelle devant des formes défuntes, tenues pour éternelles. Que l'accueil qu'on leur réserve et leur développement ultérieur fussent néanmoins restés sans succès; que malgré sa volonté, sans s'en apercevoir ni tirer vanité, comme le gothique, de l'élément personnel presque regretté ici, dans la Syrie impériale, et tenu pour une décadence, un nouvel univers formel se soit dégagé définitivement et ait rempli de son esprit — sous le masque d'habitudes architecturales gréco-romaines — la ville de Rome même, où des maîtres syriens œuvraient au Panthéon et aux fora des empereurs : voilà qui démontre, mieux que tout autre, la force élémentaire d'une âme jeune qui commence tout juste la conquête de son univers.

Comme toute époque printanière, celle-ci cherche à s'exprimer dans une ornementique nouvelle, avant tout dans une architecture religieuse, qui en est le sommet. Mais de tout ce trésor des formes, jusqu'à ces derniers temps, on n'a étudié que la partie occidentale de sa surface, qui est naturellement considérée comme le berceau et la patrie de l'histoire du style magique, alors qu'elle n'est —
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par Riegl1 et Strzygowski *; mais pour le dépasser et parvenir à une image complète de l'évolution de l'art arabe, il est également nécessaire de s affranchir des préjugés philologiques et religieux. C'est un malheur que la science esthétique, qui n'admet cependant

i. Grundlagen ι« einer Gesch. Λ. Ornamentik, 1893 — et : Spätrömische Kunstin-

"ïTA'muÎa1,'iqio; DU hübende Kumt des Ostens, 1916; Altai-Irna, 1917; Die Baukunst der Armenier und Europa, 1918.


plus de frontières religieuses, en fasse néanmoins, inconsciemment, la base de ses recherches. Car il n'existe ni art bas-antique, ni art vieux-chrétien, ni art musulman, si l'on entend par là qu'un style propre ait été créé par chacune de ces communautés de fidèles. Au contraire, l'ensemble de ces religions, de l'Arménie au Sud de l'Arabie et à Axum, de la Perse à Byzance et à Alexandrie, possède une expression artistique d'un grand caractère unitaire, en dépit de toutes les contradictions particulières1. Toutes ces religions, chrétienne, judaïque, persane, manichéenne, syncrétiste, possédaient des édifices du culte et, au moins dans l'écriture, un ornement de rang suprême; et quelles que soient les particularités doctrinales, elles sont toutes compénétrées d'une égale religiosité, qui s'exprime par une égale expérience de la profondeur, génératrice d'une symbolique spatiale appropriée. Basiliques chrétiennes, cultes de Baal, des Juifs hellénistiques, de Mithra, du feu des temples mazdéens, des mosquées expriment une égale mentalité : le sentiment de la crypte.

Il faut que la science historique entre résolument dans la voie, entièrement négligée jusqu'à ce jour, de l'étude architecturale des temples de la Perse et du Sud de l'Arabie, des synagogues de Syrie et de Mésopotamie, des édifices du culte en Asie Occidentale et même en Abyssinie, 2 et qu'elle comprenne dans les églises chrétiennes,- non seulement celles de l'Occident paulinien, mais aussi celles de l'Orient nestorien depuis l'Euphrate jusqu'en Chine, où elles sont nommées non sans raison, par des chroniques anciennes, les « temples persans ». Si de tous ces édifices, rien ou à peu près rien ne s'est imposé à la vue, c'est sans doute parce que, le Christianisme étant entré le premier dans ces régions et l'islamisme seulement après lui, les lieux du culte ont changé de religion sans que le sentiment et le style n'y eussent rencontré d'opposition. La chose est certaine pour ce qui est des temples dits bas-antiques, mais combien d'églises arméniennes peuvent avoir été jadis des temples du feu ?

Le point central de l'art de cette culture est décidément situé, comme l'a justement remarqué Strzygowski, à l'intérieur du triangle dont les cités d'Edesse, de Nisibis et d'Amida forment les sommets. C'est de là que le règne de la pseudomorphose « bas-antique » est parvenu en Occident : elle embrasse, outre le christianisme de Paul, qui a vaincu aux conciles d'Ephèse et de Chalcédoine et fut pratiqué à Byzance et à Rome, le judaïsme d'Occident et les cultes syncrétistes. Le type architectural de la pseudomorphose est la basilique, même pour les Juifs et les païens 3. Exprimer par des moyens

i. Elles ne sont pas plus grandes que l'opposition entre l'art dorique, ionique et étrusque, et sans doute plus faibles que celle existant vers 1450 entre la Renaissance ilorentine et le gothique (en briques) du Nord de la France, de l'Kspague et de l'Est de l'Allemagne.

;. Les plus anciens temples chrétiens d'Axiun concordent certainement avec les temples païens des Siibét-ns.

.i. Kohl und Wat7,inger, Antike Synagogen in Galiläa, 1936 : Des sanctuaires de Baal à Palrnyre, à Baalberk et en maint autre endroit sont des basiliques, qui sont en partie plus vieilles que le christianisme, au culte duquel elles ont peut-être ij.issi.· riunite.
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antiques son opposition à l'antiquité, et sans pouvoir s'en affranchir : tel est le caractère tragique de cette pseudomorphosc. Plus le lieu euclidien où se fonde un culte dans le syncrétisme « antique » s'élargit en communauté locale indéfinie des confesseurs de ce culte, plus l'intérieur du temple l'emporte sur l'extérieur, sans que ni le plan général, ni la disposition des colonnes, ni le toit aient besoin de subir de grands changements. Le sentiment de l'espace change, non — au début — ses moyens d'expression. Dans l'architecture religieuse païenne de l'époque impériale, une voie distincte, mais inaperçue encore de nos jours, conduit des temples de style augus-téen, entièrement corporels, dont la cella ne signifie architectoni-quement rien, à ceux dont l'intérieur seul offre une signification. L'image extérieure du peripteros dorique finit par se transférer aux quatre murs intérieurs. La rangée de colonnes devant le mur sans fenêtres nie l'espace qui est derrière elle, mais elle le nie là pour le spectateur du dehors, ici pour la communauté de l'intérieur. A cet égard, la question n'a qu'une importance secondaire de savoir si on ferme l'espace entier, comme dans la basilique proprement dite, ou seulement le saint des saints, comme dans le temple du Soleil à Baalbeck avec son immense cour antérieure1, qu'on retrouvera constamment plus tard dans l'architecture des mosquées et qui est peut-être originaire du sud de l'Arabie2. L'importance de la nef centrale, en tant que cour primitive de l'enceinte, est attestée non seulement par l'évolution particulière du type basilical dans les steppes de Syrie orientale, surtout dans le Hauran, mais encore par l'aménagement spécial du porche, de la nef et de l'autel, qui permet de monter à ce dernier, considéré comme temple proprement dit, par des escaliers et de limiter la vue par les nefs latérales jouant le rôle de parvis primitif, de telle sorte que l'abside seule correspond à la nef centrale. Ce sens primitif de la basilique est encore très apparent à San Paolo de Rome; mais la pseudomorphose — réversion du temple antique — a néanmoins défini les moyens d'expression : la colonne et l'architrave. C'est un véritable effet symbolique qu'exercé la réfection chrétienne du temple d'Aphrodite en Carie, où la disparition de la cella à l'intérieur des colonnes a été compensée à l'extérieur par l'érection d'un nouveau mur3.

Mais le sentiment de la crypte pouvait développer son langage formel en toute liberté par delà le domaine de la pseudomorphose; aussi accentua-t-il tantôt le toit fermé, tantôt, par protestation contre le sentiment antique, simplement Γ« intérieur ». La date et le lieu de naissance de la technique des diverses possibilités de dômes, de coupoles, de voûtes en berceau ou en arête sont, comme nous l'avons déjà vu, dépourvues de signification. Ce qui reste décisif, c'est que c'est aux environs de la naissance du Christ, coïncidant avec la poussée du nouveau sentiment cosmique, que la nouvelle symbolique de l'espace commença par utiliser ces formes

1. Frauberger, Die Akropolis von Baalbeck, Tf. 12.

2. Diez, Die Kunst a. islam. Völker, p. 3 sq. Dans les vieux temples sabéens, la cour de l'autel (mahdar) est devant la chapelle de l'oracle (makamat).

3. Vt'ulff, Altchristliclie unà byzantinische Kunst, p. 227.


et en poursuivre le développement au point'de vue de l'expression. Peut-être est-il possible encore de démontrer que les temples du feu et les synagogues de Mésopotamie ont été des coupoles, de même que, sans doute aussi, le temple d'Attar au sud de 1 Arabie1 ? Il est certain que le temple païen de Marmion à Gaza en était une, et longtemps avant l'accaparement de ces formes par le christianisme de direction paulinienne, sous Constantin, elles furent transportées par des architectes d'origine orientale dans toutes les parties de l'Empire, où le goût cosmopolite y trouvait un charme inaccoutumé. Sous Trajan, Apollodore de Damas s'en est servi pour les voûtes des temples de Vénus et de Roma. Les coupoles des thermes de Caracalla et la Minerva medica, qui date du règne de Gallien, sont bâties par des Syriens. Mais le chef-d'œuvre de tous, la plus vieille des mosquées, fut la reconstruction du Panthéon sous Hadrien, qui imita certainement, conformément à ses goûts, les édifices du culte observés çn Orient2.

La coupole centrale, où le sentiment cosmique magique parvient à s'exprimer avec le plus de pureté, prit naissance au delà de la frontière romaine. Elle devint la forme unique, que les Nestoriens ont répandue, d'Arménie en Chine, en commun avec les Manichéens et les Mazdéens. Mais au déclin de la pseudomorphose et à la disparition des derniers cultes syncrétistes, elle envahit aussi la basilique occidentale et en triompha. La forme orientale prit racine dans le Midi de la France, où, à l'époque des Croisades, il y avait encore des sectes manichéennes. Sous Justinien s'étaient accomplis, à Byzance et Ravenne, le croisement des deux formes et leur passage à la basilique sphérique. La basilique pure fut refoulée en Occident germanique, où l'énergie de l'élan en profondeur faustien en fit sortir plus tard la cathédrale; la basilique sphérique se répandit de Byzance et d'Arménie en Russie, où on se remit à la concevoir comme édifice extérieur ayant son centre de gravité symbolique dans la toiture. Mais dans le monde arabe, l'Islam, héritier du christianisme monophysite et nestorien, autant que des Juifs et des Perses, en acheva le développement. En transformant Sainte-Sophie en mosquée, il ne fit que reprendre possession d'une propriété ancienne. La coupole islamique suivit les traces de la coupole mazdéenne et nestorienne vers Schantung et l'Inde; en extrême Occident, c'est en Espagne et en Sicile 3 que naquirent les mosquées et elles semblent avoir été de style plutôt persico-araméen oriental que syro-araméen occidental. Tandis que Venise regardait vers

i. Dont l'abondance de temples est attestée par Pline. C'est probablement d'un type sud-arabique que vient la basilique transversale, — avec entrée sur la longueur — dont on trouve 1 empreinte très nette au Hauran et dans l'autel de San Paolo de Rome à section transversale.

.*. Ce chapitre d'architecture purement intérieure n'a aucun rapport de 'technique ou de sentiment avec les rotondes étrusques étudiées par Al t man n (italisch? Rundbauten, 1906). Il en a, au contraire, avec les coupoles tiburtines de la villa d'Hadrien.

3. Les synagogues, en tant que coupoles sphériques, y arrivèrent peut-être, ainsi qu'au Maroc, longtemps avant l'Islam, par le médium des Juifs missionnaires de Mésopotamie, dont le goût était voisin du goût persan; tandis que les Juifs de la pseudomorphose, constructeurs de basiliques ou artistes des catacombes, étaient entièrement les égaux des Chrétiens d'Occident. D'Espagne est parti le style persico-judrViqtie qui a servi de modèle aux synagogues d'Occident, évolution qui a totalement échappé il l'histoire de l'art jusqu'à nos jours.
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Ravenne et Byzance (San Marco), les villes côtières de l'Ouest d'Italie, et avec elles Florence, au moment où la domination normande des Staufen parvint à son apogée, apprirent à admirer à Palerme et à imiter ces constructions mauresques. Plus d'un motif considéré comme antique par la Renaissance, telles la cour du porche et la proportion de l'arc et de la colonne, vient de là.

Ce qui est vrai de l'architecture l'est encore davantage de l'orne-mentique, qui a dominé et assimilé très tôt, dans le monde arabe, toute la plastique figurative. Elle est venue, sous le nom d'arabesque, apporter un charme séducteur à la jeune volonté artistique de l'Occident.

L'art vieux-chrétien et bas-antique de la pseudomorphose révèle le même mélange ornemaniste et figuratif d'éléments étrangers appris et d'éléments indigènes naissants; tel l'art carolingien primitif, surtout dans le Sud de la France et le Nord de l'Italie. Là, mélange d'hellénisme et de magie primitive; ici, mélange de faustisme et de byzantinisme maure. L'historien doit examiner ligne par ligne, ornement par ornement, au point de vue du Sentiment de la forme, s'il veut distinguer l'une de l'autre les deux couches. Dans chaque architrave, chaque frise, chaque chapiteau, il y a une lutte secrète entre les motifs voulus antiques et les motifs involontaires nouveaux, mais vainqueurs. La compénétration des sentiments formels hellénistiques tardifs et des sentiments formels arabes primitifs est troublante partout : dans les bustes de la ville de Rome, où bien souvent l'expressjon des cheveux appartient seule au langage nouveau; dans les branches d'acanthe, souvent d'une seule et même frise, où le travail du ciseau voisine avec le travail à la boucharde; dans les sarcophages du iue siècle, où une mentalité naïve, analogue à Ciotto ou Pisano, se croise avec un certain naturalisme de grand cosmopolite, qui rappelle un David ou un Carsten; dans les basiliques, comme celle.de Maxence, et dans mainte autre partie des thermes ou des fora des empereurs considérés encore comme antiques.

Néanmoins, la mentalité arabe a été frustrée des fruits de sa maturité, comme un jeune arbre dans la forêt vierge est arrêté dans sa croissance et rabougri par un rameau gigantesque tombé sur lui. Ici, point d'époque dont on pût vivre et sentir la splendeur propre, comme au jour contemporain des Croisades, lorsque la cathédrale eut couvert son toit en bois par une voûte à arête en pierre, qui acheva de réaliser à son intérieur l'idée de l'espace infini. L œuvre politique de Dioclétien — ce premier des Khalifes — fut brisée dans sa beauté parce qu'il lui a fallu, en territoire antique, se fonder sur la masse entière des habitudes de l'administration cosmopolite, ce qui la condamna au rôle d'une simple réforme des conditions surannées. C'est lui cependant qui a mis en pleine lumière l'idée de l'État arabe. Ce n'est que par la fondation de Dioclétien et celle, un peu antérieure, de l'empire sassanide, son modèle à tous égards, qu'on peut pressentir l'idéal qui aurait dû ici arriver à son point culminant. Et il en fut de même partout. On a admiré jusqu'à nos jours sous le nom d'œuvres antiques ce qui


rejetterait, de soi-même, toute autre interprétation : pensée de Plotin et de Marc Aurèle, cultes d'Isis de Mithra, du Soleil, mathématique de Diophante, enfin l'art tout entier irradié de la frontière orientale de {'Imperium Romanum et qui ne trouva que des points d'appui à Antioche et à Alexandrie.

Cela seul explique l'extraordinaire véhémence avec laquelle la culture arabe, Finalement libérée de ses chaînes jusque dans l'art par l'Islam, envahit tous les pays, qui lui ressortissaient intérieurement depuis des siècles : caractéristique d'une âme qui sent qu'elle n'a pas de temps à perdre et qui voit avec angoisse approcher les premières traces de l'âge avant d'avoir connu une jeunesse. Cette délivrance de l'humanité magique est sans exemple dans l'histoire. En ,634, la Syrie est conquise, on pourrait dire rachetée; Damas tombe en 635; Ctésiphon en 637. En 641, on atteint l'Egypte et l'Inde; en 647 Carthage; en 676 Samarcande; en 710 l'Espagne; en 732, les Arabes sont aux portes de Paris. Ainsi, dans la hâte de quelques années, se condense et éclate à la fois la somme entière des passions refoulées, des créations retardées, des espérances déçues, qui dans les autres cultures à progression lente pouvaient remplir l'histoire de siècles entiers. Les Croisés devant Jérusalem, les Hohenstaufen en Sicile, la Hanse sur la Baltique, les chevaliers de l'Ordre dans l'Orient slave, les Espagnols en Amérique, les Portugais aux Indes, l'Empire de Charles-Quint ignorant le coucher du soleil, les débuts de la puissance coloniale anglaise sous Cromwell : tout cela se concentre ici dans une décharge unique, qui mène les Arabes en Espagne, en France, dans l'Inde et au 1 ur-kestan.

Il est vrai : toutes les cultures, excepté l'Egypte, le Mexique et la Chine, ont subi la tutelle de cultures plus anciennes; dans chacun de ces univers formels, des éléments étrangers apparaissent. L'âme faustienne gothique, déjà portée à la vénération du christianisme par l'origine arabe de celui-ci, s'est emparée du riche trésor de l'art arabe tardif. Un tissu d'arabesque gothique, de provenance méridionale incontestable et que je voudrais pouvoir appeler gothique arabe, guipe les façades des cathédrales bourguignonnes et provençales, domine .de sa magie en pierre le langage extérieur de la cathédrale de Strasbourg, dirige partout en sourdine, sur les statues et les portails, les étoffes tissées, les oeuvres sculptées, les ouvrages de métal, et, non moins encore, les figures retorses de la pensée scolastique et la légende du Saint-Gral1, un des plus hauts symboles d'Occident, un combat contre le sentiment nordique primaire d'un gothique Wiking, tel qu'il règne à l'intérieur de la cathédrale de Magdebourg, au sommet de celle de Fribourg et dans la mystique de Maître Eckart. Plus que jamais, l'arc gothique menace de rompre sa ligne de liaison pour passer à l'arc en fer à cheval des édifices normano-maures.

L'art apollinien de la première période dorique, dont les premiers

i. A côté de traits vieux-celtiques, la légende du Graal renferme de vigoureux éléments arabes; mais là où Wolfram d'Kschenbach dépasse son modèle Chrestien de Troyee, le personnage de Parcifal est purement faustien.
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essais sont presque éteints, a accueilli .sans nul doute des motifs égyptiens en grand nombre, pour arriver, grâce à eux et à leur contact, à une symbolique propre. Seule l'âme magique de la pseudo-morphose n'a pas osé s'approprier les moyens sans se sacrifier à eux, et c'est ce qui donne à la physionomie de ce style sa richesse indé-x finie de renseignements.

15

Ainsi l'idée du macrocosme, qui nous apparaît simplifiée et plus raisonnable dans le problème du style, est génératrice d'une foule de problèmes dont la solution est encore du domaine de l'avenir. Utiliser le monde formel des arts pour compénétrer le mental de toutes les cultures, en les considérant de manière absolument physionomique et symbolique, est une tâche dont les essais entrepris jusqu'à ce jour sont d'une incontestable indigence. C'est à peine si on possède la notion d'une psychologie des formes métaphysiques à la base de toutes les grandes architectures. La richesse de renseignements contenus dans la modification du sens que subit une plastique de l'étendue pure, en passant d'une culture dans l'autre, est insoupçonnée. L'histoire de la colonne n'a pas· encore été écrite. On n'a aucune idée de la profondeur que cache une symbolique des moyens de l'art, des instruments de l'art.

Là, ce sont les mosaïques, fabriquées à l'époque hellénique avec des grains de marbre opaque, corps euclidiens analogues à la fameuse bataille d'Alexandre à Naples et servant de décor aux parterres, mais que l'éveil de l'âme a désormais vitrifiées et munies de fond d'émail et d'or, pour masquer en quelque sorte les murs et les plafonds dès basiliques sphériques. Par son degré évolutif, cette première pe'nture-mosaïque des Arabes, originaire de Syrie, correspond absolument aux vitraux peints des cathédrales gothiques : l'une et l'autre sont des peintures primitives au service de l'architecture religieuse. L'une élargit l'espace basilica! en espace universel par l'infiltration de la lumière extérieure; l'autre le transmue en cette sphère magique dont la lueur dorée, sortant de la réalité terrestre, ravit au ciel imaginé par les Plotin, les Origène, les Manichéens, les Gnostiques, les Pères de l'Église et les poèmes apocalyptiques.

Ailleurs, c'est le magnifique motif de l'umon du cintre avec la colonne, également création syrienne, sinon nord-arabique du IIIe siècle... « haut-gothique l ». Le sens révolutionnaire de ce motif spécifiquement magique, qu'on prend généralement pour un motif antique et que la plupart d'entre nous considèrent franchement comme le représentant de l'antiquité, n'a pas le moins du monde été connu jusqu'à ce jour. Entre le plafond et ses colonnes culturales, l'Égyptien n'a pas connu d'autre rapport plus profond. Ceiles-ci

ι. Le rapport de la colonne et du cintre est le correspondant mental de la muraille et de la coupole. Dès que le tambour prend place entre la coupoj« et le carré, l'imposte apparaît aussi entre le pied de l'arc et le chapiteau.


représentent la croissance et non la force. L'antiquité, qui a vu dans la colonne monolithe le plus vigoureux des symboles de l'être euclidien, entièrement corps, entièrement unité et sérénité, unit cette colonne avec l'architrave par une symétrie parfaite de la verticale et de l'horizontale, de la force et de la charge. Mais en Syrie, où la Renaissance a préféré, par une erreur tragi-comique, voir un motif expressément antique dans ce qui n'avait ni ne pouvait avoir rien de tel, sous la négation du principe corporel du support et du poids, c'est l'ogive lumineuse qui monte sur ses colonnes élancées; l'idée ici réalisée de l'affranchissement de toute pesanteur terrestre et en même temps des chaînes de l'espace s'apparente très profondément avec l'idée identique de la coupole, qui plane en liberté au-dessus du sol tout en fermant la crypte, motif magique de la plus vigoureuse puissance d'expression, qui trouva très justement son application dans le « rococò » des mosquées et des palais maures, où émergent des colonnes fragiles, supraterrestres, souvent sans appui sur le sol et que seul un charme mystérieux rend capables de supporter tout cet univers d'innombrables arcs entaillés, d'ornements resplendissants, de stalactites et de voûtes saturées de couleurs. Si l'on veut dégager le sens intégral de cette forme archi-tectonique fondamentale de l'art arabe, il faudra appeler apollinien le leitmotiv de la colonne et de l'architrave, magique celui de la colonne et de la voûte sphérique, faustien celui des piliers et de l'arc gothique.

Prenons ensuite l'histoire du motif de la feuihe d'acanthe1. Sous la forme où nous la voyons sur le monument de Lysicrate, par exemple, elle est une des plus significatives de l'ornement antique. Elle a un corps. Elle reste l'objet individuel. Elle peut être saisie dans sa structure d'un seul coup d'oeil. Dès qu'elle passe aux fora des empereurs romains (Nerva, Trajan), au temple de Mars Ultor, elle s'alourdit et s'enrichit. La disposition organique en est si compliquée qu'elle exige une étude en règle. La tendance à remplir le plan apparaît. Dans l'art byzantin — où Riegl parle déjà de « traits sarrazins latents », sans entrevoir la portée du lien ainsi découvert — la feuille d'acanthe se décompose en un réseau sarmenteux indéfini, qui couvre et entoure des plans entiers de façon entièrement inorganique, comme à Sainte-Sophie. Au motif antique s'ajoutent les vieux motifs araméens de la feuille de vigne et de palmier, qui jouent déjà un rôle dans l'ornement juif. Le motif du ruban à tresser n'est pas dédaigné sur les parquets en mosaïque et les arêtes des sarcophages « bas-antiques », pas plus que certains motifs de plans géométriques; et le monde entier voit apparaître enfin, avec une émotion grandissante et une impression confuse, répandue en Perse et dans toute l'Asie occidentale, l'arabesque. Elle est, antiplastique au possible, également hostile à l'image et au corps, le motif proprement magique. Elle-même incorporelle, elle décorporise l'objet, qu'elle recouvre d'une richesse infinie. C'est un chef-d'œuvre de cette espèce, fragment d'une architecture

i. Riegl, Stil/façen, 1893, 248 sq. et 271· sq.
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entièrement volatilisée en ornementique, que présente la façade du palais de M'schatta, élevé dans le désert par les Ghazanides. Une industrie d'art, répandue dans tout l'Occident ancien et dominant j'empire carolingien tout entier, industrie de style byzantino-islamique — appelée jusqu'ici lombarde, franquc, celte ou vieux-nordique — est exercée en grande partie par des artistes orientaux ou importée pour servir de modèle... aux tisserands, forgerons, armuriers1. Ravenne, Lucca, Venise, Grenade, Palerme sont les centres d'activité de ce langage formel hautement civilisé d'alors, et dont le règne exclusif continue encore en Italie après l'an miiie, lorsque ies formes d'une culture nouvelle étaient déjà, dans le Nord, trouvées et définies.

Passons enfin à l'évolution s'ubie par la conception du corps humain. La victoire du sentiment cosmique arabe l'a révertie totalement. Sur presque toutes les têtes de la collection du Vatican, constituée entre 100 et 250, on peut constater l'opposition entre le sentiment apollinien et le sentiment magique, l'expression fondée sur l'état des parties musculaires et celle qui a pour base le « regard 5>. On travaille — à Rome même depuis Hadrien — très souvent avec la boucharde, qui est la contradiction complète du sentiment euclidien vis-à-vis de la pierre. L'élément corporel et matériel du bloc de marbre, affirmé par le ciseau qui en fait ressortir les plans-limites, est en effet nié par la boucharde qui brise ces plans et crée ainsi des effets de clair-obscur. Parallèlement, les artistes — « païens » ou chrétiens, peu importe — perdent le sens qui consiste à faire apparaître le corps nu. Voyez les statues creuses et vides d'Antinous, où l'on s'est pourtant efforcé de rester résolument antique. C'est qu'ici la tête seule offre un intérêt physionomique, ce qui n'est jamais le cas de la plastique attique. Le vêtement prend un sens entièrement nouveau, qui commande l'image en général. Les statues des consuls au musée du Capitele2 sont des exemples frappants. Leurs pupilles, percées dans des yeux qui regardent au loin, enlèvent à leur corps toute expression, transformée ainsi en ce principe « pneumatique » magique qui est à la base de l'homme, selon la conception néoplatonicienne et les décisions des conciles chrétiens non moins que des religions de Mithra et de Mazda. C'est en 300 que le « père de l'Église », le païen Jamblique, écrivit son livre sur les statues des dieux s, où le divin agit par sa présence substantielle dans le spectateur. Contre cette conception de l'image relevant de la pseudomorphose s'éleva ensuite, venant de l'Est et du Sud, la conception iconoclaste qui suppose une idée de la création artistique à peine accessible a nous.

t. Dehlo, Geschichte der deutschen Kunst, I, p. 16 sq.

2. Wulff, Altchristlich-bytantinische Kunst, p. 153 *4·

p. 113.

3. Geffcken, Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums, 1910,


IV

MUSIQUE ET PLASTIQUE

I. — les arts plastiques.

Le sentiment cosmique de l'homme supérieur, abstraction faite des représentations mathématico-physiques et de la symbolique des concepts fondamentaux de ces représentations, s'est exprimé dans les arts plastiques dont le nombre est illimité. La musique aussi est de ce nombre, et si, au lieu de la séparer du domaine des arts picturo-plastiques, ses historiens en avaient intégré les modalités très diverses, un progrès très sérieux eût été accompli dans l'intelligence de cette évolution vers un but. Mais tant qu'on verra dans la différence entre les moyens optiques et les moyens acoustiques plus qu'un caractère extérieur, on ne comprendra jamais l'impulsion créatrice plastique qui régit ces arts averbaux1. Ce n'est pas ce caractère qui différencie les arts. Parler des arts de l'oreille et de ceux de l'œil ne veut rien dire. Il n'y a que le xixe siècle pour surestimer les conditions physiologiques, même de l'expression, de la sensation et de la médiation. A parler proprement, une image « chantante » de Lorrain ou de Watteau s'adresse tout aussi peu à l'oeil charnel que la musique des sphères depuis Bach à l'oreille charnelle. Ce rapport antique entre l'œuvre d'art et l'organe des

i. Dès que le verbe, signe de communication intellectuelle, se change en moyen d'expression artistique, l'être éveillé humain cesse d'exprimer les choses dans leur totalité et d'en recevoir des impressions. Même dans les sons verbaux qu'emploient lea artistes — pour ne rien dire du mot lu qui est le médium propre des littératures des hautes cultures — on distingue sans le vouloir entre entendre et comprendre, car le sens accoutumé des mots y joue un rôle et l'influence croissante de cet art amène aussi les arts verbaux à des modes d'expression, où les motifs sont confondus avec la signification verbale. C'est ainsi que naît l'allégorie, qui est un motif signifié par un verbe, par exemple dans la sculpture baroque depuis Bernini; que la peinture devient souvent une sorte d'écriture imagée, comme à Byzance depuis le 2» Concile de Nicée (787). privant l'artiste du choix et du groupement de ses images; que l'air de Gluck, dont la mélodie est éclose du sens du texte, diffère de celui d'Alessandro Scartati, dont les textes, en soi indifférents, ne servent qu'à étayer la voix du chanteur. Totalement indépendant de la signification verbale est le contrepoint haut-gothique au xiii' siècle, qui est une pure architecture de la voix humaine chantant simultanément plusieurs textes, même de langue différente, sacrés et profanes.
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sens, dont on fait toujours cas et d'ailleurs sans aucune raison, est un rapport tout différent, beaucoup plus simple et plus matériel que le nôtre. Nous lisons Othello et Faust, nous étudions les partitions

faustienne, spécifique et toute opposée à l'antique. On ne peut pas comprendre autrement les innombrables changements de scènes de Shakespeare, sinon par opposition avec l'unité de lieu antique. Dans le cas extrême, qui est précisément celui de Faust, il est tout à fait impossible de donner une représentation réelle épuisant le contenu total du drame. Or dans la musique aussi, dès les récitatifs a capello de Palestina, et surtout plus tard dans les passions de Heinrich Schütz, les fugues de Bach, les derniers quartette de Beethoven et le Tristan de Wagner, derrière l'impression sensible, nous vivons tout un cosmos d'autres impressions qui en dégagent les premières, toute la plénitude et la profondeur, dont il n'est permis de parler qu'en figures et dont on ne peut transmettre que des images figurées — car l'harmonique nous transporte comme par enchantement dans les nuances blondes, brunes et sombres des crépuscules et des aurores, des chaînes de montagnes lointaines, des tempêtes, des paysages printaniers, des villes en ruines, des visions étranges. — Ce n'est pas par hasard que Beethoven a écrit ses dernières œuvres pendant sa surdité. Il a brisé pour ainsi dire la dernière chaîne. Pour cette musique, la vue et l'ouïe jouent un égal rôle de pont vers l'âme, pas davantage. Le Grec ignore totalement ce mode visionnaire de la jouissance artistique. Il tate le marbre des yeux, le son pâteux de l'aulos le touche presque corporellement.Pour lui, l'œil et l'oreille sont des réceptacles pour toute l'impression cherchée. Pour nous, ils ont déjà cessé de l'être à l'époque gothique.

En réalité, les sons, tout comme les lignes et les couleurs, sont des choses étendues, limitées, numériques; l'harmonie, la mélodie, la rime et le rythme tout comme la perspective, la proportion, l'ombre et la ligne. Entre deux espèces de peinture il peut y avoir une distance infiniment plus grande qu'entre une peinturent une musique contemporaines. Devant une statue de Myron, c'est un seul et même art qui embrasse un paysage de Poussin et la cantate pastorale de chambre, Rembrandt et la musique d'orgue de Bux-tehude, Pachelbel et Bach, Guardi et les opéras de Mozart. Tous parlent un langage formel identique, en ce sens que devant lui s'efface la différence des moyens optiques et acoustiques.

La valeur attachée dès longtemps par les historiens de l'art à une limitation conceptuelle atemporelle des différents domaines artistiques prouve tout simplement qu'ils ne sont pas allés jusqu'au cœur du problème. Les arts sont des unités vivantes et le vivant ne se laisse point disséquer. Diviser, d'après les techniques et les moyens les plus extérieurs, en autant de prétendues unités éternelles le monde indéfini des arts — avec des principes formels immuables I— voilà quel fut le premier pas des pédants de la science. Ils ont distingué entre une « musique » et une « peinture », une « musique »


et un « drame >>, une « plastique » et une « tragédie », pour définir ensuite n la » peinture, « la » plastique et « la » tragédie. Or ce langage formel technique n'a guère plus de valeur que le masque de l'œuvre proprement dite. Le style n'est pas, comme se l'imaginait platement Semper — contemporain authentique de Darwin et du matérialisme — le produit du matériau, de la technique et de l'utilité. Il est au contraire ce qui n'est point accessible à l'intelligence artistique, la révélation d'une métaphysique, un impératif mystérieux, un destin. Il n'a pas le moindre rapport avec les limites matérielles des arts particuliers.

Commencer par classer ces arts d'après les conditions de leurs effets sensibles, c'est donc gâcher de prime abord le problème de la forme. Comment pouvait-on faire de « la plastique » un genre très général pour vouloir en tirer des règles générales fondamentales ? Qu'est-ce que « la plastique » ? Est-ce « la » peinture ? Il n'y en a point. Celui qui ne sent pas que les croquis de Raphaël et du Titien, dont l'un se servait de lignes et l'autre de lumière et d'ombre, appartiennent à deux arts différents; que l'art de Gioito ou de Mantegna et de Vermeer ou de Van Goyen ont à peine des points de contact, l'un faisant vivre par le pinceau une sorte de relief, l'autre une sorte de musique sur le plan coloré, tandis qu'une fresque de Polygnote et une mosaïque de Ravenne ne peuvent même pas rentrer dans ce système par la catégorie du genre; celui-là ne saisira jamais les problèmes supérieurs. Et qu'a de commun une gravure à l'eau-forte avec l'art de Fra Angelico, un vase proto-corynthien avec un vitrail de la cathédrale gothique, un relief égyptien avec un autre du Parthenon ?

Si un art a des limites — limites de son âme devenue forme, — elles sont historiques et non techniques ou physiologiques1. Un art est un organisme, non un système. Il n'y a pas de genre artistique franchissant tous les siècles et toutes les cultures. Même là où de prétendues traditions techniques — comme dans la Renaissance — semblent d'abord faire illusion et témoigner en faveur d'une éternelle actualité des lois antiques de l'art, il règne en réalité une divergence complète. Rien dans l'art gréco-romain ne s'apparente au langage formel d'une statue de Donatelle, d'un tableau de Signorelli, d'une façade de Michel-Ange. Le quattrocento n'offre de parenté intérieure qu'avec le gothique contemporain exclusivement. Si les statues égyptiennes ont exercé une « influence » sur le type archaïque de l'Apollon grec, ou la peinture funéraire étrusque sur les premières représentations toscanes, cette influence ne signifie rien d'autre que Bach composant une fugue sur un thème étranger pour montrer ce qu'il en pouvait exprimer. Qu'il s'agisse du paysage chinois, de la plastique égyptienne ou du contrepoint gothique, chaque art particulier a une existence unique, qui ne revient jamais avec cette âme et cette symbolique.

i. Nos méthodes savantes ont pour conséquence une histoire de l'art excluant
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C'est ici que le concept de forme acquiert un vigoureux élargis^e-ment. Ce n'est pas seulement l'instrument technique ni le seul langage formel, c'est le choix même du genre artistique qui est un moyen d'expression. Ce que la création d'un chef-d'œuvre est pour l'artiste, pour Rembrandt la Veillée, pour Wagner les Maîtres Chanteurs, pour tous une époque, est aussi ce que signifie pour l'histoire vivante d'une culture la création d'un art spécifique, au sens d'une tonalité. Chacun de ces arts est un organisme pour soi, sans antécédent ni conséquent, si on fait abstraction des éléments tout extérieurs. De ce caractère font partie toutes les théories, toutes les techniques, toutes les conventions, et elles n'ont wen d'éternel ni de valable universellement. Le commencement de chacun de ces arts, sa fin, la date de sa fin, sa transformation en un autre art, la raison pourquoi tel art manque ou prédomine dans une culture, tout cela fait encore partie de la forme, de même que la raison pour laquelle tel artiste ou musicien - - sans s'en rendre compte — renonce à tel ton ou telle harmonie et donne à d'autres une préférence telle, qu'elle permet de l'y reconnaître.

Les théoriciens, même de nos jours, ignorent encore le sens de ce groupe de problèmes. Et ce n'est pourtant que de ce côté qu'on trouvera la clé pour une intelligence de la physionomie des arts. On a considéré jusqu'à ce jour — en partant de la « classification » sus-mentionnée — et sans autre examen de ce problème capital, que tous les arts sont possibles partout et toujours, et l'on a attribué le manque de tel ou tel d'entre eux à l'absence fortuite de personnalités créatrices, de circonstances favorables ou de Mécènes susceptibles de « poursuivre la progression continue et millénaire de l'art ». J'ai nommé cette assertion une transposition du principe de causalité, du monde devenu dans celui du devenir. Pour avoir manqué le coup d'oeil sur la logique du vivant et sa nécessité toute spéciale, pour avoir fermé les yeux sur le destin et sur le caractère inéluctable, jamais réitératif, de ses possibilités d'expression, on s'est rabattu sur des moyens de fortune, sur des causes de surface, pour.échafauder une succession tout aussi superficielle d'événements historiques de l'art. J'ai déjà montré au début l'inanité d'une telle représentation, qui consiste à montrer l'évolution linéaire continue de « l'humanité » franchissant tour à tour l'antiquité, le moyen âge et les temps modernes, représentation qui nous a voilé la véritable image de 1 histoire des hautes cultures et de leur structure. L'histoire de 1 art en est un exemple particulièrement probant. Après avoir admis l'évidence de certains domaines artistiques constants et bien définis, on en a esquissé l'histoire selon le schème, évident aussi, de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes, où l'art indou et extrême-oriental, l'art d'Axum et de Saba, celui des Sassanides et des Russes ne pouvaient trouver de place et furent donc traités en appendice, ou passés sous silence, sans que personne


n'ait jamais découvert clans cette succession le non-sens de la méthode. Ne fallait-il pas à tout prix remplir ce schème, avec des faits ? Aussi est-on parti sans aucune hésitation à la poursuite de montées et de descentes insensées, un a parle de temps d'arrêt comme de « pauses naturelles », de « décadences » là où s'accomplit la mort réelle d'un grand art, et de « renaissances » là où le regard impartial distingue très nettement la naissance d'un autre art, dans un autre paysage, exprimant une autre mentalité. On enseigne encore aujourd'hui que l'humanisme fut une Renaissance de l'antiquité. Et l'on finit par en déduire la possibilité et le droit de remettre en marche les arts trouvés faibles ou déjà moribonds — le présent joue là le rôle d'un champ de bataille — au moyen de renouvellements de programmes ou de « restaurations » violentes.

Mais la brusquerie symbolique avec laquelle finit d'ordinaire un grand art — le drame antique avec Euripide, la plastique florentine avec Michel-Ange, la musique instrumentale avec Liszt, Wagner et Bruckner — est précisément la question propre à éclairer le caractère organique de ces arts. Regardez-y de près et vous sere/, convaincus qu'il n'a jamais encore été question de renaissance même pour un seul art de quelque importance.

Du style des pyramides, rien n'a passé dans le dorique. Le temple antique n'est en rien lié aux basiliques orientales, car l'emprunt fait par elles à la colonne antique comme membre de la construction — pour le regard superficiel, c'est là le fait le plus important — ne pèse pas plus que l'emploi fait par Goethe de la mythologie antique dans sa Nuit de Walpurgis classique. C'est une imagination d'étrange sorte que de croire à la renaissance d'un art antique quelconque, en Occident, au xve siècle. Et même la basse antiquité avait renoncé à une musique de grand style, dont les possibilités ne manquaient point dans le dorique primitif; nous le savons par la signification qu'a donnée l'archaïque Sparte — Terpandre, Thaletas, Alkman y travaillèrent pendant que naissait ailleurs l'art de la statuaire — à ce qui plus tard encore s'est manifesté dans la musique. Et c'est exactement de la même manière que tous les essais de la culture magique dans la statue frontale, dans le relief en creux et la mosaïque, finirent par céder devant l'arabesque, et que la peinture à l'huile vénitienne et la musique instrumentale baroque triomphèrent de toute la plastique, née à l'ombre des cathédrales gothiques de Chartres, de Reims, de Bamberg, de Naumburg et enfin dans Nuremberg de Pierre Vischer et dans Florence de Verrochio.

Le temple de Posidon à Paestum, œuvre la plus mûre du dorique, est à la cathédrale d'Ulm, œuvre la plus mûre du gothique, ce que la géométrie euclidienne des plans corporels limités est à la géométrie analytique de la position des points spatiaux en fonction de leurs axes. Toute architecture antique part de l'extérieur, toute architecture occidentale part de l'intérieur. L'architecture arabe part
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aussi de l'intérieur, mais elle ne va pas plus loin. L'âme faustienne seule avait besoin d'un style qui franchît les murs pour pénétrer dans l'espace cosmique sans limite et qui transformât le côté intérieur et le côté extérieur de l'édifice en images correspondantes d'un seul et même sentiment cosmique. La basilique et la coupple arabes peuvent être dotées extérieurement d'un décor architec-tonique; mais il n'en fait pas l'architecture. Ce qu'on y voit, quand on s'en approche, donne l'impression d'un masque protecteur pour en voiler le mystère. Quant au crépuscule de la crypte, son langage formel n'existe que pour la communauté des fidèles et c'est ce qui apparente les plus augustes édifices de ce style aux plus modestes catacombes et aux moindres temples mithraïques. Ils furent la première vigoureuse expression d'une nouvelle âme. Dès que l'esprit germanique prend possession de ce style basilica), tous les éléments constructifs commencent' par subir un changement extraordinaire de position et de sens. Ici, dans ce Nord faustien, la figure extérieure de l'édifice, de la cathédrale à la moindre maison d'habitation, dépend désormais du sens que prendra le remembrement de l'espace intérieur. La mosquée est muette sur cette signification et le temple antique ne la connaît point. Le bâtiment faustien a un « visage » et non pas seulement une façade — au contraire, le frontispice d'un peripteros n'est précisément qu'un des côtés, et l'idée magique de coupole centrale ne possède pas même de façade, — et ce visage ou cette tête s'accom-

E


agne d'un tronc organique longeant le vaste terrain, comme dans ι cathédrale de Spire, ou s'élançant vers le ciel comme la cathédrale de Reims, dont le plan primitif montre une infinité de flèches. Outre nos grands édifices publics, le motif de la façade, qui se dresse face au spectateur pour lui dire la signification intérieure de la maison, gouverne aussi tout le panorama abondamment fenestré de nos rues, de nos squares et de nos villes1.

La première grande architecture est la mère de tous les arts qui suivent. Elle en fixe le choix et l'esprit. C'est pourquoi l'histoire de la plastique antique n'est qu'un labeur incessant pour perfectionner cet idéal unique : la conquête du corps humain individuel, considéré comme la quintessence du présent pur et objectif. On s'efforça de construire le temple du corps nu, comme la musique faustienne s'est efforcée sans cesse, du plus ancien contrepoint à la composition instrumentale du xvine siècle, d'ériger une cathédrale de sons. On n'a pas compris le pathétique de cette tendance apol-linienne, poursuivie pendant des siècles, parce qu'on n'a jamais senti que c'est le corps purement matériel, inanimé — le temple du corps a-t-il donc un « intérieur »? — qui fut le but du relief archaïque, de la céramique corinthienne et de la fresque attique, jusqu'au jour où Phidias et Polyclète en furent complètement devenus maîtres. Un aveuglement extraordinaire a fait considérer cette espèce de plastique comme ayant une valeur et une possibilité

i. I<e panorama des rues dans la vieille Egypte peut avoir été analogue, s'il est permis d'inférer des tablettes découvertes à Cnosse. (H. Bessert, Altkreta, 1921, t. XIV); le pylon est d'ailleurs aussi une façade authentique.


universelles, comme étant la plastique absolue, et l'on en a écrit l'esthétique et l'histoire en y représentant'tous les peuples de tous les temps; hypnotisés par les enseignements des humanistes acceptés sans preuve, nos statuaires parlent encore aujourd'hui du corps humain nu comme de l'objet spécifique et le plus noble de « Γ » art plastique. En réalité, cette statuaire qui place sur le plan le corps isolé et nu, qu'elle raffine de chaque côté, n'a existé qu'une seule fois, précisément dans l'antiquité et seulement en cet endroit, parce que cette culture seule avait complètement refusé de dépasser les limites sensibles en faveur de l'espace. La statue égyptienne se façonnait toujours en vue d'en montrer le côté antérieur, elle était donc une sous-espèce du relief plat; et les statues Renaissance d'apparence antique — leur nombre restreint étonne, dès qu'on songe à en faire rémunération l — ne sont rien d'autre qu'une demi-réminiscence gothique.

Le développement de cet art implacablement aspatial remplit les trois siècles allant de 650 à 350, depuis l'achèvement du dorique, coïncidant avec le commencement d'une tendance à rejeter la contrainte de la frontalité égyptienne — la série des « figures d'Apollon 2 » témoigne de cette lutte pour la position du problème — jusqu'au début de l'hellénisme et de sa peinture illusioniste, où le grand style est déjà clos. Jamais on ne comprendra la valeur de cette plastique sans la concevoir comme l'art ultime et suprême de l'antiquité, plastique née d'un art planimétrique, d'abord soumis à la peinture à fresque qu'il finit ensuite par dominer. Certes, on ne peut ramener l'origine technique aux tentatives faites pour figurer3 la colonne archaïque ou les plattes servant à couvrir le mur des temples, et des œuvres égyptiennes furent imitées par-ci par-là (figures assises de Didymaion à Milet), malgré le nombre très restreint d'artistes grecs ayant vu chacun une de ces œuvres. Mais comme idéal formel, la statue remonte à la céramique archaïque, d'où elle a passé par le relief, et c'est encore dans cette céramique qu'est l'origine de la fresque. Toutes deux sont inséparables du mur corporel. Jusqu'à Myron, cette plastique peut être considérée comme un relief isolé du plan. On a fini par traiter la figure comme un corps pour soi à côté du corps du bâtiment, mais tout en lui conservant son caractère de silhouette devant un mur 4. La direction en profondeur étant exclue, la figure se présente de front au spectateur et l'on peut encore reproduire sans peine ni réduction notable le Marsyas de Myron sur des vases et sur des monnaies 5. Aussi des deux arts tardifs de grand style à partir de 650, la fresque

ι. Ghiberti et même Donatcllo ne sont pas encore émancipés du gothique, Michel-Ange λ déjà le sentiment baroque, c'est-à-dire musical.

2. Deonna, Les Apollons archaïques, 1909.

3. Woermann : Geschichte der Kunst, I, 1915, p. 236. La première de ces figurations prend ses modèles dans la Héra de Cheramyes et la tendance toujours existante à transformer les colonnes en caryatides; la deuxième, dans l'Artéinis de Nicandre et ses rapports avec la technique archaïque des métopes.

métopes ou sur frontons d'édifices.

5. Von Sales : Kunst der Griechin, 1919, pp. 47 et 98 sq.
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fut-elle celui qui prit la direction absolue. Le nombre de types restreint est toujours attesté d'abord sur des vases peints, auxquels répondent souvent exactement un très grand nombre de sculptures postérieures. Nous savons que le groupe de centaures sur le fronton Ouest d'Olympie a été fait d'après une peinture. Au temple d'Egine, la fresque a fait un pas vers la corporification en passant du fronton Ouest au fronton Est. Le mouvement est achevé avec Polyclètc vers 460, et désormais ce sont des groupes plastiques qui servent à leur tour de modèle à la peinture stricte. Mais la corporification sur tous les côtés ne date que de Lysippe, qui l'y a introduite comme un « événement » tout à fait veronal. Jusque-là et même chez Praxitèle encore, on trouve un développement latéral de la statue avec des contours accusés destinés à n'être vus que d'un ou de deux côtés.

Un témoignage constant en faveur de l'origine picturale de la statue isolée nous est fourni par la polychromie du marbre — la Renaissance et le classicisme n'en savaient rien et l'auraient trouvée barbare1 — ainsi que par les statues d'or'et d'ivoire et par l'émail-lage des bronzes qui brillaient déjà par leur ton doré naturel.

La phase correspondante de l'art occidental s'étend sur trois siècles de 1500 à 1800, de la fin du gothique tardif à la fin du rococò et, par conséquent, du grand style faustien en général. Dans cette période, en corrélation avec la volonté de transcendance spatiale qui pénètre les consciences avec de plus en plus de force, le développement de la musique instrumentale a tendu à dominer tous les arts. Dès le xviie siècle, la musique peint au moyen de nuances instrumentales caractéristiques, telles que l'antithèse des cordes et des cuivres, de la musique vocale et instrumentale. Elle a l'ambition — tout à fait inconsciente -- de rivaliser avec les grands maîtres, depuis Le Titien jusqu'à Vélascjuex et Rembrandt. Poser des images, en décrivant dans chaque phrase un thème à variations sur l'arrière-plan du basso continuo, rut lu style de la sonate, de Gabrieli (t 1612) à Gorelli (f 1713)· Elle peint des paysages héroïques dans la cantate pastorale; elle dessine un portrait aux lignes mélodiques dans la plainte d'Ariadne par Monteverdi (1608). Ce sont les maîtres allemands qui ont mis fin à tout cela. Le règne de la peinture cesse. La musique prend un pouvoir absolu, et c'est elle qui — à son tour inconsciemment — gouverne au XVIIIe siècle la peinture et l'architecture. La plastique est éliminée avec une énergie croissante du domaine des possibilités plus profondes de cet univers formel.

Ce qui caractérise la peinture avant et après son transfert de Florence à Venise et différencie, par conséquent, absolument les tableaux de Raphaël de ceux du Titien, c'est, dans l'une, l'esprit

i. Cette préférence décisive pour la pierre blanche est justement caractéristique de l'opposition entre le sentiment antique et le sentiment Renaissance.


plastique subordonnant le tableau au relief; dans l'autre, l'esprit musical subordonnant au chromatisme des chœurs d'instruments à corde et à vent la technique qui emploie les coups de pinceau visibles et les jeux de lumière et d'ombre en protondeur. Il est décisif, pour la compréhension organique de ces arts, de savoir qu'il y a entre eux opposition, non progression. Ici précisément, il faut se garder d'hypothèses abstraites sur les « lois esthétiques éternelles ». La peinture n'est qu'un mot. La verrière gothique n'était qu'une partie de l'architecture gothique. Elle fut la servante de sa stricte symbolique, comme le sont à ce stade l'art archaïque égyptien, l'art arabe primitif et tous les autres arts qui servaient le langage formel de la pierre. On érigeait des figures murales comme on bâtissait des églises. Les draperies de ces figures étaient un ornement d'une pureté et d'une rigueur d'expression extrêmes. C'est une erreur de critiquer leur « raideur », en se plaçant au point de vue imitatif naturaliste.

La musique aussi n'est qu'un mot. Il y a toujours eu partout une « musique », même avant la culture proprement dite, même chez les animaux. Mais la musique antique de grand style n'était qu'une plastique pour l'oreille. Les quartolets, le chromatisme et 1 enharmonie * ont une signification tectonique, non harmonique : or c'est ce qui distingue le corps de l'espace. Cette musique est monophone. Ses instruments peu nombreux sont construits en vue de la plastique du son, d'où l'exclusion de la harpe égyptienne — qui était peut-être par le son identique au cimbalo. Mais c'est surtout la mélodie — et aussi le vers antique depuis Homère jusqu'à l'époque d'Hadrien — qui est soumise aux lois de la quantité et non de l'accent, ce qui veut dire que les syllabes étaient considérées comme des corps dont le rythme dépendait du volume. Pour nous, les attraits sensibles de cet art sont inintelligibles, comme le prouvent les rares fragments qui restent; mais cela devrait nous inspirer aussi des doutes sur l'impression voulue et réalisée dans la statue et la fresque, car nous ne sentons jamais ici le charme qu'elles exerçaient sur l'œil antique.

Tout aussi inintelligible pour nous est la musique chinoise, dans laquelle nous sommes jugés, par des Chinois cultivés, comme étant incapables2 de discerner entre les passages gais et les passages tristes; inversement, dans la musique occidentale, le Chinois éprouve indistinctement le sentiment d'une marche, et cette impres-awm traduit a merveille celle qu'exercé aur le tao de l'ànve chinoise sans accent rythmique le dynamisme rythmique de notre vie. Mais le même sentiment est inspiré aux étrangers par toute notre culture en général : par l'énergie directrice des nefs de nos cathédrales et l'étagement de toutes nos façades, par la perspective en profondeur de nos peintures, par la marche de l'action dans nos tragédies et nos contes, mais aussi dans notre technique et notre vie privée et

1. Selon la terminologie alexandrine. Four nous, ces mots ont un sens tout différent.

2. De même dans la musique russe, nous sentons une tristesse Infinie qui, au dire des Russes authentiques, n'en est point une.
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publique tout entière; nous avons ce tact dans le sang et c'est pourquoi nous ne l'apercevons point. En liaison avec le rythme d'une vie étrangère, il produit l'effet d'une insupportable disharmonie.

Quel monde tout différent est celui de la musique arabe ! Nous n'avons considéré jusqu'ici que le monde de la pseudomorphose : hymnes byzantines et psaumes hébraïques, et seulement dans la mesure où ils ont passé dans l'Eglise extrême-occidentale sous forme d'antiphonaire, responsorial et chant ambrosien. Mais il est évident que, outre les religions à l'ouest d'Edesse : cultes syn-crétistes, religion syrienne du Soleil surtout, gnostiquej et mandécns, celles des pays à l'est d'Edesse : mazdéens et manichéens, communautés mithraïstes, synagogues de l'Irak et plus tard les Nesto-riens, possédaient une musique religieuse de même style; qu'à côté de cette musique s'était développée, chez les Arabes du Sud et surtout chez les chevaliers sassanides, une musique occidentale gaie; que toutes deux enfin ont trouve leur perfection dans le style maure, qui s'étend de l'Espagne en Perse.

Dans ce trésor, l'âme faustienne n'a puisé que quelques formes de l'Église d'Occident, mais en les interprétant aussitôt, encore au Xe siècle — Hucbald, Guido d'Arezzo — intérieurement comme des « marches » et des symboles de l'espace infini. La marche s'est interprétée par le tact et le tempo de la mélodie, le symbole par la polyphonie — et en même temps, dans la poésie, par la rime. Pour comprendre tout cela, il faut distinguer dans la musique un côté imitatif1 et un côté ornemaniste, et quand bien même nous ne connaîtrions, en raison de l'existence éphémère de toutes les œuvres musicales2, que la culture musicale d'Occident, celle-ci suffirait
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le second s'appelle forme stricte, style, école. L'un se manifeste
dans ce par quoi nous discernons la musique d'un individu, d'un
peuple, d'une race; l'autre dans les règles de composition. Il y a
en Europe occidentale une musique ornemaniste de grand style —
celle qui fait pendant à la plastique antique d'espèce stricte, —
qui est inséparable de l'histoire architecturale des cathédrales,
voisine avec la scolastique et la mystique et trouve sa loi dans le
paysage maternel haut-gothique compris entre la Seine et l'Escaut.
Le contrepoint est contemporain du système arc-boutiste en archi
tecture, et il est no du déchant et du faux-bourdon de style « roman »
avec leur mouvement parallèle opposé. C'est une architecture des
voix humaines qui, comme les groupes statuaires et les vitraux,
ne se conçoit qu'en liaison avec ces voûtes de pierre, art sublime de
l'espace, de ce même espace que Nicolas d'Oresme, éyêque de
Lisieux3, avait défini mathématiquement par l'introduction de la

t. Dans la musique baroque, « imiter » a un tout autre sens et veut dire repeindre
un inotlf dans un coloris différent.
,.,.,..           ..              ,

2   Car les notes qui seules restent ne parlent qu à celui qui connaît encore le ton'et la manière de traiter les moyens d'expression et qui en est maître.

3   1323-1382, contemporain de Machault et de Philippe de Vitry, dans la (rénc-


notion des coordonnées. C'est là proprement ce que Joachim de Flore avait appelé dans une vision, aux environs de 1200, rinascita et reforma/w, la naissance d'une âme nouvelle qui se reflète dans le langage formel d'un art nouveau.

A côté de cette musique naquit dans les châteaux et les villages une musique imitative profane, celle des troubadours, des poètes courtois et des ménestrels, pénétrant sous le nom d'ars nuova — vers 1300, à l'époque de Dante et de Pétrarque — des cours provençales aux palais des patriciens toscans; ce sont de simples mélodies accompagnées, dont le mode majeur ou mineur impressionnait les cœurs : canzones, madrigaux, caccias, parmi lesquels on trouve aussi un genre d'opérette galante, le « Jeu de Robin et de Marion » par Adam de la Halle. De là sont sorties, après 1400, des formes de composition à plusieurs voix, le rondeau et la ballade, qui sont un » art » pour le public. On imitait la peinture des scènes de la vie : amour, chasse, actions héroïques. Il s'agissait d'inventer une mélodie, non de traduire la symbolique des lignes.

Et c'est aussi la distinction musicale entre la cathédrale et le château. La cathédrale est musique, dans le château on fait la musique. La première débute par la théorie, la seconde,par l'improvisation : ainsi se distinguent l'être éveillé de l'être tout court, le chantre sacré du chevalier. L'imitation est plus voisine de la vie et de la direction et elle commence donc par la mélodie. La symbolique du contrepoint appartient à l'étendue et elle interprète l'espace par la polyphonie. Il en résulte un fonds de règles α éternelles » et un fonds de mélodies populaires indestructibles, dont le xvme siècle se nourrissait encore. Cette opposition se manifeste également dans l'art par la position différente prise par la Renaissance et la Réforme. Le goût courtois de Florence s'oppose à l'esprit du contrepoint. L'évolution de la phrase musicale stricte passant du motet à la messe à 4 voix grâce à Dunstaple, Binchois et Dufay (vers 1430) est liée au cercle magique de l'architecture gothique. De Fra Angelico à Michel-Ange, la musique ornemaniste est dominée par les seuls maîtres flamands. Lorenzo de Médicis était obligé d'appeler Dufay à la cathédrale, parce que personne à Florence n'en comprenait le style strict. Et pendant que Léonard et Raphaël peignaient en Italie, l'école d'Okeghem (mort en 1495) et Josquin Desprès (mort en 1521) élevaient dans le Nord la polyphonie vocale à l'apogée de sa perfection formelle.

Le tournant automnal s'annonce à Rome et à Venise. Avec le baroque, la direction de la musique passe à l'Italie, mais en même temps l'architecture cesse d'être l'art dominant; un groupe d'arts faustiens particuliers se constitue, ayant pour centre la peinture à l'huile. Vers 1560, avec le style a capello de Palestrina et d'Orlando Lasso, tous deux morts en. 1594, le règne de la voix humaine est terminé. Sa vigueur contenue n est plus capable de traduire l'élan passionné de l'âme vers l'infini, et elle cède aux chœurs des instruments à vent et à corde. Simultanément, naît à Venise le style Titien

ration desquels les règles et canons du contrepoint strict furent définitivement fixés.
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du nouveau madrigal, dont le flot mélodique reproduit le sens du texte. La musique gothique était architectonique et vocale, la baroque descriptive et instrumentale. La première construit, la seconde motive, et c'est ce même pas qu'ont accompli les grands maîtres, en passant de la forme suprapersonnelle à l'expression personnelle. Car tous les arts sont devenus citadins et par conséquent plus mondains. La méthode de la basse fondamentale, née peu avant 1600 en Italie, compte sur des virtuoses, non sur des ascètes.

Le grand problème qui se posa dès lors fut d'étendre à l'infini le corps sonore, ou plutôt de le fondre dans un espace sonore infini. Le gothique avait classé les instruments par familles selon leurs nuances déterminées; maintenant la naissance de Γ« orchestre » refuse de se soumettre aux conditions de la voix humaine, qu'elle subordonne aux autres voix. Pendant à l'analyse géométrique contemporaine, celle de Fermât, supplantée par l'analyse fonctionnelle de Descartes. L'harmonique de Zarlino (1558) fait apparaître une perspective authentique de l'espace musical pur. On commence à discerner les instruments ornementaux des instruments fondamentaux. De la mélodie et de l'ornement naît le « motif» nouveau, dont l'exécution provoque une renaissance de l'esprit contrepointique, le style fugué, qui commence avec Frescobaldi et atteint son apogée chez Bach. En face de la messe vocale et du motet, naissent les grandes formes baroques de pure conception instrumentale : l'oratorio de Carissimi, la cantate de Viadne et l'opéra de Monteverdi. Dès lors, qu'il y ait « concerto » de basse avec des voix supérieures ou de ces voix supérieures entre elles sur un fond de basse continue, ce sont toujours des univers sonores d'expression caractéristique, qui s'entremêlent et se répondent, se soutiennent ou se dépassent, se détruisent ou se complètent, se menacent ou s'éclipsent l'un l'autre dans l'espace sonore, et l'on ne saurait guère définir ce jeu que par des représentations de l'analyse mathématique contemporaine.

Les formes de cette première musique descriptive baroque ont donné au xvne siècle les diverses espèces de sonate, suite, symphonie, concerto grosso, dont la phrase et la composition, l'exécution thématique et la modulation présentent une structure intérieure de plus en plus forte. La grande forme est ainsi découverte, avec la puissante dynamique permettant à Gorelli, Handel et Bach de donner à la musique, devenue entièrement incorporelle, la prépondérance en Occident. Lorsqu'en 1670, Newton et Leibniz trouvèrent le calcul infinitésimal, le style fugué de la musique était achevé. Et lorsqu'en 1740, Euler se mit à formuler la conception définitive de l'analyse fonctionnelle, Stamitz et sa génération avaient donné sa forme dernière la plus mûre à l'ornementique musicale : la phrase en quatre parties, considérée comme pure émotion infinie. Il restait en effet un pas à faire encore : c'est que le thème de la fugue « est » et que celui de la phrase nouvelle « devient ». Là, la réalisation aboutit à une image, ici à un drame. A la série des images se substitue une suite cyclique1. Ce langage sonore a son origine

i. Einstein : Geschichte der Musik, p. 67.


dans la musique instrumentale à corde, dont les possibilités sont enfin atteintes et qui est la plus profonde et la plus intérieure : aussi vrai que le violon est le plus noble de tous les instruments inventés et perfectionnés par 1 âme faustienne pour parler de ses derniers mystères, aussi vrai cette âme vit ses instants les plus sacrés et les plus éthérés de complète transfiguration dans les quartette des cordes et les sonates du violon. C'est dans cette musique de chambre que l'art occidental en général atteint son apogée. L'expression à laquelle arrive ici le symbole primaire de l'espace infini est aussi parfaite que la corporéité saturée du doryphore de Polyclète. Lorsque, à travers l'espace que les nuances de l'accompagnement orchestral répandent autour de lui, le violon de Tartini, Nardini, Haydn, Mozart, Beethoven, entonne une de ces mélodies ineffable-ment nostalgiques, on est en présence du seul art occidental capable de supporter la comparaison avec les chefs-d'œuvre de l'Acropole. Ainsi, la musique faustienne domine tous les autres arts. Elle bannit la plastique de la statue et ne souffre plus que l'art mineur de la porcelaine, qui est entièrement musical, dont le raffinement est non-antique et anti-Renaissance et qui est inventé au moment où la musique de chambre a pris son importance décisive. Tandis que la plastique gothique fut un ornement architectonique absolu, un système de flore artificielle, celle du rococò offre l'exemple remarquable d'une plastique illusionniste qui succombe, en effet, totalement au langage formel de la musique. On voit ici jusqu'à quel point une technique, qui est maîtresse du plan antérieur de la vie, peut contredire le véritable expressif caché au plan postérieur. Il suffit de comparer la Vénus accroupie de Coyzevox (1686) au Louvre avec l'original antique du Vatican. C'est de la plastique-musique à côté de la plastique pure. On ne peut mieux décrire ici l'espèce d'émotion, la fusion des lignes, la fluidité de la pierre elle-même, qui a pour ainsi dire perdu son état d'agrégat solide, comme la porcelaine, qu'en se servant des termes musicaux de : staccato, accelerando, andante, allegro. De là le sentiment que donne le marbre grenu de n'être pas ici à sa place. De là la prévision absolument non-antique de la lumière et de l'ombre. Il y a concordance avec le principe directeur de la peinture à l'huile depuis le Titien. Ce qu'on appelle coloris depuis le xvnr8 siècle — en parlant d'une gravure, d'un dessin, d'un groupe plastique — est synonyme de musique. Il domine la peinture de Watteau et de Fragonard, comme l'art des Gobelins et de Pastelle. Ne disons-nous pas depuis lors : le ton des couleurs et les nuances de ton ? Ne reconnaît-on pas par là l'identité foncière, réalisée enfin entre deux arts artificiellement séparés? Et ces dénominations ne sont-elles pas des non-sens en face de chaque art antique ? Mais cette musique transforme également l'esprit de l'architecture baroque berninienne en rococò, dont les jeux de lumière — les tons — au delà de l'ornementique transcendante visent à fondre dans la polyphonie et l'harmonie les plafonds, les murs, les arcades, tous les éléments constructifs, et dont les trilles, cadences, passages architectoniques achèvent d'identifier le langage formel de ces salles et de ces galeries avec la
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musique inventée pour elles. Dresde et Vienne sont le berceau de ce merveilleux univers tardif et rapidement éteint, ου sont nés une musique de chambre visible, des pianos à queue, des galeries de glaces, des poésies pastorales et des groupes de porcelaine. Il est l'expression dernière, automnale, ensoleillée et parfaite du

§


rand style de l'âme occidentale, qui décéda à Vienne à l'époque es Congrès.

f

L'Art Renaissance, considéré à ce point de vue — qui est loin d'épuiser la question — est une révolte contre l'esprit musical faustien et sylvestre du contrepoint, qui s'apprêtait justement à étendre sa domination sur le langage formel tout entier de la culture occidentale. Il est la conséquence logique du gothique mûr, où cette volonté s'était manifestée ouvertement. Jamais il n'a démenti cette origine et moins encore le caractère de simple mouvement d'opposition, qui reste nécessairement relatif aux formes du mouvement originel dont il représente la réaction sur l'âme hésitante. Il est donc par là même dénué de vraie profondeur au double sens de ce mot : profondeur d'idée et profondeur de réalisation. Pour ce qui est de la première, il suffit de penser à la passion effrénée avec laquelle le sentiment gothique de l'univers se décharge dans le paysage occidental tout entier, pour sentir quel mouvement spécifique, vers 1420, résulta d'un petit cercle d'esprits d'élite, savants, artistes, humanistes1. Dans un cas, il s'agit du problème de l'être ou du non-être d'une âme nouvelle; dans l'autre, d'une simple question de goût. Le gothique embrasse la vie entière jusque dans ses recoins, les plus cachés. Il a créé un nouvel homme, un monde nouveau. De l'idée du catholicisme à l'idée d'État chez les empereurs germaniques, du tournoi chevaleresque à l'aspect des villes naissantes, précisément à cette même époque, de la cathédrale à la hutte paysanne, de la formation de la langue à la parure des fiancées de campagne, de la peinture à l'huile à la chanson des troubadours : à tous et à chacun le gothique a imprimé le langage d'une symbolique unitaire. La Renaissance s'est bornée à quelques arts de la peinture et de la poésie et ne les a pas dépassés. Elle n'a changé en rien le mode de penser occidental ni le sentiment de la vie. Elle s'est arrêtée au costume et au geste, sans aller jusqu'aux racines de l'être, car la conception baroque du monde continue essentiellement la conception gothique, même en Italie2. Entre Dante et Michel-

1. Ce mouvement n'est mime pas national italien 7- ce que fut aussi le gothique — mais purement florentin, et même à Florence il n'est 1 idéal que d'une couche «odale exclusivement. Ce qu'on nomme Renaissance dans le Trecento a son centre en Provence, surtout à la cour papale d'Avignon, et n'est rien d'autre que la culture courtoise et chevaleresque du Midi de l'Europe, qui d'Italie septentrionale en Espagne vivait sous le très puissant charme de là haute société maure d'Espagne et de Sicile.

2. L'ornement Renaissance est simple parure et invention consciente de l'artiste. Le véritable style baroque fait, le premier, apparaître un < impératif > de haute symbolique.


Ange, qui dépassent déjà cet horizon, elle n'a produit aucune grande personnalité de renom. Quant à sa profondeur formelle, le peuple n'en a point été touché, pas même au cœur de Florence où — et cela suffit à faire comprendre le cas de Savonarole et la puissance toute différente qu'il exerça sur les âmes — le flot gothico-musical coule en dessous et avec calme vers le baroque.

A cette Renaissance, considérée comme un mouvement anti-gothique hostile à l'esprit de la musique polyphone, correspond dans l'antiquité le mouvement dionysien antidorique opposé au sentiment plastique apollinien de l'univers. Le dionysisme n'est pas « issu » du culte thrace de Dionysos. Il s'en est seulement servi comme d'arme et de contre-symbole contre la religion olympienne, tout comme Florence fit venir au secours le culte de l'antiquité pour justifier et renforcer son propre sentiment. La grande révolution a donc eu lieu, là au vii6 siècle, ici au xve. Dans les deux cas, un schisme s'est produit et il a trouvé à s'exprimer physionomique-ment dans une époque entière de l'image historique, surtout dans le monde formel artistique de cette époque, résistance de l'âme contre son destin désormais saisi dans sa plénitude. Les puissances intérieures opposées, seconde âme de Faust voulant s'isoler de sa rivale, cherchent à détourner le sens de la culture; elles veulent nier, supprimer, éluder la nécessité inéluctable; il y a dans cette volonté une peur d'assister à la réalisation des destins historiques par l'ionique et par le baroque. Et cette angoisse s'étaie, dans un cas, sur le culte dionysiaque avec son orgasme musical qui dématérialise et nie le corps, dans l'autre, sur la tradition κ antique » et son culte du corps plastique; les deux étais sont employés comme moyens d'expression étrangers et conscients, afin de donner par la force du langage formel opposé un centre de gravité et un pathos propre au sentiment angoissé et afin de barrer ainsi la route au flot qui ruisselle, tantôt d'Homère et du style géométrique jusqu'à Phidias, tantôt de la cathédrale gothique à travers Rembrandt et Beethoven.

De ce caractère de contre-mouvement résulte une facilité aussi grande de définir ce qu'il combat que la difficulté de savoir le but qu'il veut atteindre. D'où la complexité de toutes les études sur la Renaissance. C'est précisément l'inverse pour le gothique — et le dorique : on lutte pour, non contre quelque chose. L'art Renaissance est au contraire simplement antigothique. La musique Renaissance porte en elle-même sa contradiction. Celle de la cour des Médicis était l'ars nova du Midi de la France, celle de la cathédrale de Florence obéissait au contrepoint néerlandais, mais toutes deux sont gothiques également et relèvent de l'Occident tout entier.

La conception courante qu'on se fait de la Renaissance est caractéristique de la facilité avec laquelle on peut confondre l'intention nettement exprimée et le sens plus profond d'un mouvement. Depuis Burckhardt, la critique a réfuté chacune des prétentions du maître sur les tendances individuelles du mouvement; mais après cette réfutation, elle a continué à conserver au mot Renaissance son sens ancien essentiel. Certes, la diversité est frappante dans l'architectonique et dans le tableau d'ensemble en général, dès
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qu'on a dépassé les Alpes. Mais c'est précisément à cause de cette impression trop populaire qu'on aurait dû prendre garde et demander si la différence entre le Nord et le Sua au sein d'un seul et même monde formel n'est pas souvent l'illusion d'une différence réelle entre le gothique et Γ« antique ». En Espagne aussi, mainte œuvre ne donne l'illusion de l'antiquité que parce qu'elle est méridionale. Est-ce la grande cour du couvent de Santa Maria Novella Sui appartient au gothique ou bien la façade du palais Strozzi? est certain que le profane placé devant cette question répondrait à faux. D'autre part, il ne faudrait pas changer d'impression immédiatement en franchissant les Alpes, mais seulement apr^s les Apennins, car la Toscane est une île d'art dans l'Italie même. L Italie septentrionale appartient absolument à un gothique de nuance byzantine; Sienne est en particulier une ville authentique de la Contre-Renaissance. Rome est déjà le berceau du baroque. Mais l'impression varie en même temps que l'image du paysage.

En réalité, l'Italie n'a pas vécu intérieurement la naissance du style gothique. Elle se trouvait vers l'an mille sous la domination absolue du goût byzantin à l'Est, du goût maure au Sud. Le gothique n'a pris racine ici qu'à sa maturité, et certes avec une intériorité et une violence inhérentes à aucun des chefs-d'œuvre de la Renaissance en particulier — il suffit de penser au « Stabat mater », au κ Dies irae », à Catherine de Sienne, à Ciotto et à Simone Martini, qui avaient leur berceau ici — mais il baigne dans la lumière méridionale et apparaît ainsi comme un étranger acclimaté. On ne peut pas dire qu'il ait reçu ou rejeté une prétendue nuance antique quelconque, mais exclusivement un langage formel byzantino-sarrazin d'origine orientale, qui chaque jour et partout parle aux sens dans les édifices de Venise et de Ravenne, plus tard encore dans l'ornementation des étoffes, des ustensiles, des vases et des armes.

Si la Renaissance avait renouvelé le sentiment antique de l'univers — mais qu'est-ce que cela veut dire ? — il lui aurait fallu substituer au symbole de l'espace fermé et organisé rythmiquement celui du corps architectural fermé. Or il n'en a jamais été question. Au contraire. La Renaissance cultive d'une manière tout à fait exclusive une architecture de l'espace qui lui a été prescrite par le gothique, avec cette seule différence que cette architecture respire un calme lumineux et raisonné opposé aux assauts des tempêtes nordiques, c'est-à-dire qu'elle est méridionale, ensoleillée, bienheureuse, pleine d'abandon. Là seulement est la différence. Il n'y a pas eu de pensée constructive nouvelle. On peut réduire cette architecture presque aux façades et aux cours.

Mais concentrer l'expression sur la « façade », abondamment fenestrée et qui, des rues et des cours, reflète toujours l'esprit de la structure intérieure, est une orientation purement gothique, très profondément apparentée à l'art du portrait; et la colonnade des mosquées est aussi purement arabe, depuis le temple du Soleil à Baalbeck jusqu'à la cour léonine de l'Alhambra. Entièrement détaché de cet art, où il apparaît isolé, est le temple entièrement


corporel de Paestum. Personne ne l'a observé, personne n'a voulu l'imiter. La plastique florentine n'a pas davantage la rondeur indépendante de l'espèce attique. Chacune de ses statues sent derrière elle encore une niche invisible, où la plastique gothique avait composé ses images originelles réelles. Vis-à-vis de l'arrière-plan et de la construction du corps, le « maître des têtes royales » de la cathédrale de Chartres et celui du chœur Saint-Georges à Bamberg révèlent la même compénétration des moyens d'expression « antiques » et gothiques, et celle-ci n'a pas été accrue par les modes d'expression de Giovani Pisano, de Ghiberti et même de Verrochio, qui ne l'ont jamais contredite.

Si, des originaux Renaissance, on retranche tout ce qui a été créé depuis l'époque romaine impériale et qui appartient par conséquent au monde formel magique, il ne restera plus rien. Mais ces œuvres romaines du Bas-Empire elles-mêmes ont perdu l'un après l'autre tous les caractères originaux de la grande époque antérieure à l'apparition de l'hellénisme. A preuve le fait décisif, que ce même motif qui n'était que trop dominé par la Renaissance, dont il nous apparaît être la marque la plus sublime à cause de sa provenance méridionale : l'union de l'arc de plein-cintre avec la colonne, assurément non-gothique, mais absente aussi du style antique, représente au contraire le leitmotiv de l'architecture magique originaire de Syrie.

Et c'est alors précisément que du Nord arrivent les influences décisives qui permirent au Midi de se libérer d'abord complètement de Byzance, puis d'aider au passage du gothique dans le baroque. Le paysage compris entre Amsterdam, Cologne et Paris1 — contre-pôle de la Toscane dans l'histoire du style de notre culture — a vu créer côte à côte l'architecture, le contrepoint et la peinture à l'huile. C'est de là que sont venus dans la chapelle papale Dufay en 1428 et Willaert en 1516; ce dernier fonda en 1527 l'école vénitienne qui fut décisive pour le style musical baroque, où lui succéda De Rore d'Anvers. C'est un Florentin qui chargea Hugo van der Goes de l'autel Portinari à Santa Maria Nuova, et Memling d'un Jugement dernier. Mais on acheta en outre un grand nombre d'autres tableaux, avant tout aussi des portraits néerlandais, qui exercèrent une influence extraordinaire; en 1450, Rogier van der Weyden vint lui-même à Florence, où on admira et imita son art. En 1470, la peinture à l'huile fut introduite en Ombrie par Justus van Cent et à Venise par Antonello da Messina, qui avait reçu une éducation néerlandaise. Que de néerlandais et combien peu d'« antique » dans les tableaux de Philippino Lippi, Ghirlandajo et Botticelli, surtout dans les estampes de Poliamolo et même chez Léonard ! A peine ose-t-on, même de nos jours, avouer encore l'influence complète du Nord gothique sur l'architecture, la musique, la peinture, la plastique Renaissance2.

1. Paris en fait partie. Au xv« siede on y parlait encore autant flamand que français et les vieilles parties de son image architecionique rattachent la ville.à Brugge et à G and, non à Trqyea et à Poitiers.

2. A. Schmarsow : Gotik in der Renaissance, 1921; B. Haendke : Der niederl, Einfluss auf die Malerei Toskana-Umbriens, in Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912.
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Juste à ce moment, Nicolas Cusanus, cardinal et évéque'de firixen (1401-1464), introduisit le principe infinitésimal en mathématique, méthode contrepointique des nombres qu'il dériva de l'idée de Dieu, conçu comme être infini. Leibniz lui doit d'être stimulé de manière décisive dans la solution de son calcul différentiel. Or il a forgé ainsi déjà à la physique dynamique baroque de Newton l'arme triomphante, avec laquelle elle a vaincu définitivement l'idée statique d'une physique méridionale, rapportée à Archimède et encore vivante chez Galilée.

La haute Renaissance est la période où le musical paraît exclu de l'art faustien. A Florence, seul point de contact entre les paysages culturels de l'antiquité et de l'Occident, une image s'est conservée durant quelques décades, grâce à un acte révolutionnaire grandiose pleinement métaphysique; elle doit à la négation du gothique ses traits profonds sans exception, et aujourd'hui encore, par delà Goethe, notre sentiment en reconnaît la valeur, même en dépit de la critique. Florence de Lorenzo de Médicis et Rome de Léon X — sont pour nous de l'antiquité, sont l'éternel but de notre nostalgie la plus intime; eux seuls nous délivrent de notre angoisse tout entière de tout le lointain, simplement parce qu'antigothiques. Tellement les stigmates sont rigoureux, qui marquent l'antithèse de la mentalité faustienne et apollinienne !

Mais n'exagérons point la portée de cette illusion. A Florence, on cultiva la fresque et le relief par opposition aux verrières gothiques et à la mosaïque sur fond doré byzantine. Période unique où, en Occident, la sculpture parvint au rang d'art dominant. Les corps pesés, les groupes en ordre, les éléments tectoniques architecturaux dominent dans l'image. L'arrière-plan n'a pas de valeur et ne sert qu'à remplir l'espace intermédiaire et postérieur au présent saturé des figures de premier plan. Pendant un certain temps ici, la peinture resta vainement sous la férule de la plastique. Verrochio, Poliamolo et Botticelli furent des. orfèvres. Mais ces fresques n'avaient, quoi qu'on en dise, rien de l'esprit d'un Polygnote. Il suffit de passer en revue une grande collection de vases antiques — car l'exemplaire unique ou sa reproduction fausse l'impression; les peintures céramiques sont les seules œuvres d'art antique possibles à observer en assez grande quantité pour en acquérir une image profonde de la volonté artistique — pour saisir du doigt l'esprit entièrement non antique de la peinture Renaissance. Le grand œuvre de Gioito et de Masaccio, là création d'une peinture-fresque, ne renouvelle qu'en apparence le sentiment apollimen. L'expérience de la profondeur, l'idéal de l'étendue, qui en sont à la base, ne sont pas le corps apollinien aspatial, achevé en soi, mais l'espace imagé

S


ithique. Malgré leur peu d'importance, les arrière-plans sont là. r c est encore le flot de lumière, sa transparence, le grand calme des midis méridionaux qui dynamisent en Toscane, et là seulement, l'espace statique dont Pierro della Francesca s'était rendu le maître. Même en portraitisant l'espace, on ne le vivait pas sous la forme d'être illimité, musical, planant et se développant en profondeur, mais eu égard à sa limite sensible. On lui donnait pour ainsi dire


un corps. On disposait en couches les portraits sur des plans. On cultivait le dessin, les contours bien définis, les plans-limites corporels, en se rapprochant apparemment de l'idéal hellénique — avec cette différence que la ligne délimitant à Athènes les objets individuels contre le néant délimite ici un espace perspectif unique contre les objets; — la vague de la Renaissance s'aplanissait dans la même mesure où décroissait la dureté de (cette tendance, depuis les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci jusqu'aux stances de Raphaël; et le sfumato de Léonard, la fusion des bords avec l'arrière-plan, évoque plutôt l'idéal d'une peinture musicale que du relief peint. On ne reconnaîtra pas moins aussi la dynamique secrète de la peinture toscane. Une statue équestre de Veroccnio chercherait en vain son correspondant attique. Cet art était un masque, le goût d'une société raffinée, parfois une comédie, qui ne fut jamais mieux jouée. L'ineffable pureté intérieure de la forme fait oublier la puissance élémentaire et la profondeur du gothique. Mais il faut encore le redire : le gothique est l'unique fondement de la Renaissance. La Renaissance n'a même pas touché, et moins encore fait « renaître » la véritable antiquité. La conscience des milieux florentins, hypnotisés entièrement par des impressions littéraires, a forgé ce vocable séducteur pour donner une direction positive au caractère négatif de ce mouvement. Cela prouve que des courants semblables ont très peu conscience d'eux-mêmes. On ne trouve pas ici une seule grande œuvre que n'eussent pas rejetée les contemporains de Périclès, ni même de César, comme leur étant complètement étrangère. Ces cours palatines sont des cours mauresques, les arcs à plein cintre sur colonnes élancées sont d'origine syrienne. Cimabue enseignait à ses contemporains à reproduire au pinceau l'art de la mosaïque byzantine. Des deux célèbres coupoles Renaissance, la cathédrale de Florence et celle de Saint-Pierre, la première est un chef-d'œuvre du gothique tardif, l'autre du premier baroque. Et quand Michel-Ange osa « entasser le Panthéon sur la basilique de Maxence », il nomma ici deux chefs-d'œuvre de pur style arabe primitif. Et l'ornement donc ? Y a-t-il une ornementique Renaissance ? En tout cas, rien qui se puisse comparer à la puissante symbolique de l'ornementation gothique. Mais d'où viennent ces ornements sublimes et sereins, d'une grande unité intérieure, sous le charme desquels a succombé toute l'Europe d'Occident ? Autre chose est le pays de naissance d'un goût, autre chose celui de ses moyens d'expression. Il y a beaucoup de nordique dans les vieux motifs florentins de Pisano, Majano, Ghiberti, della Quercia. Il faut distinguer dans toutes ces chaires, ces tombeaux, ces niches, ces portails, d'une part la forme extérieure transférable — la colonne ionique comme telle est bien d'origine égyptienne, — d'autre part l'esprit du langage formel qu'elle incarne comme moyen et signe. Tous les traits particuliers antiques sont indifférents, tant que leur emploi en quelque manière exprime quelque chose de non-antique. Mais ils sont encore beaucoup plus rares chez Donatelle que dans le haut baroque. Un chapiteau strictement antique est en général impossible à trouver.
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Et cependant, par instants, quelque prodige s'est réalisé 'que la musique ne peut pas rendre, un sentiment du bonheur de lu proximité complète, des pures influences reposantes et rédemptrices exercées par l'espace, qui est clairement organisé et indépendant de l'émotion passionnée du gothique et du baroque. Mais ceci n'est pas antique, c'est un rêve de l'existence antique, le seul que pouvait rêver l'âme faustienne et où elle pouvait s'oublier.

Or, ce n'est qu'au xvie siècle que s'opéra dans la peinture occidentale le changement décisif. L'architecture dans le Nord et la sculpture en Italie cessent d'exercer leur tutelle. La peinture devenue polyphone et « pittoresque » plane dans l'infini. L'art du pinceau fraternise avec le style de la cantate et du madrigal. La technique de la peinture à l'huile devient la base d'un art poursuivant la conquête de l'espace, où les objets se perdent. L'impressionnisme commence avec Léonard et Giorgione.

Une transvaluation de tous les éléments s'opère ainsi dans la peinture. L'arrière-plan, esquissé jusqu'alors avec indifférence, considéré comme remplissage, passé comme espace à peu près sous silence, prend une signification décisive. Une évolution commence, qui n'a de semblable dans aucune autre culture, pas même dans la culture chinoise, qui offre souvent par ailleurs bien des points de contact : l'arrière-plan, symbole de l'infini, triomphe du plan antérieur sensible et concret. On réussit enfin — et c'est en cela que le style du peintre s'oppose à celui'du dessinateur — à fixer dans le mouvement de l'image l'expérience de la profondeur de l'âme faustienne. Le u relief spatial » de Mantegna avec ses couches superficielles se dissout chez Tintoretto dans l'énergie de la direction. L'horizon apparaît dans l'image comme un grand symbole de l'espace cosmique illimité, qui embrasse dans son sein comme des accidents les objets individuels sensibles. On en a senti la représentation comme si évidente dans la peinture paysagiste, qu'on n'a même pas posé la question de son absence en un lieu quelconque et de la signification que cette absence peut avoir. Or, ni le relief égyptien, ni la mosaïque byzantine, ni les vases peints et les fresques antiques, pas même ceux des temps hellénistiques avec leur spatialité antérieure, ne font allusion à cet horizon. Dans le vague irréel de cette ligne d'horizon, où le ciel et la terre s'estompent, il y a la quintessence et le symbole suprême du lointain, impliquant le principe infinitésimal en peinture. La musique de l'image prend sa source dans cet horizon lointain, et c'est pourquoi, à parler très proprement, les paysagistes hollandais ne peignent que des arrière-plans, des atmosphères, tandis que, inversement, les maîtres « anti-musicaux », comme Signorelli et Mantegna surtout, ne peignent que des plans antérieurs — des « reliefs ». Dans l'horizon, la musique triomphe de la plastique, la passion de l'étendue triomphe de la substance. On peut dire qu'aucun tableau de Rembrandt ne possède


un « devant ». Dans le Nord, pays du contrepoint, on trouve de bonne heure déjà une compréhension profonde du sens de l'horizon et des lointains lumineux et clairs; tandis que dans le Sud, le fond doré qui limite superficiellement les images arabo-byzantine reste longtemps prépondérant. Dans les livres d'Heures du duc de Berry — ils datent de 1416 environ — (celui de Chantilly et celui de Turin) et chez les premiers maîtres rhénans, le pur sentiment de l'espace apparaît le premier et gagne peu à peu le tableau.

La même signification symbolique apparaît dans le traitement des nuages, qui avait aussi entièrement fait défaut à l'antiquité et qui révélait encore un certain jeu superficiel chez les peintres de la Renaissance; le Nord gothique a créé de bonne heure des lointains tout à fait mystiques à travers et sur des masses de nuages, et les Vénitiens, surtout Giorgione et Paul Veronése, ont découvert la magie complète des nuages, des espaces célestes remplis d'êtres qui planent, passent et déroulent leurs pelotons lumineux aux mille nuances; Grünevald et les Hollandais ont élevé cette magie au tragique, et Greco a transféré en Espagne ce grand art de la symbolique des nuages.

Dans l'art du jardin, qui mûrit aussi à cette époque en même temps que la peinture à l'huile et le contrepoint, apparaissent corrélativement les étangs, les quinconces, les allées, les points de vue, les galeries, allongés à perte de vue pour exprimer jusque dans la nature libre cette même tendance que représente en peinture la perspective linéaire, où les premiers Hollandais avaient senti le problème fondamental de leur art et dont la théorie fut établie par Brunellesco, Alberti et Pierro della Francesca. On trouvera que cette perspective, consécration mathématique de l'espace pictural — paysage ou intérieur, — délimité latéralement par le cadre et puissamment accru en profondeur, était exposée pour elle-même, précisément à cette époque, avec une certaine ostentation. C'est le symbole primaire qui s'annonce. Le point de rencontre des lignes perspectives est dans l'infini. Pour avoir évité ce point et nié le lointain, la peinture antique n'a pas connu de perspective. Par conséquent, le parc aussi était impossible dans le' cadre des arts antiques, parce qu'il est la figuration consciente de la nature dans le sens de l'action spatiale lointaine. Athènes et Rome n'avaient aucune espèce d'art horticole ayant une importance quelconque. L'époque impériale trouva, la première, du goût aux jardins orientaux, dont les plans qui nous sont conservés1 révèlent à chaque coup d'oeil les limites étroites et définies. C'est pourquoi le premier théoricien du jardin en Occident, L. B. Alberti, enseignait aussi dès 1450 les rapports du jardin avec la maison, c'est-à-dire avec les habitants qui le contemplent, et, depuis ses plans jusqu'aux parcs des villas Ludovisi et Albani, on voit le phénomène des lointains perspectifs s'accentuer de plus en plus fort. Depuis François Ier, la France y a ajouté les longues bandes aqueuses (Fontainebleau).

i. Svoboda : Römische und romanische Paläste,  1919;   Rostowzew : Pompe-janisch« Landschaften und römische Villen, in Römische Mitteilungen, 1904.
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L'élément le plus significatif du jardin occidental est donc1 le « point de vue » des grands parcs rococò, il préside à l'ouverture des allées et des chemine transversaux ombragés et promène les regards sur des lointains vastes et fuyants. Même les jardins chinois en sont exempts. Mais il trouve un pendant parfait dans certaines « nuances lointaines », claires et -argentées, de la musique pastorale du xvine siècle commençant, par exemple chez Couperin. Seul le « point de vue » permet de comprendre cette étrange manière humaine de subordonner la nature au langage formel symbolique d'un art. Son proche parent est le principe de la fusion des figures numériques finies dans des séries infinies. Ici la formule du nombre restant donne le sens définitif de la série, là le coup d'oeil dans l'illimité ouvre à la vue de l'homme· faustien le sens de la nature. C'est nous, et non les Hellènes ni les hommes de la haute Renaissance, qui avons aimé et recherché les vues sans bornes prises du sommet des montagnes. C'est une nostalgie faustienne. On veut être seul avec l'espace infini. Pousser ce symbole à l'extrême fut le grand mérite des maîtres jardiniers du Nord de la France, d'abord Fouquet, dont l'œuvre fait époque à Vaux-le-Vicomte, puis surtout Lenôtre. Qu'on mette en parallèle, d'une part, le parc de la Renaissance médicéenne, avec sa perspective si simple, sa proximité et sa rondeur sereines, le commensurable de ses lignes, de ses contours et de ses groupes d'arbres; d'autre part, ce mystérieux élan dans le lointain qui anime tous les jets d'eau, les rangées de statues, les buissons, les labyrinthes, et l'on retrouvera dans ces fragments de l'histoire jardinière le destin de la peinture à l'huile.

Mais un lointain — n'est-il pas aussi une sensation historique i Le lointain change l'espace en temps. Horizon signifie avenir. Le pan baroque est ceka de la foison tardive, de la fin prochaine, des feuilles qui tombent. Le parc Renaissance est conçu pour l'été, pour le milieu de la journée. Il est atemporel. Rien dans son langage formel qui rappelle la caducité. La perspective seule éveille le pressentiment de quelque chose d'éphémère, de fugitif, de dernier.

Rien que le mot « lointain » offre déjà dans la poésie lyrique de toutes les langues occidentales un accent de mélancolie automnale, qu'on chercherait en vain dans le grec et le latin. On le rencontre dès les chants ossianiques de Macpherson, chez Hölderlin, puis dans les dithyrambes du Dionysos Nietzschéen, enfin chez Baudelaire, Verlaine, Georg et Droem. La poésie tardive des allées fanées, des va-et-vient incessants de nos villes cosmopolites, des rangées de piliers de nos cathédrales, des sommets d'une chaîne de montagnes lointaines révèle une foie encore ce qu'est, en dernière analyse, pour nous l'expérience de la profondeur génératrice de l'espace cosmique : certitude intérieure d'un destin, d'une direction prédéterminée, du temps, de l'irrévocable. Ici, dans cette expérience de l'horizon-avenir, l'identité immédiate du temps et de la c 3* dimension » de l'espace vécu, de l'extension vivante, se manifeste en plein jour. Même la panorama des rues de nos grandes villes a fini par se subordonner à ce trait de destin du parc de Versailles, et noue avone érigé de puissants réseaux de rues droites qui se


perdent dans le lointain, même en sacrifiant de vieux quartiers historiques — dont la symbolique est devenue aujourd'hui moindre; — tandis que les villes cosmopolites antiques retardaient avec un angoissant souci le labyrinthe de leurs ruelles tortueuses, afin que l'homme apollinien s'y sentît bien comme un corps parmi d'autres. La nécessité pratique n'était là, comme toujours, que pour servir de masque à une profonde nécessité intérieure.

Dès lors, l'horizon concentre en soi la forme la plus profonde, le sentiment entièrement métaphysique de l'image. L'objet sensible, qu'on traduit dans l'image par un titre et que la Renaissance avait reconnu et souligné, passe maintenant au rang de moyen, de simple représentant du sens, désormais impossible à épuiser par des mots. Chez Mantegna et Signorelli, le motif dessiné pouvait subsister comme une image sans exécution colorée. Dans certains cas particuliers, ces dessins gagneraient même à être maintenus à l'état de cartons. La couleur dans les plans statuaires est un simple surcroît; mais il fallait que le Titien subît de Michel-Ange le reproche d'être un mauvais dessinateur. L'« objet », c'est-à-dire l'objectif, la chose proche, ce dont on peut précisément fixer les contours au crayon, a perdu sa réalité artistique; à partir de ce moment régnera dans l'esthétique, restée sous le signe de la Renaissance, cette controverse étrange et interminable sur la « forme » et le « contenu » de l'œuvre d'art. La formulation repose sur une équivoque, qui a masqué le sens très important du problème. Faut-il concevoir la peinture comme une plastique ou comme une musique, une statique des objets ou une dynamique de l'espace ? Telle est la première question à résoudre — car là est toute l'antithèse profonde de la fresque et de la peinture à l'huile. La seconde est celle du sentiment apollinien et faustien de la forme. Les contours limitent la matière, les tons colorés interprètent l'espace1. Or, la matière a une nature immédiatement sensible, elle raconte. L'espace a une nature transcendante, il parle à l'imagination. Pour un art placé sous la symbolique de l'espace, le côté narrateur déprécie et obscurcit la tendance plus profonde, et un théoricien qui sent cette mystérieuse disharmonie sans la comprendre se cramponnera toujours à l'antithèse superficielle de la forme et de la matière. Le problème est purement occidental et révèle de manière peu commune le bouleversement total, accompli dans la signification des éléments de l'image à la fin de la Renaissance et au début de la musique instrumentale de grand style. L'antiquité était incapable de poser en ce sens le problème de la forme et de la matière. Pour un statuaire attique, les deux s'identifient entièrement dans le corps humain. Le problème de la peinture baroque s'est encore davantage compliqué par la controverse sur la sensation populaire et la sensation supérieure. Tout élément euclidien tangible est en même temps populaire, et Γ« antique » est donc strictement l'art populaire par excellence.

i. Dans la'peinture antique, la lumière et l'ombre sont employées avec esprit de mite d'abord par Zeuxis, mais cet emploi visait simplement a nuancer l'objet mfme pour libérer du relief la plastique des corps; l'ombre n'avait donc aucun rapport avec le moment de la journée. Dès les premiers Hollandais, au contraire, la lumière et l'ombre étaient déjà des tons colorés inséparables du temps atmosphérique.
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Ce qui le fait pressentir n'est nullement le charme indescriptible, exercé par tout ce qui est antique sur les esprits faustiens obligés de conquérir, de disputer au monde leur expression. Pour nous, ce qui se voit dans la volonté artiste des anciens est la grande récréation. Rien n'a besoin ici d'être conquis. Tout se donne de soi-même. Et le mouvement antigothique a réellement produit à Florence quelque chose de semolable. Raphaël est populaire par plus d'un côte, Rembrandt est incapable de l'être. La peinture depuis le Titien est devenue de plus en plus ésotérique, la poésie aussi, de même que la musique. Le gothique — avec Dante et Wolfram — l'avait été dès le début. La grande masse de ceux qui visitaient les églises ne fut jamais en état de comprendre les messes d'Okeghem, de Palestrina, ni même de Bach. Elle s'ennuie à écouter Mozart et Beethoven. Elle assiste simplement à l'action de la musique sur l'atmosphère générale. L'intérêt qu'elle prend pour toutes ces choses dans les concerts et les galeries est purement imaginatif, depuis que la philosophie des lumières a lâché le grand mot de l'art pour tous. Mais un art faustien n'est pas un art pour tous, c'est là sa nature ia plus intime. Si donc la peinture moderne ne vise qu'un petit noyau de connaisseurs, de jour en jour plus restreint, cela revient à dire qu'elle s'est détachée de l'objet compréhensible à tous. C'est ainsi qu'elle refuse à la « matière » toute valeur propre et qu'elle attribue la véritable réalité à l'espace qui — au jugement de Kant — est la première condition de l'existence des objets. La peinture a accueilli depuis un élément métaphysique difficile à saisir et inaccessible au profane. Chez Phidias, le mot profane n'a pas de sens. Sa peinture tout entière s'adresse à l'œil charnel, non au spirituel. Un art aspatial est a priori aphiîoscphique.

Ces considérations sont en relation étroite avec un principe important de la composition. Les objets individuels peuvent être superposés, juxtaposés ou postposés dans l'image morganique-ment, sans perspective ni lien réciproque, c'est-à-dire sans affirmer que leur réalité dépend de la structure de l'espace, ce qui ne veut pa> dire qu'on la nie. C'est ainsi que les enfants et les sauvages dessinent, avant que l'expérience de la profondeur ne leur ait fait subordonner les impressions extérieures sensibles à un ordre plus profond. Mais cet ordre diffère dans chaque culture conformément à son symbole primaire. La conception en mode perspectif, qui est pour nous évidente, est un cas particulier que les peintres des autres cultures n'ont ni voulu ni connu. L'artiste égyptien aimait à peindre en séries superposées des actes simultanés. Aussi l'impression que donnent ses peintures manque-t-elle d'une troisième dimension. Le peintre apollinien plaçait sur le plan pictural des figures isolées et des groupes, en évitant à dessein toute relation d'espace et de temps; les fresques de Polygnote au sanctuaire de Delphes étaient un exemple célèbre. Il manque un arrière-plan
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oui aurait lié les scènes isolées. Il aurait en effet posé le problème de la signification des objets comme seules réalités — en face de l'espace comme non-être. Les frontons du temple d'Egine et la

[image: image36.png]geante irise de Fergame renterment une acrie mcandnque de moti’s
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game est le plus ancien exemple que nous ayons — introduit dans la série unitaire le motif non-antique. Ici encore, le sentiment de la Renaissance est purement gothique. Elle a même élevé la composition des croupes à une hauteur qui resta le modèle de tous les siècles suivants, mais c'est dans l'espace que cette disposition avait son point de départ, et elle était dans ses derniers fondements une calme musique de l'étendue resplendissante de couleurs, dirigeant par un tact et un rythme invisibles, vers le lointain, toutes les résistances de la lumière, qu'elle enfante elle-même et que l'œil intelligent conçoit comme des objets et des êtres. Or par cette disposition spatiale, substituant insensiblement à la perspective linéaire celle de l'air et de la lumière, la Renaissance était déjà intérieurement vaincue.

Et l'on assiste désormais, depuis cette défaite, à la succession d'un groupe serré de grands musiciens allant d'Orlando Lasso et de Palestrina à Wagner, d'une part, et d'une série de grands peintres, d'autre part, allant du Titien à Manet, à Marées et à Leibl, tandis que la plastique en décroissance perd toute sa signification. La peinture à l'huile et la musique instrumentale suivent une évolution organique, qui prend son but dans le gothique et l'atteint dans le baroque. Les deux arts — faustiens au sens suprême — sont des phénomènes élémentaux dans le cadre de ces limites. Eux seuls ont une âme, une physionomie, et donc aussi une histoire. La sculpture se restreint à quelques beaux accidents à l'ombre de la peinture, de l'art du jardinier ou de l'architecte. Mais eux sont indispensables à l'image de l'art occidental. Il n'y a plus de style plastique dans le sens où on peut parler d'un style de la peinture et de la musique. Il n'y a pas plus de tradition achevée que de liaison nécessaire entre les œuvres d un Maderna, d'un Goujon, d'un Puget et d'un Schliiter. Déjà Léonard manifeste peu à peu un véritable mépris pour la sculpture. Tout au plus laisse-t-il subsister la fonte du bronze à cause de ses avantages picturaux, par opposition à Michel-Ange, dont le marbre blanc restait encore alors l'élément propre. Mais ce dernier non plus ne pouvait réussir dans sa vieillesse aucune œuvre plastique. Aucun des sculpteurs postérieurs n'est grand dans le sens où le fut un Rembrandt et un Bach, et l'on conviendra bien, malgré l'existence certaine d'œuvres de talent et de goût, qu'il est impossible d'en imaginer qui soient au niveau de la Veillée ou de la Passion de Mathieu et qui épuisent d'égale manière la profondeur de toute une mentalité. Cet art a cessé d'être le destin de sa culture. Son langage ne signifie plus rien. Un buste est totalement incapable de rendre ce qu'fl y a dans un portrait de Rembrandt. Quand un sculpteur de renom surgit par hasard, comme Le Bernin ou les maîtres contemporains de l'école espagnole, Pigalle ou Rodin, —
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aucun d'eux, naturellement, n'a dépassé le décoratif pour atteindre à une grande symbolique — il apparaît comme un imitateur attardé de la Renaissance (Tnorwaldsen), ou comme un peintre déguisé (Houdon et Rodin), ou comme un architecte (Bernini, Schlüter), ou comme un décorateur (Coyzevox), et son apparition prouve encore plus nettement que cet art n'est plus susceptible d'une substance faustienne, qu'il n'est plus un problème et qu'il ne possède donc plus ni âme ni histoire vivante, au sens d'un développement achevé du style. La même remarque vaut corrélativement pour la musique antique qui, après des échantillons importants, peut-être dans le plus ancien dorique, fut obligée aux siècles de maturité de l'ionique (650-350) de céder le terrain aux deux arts spécifiquement apolliniens, la plastique et la fresque, et de renoncer en même temps à l'harmonie et à la polyphonie, ainsi qu'au rang d'art supérieur se développant organiquement.

8

La peinture antique de style strict bornait sa palette aux couleurs jaunes, rouges, noires et blanches. Ce fait remarquable a été noté de bonne heure, mais comme on a négligé les considérations autres que celles qui sont de pure surface et crûment matérialistes, il a conduit à des hypothèses ridicules, comme celle de la prétendue cécité des Grecs pour le coloris. Nietzsche même en a parlé (Morgenröte 426).

Mais pourquoi cette peinture à son apogée évita-t-elle le bleu, et même encore le bleu d'azur, pour ne commencer qu'aux tons jaune vert et rouge bleuâtre son échelle des couleurs permises1 ? Il n'y a pas de doute : c'est le symbole primaire de l'âme euclidienne qui s'exprime dans cette restriction.

Le bleu et le vert sont les couleurs du ciel, de la mer, de la plaine fertile, des ombres méridionales à midi, du soir et des montagnes lointaines. Couleurs essentiellement atmosphériques, non objectives. Elles sont froides, elles décorporisent et éveillent les impressions de la distance, du lointain, de l'infini.

Aussi, tandis que la fresque de Pplygnote les proscrivait sévère-men*, un bleu et un vert « infinitésimaux » traversent-ils l'histoire entière de la peinture à l'huile perspective, depuis l'école vénitienne jusqu'au xixe siècle, comme éléments générateurs d'espace. Et ils y sont la teinte fondamentale d'un rang tout à fait prépondérant, portant la signification intégrale de la coloration, basse fondamentale sur laquelle les rares teintes chaudes du jaune et du rouge viennent s'accorder seulement après. Je ne parle pas de ce

i. Assurément, les artistes antiques n'ignoraient pas le bleu et ses effets. Les métopes de beaucoup de temples étaient sur fond bleu, parce qu'en regard des triglyphes elles devaient apparaître comme profondeur. Et la peinture industrielle a fait usage de toutes les couleurs réalisables techniquement; l'existence de cheveux bleus est attestée parmi les œuvres archaïques de l'Acropole et dans les peintures funéraires étrusques. L'habitude de teindre les cheveux légèrement en bleu était tout à fait courante.


vert proche, saturé, joyeux, qu'utilisent à l'occasion — et d'ailleurs rarement — Raphaël et Dürer dans leurs draperies; mais de ce bleu vert indéfinissable qui s'étire en mille nuances en passant au blanc, au gris, au brun, un je ne sais quoi de profondément musical où baigne l'atmosphère entière, surtout dans les Gobelins. C'est sur lui que repose à peu près exclusivement ce qu'on a nommé perspective aérienne par opposition à la perspective linéaire, et qu'on pourrait nommer perspective baroque par opposition à la perspective Renaissance. On le rencontre avec une puissance d'action en profondeur croissante, en Italie, chez Léonard, Guercino, Albani; en Hollande, chez Ruysdaël et Hobbema, mais avant tout chez les grands Français, depuis Poussin, Lorrain et Watteau jusqu'à Corot. Le bleu, également couleur perspective, est toujours en liaison avec l'ombre, les ténèbres, l'irréel. Il ne pénètre pas, mais s'étend au loin. « C'est un néant qui charme », comme l'appelait Goethe dans sa théorie des couleurs.

Le bleu et le vert sont des couleurs transcendantes, spirituelles, immatérielles. Ils manquent à la fresque stricte, et c'est pourquoi ils régnent dans la peinture à l'huile. Le jaune et le rouge, couleurs antiques, sont celles de la matière, de la proximité et du langage du sang. Le rouge est la couleur propre de la sexualité, aussi est-il le seul qui agisse sur les animaux. Il touche de très près au symbole du phallus, — et donc de la statue et de la colonne dorique, — comme d'autre part, un bleu pur transfigure le manteau de la Madone. Ce rapport s'est imposé de lui-même à toutes les grandes écoles avec une nécessité qu'elles ont profondément sentie. Le violet — rouge dominé de bleu — est la couleur des femmes qui ont cessé d'être fécondes et des prêtres qui vivent dans le célibat.

Le jaune et le rouge sont les couleurs populaires, celles de la foule, des enfants, des femmes et des sauvages. Chez les Espagnols et les Vénitiens — par le sentiment inconscient d'une distance séparatrice — l'homme distingué choisit un noir ou un bleu splendides. Le jaune et le rouge sont enfin — comme couleurs euclidiennes, apolliniennes, polythéistes — celles du premier plan, même au sens social, par conséquent celles d'une réunion bruyante, du marché, des fêtes populaires, de la vie naïve et sans soucis, du fatum antique et du hasard aveugle, de l'existence ponctiforme. Le bleu et le vert — couleurs faustiennes, monothéistes — sont celles de la solitude, du souci, des rapports du moment avec le passé et l'avenir, celles du destin considéré comme soumission immanente à l'univers.

Le rapport du destin shakespearien avec l'espace et sophocléen avec le corps isolé a déjà été constaté plus haut. Toutes les cultures de haute transcendance, toutes celles dont le symbole primaire nécessite une domination de l'apparence visuelle, une vie de lutte et non de soumission au donné, ont pour l'espace le même penchant métaphysique que pour le bleu et le noir. On trouve dans les études de Goethe sur les couleurs entoptiques de l'atmosphère des observations profondes sur les rapports qui existent entre l'idée de l'espace et la signification de la couleur. Entre la symbolique qu'il

241

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

MUSIQUE    ET    PLASTIQUE

240

développe dans sa théorie des couleurs et celle qui est tirée ici des idées d'espace et de destin il y a unanimité complète.

Le plus important usage du vert sombre comme couleur du destin se trouve dans les Nuits de Grünewald, dont l'indescriptible puissance spatiale n'est encore atteinte que par Rembrandt. Ici l'impression qui se dégage est que ce vert bleuâtre, la même couleur que celle dont se couvre souvent l'intérieur des grandes cathédrales, doive être désigné sous le nom de couleur spécifiquement catholique, à la condition de n'appeler catholique que le seul christianisme faustien fondé en 1215 par le concile de Latrar» et achevé au concile de Trente avec l'eucharistie pour point central. Dans sa grandeur muette, cette couleur est certainement· aussi éloignée de l'éclatant fond doré des vieux tableaux christiano-byzantins que des gaies couleurs criardes, « païennes », des temples et statues helléniques. On remarquera qu'elle suppose, pour être efficace, des espaces intérieurs pour 1 exposition des œuvres d'art, par opposition au jaune et au rouge; la peinture antique est aussi résolument un art public que la peinture occidentale est un art d'atelier. La grande peinture à l'huile tout entière, de Léonard de Vinci au xviii6 siècle, n'est pas conçue pour la lumière touchante du jour. Elle nous ramène à l'antithèse de la musique de chambre et de la statue isolée. L'argument superficiel du climat qui servirait à légitimer ce fait serait, s'il en était seulement besoin, réfuté par l'exemple de la peinture égyptienne. Comme l'espace infini est, pour le sentiment de la vie antique, un parfait néant, c'est le règne absolu du premier plan, des corps isolés et, par conséquent, le sens propre des œuvres d'art apolliniennes qui eussent été mis en question par le bleu et le vert, en vertu de leur force décorporisante et génératrice de lointains. Aux yeux d'un Athénien, des tableaux aux couleurs de Watteau fussent apparus comme a-substantiels et d'une inconscience, d'une invraisemblance intérieures difficiles à rendre par des mots. Par ces couleurs le plan concrètement senti et réfléchissant la lumière n'est pas traité comme preuve et limite d'un objet, mais comme celles de l'espace ambiant. C'est pourquoi leur absence là-bas correspond à leur présence ici.

L'art arabe a exprimé le sentiment magique de l'univers par le fond doré de ses mosaïques et de ses tableaux. Nous sommes renseignés sur les effets romanesques, déconcertants, de cet art et, par conséquent, sur son intention symbolique, par les mosaïques de Ravenne et par les vieux maîtres rhénans et surtout nord-italiens, dépendant encore entièrement de modèles lombardo-byzantins, non moins encore par les miniatures gothiques accomplies sur les modèles des Codices pourprés de Byzance. L'âme des trois cultures peut être examinée ici au contact d'un problème mitoyen. L'apollimenne n'admettait de réel que ce qui est immédiatement présent en un lieu et en un temps — et elle désavouait l'arrière-plan


de ses œuvres plastiques; la faustienne aspirait à l'infini par delà toutes les limites sensibles — et elle transférait dans le lointain, au moyen de la perspective, le centre de gravité de sa -pensée plastique; la magique sentait dans chaque événement l'expression des puissances éniçmafiques, dont la substance spirituelle transperce la crypte cosmique — et elle entourait la scène d'un fond doré, c'est-à-dire d'une substance au delà de toute coloration naturelle. Le doré n'est pas une couleur du tout. En face du jaune l'impression sensible compliquée qu'il produit est due à la réflexion métallique diffuse d'une substance à surface transparente. Les couleurs —·' soit la substance colorée'de la surface polie (fresque), ou le pigment répandu au moyeu du pinceau — sont naturelles; le brillant métallique1, qui existe aussi, bien qu'on ne le rencontre jamais dans la nature, est surnaturel. Il rappelle les autres symboles de cette culture : l'alchimie et la cabale, la pierre philosophale, le Livre sacré, l'arabesque et la forme intérieure des contes dans les Mille et Une Nuits. Le doré resplendissant dépouille la scène, la vie, les coips de leur existence palpable. Tout ce qui s'enseignait dans les milieux plotiniens et gnostiques sur l'essence des choses, leur indépendance de l'espace et leurs causes fortuites — thèses paradoxales et presque inintelligibles pour notre sentiment cosmique — est dans la symbolique de cet arrière-plan mystérieusement hiératique. L'essence* des corps fut l'objet d'une importante controverse entre néopythagoriciens et néoplatoniciens, comme plus tard entre les écoles de Bagdad et de Basra. Shurawardi distinguait entre l'étendue, essence première du corps, et ses largeur, hauteur et profondeur, considérées comme des accidents, Nazzflm refusait aux atomes la substance corporelle et leur caractère de choses remplissant l'espace. Autant de doctrines métaphysiques qui, de Philon et Paul aux derniers grands hommes de la philosophie islamique, révèlent le sentiment cosmique arabe. Elles jouent le rôle décisif dans la controverse des Conciles sur la substance du Christ. Le fond doré de ces tableaux dans le ressort de l'Église d'Occident a donc une signification nettement dogmatique. Il exprime l'essence et l'autorité de l'esprit divin. Il représente la forme arabe de la conscience cosmique chrétienne, et cela n'est pas sans connexion profonde avec le fait que ce traitement du fond doré, pour représenter la légende chrétienne, a été considéré pendant i.ooo ans comme le seul possible métaphysiquement et même le seul moralement digne.

Lorsque le premier gothique fait apparaître les premiers arrière-plans « réels » avec leurs ciels bleu vert, leur horizon lointain et leur perspective en profondeur, ils produisent ure impression d'abord profane, laïque, et le changement dogmatique qui s'y révéla ne resta pas inaperçu, quoique encore inconnu. A preuve

i. C'est un sens analogue profondement symbolique qu'offre aussi dans l'art égyptien le brillant polissage de la pierre. Elle fixe le regard sur un mouvement de gUssement par delà le côté extérieur de la statue, à laquelle elle enlève ainsi ta corporate. En revanche, l'évolution du poros au parien et au pentélique transparent, en passant par le naxien, est «ne preuve de l'intention hellénique de faire pénétrer le regard dans la subitanee matérielle des corps.
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ces fonds de tapisseries, dont on couvre la profondeur véritable avec une crainte sacrée; on la pressent, mais on n'ose pas Γ étaler au grand jour. Nous avons vu que c'est précisément à cette époque, lorsque le christianisme fauttien — germano-catholique — était parvenu à la conscience de lui-même grâce à la constitution du sacrement de la pénitence, qu'une religion nouvelle dans le manteau
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fonds dorés des tableaux d église, disparaissent des conciles d'Occident ces problèmes magiques, ontologiques de la divinité qui avaient secoué passionnément tous les conciles d'Orient, comme ceux de Nicée, d'Éphèse et de Chalcédoine.

io

Les Vénitiens ont inventé l'écriture manuscrite de la touche viable et ils l'ont introduite dans la peinture à l'huile comme un motif musical générateur d'espace, jamais les maîtres florentins n'ont attaqué la manière archaïsante, et pourtant servante dévouée du sentiment gothique de la forme, qui crée des plans colorés purs, arrondis, calmes, en lustrant toutes les transitions. Leurs tableaux ont quelque chose de italique et qui les met en opposition nettement sentie avec l'émotion secrète des moyens d'expression gothiques qui ont franchi les Alpes. La colorisation du XVe siècle conteste le passé et l'avenir. Seule fait apparaître une impression historique la touche qui reste visible et pour ainsi dire jamais figée. On peut voir dans l'œuvre du peintre non seulement ce qui est devenu, mais encore ce qui dément. C'est précisément ce que la Renaissance avait voulu éviter. Une draperie de Perugino ne dit rien sur sa propre genèse artistique. Elle est finie, donnée, absolument présente. Les touches, qui se rencontrent pour la première fois dans les œuvres de vieillesse du Titien à titre de langage formel entièrement nouveau, accents d'un tempérament personnel aussi caractéristiques que les nuances d'orchestre chez Mon te verdi, fluide mélodieux comme le madrigal vénitien de ce temps, traits et taches se juxtaposant sans intermédiaire en se croisant, se couvrant, s'estompant les uns les autres, dans l'élément coloré apportent chacune une émotion, infinie. Il en est de même dans l'analyse géométrique contemporaine où les figures deviennent, mais ne sont pas. Chaque tableau a dans son ductus une histoire et il· ne la passe pas sous silence. Devant lui l'homme faustien sent qu'il possède un développement psychique. Devant chacun des grands paysages des maîtres baroques, il est permis de prononcer le mot « histoire » pour y sentir une signification entièrement étrangère
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λ une statue attique. Le devenir éternel, le temps dirigé, le destin dynamique des sphères repose aussi dans la mélodie de ces touches sans repos ni frontière. Style pittoresque et style géométrique : envisagés de ce point de vue, cela signifie l'opposition entre la forme historique et la forme ahistorique, entre l'affirmation et la négation du développement intérieur, entre l'éternité et la durée. Une œuvre d'art antique est un événement, une occidentale un acte. L'une symbolise un présent ponctiforme, l'autre un courant organique. La physionomique de la conduite du pinceau, mode d'ornementation entièrement nouveau, infiniment riche et personnel, connue d'aucune autre culture, est purement musicale. On peut mettre en parallèle \'allegro féroce de Franz Hais et l'andante con moto de Van Dyck, la mineure de Guercino et la majeure de Velasquez. A partir de ce moment 4e concept de tempo fait partie de la diction picturale et nous rappelle que cet art est celui d'une âme qui, par opposition à l'âme antique, n'oublie rien et ne veut rien voir oublier de ce qui fut un jour. La toile aérienne des touches fait en même temps dissoudre la surface sensible des choses. Les contours disparaissent dans le clair-obscur. Il faut que le spectateur recule à distance s'il veut tirer des valeurs colorées de l'espace des impressions corporelles. Et c'est toujours l'air agité par la couleur qui fait naître de lui-même les objets.

En même temps se manifeste désormais dans la peinture occidentale un symbole de rang suprême, le « brun d'atelier », et la réalité de toutes les couleurs commence à se volatiliser de plus en plus. Les anciens Florentins ne le connaissaient pas encore, pas plus que les vieux maîtres hollandais et rhénans. Fächer, Dürer, Holbein, si passionnée qu'apparaisse leur tendance à la profondeur spatiale, en sont encore entièrement exempts. Ce n'est qu'à la fin du xvie siècle qu'il s'impose. Ce brun ne nie pas son origine, qui remonte au vert « infinitésimal » de Léonard, de Schöngauer et de Grünewald, mais il exerce sur les choses là puissance suprême. Il clôt là lutte de l'espace contre la matière. Il triomphe également du procédé plus primitif de la perspective linéaire avec son caractère Renaissance assujetti aux motifs architectoniques de la forme. Il est en rapport mystérieux, constant, avec la technique impressionniste de la touche visible. Tous deux dissolvent définitivement l'existence palpable du monde sensible — monde du présent visible et du plan antérieur — dans une apparence atmosphérique. La ligne disparaît de la forme musicale. Le fond doré magique n'avait rêvé que d'une puissance mystérieuse, régissant et arrêtant les lois du monde corporel dans cette crypte cosmique; le brun des peintures baroques ouvre les regards sur un pur infini formel. Sa découverte marque un point culminant dans l'évolution du style occidental. Cette couleur est protestante par opposition au vert précédent. Le panthéisme nordique du xvine siècle, qui plane dans l'infini et que traduisent en vers les paroles de l'Archange dans le prologue du Faust de Goethe, s'y exprime par anticipation. L'atmosphère du roi Lear et de Macbeth lui est apparentée. L'aspiration de la musique instrumentale contemporaine à des enharmonies
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toujours plus riches chez de Rore et Luca Marenzio, la formation du corps musical des chœurs de cordes et de cuivres, correspond exactement à la tendance nouvelle de la peinture à l'huile pour créer une chromatique picturale, en partant des couleurs pures et multipliant à l'infini les nuances brunâtres et les contrastes entre touches juxtaposées sans intermédiaire. Les deux arts répandent maintenant au moyen d'univers sonores et colorés — les tons des couleurs et les nuances des sons — une atmosphère de la plus pure spatialité, qui entoure l'homme et le signifie, non plus ^omme figure ou corps, mais comme âme libérée de toute enveloppe. Une intériorité est atteinte à laquelle aucun mystère ne reste plus caché, dans les œuvres les plus profondes de Rembrandt et de Beethoven, — intériorité contre laquelle à coup sûr l'homme apollinien avait voulu se défendre, précisément par son art strictement somatique. Les couleurs anciennes du premier plan — les tons antiques — s'emploient  désormais  plus  rarement  et  toujours  en  contraste conscient avec des lointains et des profondeurs, qu'elles doivent accroître et souligner (outre chez Rembrandt,  avant tout chez Vermeer). Ce brun atmosphérique entièrement étranger à la Renaissance est la couleur la plus irréelle qui soit. C'est la seule « couleur fondamentale » qui manque dans Varc-en-ciel. Il y a une lumière blanche, jaune, verte, rouge, bleue de la plus parfaite pureté. Une lumière brune pure est en dehors des possibilités de notre nature. Tous  les tons  brun verdâtre,  argenté,   brun humide,   cr foncé, qui  apparaissent  en  combinaisons  admirables  chez   Giorgione, pour  prendre  toujours  plus  d'audace  chez  les  grands  maîtres hollandais et disparaître vers la fin du xvme siècle, dépouillent la nature de sa réalité tangible. Ils renferment presque une confession religieuse. On y sent la proximité des esprits de Port-Royal, la proximité de Leibniz. Chez Constable, fondateur d'un genre de peinture civilisée, c'est une autre volonté qui cherche à s'exprimer, et le même brun qu'il avait étudié chez les Hollandais et qui signifiait alors le destin, Dieu, le sens de la vie, prend désormais pour lui une signification différente, synonyme de simple romantisme, de sentimentalité, de nostalgie d un bonheur perdu, de souvenir du grand passé de la peinture à l'huile agonisante. Aux derniers maîtres allemands, aussi, Lessing, Marées, Spitzweg, Diez, Leibl1, dont l'art tardif est un fragment romantique, un coup d'oeil rétrospectif et un chant du cygne, le brun musical apparut comme l'héritage précieux du passé et ils entrèrent en contradiction avec les tendances conscientes  de leurs contemporains — le pleinairisme vide et dissolvant de la génération de Haeckel, — parce qu'ils étaient encore incapables intérieurement de rompre avec ce dernier trait du grand style. Ce qui apparaît dans cette lutte, encore incomprise aujourd'hui, entre le brun Rembranesque de la vieille école et le pleinairisme de l'école nouvelle, c'est la résistance désespérée de l'âme contre l'intellect, de la culture contre la civilisation, l'antithèse de l'art symboliquement nécessaire et de l'industrie d'art des

i. Son portrait de Mme Gedon, baignant tout entier dans le brun, est en Occident le dernier portrait de vieux maître peint tout entier dans le style du passé.


grandes villes cosmopolites, soit qu'elle bâtisse, peigne, sculpte ou poétise. Il faut partir de ce point de vue pour sentir la signification de ce brun, avec lequel une culture entière meurt.

Ceux qui ont le mieux compris cette couleur sont les plus intérieurs des grands peintres, avant tout Rembrandt. Le brun mystérieux de ses chefs-d'œuvre a pour origine le profond éclat lumineux de mainte verrière gothique, le crépuscule des cathédrales aux voûtes élancées. La teinte or saturé des grands Vénitiens, du Titien, de Veronése, de Palma, de Giorgione rappelle sans cesse ce vieil art défunt des verrières nordiques, dont ils avaient à peine quelque notion. Ici encore, la Renaissance avec son choix des couleurs corporelles, n'est qu'un épisode, qu'un effet de surface, de superconscience, non d'inconscience faustienne dans les profondeurs de l'âme occidentale. Dans ce brun or éclatant, le gothique et le baroque, l'art des premières peintures sur verre et la musique obscure de Beethoven, se tendent la main dans la peinture vénitienne au moment même où, grâce aux Hollandais Willaert et de Rore, et à leur aîné Gabrieli, l'école de Venise fondait le style baroque de la musique pittoresque.

Le brun était dès lors devenu la couleur propre de l'âme, d'une âme historiquement accordée. Je crois que Nietzsche a parlé un jour de la musique brune de Bizet. Mais le mot est plus vrai de celle qu'a composée Beethoven, pour instruments à corde1, et finalement du son d'orchestre chez Bruckner qui remplit si souvent l'espace d'une nuance or brunâtre. Toutes les autres couleurs sont rejetées au rôle de servantes : le jaune clair et le vermillon de Vermeer, qui surgissent avec une vigueur vraiment métaphysique, comme s'ils émergeaient d'un autre monde dans celui de l'espace, et les lueurs vert-jaunâtre et rouge sanguin qui semblent presque jouer, chez Rembrandt, avec la symbolique de l'espace. Chez Rubens, qui fut brillant artiste, mais point philosophe, le brun est presque sans idée, une couleur d'ombre. (Le bleu vert « catholique » chez lui et chez Watteau dispute sa prééminence au brun.) On voit comment le même instrument, qui devient un symbole entre les mains d'hommes profonds et qui peut évoquer ensuite la transcendance grandiose des paysages de Rembrandt, joue à côté d'eux, chez d'autres grands maîtres, le simple rôle technique d'outil. Ce qui montre donc, comme on vient de le voir, que l'opposition entre la « forme » technique de l'art et un « fond » de cet art, n'a absolument rien de commun avec la véritable forme des grands chefs-d'œuvre d'art.

J'avais nommé le brun couleur historique. Il transforme l'atmos-

i. Le frotteur représente dans le son d'orchestre les couleurs du lointain. Le vert bleuâtre de Watteau se trouve déjà dans le bel canto des Napolitains vers 1700, chez Couperin, Mozart et Haydn; le brunâtre des Hollandais, chez Gorelli,. Haendel et Beethoven. Les bois évoquent aussi des lointains clairs. Au contraire, le jaune et le rouge, couleurs populaires de la proximité, appartiennent aux cuivres, dont l'effet est corporel jusqu'à la banalité. Le son d'un vieux violon est complètement Incorporel. Il n'est pas indifférent de noter que la musique grecque, tout insignifiante qu'elle est, a passé de la lyre dorique à la flûte ionique — de l'aulos au syiinz — et que les Doriens authentiques ont blâmé cette tendance au relâchement et à la vulgarité, même au temps de Périclès.
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•hère de l'espace imagé en symbole de direction, d'avenir. Il amortit a voix du momentané dans la représentation. Cette signification s'étend aussi aux autres couleurs du lointain, aboutit à un plus grand et très bizarre enrichissement de la symbolique occidentale. Les Hellènes avaient fini par préférer au marbre peint le bronze souvent encore doré, afin de rendre, par l'éclat du phénomène sous le ciel bleu foncé, l'idée de l'unicité de tous les corpsl. La Renaissance déterra ces statues recouvertes de patine multiséculaire, noires et vertes, elle en goûta l'historique de l'impression .avec vénération et nostalgie — et notre sentiment de la forme a depuis lors sanctifié ce noir et ce vert « lointains ». Ils sont aujourd'hui indispensables à l'impression du bronze sur notre œil, comme pour illustrer ironiquement le fait que tout ce genre artistique ne nous regarde plus en rien. Quel sens ont pour nous une coupole de cathédrale, une figure de bronze, sans la patine qui en transforme l'éclat tout proche en une teinte de là-bas et d'autrefois ? N'avons-nous pas fini par fabriquer cette patine artificiellement ?

Mais l'élévation de la patine au rang de moyen artistique pourvu d'une-signification indépendante a un sens bien plus large. Il reste à savoir si un Grec n'eût pas vu dans la formation de la patine une destruction de l'œuvre d'art. Ce n'est pas la couleur seule, le vert spatial lointain, qu'il évitait pour des raisons mentales; la patine est un symbole de la caducité et elle entre ainsi en relation remarquable avec les symboles de la montre et de la forme de sépulture. Il a déjà été question plus haut de la nostalgie de l'âme faustienne pour les ruines et pour les témoignages d'un passé lointain, penchant qui se manifeste dans nos collections d'antiquités, de manuscrits, de monnaies, dans nos pèlerinages au forum romanum et à Pompéi, dans les fouilles et les études philologiques dès le temps de Pétrarque. Quand l'idée serait-elle venue aux Grecs de se. soucier des ruines de Cnosse et de Tiryns ? Chacun connaissait l'Iliade, mais personne ne songea à fouiller la colline de Troie. Nous avons sauvé des ruines, au contraire, les aqueducs de Campanie, les tombes étrusques, les ruines de Louksor et de Karnac, les châteaux en ruines du Rhin, la limes des Romains, Hersfeld et Paulinzella, avec une vénération mystérieuse — que nous leur témoignons en tant que ruines. Car un sentiment obscur nous avertit qu'une restauration leur ferait perdre quelque chose d'irréparable, d'impossible à rendre par des mots. Rien de plus éloigné de l'homme antique que ce culte des témoins d'un jour et d'un temps et que le temps a outragés. Tout ce qui ne parlait plus du présent était éloigné de la vue. Jamais on ne conserva l'ancien parce qu'il était ancien. Après la destruction d'Athènes par les Perses, on jeta les colonnes, les statues, les reliefs, brisés ou non, au pied de l'Acropole pour recommencer par le commencement, et cette halle de décombres est devenue notre plus précieuse mine d'art du VIe siècle. C'était conforme au style d'une culture qui éleva l'incinération au rang

i. Il y a une différence de tendance, qu'il faut distinguer, entre l'éclat or d'un corps placé en lieu indépendant et le fond doré étincelant qui encadre les espaces intérieurs crépusculaires situés derrière les figures arabes.


de symbole et dédaigna de lier la vie quotidienne à une chronologie. Nous avons choisi le contraire, ici encore. Le paysage héroïque dans le style de Lorrain est impensable sans ruines, et le parc anglais, qui supplanta par ses tonalités atmosphériques le parc français vers 1750 et en sacrifia la grandiose perspective en faveur de la « nature » sentimentale d'Addisson et de Pope, ajouta encore le motif de la ruine artificielle, qui approfondit historiquement le tableau du paysage1. Chose plus bizarre n'a guère été imaginée jamais. La culture égyptienne restaurait les édifices du passé, mais jamais elle n'aurait osé ériger la construction de ruines en symboles du passé. Mais en réalité nous n'aimons pas non plus la statue antique, mais le torso antique. C'est lui qui a eu un destin, quelque chose l'enveloppe qui montre le lointain, et l'œil se délecte à remplir l'espace vide des membres absents avec le tact et le rythme des lignes invisibles. Un bon achèvement — et le charme mystérieux des possibilités infinies disparaît. J'ose affirmer que les restes de la sculpture antique ne pouvaient être rapprochés de nous que par cette transposition dans le musical. Le bronze vert, le marbre noirci, les membres brisés d'une figure ravissent à notre regard interne les bornes de l'espace et du temps. L'on a appelé cela pittoresque — les statues « finies », les constructions, les parcs non déserts ne l'étant pas — et il y a en effet correspondance avec la signification plus profonde du brun d'atelier2, mais on entendait en dernière analyse sous ce terme l'esprit de la musique instrumentale. Reste à savoir si le doryphore de Polyclète, en bronze étincelant, avec ses yeux d'émail et sa chevelure dorée, pourrait produire le même effet que celui que l'âge a noirci; si le torse d'Hercule au Vatican ne perdrait pas sa vigoureuse impression en retrouvant un jour ses membres perdus; si les tours et les coupoles de nos vieilles villes ne seraient pas privées de leur charme métaphysique une fois recouvertes d'un cuivre nouveau. L'âge ennoblit tous les objets, pour nous comme pour l'Égyptien. Pour l'homme antique, il les déprécie.

A ce sentiment se rattache enfin, et pour la même raison, la préférence donnée, dans la tragédie occidentale, aux thèmes « historiques », non pas ceux dont on peut prouver l'historicité réelle ou possible — le sens propre du 'mot n'est pas là — mais les sujets éloignés, patinisés ; c'est-à-dire qu'un événement de pure actualité, sans lointain spatial et temporel, un fatum de la tragédie antique, un mythe atemporel nous paraissent incapables d'exprimer ce que l'âme faustienne voulait et était tenue d'exprimer. Nous avons donc des tragédies du passé et -des tragédies de l'avenir — parmi ces dernières, où l'homme futur représente un destin, il faut comprendre

1. Hume, philosophe anglais du xvih« siècle, déclare, dans une étude sur les parcs anglais, que les ruines gothiques représentent le triomphe du temps sur la torce, les ruines grecques celui de la Barbarie sur le goût. On découvrit alors pour la première fois la beauté du Rhin et de ses ruines. C'est à partir de ce moment qu'il fut le fleuve historique des Allemands.

2. If rembrunissement des vieux tableaux en rehausse la valeur à notre sentiment, l'intelligence artistique dût-elle mille fois s'y opposer. Et si les huiles employées dans les peintures leur donnaient par hasard un ton plus pâle, cette teinte les ferait considérer comme ratées.
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en un certain sens Faust, Peer Gynt, le Crépuscule des Dieux — mais pas de tragédies du présent, abstraction faite de cet insipide drame social du xixe siècle. Shakespeare, quand il voulait traduire dans le présent un événement sensé, le choisissait toujours au moins dans des pays étrangers où il n'était jamais allé, de préférence en Italie; les poètes allemands, de préférence en Angleterre et en France, tout cela pour contester la proximité locale et temporelle, que le drame attique affirmait encore même dans le mythe. '

II. — Nu et portrait.

II

On a nommé la culture antique une culture du corps et l'occidentale une culture de l'esprit, non sans une arrière-pensée de déprécier l'une en faveur de l'autre. Si triviale que soit l'antithèse, souvent exprimée et maintenue dans le goût Renaissance, entre les anciens et les modernes, les païens et les chrétiens, elle aurait cependant abouti à des conclusions décisives, si on .avait su découvrir l'origine derrière la formule.

Si l'ambiance de l'homme, quelles qu'en soient d'ailleurs les autres qualités, est un macrocosme en regard d'un microcosme, un ensemble extraordinaire de symboles, il faut que l'homme lui-même soit compris dans cette symbolique, dans la mesure où il appartient à la chaîne du réel, où il est phénomène. Mais dans l'impression de l'homme sur son semblable, qu'est-ce qui pouvait prétendre au rang de symbole, concentrer en soi son essence et le sens de son être et les rendre sensibles à l'œil ? L'art a donné la réponse à cette question.

Mais cette réponse différait nécessairement selon les cultures. Chacune d'elles se fait de la vie une impression différente, parce qu'elle vit différemment. Une chose est absolument décisive pour se faire une image métaphysique, éthique ou esthétique de l'homme : c'est de savoir si l'individu se sent comme corps parmi les corps ou comme centre d'un espace infini, s'il se soucie de connaître la solitude de son moi ou sa participation substantielle au consensus commun, s'il en affirme ou nie le caractère de direction grâce au tact et au mouvement de sa vie. C'est dans tout cela que le symbole primaire de la grande culture se manifeste. Avec ces sentiments cosmiques, les idéals vitaux montrent un accord parfait. L'idéal antique a produit l'affirmation sans arrière-pensée de la forme visible, l'occidental la lutte non moins passionnée contre cette apparence sensible. L'âme apollinienne, euclidienne, ponctiforme sentait dans le corps empirique visible l'expression totale de sa manière d'être; l'âme faustienne, planant sur tous les lointains, trouvait cette expression non dans la personne, le soma, mais dans la personnalité, le caractère, ou quel eue soit le nom qu'on lui donne. En définitive, Γ« âme » pour l'Hellène authentique était


la forme de son corps. C'est la définition qu'en donne Aristote. Le « corps » pour l'homme faustien, c'est le récipient de l'âme. Tel fut le sentiment de Goethe.

Mais alors, le choix et l'organisation des arts humains, qui en résultent, seront très différents. Pour exprimer la douleur d'Armide, Gluck emploie la mélodie et l'accent désespérément triste de l'accompagnement instrumental, tandis que les sculpteurs de Pergame ont recours au langage de la musculature tout entière. Les portraits hellénistiques cherchent à rendre la structure de la tête par un type spirituel. En Chine, ce sont les regards et le jeu des lèvres qui, dans les têtes de saints de Ling-yân-si, renseignent sur une vie intérieure toute personnelle.

La tendance antique à ne faire parler que le corps n'est pas due à la surabondance de la race. Elle n'est pas la consécration du sang — que l'homme de la σωφροσύνη ne pouvait gaspiller1; elle n'est pas, comme le pensait Nietzsche, la joie orgiastique d'une énergie effrénée et d'une passion débordante. Cela appartiendrait bien plutôt aux idéals chevaleresques du catholicisme germanique et des Hindous. Ce qui appartient en propre à l'homme et" à l'art apolliniens et à eux seuls, c'est l'apothéose de la manifestation corporelle au sens strict, la proportion rythmée des membres et la constitution harmonieuse de la musculature. Cela 'n'est pas du paganisme opposé au christianisme, mais de Γ attique opposé au baroque. L'homme baroque fut le premier qui, chrétien ou païen, rationaliste ou moine, resta éloigné de ce culte du soma tangible et porta ce dédain jusque dans l'extrême saleté corporelle, telle qu'elle régnait dans l'entourage de Louis XIV a, chez qui le corps tout entier était couvert d'un tissu ornemental, depuis la grande perruque jusqu'aux manchettes de dentelles et aux chaussures à boucles.

Ainsi, une fois détachée du mur qu'on pouvait voir ou sentir, la figure antique fut placée sur le sol, libre, indépendante, pour pouvoir être observée de tous côtés comme un corps parmi les corps, et la plastique continua sa marche logique dans cette voie jusqu'à représenter exclusivement le corps nu. Tout cela par opposition à toute autre espèce de plastique connue de l'histoire de l'art tout entière, et grâce au traitement anatomique le plus convaincant des plans-limites. Le principe cosmique euclidien est porté ainsi à ses dernières conséquences. Et tout travestissement de ce principe eût impliqué une légère contradiction au phénomène apollinien, une allusion si mince soit-elle à l'espace ambiant.

L'ornemental au sens large réside tout entier dans les proportions architecturales3 et dans le compromis des axes entre le support et la charge. Le corps debout, assis, couché, toujours fixé en soi, est, comme le périptère, sans intérieur, c'est-à-dire

1. Il suffit de comparer ici des artistes  grecs avec Rubens et Rabelais.

2. Dont une des maîtresses s'était plainte « qu'il puait comme une charogne ». C'est d'ailleurs avec raison qu'on a donné aux musiciens la réputation d'être sales.

3. Du canon solennel ds Polyclète au canon élégant de Lysippe, il y a le mime allégement technique que de l'ionique au corinthien. C'est le sentiment euclidien qui commence à se dissoudre.
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une « âme ». La colonnade fermée de toutes parts a la même signification que la musculature développée sur tous les côtés : toutes deux contiennent le langage formel de l'œuvre tout entier.·

C'est une raison strictement métaphysique, le besoin d'un symbole fondamental vivant, qui a amené à cet art, dont la maîtrise technique seule masque i'étroitesse intérieure, les Hellènes de la période tardive. Car il est faux de dire que ce langage du plan extérieur soit le plus parfait, le plus naturel, ou même simplement le plus proche de la représentation humaine. C'est le contraire qui cet vrai. Si notre jugement n'avait pas été dominé jusqu'aujourd'hui par le pathos de la théorie Renaissance avec sa formidable illusion sur ses tendances propres, alors qu'intérieurement la plastique même nous était devenue tout à fait étrangère, il y a longtemps que nous aurions aperçu le caractère particulier du style attique. Le sculpteur égyptien ou chinois ne pensait point à fonder l'expression, qu'il voulait rendre, sur la structure anatomique extérieure. Et pour les peintres gothiques enfin, le langage des muscles ne vient nulle "part en considération. Elle n'est pas qu'ornementale cette sculpture artificielle qui couvre d'innombrables statues et figures en relief — la cathédrale de Chartres en a plus de 10.000 1 — la maçonnerie grandiose; dès 1200, elle sert à exprimer des esquisses, en face desquelles les plus grands chefs-d'œuvre de la plastique antique eux-mêmes disparaissent. Car ces groupes d'êtres forment une unite tragique. Le Nord a transposé ici, encore avant Dante, en drame cosmique le sentiment historique de l’âme faustienne, qui trove son expression la plus spirituelle dans le sacrement originel de la pénitence, et en même temps — dans la confession — sa majestueuse école. La vision subite de Joachim de Flore dans son couvent d'Apulie, où le monde lui apparut non comme cosmos, mais comme histoire du salut en trois âges successifs, est née à Chartres, à Reims, à Amiens, à Paris, sous la forme d'images qui se suivent, .depuis la Chute d'Adam jusqu'au Jugement dernier. Chacune des scènes et des grandes figures symboliques avait dans ces édifices sacrés sa place symptomatique. Chacune avait son rôle dans le puissant poème cosmique. Chaque individu sentait donc ainsi la structure du cours de sa vie, subordonnée à titre d'ornement au plan de l'histoire du salut, et il vivait cet enchaînement personnel sous les espèces de la pénitence et de la confession. C'est pourquoi ces corps pétrifiés ne servaient pas qu'à orner l'architecture cathédralesque, mais avaient encore en soi un sens profond unique qui, depuis les tombes royales de Saint-Denis, s'exprime aussi dans les monuments funéraires avec une intériorité de plus en plus grande : ils parlent d'une personnalité. Le sens qu'avait pour l'homme antique la parfaite exécution de la surface corporelle — car toute 1 ambition anatomique des artistes grecs avait pour signification dernière d'épuiser par le rendu des plans-limites l'être de la manifestation vivante — est devenu logiquement pour le faustien celui du portrait, expression la plus propre de son sentiment de la vie et seule capable de l'épuiser. Le traitement hellé-


nique de la nudité est le grand cas exceptionnel qui n'a abouti que cette seule fois à un art de haut rang1.

On n'a jamais encore senti l'antithèse entre ces deux choses : le nu et le portrait, et c'est pourquoi on n'a jamais considéré toute la profondeur de leur manitestation historique dans l'art. Ce n'est pourtant que dans le duel de ces deux idéals formels que se révèle l'opposition complète de deux univers. Là, un être se présente aux regards dans l'attitude de sa structure externe. Ici, c'est la structure interne de l'homme qui parle, c'est l'âme qui s'exprime par sa « face » comme l'intérieur de la cathédrale par sa façade. Une mosquée n'a pas de façade, c'est pourquoi l'orage iconoclaste des Moslim et des Chrétiens pauliciens qui sévit aussi sur Byzance au temps de Léon III a dû bannir de l'art plastique celui du portrait, pour ne laisser, depuis, qu'un fonds solide d'arabesques humaines. En Egypte, la face de la statue est, comme le pylône en tant que façade du temple, une apparition grandiose émergeant de la masse pierreuse du corps, comme on en voit sur le « sphinx hyksos de Tanis », portrait d'Amenemhet III. En Chine, elle ressemble à un paysage plein de sillons et de petites cicatrices chargées de signification. Mais chez nous, le portrait est une musique. Le regard, le jeu de la bouche, le port de la tête, les mains... sont une fugue ayant un sens très délicat et leurs multiples accents résonnent aux oreilles de ceux qui savent les entendre.

Mais pour saisir encore l'antithèse du portrait occidental lui-même en face du Chinois ou de l'Égyptien, il faut considérer un Crofond changement qui annonce, dès la période mérovingienne, ι naissance d'un nouveau sentiment de la vie dans les langues occidentales. Il affecte le vieux-germanique et le latin vulgaire également, mais dans les deux seulement les parlera locaux du paysage maternel de la culture prochaine, par conséquent du Norvégien à l'Espagnol, mais pas le Roumain. Ce fait s'explique, non par l'esprit de ces langues et leur « influence »' réciproque, mais par la mentalité qui fait de l'usage linguistique un symbole. Au Heu du latin sum, gothique im, on dit : ich bin, I am, je suis ; au lieu dtfecisti, tu habet factum, tu as fait, du hohes çitân, et de même daz vAp, un homme, man hat. C'est resté jusqu'ici une énigme 2, parce qu'on a considéré les familles linguistiques comme des êtres. Mais l'énigme se résout, dès qu'on découvre dans la phrase la copie d'une âme. Ici, l'âme faustienne commence à transformer pour soi les états grammaticaux de provenance diverse. La mise en relief du λ je » eet la première lueur aubale de cette idée de la personnalité, qui créa plus tard le sentiment de la pénitence et l'absolution personnelle. Cet « ego habeo factum », en intercalant l'auxiliaire avoir ou être entre un agent et une action, à la place du « feci » qui est un corps

1. Dans d'autres pays, comme la vieille Egypte et le Japon — pour anticiper sur un argument particulièrement ridicule et superficiel — on voyait des hommes nus beaucoup plus fréquemment qu'à Athènes, mais ceux qui connaissent l'an japonais actuel trouvent ridicule et banale la représentation accusée de la nudité. On y trouve le nu, tel qu'il se rencontre aussi dès la représentation d'Adam et Eve, sur la cathédrale de Bamberg ; mais il apparaît comme un objet dépourvu de toute possibilité de signification.

2. Kluge  : Deutsche Sprachgeschichte,  1920, p.  202 Kl·
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nu, substitue au monde corporel un monde fonctionnel entre deux centres de force, une dynamique à une statique de la phrase. Et l'énigme du portrait gothique est résolue par ce «.je » et ce « tu ». Un portrait hellénistique est le type d'une attitude, non un « tu », ni une confession faite devant celui cjui le crée ou l'observe. Nos portraits représentent une unité spécifique qui fut un jour et ne revient jamais, une histoire vivante exprimée dans la durée, un centre cosmique dont tout le reste est le monde, comme le «je» est le centre de force dans la phrase faustienne.

On a déjà montré que notre expérience de l'étendue a pour origine la direction vivante, le temps, le destin. Dans l'être parfait du corps isolé et nu, l'expérience de la profondeur est coupée; dans le t regard » du portrait, l'œil imprime une direction vers l'infini supra-sensible. Aussi la plastique antique est-elle un art de la proximité, du tangible, de l'atemporel. D'où sa préférence pour les motifs du repos le plus bref entre deux mouvements : instant qui précède immédiatement le jet du disque ou qui suit immédiatement le vol de la Victoire de Paionios, celui où l'élan du corps est fini et le vêtement flottant pas encore retombé, attitude equidistante entre la durée et la direction, tranchant sur le passé et l'avenir. Veni, vidi, vici — est cette attitude. Je... vins, je... vis, je... vainquis a, au contraire, quelque chose qui devient encore dans la structure de la phrase.

L'expérience de la profondeur est un devenir qui produit un devenu ; elle signifie le temps qui évoque l'espace ; elle est à la fois historique et cosmique. La direction vivante va vers l'horizon comme son avenir. L'avenir, c'est déjà le rêve de la Madone à la porte Sainte-Anne de Notre-Dame (1230) et plus tard le rêve de la < Madone à la fleur de pois » de maître Guillaume (1400). Longtemps avant le Moïse de Michel-Ange, celui de Klaus Sluter à la fontaine de Dijon (1390) avait pensé à un destin, de même que les sibylles de la Chapelle Sixtine sont également postérieures à celles de Giovanni Pisano sur la chaire de Pistoia (1300). Enfin toutes les figures des monuments funéraires gothiques ont pour base un long destin, entièrement opposé à la gravité solennelle et au jeu atemporel des stèles funéraires que montrent les cimetières attiques '. Le portrait occidental est infini en tous sens, depuis 1200 où il se réveille de la pierre jusqu'au xvu* siècle où il devient tout à fait musique. L'homme qu'il conçoit n'est pas seulement un centre de l'univers naturel, à la manifestation duquel son être donne une forme et un sens, mais encore et surtout un centre de l'univers, considéré comme une histoire. La statue antique est un fragment de la nature présente et rien de plus. La poésie antique crée des statues verbales. Telle est la source où prend racine notre sentiment qui attribue aux Grecs un pur abandon d'eux-mêmes à la nature. Jamais nous ne nous défendrons complètement de la sensation qui nous présente, à côté du style grec, le style gothique comme non naturel, c'est-à-dire plus que « naturel ». Seulement nous

i. A. Conze : Die attischen Grabreliefs, 1893 «q.


n'osons pas nous avouer que cette sensation implique un défaut chez les Grecs. Le langage formel occidental est plus riche. Le portrait appartient à la nature et à l'histoire. Un monument funéraire des grands maîtres néerlandais qui ont œuvré depuis 1260 aux tombes royales de Saint-Denis, un portrait de Holbein, du Titien, de Rembrandt ou de Goya sont des biographies ; un portrait de soi-même est-une confession historique. Confesser ne signifie pas avouer une action, mais en déclamer devant le juge l'histoire intérieure; l'action est connue de tous, ses racines sont le secret personnel. Quand les protestants et les libres-penseurs s'insurgent contre la confession auriculaire, ils ignorent qu'ils n'en rejettent point l'idée, mais seulement la forme extérieure. Ils refusent de se confesser au prêtre tout en se confessant à eux-mêmes, à leurs amis, à la foule. La poésie nordique tout entière est un art de la confession à haute voix. Le portrait de Rembrandt et la poésie de Beethoven en sont également. Raphaël, Calderón et Haydn confiaient au prêtre ce que ceux-là ont traduit dans le langage de leurs œuvres. Et ceux qui sont obligés de se taire, parce que la grandeur de la forme leur interdisait d'y comprendre aussi cette confession suprême, sont morts comme Hölderlin. L'homme occidental ne vit qu'avec la conscience de devenir, en jetant un regard constant sur le passé et l'avenir. Le Grec a une vie ponctiforme, ahistorique, somatique. Aucun Grec n'eût été capable d'une véritable critique de soi. Et cela aussi fait partie du phénomène de la statue nue, copie entièrement ahistorique d'un homme. Un portrait de soi est exactement le pendant d'une autobiographie à la manière de Werther et de Tasso, et l'un est aussi étranger que l'autre à l'antiquité. Rien n'est plus impersonnel que l'art grec. Impossible d'imaginer un Scopos ou un Lysippe faisant leur propre portrait.

Considérez, chez Phidias, Polyclète, ou tout autre maître postérieur aux guerres médiques, la voûte du front, les lèvres, la base du nez, l'œil maintenu aveugle. — Comme tout cela exprime un mode de vie entièrement impersonnelle, végétative, inanimée l Demandez-vous si ce langage formel pourrait rendre un événement intérieur, même par allusion. Jamais art n'exista, où la surface seule des corps visibles à l'œil ait eu une valeur aussi exclusive. Chez Michel-Ange, soumis à l'anatomisme avec toute la passion dont il fut capable, la manifestation corporelle reste toujours malgré tout l'expression de l'énergie de tous les os, tendons et organes internes ; ce qu'il y a de vivant sous la peau se manifeste sans qu'il le veuille. Il évoque une physionomique de la musculature, non une systématique. Mais s'il en est ainsi, le véritable point de départ du sentiment formel n'est déjà plus le corps matériel, mais le destin personnel. Le bras d'un de ses esclaves a plus de psychologie (et moins de < nature ») que la tête de l'Hermès praxitélien. Dans le discobole de Myron, la forme 'extérieure est tout entière pour soi et n'a aucun rapport avec les organes intérieurs, a fortiori avec l'âme ». Comparez aux meilleurs chefs-d'œuvre de cette époque, par exemple les vieilles statues égyptiennes, comme celle d'un chef de tribu ou du roi Phiops, ou encore le David de Donatelle, et vous
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saurez ce que signifie la connaissance d'un corps selon ses limites matérielles exclusivement. Tout ce qui pourrait faire exprimer à la tête quelque chose d'intérieur et de spirituel est soigneusement évité par l'artiste grec. Cela saute surtout aux yeux dans Myron. Dès qu'on y regarde de près, on se rend compte qu'au bout d'un moment qu'on les a observées, sous l'angle de la perspective de notre sentiment cosmique, justement opposé au leur, les meilleures têtes de la période classique prennent un air hébété et inexprèssif. Il leur manque l'élément biographique, le destin. Ce n'est pas en vain que les Grecs d'alors interdisent de sacrifier les statues icônes. Celles des vainqueurs d'Olympie furent des représentations impersonnelles dans une attitude de combat. Il n'y a pas, jusqu'à Lysippe, une seule tête vraiment caractéristique. Il n'y a que des masques. Voyez encore la figure tout entière. Que de talent dépensé pour enlever à la tête l'impression qu'elle est la partie préférée du corps ! C'est pourquoi ces têtes sont si petites, d'un port si insignifiant, d'un modelé si pauvre. Partout la forme en est absolument celle d'une partie du corps comme le bras et la jambe, jamais le siège et le symbole d'un moi.

On finira par trouver même que l'impression féminine, voire efféminée, de la plupart des têtes grecques du Ve siècle, et surtout du IVe 1, résulte d un effort, non cherché sans doute, en vue d'exclure entièrement tout caractère individuel. Peut-être a-t-on le droit de conclure que le type de visage idéal de cet art, qui n'était certainement pas le type populaire, comme le prouve d'ailleurs la plastique portraitiste naturaliste de la période immédiatement postérieure, mais qui totalise simplement la somme des négations, celle de l'individuel et de l'historique notamment, a pour origine la restriction de la plastique faciale à ses éléments purement euclidiens.

Au contraire, fe portrait de la grande période baroque traite le corps par tous les moyens du contrepoint pictural, dont nous savons qu'il représente les lointains spatiaux et historiques, par l'atmosphère qui baigne dans la couleur brune, par la perspective, par la touche agitée, par les nuances du coloris et de la lumière en vibration, comme un irréel, comme une enveloppe expressive d'un moi régissant l'espace. (Euclidienne qu'elle est, la technique de la fresque exclut entièrement la solution d'un tel problème.) Le portrait tout entier a pour thème unique l'âme. On remarquera la manière, raffinée jusqu'à la fusion matérielle, visionnaire, toute lyrique, dont sont peints les mains et le front, par exemple chez Rembrandt (dans la gravure du bourgmestre Six ou le portrait des architectes de Casse!) et enfin, pour une dernière fois, chez Marées et Leibl (dans le portrait de Mme Gedon), et on y comparera la main et le front d'Apollon ou de Poséidon sous Périclès.

Aussi était-ce une sensation purement et profondément gothique que d'envelopper le corps, non à cause de lui-même, mais pour

i. L'Apollon à la cithare fut considéré et admiré comme Muse par Winckel-mann et ses contemporains. A Bologne, une tête d'Athéna, attribuée à Phidias, passait récemment encore pour une tête de général. Dans un art physionomique comme le baroque, de telles erreurs d'interprétation seraient une parfaite impossibilité.


développer dans l'ornementique de la draperie un langage formel qui résonnât à l'unisson avec le langage de la tête et des mains comme une fugue vivante : c'est exactement le rapport qu'avaient les voix du contrepoint et le basso continuo baroque avec les voix supérieures de l'orchestre. Chez Rembrandt, les motifs de la tête jouent toujours sur la mélodie de basse du costume.

Comme la figure drapée gothique, la statue égyptienne nie la valeur propre du corps : la première, en traitant le vêtement de manière tout ornemaniste et en renforçant la physionomie par le langage du visage et des mains; la seconde, en maintenant le corps — comme la pyramide, l'obélisque — dans un schème mathématique et en concentrant sur la tête seule l'élément personnel avec une grandeur de conception qui n'a jamais été atteinte encore, au moins dans la sculpture. A Athènes, l'agencement des plis de la draperie tend à révéler le sens du corps; en Occident, à le dissoudre. Là, le vêtement se change en corps, ici en musique — telle est la profonde antithèse qui aboutit, dans les chefs-d'œuvre Renaissance, à la lutte muette entre l'idéal cherché par l'artiste et l'idéal accepté par lui sans le savoir; dans cette lutte, le premier idéal, antigothique, remporta assez souvent une victoire extérieure; mais le second, qui mène du gothique au baroque, a toujours conservé la victoire profonde définitive.

12

Résumons maintenant l'antithèse entre l'idéal d'humanité apollinienne et faustienne. Le nu est au portrait ce que le corps est à l'espace, la durée à l'histoire, le plan antérieur à la profondeur, le nombre euclidien au nombre analytique, la mesure à la fonction. La statue a sa racine dans le sol, la musique — et le portrait occidental est une musique, une âme faite de nuances colorées — traverse l'espace illimité. La fresque est liée au mur où elle est née ; la peinture à l'huile est libérée, comme tableau, des bornes locales. Le langage formel apollinien révèle un devenu, le faustien en outre et surtout un devenir.

Aussi l'art occidental compte-t-il, parmi les meilleures et les plus intimes de ses œuvres, les portraits d'enfants. Ces motifs manquaient entièrement à la plastique antique, et le Putto de la période hellénistique n'est devenu un motif de virtuose que parce qu'il était tout différent, non parce qu'il impliquait un devenir quelconque. L'enfant lie le passé au futur; il désigne dans toute plastique humaine, pouvant revendiquer en général une signification de symbole, la continuité du changement dans la manifestation, l'infinité de la vie. Mais la vie antique s'épuisait dans l'abondance du moment, elle fermait les yeux sur les lointains temporels. On pensait aux hommes de même race qu'on avait devant les yeux, non aux générations futures. Aussi jamais art n'esquiva-t-il aussi résolument que l'art grec la représentation approfondie de l'enfance. Passez en revue les innombrables figures d'enfants qui ont vu le
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jour depuis le gothique, et surtout aussi pendant la Renaissance, jusqu'à la fin du rococò, et vous chercherez en vain à y opposer, jusqu'au temps d'Alexandre, une seule œuvre antique d envergure ayant pour but avoué de mettre en parallèle avec le corps achevé de l'homme ou de la femme celui de l'enfant dont l'être appartient encore à l'avenir.

L'idée de la maternité implique celle du devenir infini. La femme mère est temps, est destin. De même que l'acte mystique de l'expérience de la profondeur tire de l'élément sensible la chose étendue, et donc le monde, la maternité engendre l'homme corporel en tant que membre individuel de ce monde, où il a désormais son destin. Tout symbole du temps et du lointain est aussi symbole de la maternité. Le sentiment primaire de l'avenir est le souci, et tout souci est maternel. Il s'exprime par le concept et l'idée de famille et d'Etat et dans le principe a hérédité, qui les fonde tous deux. Il peut être affirmé ou nié, suivant qu'on vit soucieux ou sans souci. Il en résulte qu'on peut concevoir aussi le temps sous le signe de l'éternité ou de la durée et, par conséquent, représenter par tous les moyens de l'art le drame de la génération et de la naissance, ou de la mère qui allaite l'enfant, comme des symboles de la vie dans l'espace. Le premier symbole a été choisi par l'Inde et l'antiquité, le second par l'Egypte et l'Occident. Le phallus et le Ungarn ont quelque chose du présent pur, de l'infonctionnel, et il en subsiste une part aussi dans l'apparition de la colonne dorique et de la statue ionique. La mère apaisante fait voir l'avenir et elle manque totalement à l'art antique. On ne voudrait même pas la voir dans le style de Phidias. On sent que cette forme contredit le sens de ce dernier.

L'art religieux d'Occident n'a pas de problème plus élevé. Dès l'aurore du gothique, la Marie Theotocos des mosaïques byzantines devient la Mater dolorosa, la Mère de Dieu, la Mère tout court. Elle apparaît dans le mythe germanique, pour la première fois chez les Carolingiens, sous le nom de Frìgga ou Frau Holle. Le même sentiment est exprimé dans les jolies tournures des poètes courtois, comme Dame Soleil, Dame Univers, Dame Amour. Un vent de maternité, de souffrance, de souci, souffle à travers l'image cosmique tout entière de la première humanité gothique et, quand le christianisme germano-catholique parvenu à sa maturité eut pris pleine conscience de lui-même dans sa conception définitive des sacrements et du style gothique contemporain, le centre de son image cosmique ne fut plus le rédempteur qui souffre, mais la mère de douleur. Vers 1250, la grande épopée statuaire de la cathédrale de Reims réserve à Ja Madone, au milieu du portail principal, la place centrale que le Christ occupait encore à Paris et à Amiens, et c'est à la même époque que l'école toscane d'Arezzo et de Sienne (Guido da Siena) commence à porter dans le type icône des Theotocoi byzantines l'expression de l'amour maternel. Ces madones de Raphaël aboutissent plus tard au type mondain baroque de l'amante maternelle, d'Ophelia et de Gretchen, dont l'énigme se résout dans la transfiguration à la fin du second Faust, dans la fusion avec la madone du gothique primitif.


L'imagination hellénique opposait à cette madone des déesses qui étaient, soit des amazones — comme Athénée — soit des hétaïres — comme Aphrodite. Elles représentent le type antique de la perfection féminine, né du sentiment fondamental de la fécondité végétative. Le mot soma épuise ici encore le sens entier du phénomène. Qu'on se rappelle le chef-d'œuvre de cette espèce, les trois puissants corps de femmes sur la frise orientale du Parthenon, et qu'on y compare le plus sublime des portraits de mères, la madone sixtinienne de Raphaël. Celle-ci n'a plus rien de corporel. Elle est tout lointain, tout espace. Mesurées à Kriemhild, la compagne maternelle de Siegfried, l'Hélène de l'Iliade est une hétaïre, Antigone et Clytemnestre, des amazones. Il est remarquable qu'Eschyle lui-même reste muet sur le tragique de la mère dans sa tragédie de Clytemnestre. Quant à la figure de Médée, elle est tout à fait aux antipodes mythiques du type faustien de la mater dolorosa. Elle n'est pas là pour l'avenir, à cause de ses enfants ; tout sombre pour elle avec la perte de l'amant, symbole de la vie dans le présent pur. Kriemhild venge ses enfants à naître, cet avenir qu'on lui avait assassiné. Médée ne venge qu'un bonheur passé. Lorsque la plastique antique — et tardive, car la période orphique contemplait les dieux sans les voir — commença à laïciser ses dieux ', elle créa une figure féminine idéale qui — telle l'Aphrodite de Cnide — est tout simplement un beau corps, mais non un caractère, non pas un moi, mais un fragment de la nature. Aussi Praxitèle osa-t-il, à la fin, représenter une déesse entièrement nue.

Cette nouveauté a rencontré des censeurs sévères qui crurent apercevoir un symptôme de décadence du sentiment cosmique antique. Elle répondait si bien à la symbolique érotique qu'elle contredisait en même temps, dans une égale mesure, la dignité de la religion grecque plus ancienne. Mais c'est maintenant aussi qu'un art du portrait ose apparaître, en même temps que l'invention d'une forme qu'on n'oublia plus depuis cette date : le buste. Seulement, la science esthétique a encore commis ici la faute de vouloir y découvrir à nouveau « les » débuts « du » portrait. En réalité, ce dont parle un visage gothique est un destin individuel, et les traits caractéristiques d'un visage égyptien, en dépit du strict schématisme de la figure, sont ceux d'une personne individuelle, car ce n'est qu'à cette condition qu'elle pouvait servir de domicile à l'âme supérieure du mort, au Ka. Mais ici le goût pour les tableaux de caractère se développe comme dans la comédie attique contemporaine, qui ne fait apparaître elle aussi que des types d'hommes et

i. L.a poésie aristocratique d'Homère, apparentée à ce titre avec l'art du conte courtois chez Boccace, avait sans doute commencé par lu. Mais la preuve que, dans toute la durée de l'antiquité, les milieux strictement religieux avaient vu dans cet art une profanation, c'est que le culte sans image prospérait encore chez Homère et que tous les penseurs encore proches de la tradition des temples, comme Heraclite et Platon, lui manifestent leur colère dans une mesure plus large encore. On

aurait presque abouti à supprimer la musique d'église des 1564.
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de situations désignés sous un nom quelconque. Le « portrait » n'est pas désigné par ses caractères personnels, mais seulement par le nom qui lui est accolé. Habitude générale chez les enfants et les primitifs et qui est étroitement liée à la magie des noms. Grâce au nom, quelque chose de l'être nommé passe par enchantement dans l'objet, où tout le monde peut l'y voir aussi désormais. Les meurtriers des tyrans d'Athènes, les rois... étrusques... du Capitele et les bustes « icônes » des vainqueurs d'Olympie devaient être des statues de ce genre : non « ressemblantes », mais nommées. Mais il faut y ajouter le snobisme et l'activité d'une époque industrielle, à laquelle nous devons aussi la colonne corinthienne. On confectionne les types de la scène vivante, Γτ,Οο?, ce que nous traduisons à tort par caractère, puisque ce sont des espèces et des habitudes de l'attitude collective : « le » général sévère, « le » poète tragique, « le » tribun rongé par la passion démocratique, « le » philosophe entièrement absorbé dans ses pensées. Ce point de vue peut seul faire comprendre les célèbres bustes hellénistiques où l'on a tout à fait tort de voir l'expression d'une profonde vie intérieure. Peu importe que la statue ait le nom d'un héros défunt — celle de Sophocle est de 340 — ou d'un héros vivant, comme le Périclès de Krésilas. Après 400 seulement, Démétrios d'Alopeke commence à souligner dans la structure extérieure d'un homme ses traits individuels, et son contemporain Lysistratos, frère de Lysippe, est celui dont Pline raconte qu'il fabriquait ses bustes en appliquant sur le visage un moule de plâtre, qui ne subissait plus ensuite que des retouches de détail. On n'aurait jamais dû méconnaître combien peu d'art recèlent ces portraits au sens rembranesque du mot. Il leur manque l'âme. Le brillant vérisme des bustes romains a été notamment confondu avec la profondeur physionomique. Ce qui distingue les chefs-d'œuvre supérieurs et les place au-dessus de ces confections d'industriels et de virtuoses est franchement opposé au talent d'un Marées ou d'un Leibl. L'élément significatif n'est pas tiré du dedans, mais surajouté. A titre d'exemple, on considérera la statue de Démosthène, dont l'auteur a peut-être réellement connu l'orateur. Les détails de la surface du corps y sont très accentués, peut-être exagérés — on appelait cela rester fidèle à la nature, — mais cette maquette a ensuite reçu le type caractéristique du « tribun sévère » que nous montrent sur d'autres « maquettes » les bustes d'Eschine et de Lysias à Naples. Vérité vivante certes, mais telle que l'homme antique la sentait : typique et impersonnelle. C'est parce que nous avons vu le résultat avec nos yeux que nous ne l'avons pas compris.

13

Dans la peinture à l'huile depuis la fin de la Renaissance, on peut mesurer avec sûreté la profondeur d'un artiste au contenu de ses portraits. C'est là une règle qui ne souffre guère d'exception. Toutes les figures d'un tableau, qu'elles soient seules, en scène,


en groupe, en masse ', sont par leur sentiment fondamental physionomique des portraits, peu importe qu'elles soient destinées à être telles ou non. L'artiste individuel n'avait pas le choix. Rien de plus instructif à cet égard que de voir comment le nu lui-même, entre les mains de l'homme réellement faustien, se change* en étude de portrait. Soient deux maîtres allemands comme Lucas Kranach et Tilmann Riemenschneider, que cette théorie n'avait pas touchés et qui œuvraient avec une naïveté parfaite, par opposition à Dürer, dont la tendance aux spéculations esthétiques devait aboutir à le rendre déférent aux tendances étrangères. Dans leurs nus — très rares — ils s'avèrent entièrement incapables de porter l'accent de leur oeuvre sur la corporéité immédiatement présente et limitée par le plan. Le sens du phénomène humain, donc de l'œuvre entière, reste concentré régulièrement sur la tête, il reste physionomique, non anatomique, ce qui est vrai aussi de la Lucrèce de Dürer, malgré sa volonté de direction différente et en dépit de toutes ses études italiques. Un nu faustien — est en soi-même une contradiction. De là mainte tête caractéristique sur un nu malheureux, tel ce Job de la vieille plastique cathédralesque française. De là le tourmenté, le forcé, le vague et le bizarre qui caractérisent maints essais, trahissant trop clairement le sacrifice consenti à l'idéal gréco-romain par l'intelligence, non par l'âme de l'artiste. Il n'y a plus, dans toute la peinture post-léonardienne, d'œuvre importante et significative dont on puisse dire qu'elle représente l'être euclidien d'un corps nu. Quiconque nommerait Rubens ici, pour établir une relation quelconque entre la dynamique effrénée de ses corps bouffis et l'art de Praxitèle ou même de Scopas, prouverait qu'il ne le comprend pas. Car c'est justement cette sensualité magnifique qui l'éloigna de la statique corporelle de Signorelli. Si jamais artiste a mis dans la beauté des corps nus un maximum de devenir, un maximum d'histoire de cette floraison et de cette luxuriance des corps, un maximum de rayonnement d'un infini intérieur entièrement non hellénique : ce fut Rubens. Comparez à ses têtes de cheval, dans la Bataille des Amazones, celles de la frise du Parthenon et vous sentirez encore l'antithèse profondément métaphysique dans la conception du même élément d'un phénomène. Chez lui — pour rappeler de nouveau l'opposition entre la mathématique faustienne et apollinienne — le corps n'est pas grandeur, mais fonction : ce n'est pas la structure extérieure régulière et significative, mais l'abondance de vie intérieure circulant en lui qui est le motif et qui s'unit dans le Jugement dernier, où les corps deviennent des flammes, avec l'émotion de l'espace cosmique; cette synthèse entièrement non-antique n'est pas non plus étrangère aux portraits des nymphes de Corot, où les figures sont en train de se volatiliser en passant à l'état de taches colorées, de réflexes de l'espace infini. Tel n'était pas le sens de l'acte antique.

1. Les paysages baroques même se développent en passant d'une collection d'arrière-plans à des portraits de régions déterminées, dont on décrit l'âme. Ils prennent des visages.

2. On pourrait dire que l'art portraitiste hellénistique est un cas opposé.
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II ne faut pas confondre non plus l'idéal formel grec — celui d'un être plastique achevé en soi — avec la simple représentation, par un virtuose, de beaux corps comme on en trouve sans cesse depuis Giorgione jusqu'à Boucher et qui représentent la vie charnelle bienheureuse, peintures de genre exprimant simplement, comme dans la Femme au manteau de Rubens, une sensualité sereine, et s'opposant hautement à l'ethos supérieur des actes antiques en ce qu'elles restent loin derrière le poids symbolique de l'œuvre1.

Ces peintres — distingués — ne parviennent en conséquence au sublime ni dans leurs portraits, ni dans leurs représentations des profonds espaces cosmiques par le moyen du paysage ; leur perspective du brun et du vert manque de « religion », d'avenir, de destin. Ils ne sont maîtres que dans les limites de la forme élémentaire, où leur art tout entier s'épuise à la réaliser. Ce sont eux qui constituent la véritable substance historique de l'évolution d'un grand art. Mais lorsqu'un grand artiste dépasse cette forme pour atteindre à cette autre, qui embrasse l'âme et le sens de l'univers tout entier, dans l'antiquité il lui fallait aboutir à la représentation parfaite du corps nu, dans l'art nordique il n'avait pas ce droit. Rembrandt n'a jamais peint un nu dans ce sens tout extérieur ; chez Léonard, le Titien, Velasquez et, parmi les modernes, chez Menzel, Leibl, Marées, Manet, ces peintures sont en tout cas bien rares — et elles représentent toujours, si j'ose dire, des corps paysagistes. Le portrait demeure donc la pierre de touche infaillible*.

Mais des maîtres comme Signorelli, Mantegna, Botticelli, et même Verrocchio, ne se mesureraient jamais au niveau de leurs portraits. La statue équestre de Cangrande en 1330 est un portrait dans un sens beaucoup plus élevé que le Bartolommeo Colleoni. Les portraits de Raphaël, dont les meilleurs sont dus à l'influence du Vénitien Sébastien del Piombo, comme celui du pape Jules II, pourraient être entièrement passés sous silence dans l'appréciation de son œuvre. Le portrait n'acquiert de poids qu'à partir de Léonard. Il y a une contradiction subtile entre la technique de la fresque et la peinture portraitiste. Le doge Loredan, de Giovanni Bellini, est en effet le premier portrait à l'huile. Ici aussi, le caractère Renaissance se révèle comme .une révolte contre l'esprit faustien d'Occident. L'épisode de Florence signifie la tentative pour substituer le nu, comme symbole de l'homme, au portrait de style gothique — non par conséquent au portrait idéal bas-antique, que l'on connaissait parfaitement par les bustes des Césars. Logiquement, l'art Renaissance tout entier aurait dû manquer de traits physionomiques. Néanmoins, le fort courant en profondeur de la volonté faustienne conserve une tradition gothique jamais interrompue,

1. Rien ne peut marquer plu» clairement la décadence de l'art occidental depuis le milieu du xix* siècle que cette nlaUe et vulgaire peinture de genre ; elle a complètement perdu le sens plus profond de l'étude du nu et la signification du motif.

2. Il y a là une perte pour Rubens et, parmi les modernes, surtout pour Böcklin et Feuerbach ; tandis qu'il y a g»in pour Goya et Daumier et, en Allemagne, surtout pour Oldach, Wasmann, Rayiki et maint autre artiste oublié du début du xix· siècle i Marées est parmi les plus grands de tous.


non seulement dans les petites villes et écoles de l'Italie centrale, mais même dans l'instinct des grands peintres. La physionomie spécifiquement gothique s'assujettit l'élément même du corps méridional nu, si étranger pour elle. Nous voyons se développer, non pas des corps qui nous parlent par la statique de leurs contours, mais un jeu du visage dont nous remarquons le mouvement partant de la face et se répandant à travers toutes les parties du corps; l'œil exercé du connaisseur distingue dans ce jeu physionomique une identité profonde avec le vêtement gothique que celui-ci'introduit précisément dans la nudité toscane. Elle est une enveloppe, non une limite. Les figures nues et calmes de Michel-Ange à la chapelle médicéenne sont tout entières encore le visage et le langage d'une âme. Mais ce sont avant tout les têtes, peintes ou modelées, qui deviennent toutes des portraits, même celles des dieux et des saints. Tous les portraits d'A. Rossellino, de Donatelle, de Benedetto da Majona, de Mino da Fiesole s'apparentent avec l'esprit de Van Eyck, de Memling et des vieux maîtres rhénans jusqu’à s’y confondre. J’affirme qu’il n’y a ni ne peut y avoir en général de portrait proprement Renaissance, si l’on entend par là la concentration sur une même figure de la même pensée artistique, qui distingue la cour du Palazzo Strozzi de la Loggia dei Lanzi et de Perugino de Cimabue. Dans l'architectonique, une création antigothique restait possible, malgré le peu d'esprit apollinien qu'elle pouvait avoir; dans le portrait, qui était déjà comme genre un symbole faustien, cette possibilité n'existait point. Michel-Ange s'est dérobé à ce devoir. Dans sa poursuite passionnée d'un idéal plastique, il eût vu dans cette tâche un abaissement. Son buste de Brutus est aussi peu un portrait que son Giuliano di Medici, dont Botticelli a fait un portrait réel, donc une œuvre expressément gothique. Les têtes de Michel-Ange sont des allégories du style baroque commençant et ne peuvent être comparées qu'extérieurement même avec certaines œuvres hellénistiques. On a beau vanter le buste d'Uzzano par Donatelle, œuvre la plus importante peut-être de ce milieu et de ce temps, on n'en reconnaîtra pas moins qu'elle mérite à peine une mention devant les portraits des Vénitiens.

Il est digne de remarque que cette domination, au moins désirée, du portrait gothique' par le nu antique — de la forme profondément historique et biographique par une forme pleinement ahistorique — apparaît comme la sœur d'une décadence contemporaine de la capacité d'auto-examen et de confession artistique au sens gœthéen. Aucun homme Renaissance authentique ne connaît de développement intérieur. Il était capable de vivre tout entier en dehors. Ce fut la chance du quattrocento. Entre la Vita nuova de Dante et les sonnets de Michel-Ange, il n'existe aucune confession poétique, aucun portrait de soi jouissant d'un certain rang. L'artiste et l'humaniste renaissants sont les seuls occidentaux pour qui le mot d'isolement est un mot creux. Leur vie est achevée à la lumière de l'être courtois. Leurs sentiments et leurs sensations sont populaires, exempts de honte et de désappointement secret. La vie des grands Hollandais contemporains s'achevait
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au contraire à l'ombre de leurs oeuvres. Peut-on ajouter que l'Etat aussi, par conséquent, cet autre symbole des lointains historiques, du souci, du temps, de la réflexion, disparaît de l'atmosphère Renaissance depuis Dante jusqu'à Michel-Ange ? Dans Γ « inconstante Florence », que tous ses grands citoyens ont raillée amèrement et dont l'incapacité politique, comparée aux autres formes d'Etat d'Occident, touche à la bizarrerie ; dans tous les lieux où l'esprit antigothique — c'est-à-dire en l'espèce, antidynastique — déploie dans l'art et la vie publique une activité vivante, sous la figure des Médias, des Sforzas, des Borgias, des Malatestas et des Républiques libertines, c'est une indigence vraiment hellénique qui prenait la place de l'Etat. Seule la ville où la plastique ne trouva pas de refuge, où la musique méridionale élut domicile, où le gothique et le baroque furent en contact dans la peinture à l'huile de Giovanni Bellini et où la Renaissance demeura un objet d'amateurs occasionnels, posséda à côté du portrait une diplomatie subtile et la volonté de durée politique ; et cette ville était Venise.

La Renaissance est fille de l'entêtement. Aussi manque-t-elle de profondeur, d'étendue et d'assurance dans ses instincts plastiques. C'est la seule époque qui fût plus conséquente dans la théorie que dans l'action. Elle fut aussi tout à l'opposé du gothique et du baroque, la seule époque où le vouloir formulé théoriquement précéda le pouvoir et trop souvent l'éclipsa. Mais le groupement forcé d'arts particuliers autour d'une plastique antiquisante ne •pouvait pas modifier ces arts dans les dernières racines de leur être. Il n'occasionna qu'un appauvrissement de leurs possibilités intérieures. Les natures d'étendue moyenne trouvaient suffisant le thème Renaissance. Il va même au-devant de leurs désirs en raison de la clarté de sa conception, et c'est pourquoi l'on n'y rencontre point cette lutte gothique avec des problèmes trop" puissants et informes, qui caractérise les écoles rhénanes et néerlandaises. La facilité et la clarté qui séduisent ne reposent pas le moins du monde sur la tactique,- qui consiste à esquiver la résistance plus profonde par une règle simpliste. Pour des hommes ayant l'intériorité d'un Memling ou la puissance d'un Grünewald, s'ils étaient nés dans le ressort de ce monde formel toscan, cela fût devenu une fatalité. Ils ne pouvaient pas arriver en lui ou par lui, mais seulement contre lui, au développement de leurs forces. Nous ne sommes portés à surestimer l'humanité des peintres renaissants que parce que nous n'y découvrons aucune faiblesse de forme. Mais dans le gothique et le baroque, un artiste de très grande envergure remplit sa mission en approfondissant et perfectionnant leur langage ; dans la Renaissance, il était obligé de le détruire.

C'est le cas de Léonard, Raphaël et Michel-Ange, seuls artistes tout à fait grands de l'Italie depuis les temps de Dante. N'est-il pas étrange qu'entre les maîtres gothiques d'une part, qui ne furent


rien d'autre dans leur art que des ouvriers silencieux et qui arrivèrent cependant à là perfection, en demeurant au service de ces conventions et à l'intérieur de leurs limites et, d'autre part, les Vénitiens et les Hollandais de 1600, qui ne furent également que des ouvriers, ces trois hommes se soient dressés, non seulement peintres ou sculpteurs, mais philosophes, et philosophes par nécessité, qui, outre toutes les espèces possibles de l'expression artistique, s'occupèrent également de mille autres choses, éternels agités et insatisfaits, qui cherchent à sonder jusque dans sa racine la nature et le but de leur existence — qu'ils ne trouvaient donc pas dans les conditions mentales de la Renaissance ? Ces trois grands hommes ont essayé chacun dans sa manière, chacun dans un égarement tragique qui lui est propre, d'être antiques au sens théorique médicéen, et chacun à un point de vue différent a détruit ce rêve : Raphaël la grande ligne, Léonard le plan, Michel-Ange le corps. En eux Pâme égarée revient à son point de départ faustien. Ils voulaient la mesure au lieu de la relation, le dessin au lieu de l'action atmosphérique, le corps euclidien au lieu de l'espace pur. Mais une plastique statique euclidienne était alors inexistante. Elle n'était possible qu'une fois : à Athènes. Une musique secrète est toujours et partout sensible. Toutes leurs formes ont de l'émotion et une tendance aux lointains et à la profondeur. Ils suivent tous la voie qui mène à Palestrina au lieu de Phidias, de même qu'ils viennent tous de la musique silencieuse des cathédrales au lieu des ruines romaines. Raphaël rêvait déjà de l'art de Rembrandt et de Bach. Plus on s'acharne à réaliser l'idéal de ce temps, plus il devient incoercible.

Par conséquent, le gothique et le baroque sont quelque chose qui est. La Renaissance reste un idéal qui plane au-dessus du vouloir d'un temps, inaccessible comme tous les idéals. Gioito est un artiste gothique et le Titien est un artiste baroque. Michel-Ange voulut être un artiste Renaissance, mais il ne réussit pas. Ce seul fait qu'en dépit de toute l'ambition de sa plastique, la peinture prit une prépondérance indiscutée, et d'ailleurs en se soumettant aux conditions de la perspective spatiale du Nord, prouve la contradiction inhérente entre le désir et la réalisation. La belle proportion, la règle claire, par conséquent l'élément antique désiré, donnaient dès 1520 une impression de sécheresse et de formule abstraite. Michel-Ange s'accordait à dire avec d'autres que sa corniche du palais Farnese, par laquelle il a gâché, du point de vue Renaissance, la façade Sangallo, dépassait de beaucoup les œuvres des Grecs et des Romains.

Comme Pétrarque le premier, Michel-Ange fut le dernier homme de Florence qui eut pour l'antique une affection passionnée, mais il ne l'était déjà plus tout à fait. Le christianisme franciscain de Fra Angelico, avec sa douceur subtile, ses aspirations utopiques, sa calme résignation, auquel reste redevable, beaucoup plus qu'on ne te croit, la pureté des œuvres Renaissance mûres1, touchait alors

1. La même « noble simplicité et calme dignité », pour parler comme nos classiques allemands, donne aussi aux édifices romans de 'Hildeshelm, de Oernrode, de Paulinzella, de Hersfeld, une impression si antique. Beaucoup d'éléments que
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a sa fin. L'esprit majestueux de la contre-réforme, lourd, ému et magnifique, se révèle dans les chefs-d'œuvre de Michel-Ange. Il y a quelque chose qu'on appelait alors antique et qui n'était qu une forme sublime du sentiment cosmique germano-chrétien. Il a déjà été fait mention de l'origine syrienne du motif favori chez les Florentins, l'union de l'arc à plein cintre avec la colonne. Mais il faut comparer en outre les chapiteaux pseudo-corinthiens du xv« siècle avec ceux des ruines romaines que l'on connaissait. Michel-Ange fut seul ici à ne pas tolérer de demi-mesure. Il voulait de la ciane. Pour lui, le problème de la forme était un problème religieux. Il s'agissait chez lui, et chez lui seul, de tout ou de rien. Ainsi s'expliquent la lutte effrayante et solitaire que menait cet homme, le plus infortuné peut-être dans le sein de notre art, le fragmentaire, le tourmenté, l'insatiable, le terrible de ses formes, qui inquiétaient les contemporains. Une fraction de son être 1 attirait vers l'antiquité, et donc vers la plastique. On sait l'action exercée sur lui par le groupe du Laocoon récemment découvert. Nul n'a avec plus d'honnêteté cherché' à découvrir, par l'art du ciseau, la voie d'un monde enseveli. Tout ce qu'il a créé était plastiquement conçu en ce sens unique, qu'il fut seul à représenter. « Le monde représenté dans le grand Pan », ce monde que Goethe avait voulu montrer dans son deuxième Faust en introduisant Hélène, monde apollinien dans sa présence grandiose, sensible et corporelle — voilà ce que nul autre que lui n a voulu fixer ainsi de toutes ses forces dans un être artistique, au moment où il peignait le plafond de la chapelle sixtinienne. Tous les moyens de la fresque, la grande ligne, les plans grandioses, le contact serré des formes nues, la plasticité de la couleur sont ici pour la dernière fois portés au paroxysme, afin que le paganisme — au sens renaissant suprême — y retrouve sa liberté. Mais la seconde âme de l'artiste, âme gothico-chrétienne de Dante et de la musique des espaces lointains, qui parle avec une clarté suffisante dans la disposition métaphysique de ses esquisses, opposait une résistance.

Michel-Ange a essayé pour la dernière fois, toujours et sans cesse, de mettre toute la surabondance de sa personnalité dans le langage du marbre, dans le matériau euclidien qui lui refusait ce service. Car il prenait en face de la pierre une attitude différente de celle d'un Grec. La statue ciselée résiste déjà, rien que par sa manière d'être, à un sentiment cosmique qui cherche dans les œuvres d'art une découverte au lieu d'une possession. Pour Phidias, le marbre est une matière cosmique qui aspire à prendre une forme. La légende de Pygmalion explique toute l'essence de cet art apollinien. Pour Michel-Ance, ce marbre était l'ennemi qu'il domptait, le cachot dont il lui fallait libérer ses idéale, comme Siegfried délivra

Brundleaco voulait atteindre le premier dans ses cou» palatines se trouvent précisément λλλλ igg ruines du couvent de Paulinzella. Mais le sentiment créateur fondamental qui présida à la formation de ces édifices a été transféré par nous d'abord sur notre représentation de l'être antique, au lieu de l'en avoir reçu directement. Une paix infini* et une amplitude du sentiment du repos en Dieu, qui caractérisent

d'un Verrocchlo,

toute" œuvre florentine, pour autant qu'elle ne révèle pas l'entêtement gothique lilo, n'offrent de parenté d'aucune sorte avec la οωφβ°<">*η d'Athènes.


Brünhild. On sait avec quelle passion il attaquait le bloc de marbre brut. Il ne .le rapprochait pas de tous les côtés de la forme qu'il voulait lui donner. Il ciselait dans la pierre comme dans un espace et en tirait une figure en extrayant du bloc, d'abord entamé de front, la matière couche par couche, et en creusant en profondeur, tandis que se dégageaient peu à peu de la masse les proportions des membres. L angoisse cosmique éprouvée devant le devenu, devant la mort, qu'on veut bannir par une forme agitée, ne peut pas être exprimée avec plus de clarté. Aucun autre artiste d'Occident n'observe en face de la pierre comme symbole de la mort une attitude aussi intérieure et en même temps aussi énergique, attitude prise en face du principe hostile dans la pierre que sa nature démonique cherchait sans cesse à dominer, soit qu'il en tirât des statues à coups de ciseau, soit qu'il en élevât ses édifices grandioses par entassement1. Il est le seul sculpteur de son temps pour qui le marbre seul venait en question. La fusion du bronze qui autorisait un compromis avec les tendances picturales, et dont il fut éloigné pour cette raison même, était beaucoup plus proche des autres artistes de la Renaissance et des Grecs moins opiniâtres.

Mais le sculpteur antique fixait dans la pierre une attitude corporelle momentanée. L'homme faustien en est tout à fait incapable. De même que dans l'amour, il ne trouve pas d'abord l'acte sensuel d'union entre l'homme et la femme, mais le grand amour de Dante et par-delà cet amour l'idée de la mère soucieuse, de même en est-il ici. L'érotique de Michel-Ange — celle de Beethoven — était non antique au possible : elle se plaçait sous l'angle de l'éternité et du lointain, non de la sensualité et de l'instant fugitif. Dans les nus de Michel-Ange — sacrifice fait à son idole hellénique — l'âme nie la forme visible et la dépasse en tonalité. L'une veut l'infini, l'autre la mesure et la règle ; la première veut lier le présent au futur, la deuxième s'enfermer dans le présent. L'oeil antique absorbe la forme plastique en soi ; Michel-Ange au contraire voyait avec les yeux de l'esprit et écartait le langage visuel de la sensibilité immédiate. Et il finit par anéantir les conditions de cet art. Le marbre devint trop pauvre pour sa volonté plastique. Michel-Ange rompt avec la sculpture et passe à l'architecture. Dans sa vieillesse, lorsque son ciseau ne façonnait plus que des fragments barbares, comme la madone Rondanini, et qu'il n'extrayait plus guère ses statues de la matière brute, la tendance musicale de l'artiste se fit jour. Finalement, la volonté d'une forme contrepointique finit par ne plus pouvoir être maîtrisée chez lui et,

1. On n'a jamais remarqué l'attitude triviale qu'observent, en face du marbre, les quelques rares sculpteurs après lui. On ne la sentira que par comparaison avec l'attitude profondément intérieure que prennent ks grands musiciens en face de leur instrument favori. Je rappellerai l'histoire du violon de Tartinl, qui se brisa à la mort du maître. Il y en a des centaines d'autres semblables. Pendant faustien à la légende de Pygmalion. On me permettra aussi d'attirer l'attention sur le maître de chapelle Kreisler, chez B. T. A. Hoffmann, dont la figure est digne d'être i coté de Faust, de Werther et de Don Juan. Pour sentir la valeur symbolique de ce personnage, il faut le comparer avec les figures théâtrales de la peinture romantique contemporaine, qui n'ont avec l'idée de la peinture aucune espèce de rapport. Un peintre est absolument incapable, et cela juge les romans d'artistes du xrx* siècle, de représenter le destin de l'ait faustien.
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par une déception très profonde de l'art auquel il avait dévolu sa vie, son besoin d'expression éternellement inassouvi brisa la règle arohitectonique de la Renaissance et créa le baroque romain. Au rapport de la matière et de la forme, il substitua la lutte entre la force et la masse. Il réunit les colonnes en faisceaux ou les resserre en niches ; il sépare les étages par de puissants pilastres ; la façade prend un aspect houleux et serré ; la mesure cède à la mélodie ; la statique à la dynamique. La musique faustienne s'était asservi de cette manière le premier parmi les autres arts.

Avec Michel-Ange, l'histoire de la plastique occidentale est achevée. Ce qui vient après lui, ce sont des méprises et des réminiscences. Son héritier légitime est Palestrina.

Léonard parle un autre langage que ses contemporains. Pour l'essentiel, son esprit touchait au siècle suivant, et rien ne le liait, comme Michel-Ange, de toutes les fibres de son cœur, à l'idéal formel toscan. Lui seul n'avait ni l'ambition d'être sculpteur, ni celle d'être architecte. Il ne faisait plus ses études anatomiques — étrange égarement de la Renaissance pour se rapprocher du sentiment hellénique de la vie et de son culte du plan corporel extérieur ! — comme Michel-Ange, à cause de la plastique; il n'étudiait plus l'anatomie topographique des plans antérieurs et de surface, mais la physiologie à cause de ses secrets internes. Michel-Ange voulait condenser la signification totale de l'existence humaine dans le langage du corps visible; les esquisses et les projets de Léonard révèlent le contraire. Son sfumato très admiré est le premier signe d'une négation, des limites corporelles en faveur de l'espace. C est ici l'origine de l'impressionnisme. Léonard commence par le dedans, le mental spatial, non par les lignes du contour bien mesuré, et il finit — quand toutefois il le fait et ne laisse pas ses tableaux inachevés — par répandre la substance colorée comme un souffle sur la conception de l'image incorporelle proprement dite, absolument indescriptible. Les tableaux de Raphaël se décomposent en « plans », où se répartissent des groupes harmonieux, et un arrière-plan limite l'ensemble avec beaucoup de mesure. Léonard ne connaît que l'espace unique, vaste, éternel, dans lequel on voit pour ainsi dire ses figures planer. Le premier donne dans le cadre de l'image une somme d objets individuels et proches, le second un segment de l'infini.

Léonard a découvert la circulation du sang. Ce qui l'y amena n'est point un sentiment Renaissance. Le cours de ses idées le détache de la sphère entière de ses contemporains. Ni Michel-Ange ni Raphaël n'y auraient abouti, car l'anatomie des peintres ne considérait que la forme et la position, non la fonction des parties. Elle était, mathématiquement parlant, stéréométrique et non analytique. N'a-t-on pas trouvé l'étude des cadavres suffisante pour exécuter de grandes scènes picturales ? Mais cela voulait dire une sujétion du devenir en faveur du devenu. On appela les morts au secours pour rendre Ρ αταραξία antique accessible à la force plastique du Nord. Mais Léonard recherche la vie du corps comme Rubens, non le corps en soi comme Signorelli. Il y a dans sa découverte une


parenté profonde avec la découverte contemporaine de Colomb ; c'est la victoire de l'infini sur la limite matérielle du présent et du tangible. Quel Grec a-t-il jamais trouvé du goût à ces sortes de choses ? Il ne se souciait pas plus de l'intérieur de son organisme que des sources du Nil. Tous deux eussent remis en question la conception euclidienne de son existence. Le baroque est, au contraire, la véritable époque des grandes découvertes. Rien que ce mot annonce déjà quelque chose de brusquement non antique. L'homme antique se gardait bien de soulever le voile, le lien corporel, par la main ou par la pensée, à ce qui est cosmique à un titre quelconque. Mais cela est précisément l'instinct propre d'une nature faustienne. Presque en même temps et, au fond, d'une signification complètement identique, eurent lieu les découvertes du nouveau monde, de la circulation sanguine et du système cosmique copernicien, un peu plus tôt celle de la poudre à canon, par conséquent, des armes à longue portée, et de l'imprimerie, donc de la télégraphie.

Léonard était inventeur des pieds à la tête. Là s'épuise sa nature. Pinceau, ciseau, scalpel, crayon d'ardoise, compas avaient pour lui une seule et même signification... celle que la boussole avait pour Colomb. Lorsque Raphaël colorait un dessin sur un plan aux contours tranchés, chaque coup de pinceau affirmait le phénomène corporel. Voyez au contraire les esquisses au crayon rouge et les arrière-plans chez Léonard : chaque trait y découvre des secrets atmosphériques. Il fut aussi le premier à réfléchir aux problèmes d'aviation. Voler, se libérer de la terre, se perdre dans la vastitude de l'espace cosmique, n'est-ce pas faustien au suprême degré ? Nos rêves même en sont remplis. N'a-t-on jamais remarqué que la légende chrétienne dans la peinture d'Occident devint une merveilleuse transfiguration de ce motif? Toutes ces ascensions au ciel chez les peintres, ces descentes aux enfers, le planement au-dessus des nuages, le ravissement bienheureux des anges et des saints, la touchante Liberté qui délivre de toutes les pesanteurs terrestres sont des symboles du vol de l'âme faustienne entièrement étrangers au style byzantin.

15

La transformation de la fresque Renaissance en peinture à l'huile vénitienne est un fragment d'histoire mentale. Ici toute connaissance est subordonnée aux traits les plus délicats et les plus cachés. Dans presque tous ces tableaux, depuis les « Deniers de César », de Masaccio à la chapelle Brancacci, jusqu'à la < Remise des clés » du Perugino, en passant par les fonds qui planent dans les portraits de Federigo et de Bastia d'Urbino par Piero della Francesca, l'idéal de la fresque est en lutte avec la forme nouvelle qui presse. L'évolution picturale de Raphaël, lors de son travail aux stanze du Vatican est à peu près le seul exemple synoptique. La fresque florentine recherche la réalité dans des objets individuels et en donne une somme au sein de l'encadrement architectonique.
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La peinture à l'huile n'admet comme total, avec une sûreté d'expression croissante, gué l'étendue, et chaque objet n'en est que le représentant. Le sentiment cosmique faustien créa la nouvelle technique pour soi. Il rejeta le style géométrique comme il renonça à la géométrie des coordonnées du temps d'Oresme. Il transforma la perspective linéaire, liée aux motifs architectoniques, en une perspective purement atmosphérique qui porte sur des différences impondérables de tonalité. Mais la position artificielle de l'art Renaissance tout entier, son incompréhension de sa propre tendance plus profonde, l'impossibilité de réaliser le principe antigothique, compliquèrent et obscurcirent la transition. Chacun l'a essayée a sa manière. Tel artiste peint avec des couleurs à l'huile sur le mur humide. La Cène de Léonard est pour cette raison vouée à la mort. D'autres peignent des toiles comme si elles étaient des fresques. C'est le cas de Michel-Ange. Des essais hardis, des pressentiments, des défaites, des renonciations ne sont pas rares. La lutte entre la main et l'âme, entre l'œil et l'outil, entre la forme voulue par l'artiste et celle voulue par son époque reste toujours la même — celle entre la plastique et la musique.

Ici enfin, nous comprenons l'esquisse gigantesque conçue par Léonard, son Adoration des rois mages aux Offices de Florence, tentative la plus audacieuse de la peinture Renaissance. Jusqu'à Rembrandt, pareille tentative n'a jamais été même soupçonnée. Par delà toute mesure optique, par delà tout ce qu'on nommait alors dessin, contour, composition, groupe, il veut appréhender l'adoration de l'éternel espace, dans lequel tous les corps planent, comme les planètes dans le système copernicien, comme les tons d'une fugue d'orgue chez Bach dans le crépuscule des vieilles églises, image d'une telle dynamique des lointains que les limites des possibilités techniques 1 obligèrent à demeurer a l'état de torso.

Dans la Madone sixtinienne, Raphaël résume la Renaissance tout entière par la ligne du contour, qui absorbe le contenu intégral de l'œuvre. C'est la dernière grande ligne de l'art occidental. Son intériorité grandiose, qui porte au paroxysme la contradiction secrète avec la convention, a fait de Raphaël le moins bien compris des artistes de la Renaissance. Il ne luttait pas avec des problèmes. Il ne les soupçonnait même pas. Mais il portait l'art jusqu'à leur seuil, où la décision ne pouvait plus être différée. Il mourut après avoir accompli ce qu'il y avait de suprême au sein du monde formel de cet art. A la foule il paraît superficiel. Elle ne sentira jamais ce qui est vivant dans ses esquisses. Mais a-t-on bien remarqué les légères nuées matinales qui, se transformant en têtes d'enfants, entourent la figure qui les dépasse ? Ce sont les générations futures, que la Madone appelle à la vie. Ces nuages transparents apparaissent aussi avec le même sens dans la scène finale et mystique du second Faust. C'est précisément la répulsion, l'impopularité au plus beau sens du terme, qui implique ici la domination intérieure du sentiment Renaissance en soi. On comprend Perugino du premier coup d'oeil, Raphaël est seulement censé compris. Bien que ce soit d'abord précisément la ligne, élément du dessin, qui annonce une tendance


 

antique, elle baigne cependant dans l'espace, supraterrestre, beethovénienne. Raphaël est dans cette œuvre plus ésotérique que n'importe quel autre, beaucoup plus même que Michel-Ange, dont le vouloir s'explique par le fragmentaire de ses travaux. Fra Bartolommeo était encore maître absolu de la ligne du contour matérielle; elle est toute au premier plan; sa signification s'épuise dans la délimitation des corps. Chez Rafaël, elle est muette, elle attend, elle se cache. Elle est tendue à l’extrême, immédiatement menacée de se dissoudre dans l’infini, en espace et en musique.

Léonard se place par-delà la limite. Son projet d'Adoration des rois mages est déjà de la musique. Il y a une signification profonde dans le fait qu'ici, comme dans son Saint Jérôme, il en resta à une première application de couche brune, au « stade rembranesque », le brun atmosphérique du siècle suivant. Pour lui, dans ce stade, l'achèvement suprême et la clarté de l'intention sont atteints. Chaque pas de plus dans son traitement des couleurs, dont l'esprit était alors encore soumis aux conditions métaphysiques du style de la fresque, eût détruit l'âme de l'esquisse. C'est justement parce qu'il avait un avant-goût de la symbolique de la peinture à l'huile dans toute sa profondeur, qu'il reculait devant la fresque des « peintres du fini », qui n'aurait pas manqué d'appauvrir son idée. Ses études de la peinture à l'huile prouvent que la gravure à la Rembrandt lui était familière, cet art originaire de la patrie du contrepoint et inconnu à Florence. Seuls les Vénitiens ont atteint, en restant en dehors des conventions florentines, ce qu'il cherchait ici : un monde coloré servant l'espace au lieu des objets.

Pour la même raison — après des essais infinis — Léonard a laissé inachevée la tête de Christ de la Cène. Même pour un portrait selon la grande conception rembranesque, pour une histoire mentale bâtie avec des touches agitées, des lumières et des tons, l'homme de cette époque n'était pas mûr. Mais Léonard seul fut assez grand pour sentir dans cette barrière une restriction du destin. Les autres n'avaient voulu peindre que la tête, comme l'école le leur prescrivait. Léonard, qui fit parler aussi les mains, ici pour la première fois, et d'ailleurs avec une maîtrise physionomique, qui fut parfois atteinte dans la suite, mais jamais dépassée, voulait infiniment plus qu'eux. Son âme se perdait loin dans l'avenir, mais l'homme en lui, l'œil, la main obéissaient à l'esprit de son temps. Il est certain qu'il fut fatalement le plus indépendant des trois. Que de choses ne l'ont même pas effleuré, contre lesquelles se débattait en vain la puissante nature de Michel-Ange ! Les problèmes de la chimie, de l'analyse géométrique, de la physiologie — la « nature vivante » de Goethe fut aussi la sienne —, de la technique des armes à longue portée lui sont familiers. Plus profond que Dürer, plus audacieux que le Titien, plus ample que n'importe quel contemporain, il est resté le véritable artiste fragmentaire1, mais pour une autre raison que Michel-Ange, artiste plastique attardé, et par opposition à

i. Dans les œuvres Renaissance l'effet produit par le trop-fini est assez souvent celui de la pauvreté. Nous y sentons un manque d'« infini ». Elles ne cachent ni mystère, ni découvertes possibles.
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Goethe, qui avait déjà derrière lui tout ce qui resta inaccessible à l'auteur de la Cène. Michel-Ange voulait ressusciter de force un inonde formel décédé, Léonard en sentait un nouveau dans l'avenir, Gœthe avait le pressentiment qu'il n'existait déjà plus. Entre eux s'étendent les trois siècles de la maturité de Tait faustien.

16

II reste encore à tracer à grands traits l'évolution de l'art occidental. La nécessité la plus intérieure de toute histoire est ici à l'œuvre. Nous avons dit qu'il faut considérer les arts comme des phénomènes primaires. Pour donner un enchaînement à leur évolution, nous n'avons pas à nous occuper des causes et des effets à la manière des physiciens. Nous avons restitué son droit au concept du destin des arts. Enfin, nous avons reconnu dans ces arts des organismes ayant au sein de l'organisme supérieur d'une culture leur place, leur naissance, leur jeunesse, leur maturité et leur mort à jamais.

Avec la fin de la Renaissance — son dernier égarement — l'âme occidentale parvint à la pleine conscience de ses forces et de ses possibilités. Elle a choisi ses arts. Une période tardive, baroque ou ionique, doit savoir ce que signifie le langage formel de l'art. De religion philosophique, qu'il était jusqu'à ce stade, l'art devient maintenant une philosophie religieuse. Il devient citadin et laïque. Aux écoles anonymes se substituent les grands maîtres. Au sommet de chaque culture, apparaît le spectacle d'un magnifique groupe d'arts bien ordonnés et liés à une unité par le symbole primaire qui leur sert de base. Le groupe apollinien, comprenant la céramique, la fresque, le relief, l'architecture des trois ordres de colonnes, le drame attique, la danse, a pour centre la sculpture de la statue nue. Le groupe faustien se développe autour de 1 idée de l'infini spatial pur. La musique instrumentale en est le centre. D'elle se détachent, comme de menus fils qui en forment la trame et vont dans toutes les directions du langage formel spirituel, la mathématique infinitésimale, la physique dynamique, la propagande jésuite et la dynamique phraséologique de l'époque des lumières, la technique du machinisme moderne, le système bancaire et l'organisation dynastique et diplomatique de l'État, qui constituent une unité gigantesque de l'expression mentale. Commencée par le rythme intérieur de la cathédrale et achevée par Tristan et Farcirai de Wagner, la domination de l'espace infini par l'art a atteint son apogée ^ers 1550. La plastique est éteinte avec Michel-Ange à Rome à l'heure même où la planimetrie, qui avait jusqu'alors régenté la mathématique, en devint la partie accessoire. En même temps que l'harmonique de Zarlino, la théorie du contrepoint (1558) et la méthode de la basse fondamentale, qui sont toutes deux également originaires de Venise et perspective analytique de l'espace sonore, le calcul infinitésimal, leur frère, commence à faire son ascension.

La peinture à l'huile et la musique instrumentale, qui sont des


MUSIQUE     ET     PLASTIQUE
36?!

arts spatiaux, commencent à régner. En conséquence, dans l'antiquité, c'étaient des arts matériels euclidiens, la fresque strictement plani-métrique et la statue isolée, qui passèrent en même temps — vers 600 — au premier plan. Et ce sont ces deux sortes de peintures qui, ayant un langage formel plus modéré, plus accessible, arrivèrent les  premières à  maturité.   Indiscutablement,   la  peinture à  l'huile remplit la période de 1550 à 1650, comme la fresque et les vases peints avaient rempli le vi* siècle grec. La symbolique de l'espace et celle du corps, exprimées ici par la perspective, là par la proportion, n'apparaît qu'à titre indicatif dans le langage médiat du tableau. L'image ne pouvant présenter dans les deux cas qu'une illusion du symbole   primaire,   c'est-à-dire   des  possibilités   de   l'étendue,   ces arts étaient susceptibles de désigner et d'évoquer, mais non d'épuiser l'idéal de l'antiquité ou de l'Occident. Ils apparaissent comme les premiers degrés de la pyramide finale sur la voie de l'avenir. Plus le grand style approche de sa perfection, plus décisif se fait le besoin d'un langage ornemental avec une impitoyable clarté de sa symbolique. La  peinture  ne  pouvait  plus suffire.  Le  groupe  des arts supérieurs subit encore  une simplification. En  1670, juste quand Newton et Leibniz eurent découvert le calcul différentiel, la peinture à l'huile atteignit la  limite de ses possibilités.  Les derniers grands maîtres moururent : Vélasquez en  1660, Poussin en 1665, Frans Hals en 1666, Rembrandt en 1669, Vermeer en 1675, Murillo, Ruysdael et Lorrain en 1682. Pour sentir la régression et la fin d'un art, il suffira de nommer leurs rares successeurs de talent. Watteau, Hogarth et Tiepolo.  A la même époque exactement,  les grandes formes de la musique descriptive avaient aussi vécu leur vie : Heinrich Schütz mourut en   1672,  Carissimi en   1674,  Purcell en  1695, et avec eux les grands maîtres de la cantate variant à l'infini ses thèmes descriptifs par le jeu coloré des voix d'hommes et d'instruments et projetant de véritables tableaux picturaux allant du passage décoratif à l'aimable scène légendaire. Avec Lulli (1687), l'opéra héroïque baroque  de   Monteverdi  est  intérieurement épuisé. Il en est  de même des espèces de la  vieille sonate classique pour orchestre, orgue et trio de cordes, imitant elle aussi les thèmes pittoresques du style   fugué.   Les   formes   de  la  dernière   maturité   apparaissent ; concerto grosso, suite et sonate à trois parties pour instruments seuls.  La musique s'affranchit des restes de corporéité subsistant dans l'accent de la voix humaine. Elle devient absolue. Le thème change, en passant de l'image à une fonction fondamentale, dont l'essence est d'évoluer : on ne peut caractériser le style fugué de Bach  que  par différenciation  et  intégration infinies.   Les bornes-frontières de la victoire de la pure musique sur la peinture sont les Passions de Heinrich Schütz, qu'il a conçues dans sa vieillesse et où le nouveau langage formel apparaît à l'horizon ; ensuite les sonates de dall' Abaco et de Gorelli, les oratorios de Haendel et la polyphonie baroque de Bach. Cette musique est désormais l'art faustien, et l'on peut dire que Watteau est un Couperin peintre et Tiepolo un Haendel peintre.

La même évolution s'est accomplie dans l'antiquité, vers 460,

273

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

MUSIQUE    ET    PLASTIQUE

27*

quand Polygnote, le dernier des peintres de fresques, cède  à Polyclète et, par lui,  à  la statuaire libre, l’héritage du style sublime. Jusqu’alors, c’est l’art pur des plans qui a dominé le langage formel de la statue, même encore chez les contemporains de Polygnote, Myron et les maîtres de la frise d'Olympie. L'idéal formel du premier ayant toujours consisté dans la silhouette chargée de couleurs avec un dessin central, d'où une différence à peine sensible entre le relief peint et l'image plane, le sculpteur aussi a considéré la ligne frontale visible au spectateur comme le véritable symbole éthique, celui du type moral à représenter par la figure. Le tympan d'un temple est une image qui demande à être vue à distance nécessaire, exactement comme la figure polychrome rouge de la céramique contemporaine. Avec la génération de Polyclète, la peinture monumentale cède au tableau dans la technique de la couleur à détrempe et de l'encaustique, ce qui signifie que le grand style a cessé de prendre place dans cette espèce d art. Par le moulage en rond des figures, la peinture d'Apollodore a l'ambition de rivaliser avec la sculpture, car il ne s'agit nullement pour elle d'ombre atmosphérique. Et quant à Zeuxis, Aristote déclare expressément que ses oeuvres n'avaient pas d'ethos. Cela situe cette aimable et spirituelle peinture à côté de celle de notre xvme siècle. Toutes deux manquent de grandeur intérieure et substituent leur langage de virtuose à l'art unique et final représentant l'ornementique supérieure. C'est ce qui rend Polyclète et Phidias contemporains de Bach et de Haendel : ceux-ci libèrent la phrase stricte des méthodes d'exécution picturale, ceux-là affranchissent définitivement la statue de ce qu'elle tenait du relief.

Par cette musique et cette plastique, le but des deux arts est atteint. Une pure symbolique d'une rigueur mathématique est ainsi rendue possible : tel est le sens du canon de Polyclète, cette dissertation sur les proportions du corps humain, et, comme pendant à celui-ci, Γ« art de la fugue » et du « piano bien tempéré » de son contemporain Bach. Ces deux arts donnent le maximum de clarté suprême et d'intensité de la forme pure. Que l'on compare seulement au corps des statues attiques le corps sonore de la musique faustienne instrumentale et, dans celui-ci, l'archet ou, chez Bach, le corps agissant à l'unisson avec tout l'instrument à vent; qu'on compare une figure de Haydn, motif rythmique dans la trame des voix, avec une figure de Praxitèle qui est celle d'un athlète, mot emprunté à la mathématique et qui montre que ce but maintenant atteint est celui d'une union entre l'esprit artistique et l'esprit mathématique, car le rôle et la signification dernière de leur langage mathématique ont été saisis en même temps, avec une clarté parfaite, par la musique et la plastique, par l'analyse de l'infini et la géométrie euclidienne. On ne peut plus séparer la mathématique du beau et la beauté mathématique. L'espace sonore infini et le corps absolument indépendant du marbre ou du bronze sont une interprétation immédiate de l'étendue. Ils relèvent du nombre-fonction et du nombre-grandeur. Les lois des proportions et de la perspective ne montreront dans la fresque et la peinture à l'huile


que des indices de l'élément mathématique. Ces deux arts, qui sont les derniers et les plus stricts, sont des mathématiques. Arrivé à ce sommet, l'art faustien ou apollinien a atteint sa perfection.

Avec la fin de la fresque et de la peinture à l'huile, la série dense et serrée des grands maîtres de la plastique et de la musique absolues commence. A Polyclète succèdent Phidias, Paionios, Alcaménès, Scopos, Praxitèle, Lysippe; à Bach et Haendel, Gluck, Stanitz, Bach fils, Haydn, Mozart, Beethoven. Des quantités d'instruments, aujourd'hui disparus depuis longtemps et qui constituent pour l'esprit occidental d'invention et de découverte tout un monde enchanté, font alors leur apparition et apportent au service et à l'agrandissement de l'expression artistique, des sons et des teintes sans cesse renouvelées; alors apparaît aussi cette abondance de formes majestueuses, solennelles, décoratives, légères, ironiques, riantes, éplorées, de la plus rigoureuse structure et que personne ne comprend plus aujourd'hui; alors se manifeste enfin, surtout dans l'Allemagne du xviii« siècle, une véritable culture musicale qui baigne et remplit la vie entière, que Hoffmann incarna dans le type du maître de chapelle Kreisler et dont on conserve à peine le souvenir.

Enfin, c'est avec le xviii* siècle que meurt aussi l'architecture. Elle se fond, se noie dans la musique rococò. Tout ce qu'on a blâmé — pour n'avoir pas compris qu'elle était fille de l'esprit fugué — dans cette merveilleuse et fragile floraison automnale de l'architecture d'Occident, son caractère exagéré, informe, flottant, houleux, resplendissant, brisant l'ordre du plan visuel, tout cela n'est que la victoire du son et de la mélodie sur la ligne et le plan, le triomphe du pur espace sur la matière, la dictature du devenir absolu sur le devenu. Ce ne sont plus des corps architecturaux, ces abbayes, ces châteaux, ces églises, avec leur façade élancée, leur portail et leur cour incrustée de coquillages, leur puissante cage d'escaliers, leurs galeries, leurs salons, leurs cabinets ; mais des sonates, des menuets, des madrigaux, des préludes métamorphosés en pierre ; c'est une musique de chambre en stuc, en marbre, en ivoire, en bois précieux ; des cantilènes de volutes et de cartouches, des cadences de perrons et de faîtes. Le Zwinger de Dresde est le fragment musical le plus achevé de toute l'architecture mondiale, avec ses ornements qui ressemblent au son d'un vieux et sublime violon, allegro fugitivo pour petit orchestre.

L'Allemagne a produit les grands musiciens, par conséquent aussi les grands architectes de ce siècle : Poppelmann, Schliiter, Bahr, Neumann, Fischer d'Erlach, Dinzenhofer. Dans la peinture à l'huile elle ne joue aucun rôle, dans la musique instrumentale le rôle décisif.
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Un mot admis pour la première fois à l'époque de Manet — d'abord avec un sens péjoratif comme baroque et rococò — résume de façon très heureuse la particularité de l'expression fausfienne dans l'art, telle que l'avaient forgée peu à peu les conditions de la peinture à l'huile. Je veux parler de l'impressionnisme, dont on ne soupçonne pas la portée et le sens plus profond que ce concept devrait avoir. On le fait dériver de la seconde et dernière floraison d'un art qui lui appartient en entier. Qu'est-ce qu'une imitation de 1'« impression » ? Sans aucun doute, un pur occidentalisme, quelque proche parent de la conception baroque, et même déjà des fins inconscientes de l'architecture gothique, strictement opposé aux intentions de la Renaissance. Ne désigne-t-il pas la tendance d'un être éveillé à considérer avec une nécessité très profonde le pur espace infini comme la réalité inconditionnée d'un ordre suprême et, « en lui », toutes les figures sensibles comme des réalités conditionnelles et subordonnées? Tendance qui peut se révéler dans les œuvres d'art, mais dont la manifestation connaît encore des milliers d'autres possibilités. « L'espace est la forme a priori de l'intuition », cette formule de Kant ne sonne-t-elle pas comme un programme de ce mouvement, qui commence avec Léonard ? L'impressionnisme est l'inverse du sentiment euclidien de l'univers. Il tend à s'éloigner le plus possible du langage de la plastique pour se rapprocher de la musique. On ne subit pas l'action des objets éclairés réfléchissant la lumière, parce que ces objets existent, mais parce qu'on les considère comme n'existant pas « en soi ». Ils ne sont pas non plus des corps, mais des résistances de la lumière dans l'espace et dont le coup de pinceau démasque la pesanteur illusionniste. On reçoit et rend simplement l'impression de ces résistances, qui sont considérées dans le calme comme les pures fonctions d'une spatialité de « l'au-delà » (transcendante). On pénètre dans les corps avec la vue intérieure, on lève le charme de leurs limites matérielles, on les sacrifie à la majesté de l'espace. Et avec et sous cette impression, on éprouve une émotion infinie de l'élément sensible qui s'oppose de la plus vigoureuse manière à l'ataraxia de la statue et de la fresque. C'est pourquoi il n'existe pas d'impressionnisme hellénique. C'est pourquoi la sculpture antique est l'art qui l'exclut a priori.

L'impressionnisme est l'expression large d'un sentiment cosmique, ce qui rend évidente sa pénétration dans la physionomie tout entière de notre culture tardive. Il y a une mathématique impressionniste qui dépasse exprès et avec force les limites optiques : c'est l'analyse depuis Newton et Leibniz. Elle comprend les figures visionnaires des corps numériques, les quantités, les groupes de transformations, les géométries à n dimensions. Il y a une physique impressionniste qui, au lieu de corps, « voit » des systèmes de points massifs, unités apparaissant simplement comme le rapport


constant d'activités variables. Il y a une éthique, une tragédie, une logique impressionnistes. Il y a aussi, dans le piétisme, un christianisme impressionniste.

En peinture et en musique, le rôle de l'impressionniste est de créer au moyen de traits, de taches ou de sons, une image dont la substance est inépuisable, un microcosme pour l'œil ou l'oreille de l'homme faustien, c'est-à-dire de vaincre par l'art la réalité de l'espace infini, en le contraignant pour ainsi dire à se manifester au moyen d'une allusion toute fugitive et quasi incorporelle à un objet quelconque. Art de faire mouvoir l'immobile et qu'on n'a jamais tenté une seconde fois. Depuis les œuvres de vieillesse du Titien jusqu'à Corot et à Menzel, la matière vaporeuse tremble et coule sous l'action mystérieuse de la touche, des couleurs et des lumières brisées. Le même but est poursuivi, à la différence de la mélodie proprement dite, par le « thème » de la musique baroque, image sonore résultant de la collaboration de tous les charmes de l'harmonie, de la couleur instrumentale, du tact et du tempo; elle se développe depuis les motifs de la phrase imitative à l'époque du Titien jusqu'au leitmotiv de Wagner et comprend tout un univers de sentiment et de vie réelle. Lorsque la musique allemande atteint son apogée, la poésie lyrique allemande — dans la langue française elle est impossible — s'empare du même art qui, du premier Faust de Gœthe aux dernières poésies de Hölderlin, a produit une série de petits chefs-d'œuvre, longs de quelques vers seulement, qu'on n'a point aperçus encore ni, à plus forte raison, rassemblés. L'impressionnisme est la méthode des plus subtiles découvertes dans l'art. Il répète sans cesse en petit, en miniature, les exploits de Colomb et de Copernic. Aucune autre culture ne possède avec aussi peu de moyens un langage ornemental d'une telle dynamique de l'impression. Chaque point pu trait coloré, chaque son bref et à peine audible, fait découvrir des charmes surprenants et apporte à l'imagination des éléments toujours nouveaux d'énergie créatrice d'espace. Chez Masaccio et Piero della Francesca, l'atmosphère baigne des corps réels. Léonard découvre le premier les transitions du clair-obscur atmosphérique, les bordures souples, les contours qui s'estompent avec lu profondeur, les domaines de la lumière et de l'ombre, d'où il n'est plus possible d'isoler des figures individuelles. Enfin Rembrandt fait fondre des objets en pures impressions de couleur, où les figures perdent ce qu'elles ont de spécifiquement humain et agissent en tant que traits ou taches de couleur dans un rythme de profondeur passionné. Et ces lointains signifient aussi l'avenir. L'impressionnisme enchaîne le moment fugitif unique et irréitérable. Le paysage impressionniste n'est ni existence ni continuité, mais un moment fugitif de son histoire. De même qu'un portrait rembrandtien ne reconnaît pas le relief anatomique de la tête, mais le second visage qu'elle porte, et que par l'ornement de la touche il captive non l'œil, mais le regard, non le front, mais l'expérience vécue, non les lèvres, mais la sensibilité ; de même le tableau impressionniste fait voir en général, au lieu de la nature du plan antérieur, le second visage de celle-ci,
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le regard, l'âme du paysage. Qu'il s'agisse du paysage héroïco-catholique de Lorrain, du « paysage intime » de Corot, de la mer, des rives d'un fleuve ou des villages de Cuyps et de Van Goyen, toujours il naît un portrait au sens physionomique du mot, un je ne sais quoi d'unique, sans précédent, voyant le jour pour la première et la dernière fois. La préférence pour le paysage — physionomique, de caractère, — pour un motif, par conséquent, impossible a concevoir dans la fresque et complètement restée inaccessible à l'antiquité, élargit précisément l'art du portrait, qu'elle transporte de l'humanité immédiate à l'humanité médiate, c est-à-dire à la représentation d'un univers qu'elle considère comme une partie du moi, univers où l'artiste se donne et où le spectateur se retrouve. Car cette nature s'étendant au loin est le reflet d'un dettin. Cet art a des paysages tragiques, démoniques, riants, tristes, quelque chose dont l'homme des autres cultures n'a aucune idée et pour lequel il n'a pas d'organe. Quiconque mettra en parallèle avec ce monde formel la peinture hellénistique illusionniste prouvera son incapacité à distinguer d'avec une ornementique supérieure une imitation sans âme et une singerie de l'apparence. L'affirmation de Lysippe, rapportée par Pline, selon laquelle cet artiste peindrait les nommes tels qu'il les voyait, pourrait en imposer à l'ambition d'un enfant, d'un profane ou d'un sauvage, mais jamais d'un artiste. Le grand style, la signification, la nécessité profonde manquent. Les habitants des cavernes paléolithiques peignaient aussi de cette façon. Mais les peintres hellénistiques pouvaient réellement plus qu'ils ne voulaient. Même les peintures murales de Pompéi et les paysages odysséens de Rome renferment encore un symbole ; chacun représente un groupe de corps, dont les rochers, les arbres et même, en tant que corps parmi les corps... « la mer » I Aucune profondeur, mais de l'entassement. Car il faut remplir par quelque chose l'endroit le moins proche. Mais cette nécessite technique n'a rien à voir avec la transfiguration du lointain par l'artiste faustien.

18

J'ai dit que la peinture à l'huile s'est éteinte à la fin du xviie siècle, peu après la mort successive de tous les grands maîtres. Mais ne dit-on pas que l'impressionnisme au sens étroit est une création du xixe siècle ? La peinture a-t-elle donc duré 200 ans de plus, ou bien dure-t-elle encore aujourd'hui ? Ne nous v trompons point. Entre Rembrandt et Delacroix ou Constable, il faut marquer un temps d'arrêt et, malgré toute la parenté de l'exposition et de la technique, ce qui a commencé avec le dernier est très différent de ce qui a fini avec le premier. Quand il s'agit d'art vivant ayant une suprême symbolique, on ne peut pas compter les peintres simplement décorateurs du xviii* siècle. Il ne faut pas non plus se tromper sur le caractère épisodique de la nouvelle période qui, au delà du XVIIIe siècle, limite de la culture et de la civilisation, pouvait encore


créer l'illusion d'une grande culture picturale. Elle a nommé elle-même son propre thème pleinairisme et découvert ainsi avec une clarté suffisante le sens de sa manifestation fugitive. Le plein air... est un subterfuge conscient, intellectuel et brutal pour éluder ce qu'on appela tout à coup la « sauce brune » et qui fut, comme on l'a vu, la couleur proprement métaphysique des grands maîtres du portrait. C'est sur elle qu'était fondée la culture picturale des écoles, avant tout de l'école hollandaise, qui disparut sans espoir .de retour dans le rococò. Ce brun, symbole de l'infini spatial, qui créait pour l'homme faustien quelque chose de psychique dans l'image, fut considéré tout à coup comme non naturel. Que s'est-il passé ? Le changement ne prouve-t-il pas précisément une dérobade de l'âme, qui avait trouvé dans cette couleur transfigurée un élément religieux, une marque de sa nostalgie, le sens intégral d'une nature vivante? C'est le matérialisme des villes cosmopolites d'Europe oui a soufflé sur la cendre et provoqué cette brève et étrange arrière-floraison de deux générations de peintres — car tout était encore fini avec la génération de Manet. J'ai appelé couleur catholique de l'espace le vert sublime de Grünewald, de Lorrain, de Giorgione, et couleur du sentiment cosmique protestant le brun transcendant de Rembrandt. Par rapport à ces deux couleurs, on peut nommer irréligieuse1 la nouvelle échelle des couleurs qui commence maintenant avec le pleinairisme. L'impressionnisme est redescendu des hauteurs de la musique beethovénienne et des espaces planétaires de Kant à la surface de la terre. L'espace pleinairiste est connu et non vécu, observé et non contemplé; il implique un état d'esprit et non un destin; il est l'objet mécanique du physicien et non le monde senti dans la musique pastorale, celui qui est peint dans les paysages de Courbet et de Manet. La prophétie touchante de Rousseau, tragiquement exprimée par le « retour à la nature », s'accomplit dans cet art agonisant. C'est ainsi que de jour en jour, le vieillard « retourne à la nature ». Le nouvel artiste est ouvrier, non créateur. Il juxtapose des couleurs spectrales non brisées. La fine écriture manuscrite et la danse des' coups de pinceau cèdent à des habitudes grossières de points, de carrés, de larges masses anorganiques, projetés, mélangés, répandus. A côté du pinceau large et plat, la palette apparaît comme instrument. La couche d'huile sur la toile devient matière à effet et reste par endroits indépendante. Art dangereux, tourmenté, froid, malade, fait pour des nerfs superfins, mais scientifique à l'extrême, énergique en tout ce qui concerne la domination des résistances techniques, 'simplifié comme un programme, vrai satyre qui se joue de la plus grande peinture à l'huile de Léonard à Rembrandt. Cet art ne pouvait élire domicile que dans le Paris baudelairien. Les paysages argentés

i. En conséquence, en partant du plein air, il était Impossible d'aboutir à une peinture religieuse authentique. Le sentiment cosmique qui fonde cette peinture est à tel point irréligieux ou seulement valable pour une > religion rationnelle ». que toutes les tentatives sonnent creux et faux malgré leur nombre et leur sincérité (Uhde et Puvis de Chavannes). Il suffit d'un tableau pleinairiste pour profaner immédiatement l'intérieur d'une église et le rabaisser au rang de simple espace à exposition.
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de Corot faisaient encore rêver par leurs tons vert grisâtre et bruns à la mentalité des vieux maîtres. Courbet et Manet ne conquièrent que l'espace physique, l'espace considéré comme un « fait ». Le profond inventeur, Léonard, cède au peintre expérimentateur. Corot, éternel enfant, Français sans être Parisien, trouvait ses paysages transcendants partout. Courbet, Monet, Manet, · Cézanne portraitisent sans cesse une seule et même localité, scrupuleusement, péniblement, sans trop de courage : la forêt de Fontainebleau, les rives de la Seine à Argenteuil, ou cette remarquable vallée près d'Arles. Les paysages prodigieux de Rembrandt sont situés absolument dans l'espace cosmique, ceux de Manet près d'une gare de chemin de fer. Grands-citadins authentiques, les pleinairistes empruntèrent aux plus froids des Espagnols et des Hollandais, Vélasquez, Goya, Hobbema, Frans Hals, la musique de l'espace et — grâce aux paysagistes anglais et plus tard japonais, qui sont des cerveaux intellectuels hautement civilisés — ils la traduisent en empirisme et en science de la nature. Il y a la même différence entre la nature et la science naturelle qu'entre le cœur et le cerveau, la foi et le savoir.

En Allemagne, c'est autre chose. Tandis que la France avait à achever, l'Allemagne avait à rattraper une grande période picturale. Car le style pittoresque de Rottmann, Wasmann, K. D. Friedrich et Runge, jusqu'à Marées et Leibl, suppose tous les facteurs de l'évolution; ils sont à la base de sa technique, et chaque nouvelle école désireuse de cultiver ce style nouveau avait besoin d'une tradition intérieure achevée. Là-dessus reposent la faiblesse et la force de la dernière peinture allemande. Les Français avaient une tradition propre, du baroque primitif à Chardin et à Corot. Entre Lorrain et Corot, Rubens et Delacroix, il existe une chaîne vivante. Mais tous les grands artistes allemands du xvine siècle étaient devenus musiciens. La métamorphose de la musique post-beethovénienne en une seconde peinture, sans changer néanmoins sa nature profonde, est un aspect du romantisme allemand. N'est-ce pas ici que la musique a eu la plus longue floraison et produit ses fruits les plus savoureux ? Car ces têtes et ces paysages sont une musique secrète, nostalgique. Quelque chose d'Eichendorf et de Mörike se retrouve dans Thoma et Böcklin. Seulement, on avait besoin d'une doctrine pour suppléer au manque de tradition intérieure propre. Tous ces peintres sont allés à Paris. Mais tout en étudiant et en copiant également, comme Manet et ses successeurs, les vieux maîtres de 1670, ils en reçurent des influences toutes nouvelles et toutes différentes de celles des Français, qui n'éprouva'ent que des souvenirs de ce qui était dès longtemps partie intégrante de leur art. C'est ainsi que, hormis la musique, l'art plastique allemand — à partir de 1800 — est un phénomène tardif, hâtif, angoissé, embrouillé, indécis sur ses moyens et ses fins. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait rattraper en une ou deux générations ce que la musique allemande et la peinture française étaient devenues au cours des siècles. L'art en extinction poussait à la conception dernière qui nécessitait comme dans un rêvé un raid


sur le passé entier. D'où de bizarres natures faustiennes montrant, comme Marées et Böcklin, dans tout ce qui relève du problème formel une incertitude tout à fait impossible dans notre musique — pensez à Bruckner — à cause de sa tradition sûre. Cette tragédie est inconnue des impressionnistes français, dont le programme est aussi clair que leur art est plus pauvre. Mais la même chose se passe dans la littérature allemande qui, dès l'époque de Goethe, voulait dans chacune de ses œuvres fonder quelque chose et était contrainte de l'épuiser. De même que Kleist sentait en lui à la fois Stendhal et Shakespeare et voulait forger en unité deux siècles d'art psychologique, en changeant et détruisant à grands efforts désespérés et dans une éternelle insatisfaction ; de même que Hebbel pressait dans un type dramatique la problématique tout entière de Hamlet à Rosmersholm ; de même aussi Menzel, Leibl et Marées essayèrent de condenser en une forme unique les vieux et les nouveaux modèles : Rembrandt, Lorrain, Van Goyen, Watteau, Delacroix, Courbet et Manet. Tandis que Menzel anticipe, dans ses petits intérieurs primitifs, sur toutes les découvertes de l'école de Manet et que Leibl réussit mainte oeuvre où Courbet avait échoué, le brun et le vert métaphysiques des vieux maîtres deviennent encore une fois dans leurs tableaux l'expression entière d'un événement intérieur. Menzel a réellement senti et fait revivre un fragment du rococò prussien, Marées un fragment de Rubens, Leibl avec son portrait de Mme Gedon un peu des portraits de Rembrandt. Le brun d'atelier du xvne siècle avait à côté de lui un second art de substance hautement faustienne : la gravure à l'eau-forte. Rembrandt fut dans les deux arts le premier maître de tous les temps. La gravure a en effet quelque chose de protestant, qui la tient toujours éloignée des peintres catholiques plus méridionaux, ceux de l'atmosphère bleu verdâtre et des Gobelins. En même temps que dernier peintre du brun, Leibl fut aussi le dernier graveur dont les feuilles possèdent cet infini rembranesque, qui fait découvrir au spectateur des mystères toujours nouveaux. Enfin Marées avait la prodigieuse intuition du grand style baroque, que Géricault et Daumier pouvaient enfermer encore dans une forme achevée, mais que lui précisément, parce que dépourvu de la force de la tradition occidentale, ne pouvait faire apparaître dans le monde de la peinture.

19

Dans le Tristan, le dernier des arts faustiens est mort. Cette œuvre est la clé de voûte gigantesque de la musique faustienne. Un aussi puissant finale n'a pas été atteint par la peinture. Manet, Menzel et Leibl, dont le pleinairisme a comme ressuscité du tombeau la peinture à l'huile de vieux style, semblent bien petits en comparaison.

L'art antique fut terminé « en même temps » que la plastique de Pergame. Pergame fait pendant à Bayreuth. Il est vrai que le fameux
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autel même était une œuvre tardive et peut-être non la plus importante de l'époque. Mais toutes les accusations que Nietzsche a formulées contre Wagner et Bayreuth, l'Anneau et Parafai, peuvent être reproduites dans les mêmes termes, en employant les mots de décadence et de comédie, exactement contre cette plastique dont la géante frise du grand autel — qui est, elle aussi, un « anneau » — nous a conservé un chef-d'œuvre. Même décor théâtral; même point d'appui sur des motifs anciens, mythiques, auxquels on ne croit plus; même action indiscrète exercée par le colossal sur les nerfs, mais aussi même poids, même grandeur et même majesté très conscients, sans que l'on sache pourtant dissimuler complètement un manque de sève intérieure. Certes, le taureau Farnese et le modèle primitif du groupe Laocoon ont pris naissance dans ce milieu.

Ce qui marque le déclin de la force créatrice, c'est l'absence de forme et de mesure, nécessaires à l'artiste pour produire une œuvre qui ait encore de la rondeur et de l'ensemble. Je n'entends pas par là le seul goût du colossal qui, à la différence du style gothique et du style de la pyramide égyptienne, n'est pas l'expression d'une grandeur intérieure, mais 1 illusion de cette même grandeur absente; cet étalage de dimensions vides est commun à toutes les civilisations naissantes et domine aussi bien l'autel de Zeus à Pergame que la statue d'Hélios de Charès, dite colosse de Rhodes, les édifices romains de l'époque impériale, ceux du Nouvel Empire d'Egypte et ceux de l'Amérique actuelle. Plus caractéristique est l'arbitraire qui déborde, violente et annihile toutes les conventions séculaires. Ici comme là, on ne pouvait plus souffrir la règle supra-personnelle, la mathématique absolue de la forme, le destin du langage formel de l'art mûri graduellement. Lysippe retarde sur Polyclète, et les auteurs des groupes gaulois sur Lysippe. Même évolution de Bach à Wagner par Beethoven. Les artistes anciens se sentent les maîtres de la grande forme, les artistes tardifs ses esclaves. Praxitèle et Haydn pouvaient dire en toute liberté et sérénité, dans les cadres de la plus stricte convention, ce que Lysippe et Beethoven ne pouvaient réaliser que par la violence. La marque de tout art vivant, harmonie parfaite entre le vouloir, le devoir et le pouvoir, évidence du but et inconscience des moyens de réalisation, unité de l'art et de la culture : tout cela est du passé. Corot et Tiepolo, Mozart et Cimarosa régentaient encore la langue maternelle de leur art. Après eux, on commence à bégayer, mais sans que personne ne le sente, parce que personne ne sait plus parler correctement. Liberté et nécessité étaient jadis identiques. Maintenant, on appelle liberté un manque de discipline. L'époque de Rembrandt et de Bach ne concevait pas même le spectacle trop fréquent chez nous d'un « échec dans sa propre voie ». Le destin de la forme vivait dans la race et l'école, non dans les tendances privées des individus. Sous l'impulsion d'une grande tradition, le petit artiste lui-même arrive à la perfection, parce que l'art vivant le guide, lui et sa tâche tout ensemble. Aujourd'hui, ces artistes sont obligés de vouloir ce qu'ils ne peuvent plus, de travailler, de


calculer, de combiner avec l'intellect, là où l'instinct discipliné est mort. Tous ont vécu cette tragédie. Marées n'a jamais achevé aucun de ses grands projets. Leibl n'osa pas lâcher ses derniers tableaux sans les avoir refroidis et durcis par un incessant surcroît de travail. Cézanne et Renoir laissèrent inachevés la plupart de leurs chefs-d'œuvre, parce qu'ils n'en pouvaient plus malgré tous leurs efforts et toutes leurs fatigues. Manet était épuisé après avoir peint trente tableaux et son « Exécution de l'Empereur Maximilien », où parle à chaque trait une énorme fatigue, comme dans ses autres esquisses, atteint à peine à ce que Goya avait réussi sans peine dans le modèle original, l'exécution du < Trois Mai ». Bach, Haydn, Mozart et mille autres musiciens anonymes du χνιπ* siècle pouvaient créer des œuvres parfaites dans le labeur rapide de chaque jour. Wagner savait qu'il n'atteindrait le sommet qu'en concentrant son énergie tout entière et en exploitant de la plus scrupuleuse manière ses meilleurs moments d'inspiration artistique.

Entre Wagner et Manet il y a une parenté profonde, que peu de gens sentiront, mais qu'un connaisseur de toute décadence comme Baudelaire a découverte de bonne heure. Evoquer un monde de l'espace au moyen de traits et de taches colorés fut l'art dernier et le plus sublime des impressionnistes. Il était réalisé chez Wagner au moyen de trois mesures, où un monde psychique tout entier était condensé. Les couleurs du ciel étoile à minuit, des nuages mouvants, de l'automne, de l'aurore frissonnante de mélancolie, les admirables coups d'œil sur les lointains ensoleillés, l'angoisse cosmique, la fatalité prochaine, l'hésitation, la rupture désespérée, l'espérance soudaine, impressions considérées comme inaccessibles par tous ses devanciers : voilà ce que la musique wagnérienne peignait avec une parfaite clarté au moyen de quelques tons d'un motif. C'est l'opposition extrême avec la plastique grecque qui est par là même atteinte. Tout sombre dans un infini incorporel ; une mélodie linéaire même cesse de se dégager de cette vague masse de sons, dont l'étrange houle évoque un espace imaginaire. Le motif surgit d'une effrayante profondeur obscure, que baigne l'éclat fugitif d'une lumière tranchante ; soudain le voici tout proche et terrible, il sourit, il flatte, il menace ; tantôt il disparaît dans le royaume des instruments à cordes, tantôt il se rapproche, venant de lointains infinis, modifié légèrement par un hautbois unique, enrichi de couleurs mentales toujours nouvelles. Tout cela n'est ni peinture ni musique, quand on se rappelle le style rigoureux des œuvres précédentes. Lorsqu'on demandait à Rossini ce qu'il pensait de la musique des « Huguenots », il répondait : « La musique?Mais je n'en ai point entendu ! » C'est exactement le même jugement qu'on portait à Athènes sur les nouveaux ans de la peinture des écoles asiatique et sicyonienne, et la Thèbes égyptienne n'a pas dû penser différemment de l'art de Cnosse et de Tell el Amarna.

Tout ce que Nietzsche a dit de Wagner est vrai aussi de Manet. Retour apparent à l'élémentaire, à la nature, par opposition à la peinture substantielle et à la musique absolue précédentes, leur art signifie une concession gratuite faite à la barbarie des grandes
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villes, à la dissolution commençante et qui s'exprime concrètement dans un mélange de brutalité et de raffinement, et ce pas devait nécessairement être le dernier à franchir. Un art artificiel n'est

susceptible d'aucun développement organique. Il marque la fin.

D'où il suit — aveu amer ! — que la fin de l'art plastique occi-Jsntal a sonné irrévocablement. La crise du xixe siècle fut -la lutte

mort. L'art faustien meurt de vieillesse, comme l'apollinien, >mme l'égyptien, comme tous les autres, après avoir réalisé ses

dental a sonné irrévocablement. La crise du xixe siècle fut -la lutte

à

comme

dernières possibilités intérieures, rempli sa vocation dans le cours

vivant de sa culture.

Ce qui se fabrique aujourd'hui en fait d'art est de l'impuissance et du mensonge, aussi bien dans la musique postwagnérienne que dans la peinture postérieuie à Manet, à Cézanne, à Leibl et à Menzel.

Et qu'on trouve donc les grandes personnalités justifiant l'affirmation de l'existence d'un art qui possède encore une nécessité de destin ! Qu'on cherche le problème évident et nécessaire qu'elles doivent résoudre 1 On a beau parcourir toutes les expositions, tous les concerts, tous les théâtres, on ne rencontrera que des industriels de l'art et de bruyants badauds, qui se plaisent à apporter sur le marché quelque chose... dont ils sentent depuis longtemps intérieurement 1 inutilité. Quel niveau, intérieur et extérieur, que celui de tout ce qu'on appelle aujourd'hui art et artiste ! Dans l'assemblée générale d'une société par actions ou des ingénieurs d'une usine quelconque) vous remarquerez plus d'intelligence, plus de goût, plus de caractère et de pouvoir que dans toute la peinture et la musique de l'Europe actuelle. Pour un seul grand artiste, il a toujours existé une centaine d'inutiles faiseurs de l'art. Mais tant qu'il y avait une grande convention, par conséquent un art authentique, ces bousilleurs eux-mêmes produisaient quelque chose de bon. On pourrait pardonner l'existence de ces cent inutiles, parce que dans l'ensemble de la tradition, ils étaient le sol où fructifia cet artiste unique. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que ces — dix mille travailleurs « pour vivre » — dont on ne voit nullement la nécessité — et il est certain qu'on pourrait fermer tous les ateliers d'art sans que celui-ci en soit même simplement atteint. Nous n'avons qu'à nous transporter en Alexandrie de l'an 200 av. J.-C., pour connaître le tapage artistique avec lequel une civilisation cosmopolite sait s'illusionner sur la mort de son art. Là, comme dans nos grandes villes de l'Europe actuelle, c'est la quête aux illusions de la continuité dans l'art, de l'originalité personnelle, du « style nouveau », des « possibilités insoupçonnées » ; c'est le bavardage théorique, la prise d'attitudes magistrales par ceux qui donnent le ton, comme des acrobates au manège maniant des poids de 50 kilos en carton ; c'est le littérateur substitué au poète, la farce éhontée de l'expressionnisme, considéré comme un fragment d'histoire de l'art et organisé par des industriels de l'art ; c'est l'industrialisation de la pensée, du sentiment, de la plastique. Alexandrie avait aussi ses dramaturges philosophes et ses artiste« régisseurs, qu'on préférait à Sophocle, et ses peintres qui décou-


vraient des orientations nouvelles pour ébahir le public. Que possédons-nous aujourd'hui sous le nom d'« art » ? Une musique mensongère, toute de bruits artificiels des instruments en masse; une peinture mensongère, toute d'idiotismes, d'exotismes et d'affiches; une architecture mensongère qui, sur le .fonds formel des millénaires passés, « fonde » tous les dix ans un style nouveau sous le signe duquel chacun est libre de faire ce qu'il veut; une plastique mensongère, vivant de larcins à l'Assyrie, à l'Egypte, au Mexique. Et cela seul pourtant, ce goût de gens profanes, est considéré comme l'expression et le signe du temps. Tout le reste, qui s'oppose et qui « persiste » dans les anciens idéals, passe pour une simple affaire de provinciaux.

La grande ornementique du passé est devenue une langue morte comme le sanscrit et le latin ecclésiastique. Au lieu de servir sa symbolique, on l'exploite, on mêle, on change en formes finies, de manière tout inorganique, sa momie, son héritage. Chaque modernité confond entre eux changement et métamorphose. Les renaissances et les fusions de styles anciens supplantent le devenir réel. Alexandrie avait aussi ses niquedouilles préraphaéliques avec leurs vases, chaires, tableaux, théories ; ses symbolistes, naturalistes, expressionnistes. A Rome, on s'intitulait tantôt gréco-asiatique, tantôt gréco-égyptien, tantôt archaïque, tantôt — d'après Praxitèle — néo-attique. Le relief de la XIX* dynastie, modernité égyptienne, avec ses recouvrements massifs, dépourvus de sens, inorganiques, sur les murs, les statues, les colonnes, produit l'effet d'une parodie de l'art Ancien Empire. Le temple d'Horus ptolé-maïque à Edfou est enfin un. entassement arbitraire de formes vides, sur lesquelles il n'est plus possible de renchérir. C'est le style ostentif et obsédant de nos rues, de nos places monumentales et de nos expositions, bien que nous ne soyons encore qu'au début.

Enfin s'éteint même la force de vouloir autre chose. Le grand Ramsès s'était déjà approprié les édifices de ses prédécesseurs, en grattant leur nom sur les inscriptions et les reliefs et en y substituant le sien propre. Le même aveu d'impuissance poussa à Rome l'empereur Constantin à décorer son arc de triomphe avec des sculptures enlevées sur d'autres ouvrages d'architecture. La technique des copies de chefs-d'œuvre plus anciens a commencé beaucoup plus tôt, dès 150 environ avant J.-C., dans le domaine de l'art antique, non parce qu'on en avait une intelligence quelconque, mais parce qu'on ne sait plus produire soi-même des œuvres originales. On remarquera, en effet, que ces copistes étaient les artistes de l'époque. Leurs travaux, exécutés d'après tel ou tel style à la mode, désignent le maximum de puissance créatrice alors existante. Toutes les statues romaines donnant des portraits d'hommes ou de femmes se réduisent à un très petit nombre de types helléniques de position ou de geste, plus ou moins exactement copiés quant au torse, tandis que la tête est rendue avec toute la « ressemblance » dont la sûreté de la technique primitive est capable. Par exemple, la célèbre statue cuirassée d'Auguste est copiée sur le doryphore de Poly-clète. C'est à peu près ainsi — pour parler des premiers signes
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I. — DE LA FORME DE L'AME.

préliminaires du stade occidental correspondant — que se présentent à nous Lenbach en face de Rembrandt, et Makart en face de Rubens. Durant mille cinq cents ans, d'Âhmose Ier à Cléopâtre, l'égyptianisme entassa de même images sur images. Au règne du grand style, se développant de l'Ancien Empire à la fin du Moyen, se substitue celui de la mode qui fait revivre tantôt le goût -d une dynastie, tantôt celui d'une autre. On trouve dans les fouilles de Turfan des restes de drames indous datant de la naissance du Christ environ et entièrement identiques à ceux de Kalidasa, postérieurs de plusieurs siècles. Pendant plus d'un millénaire, la peinture chinoise que nous connaissons montre les montées et les descentes des modes changeantes du style, mais pas d'évolution; et il doit déjà en être ainsi à l'époque de Han.. Le résultat dernier est un fonds de formes fixes, copiées sans cesse, comme nous en trouvons de nos jours dans les arts indous, chinois, arabo-persans, et d'après lesquelles on travaille des tableaux et des étoffes, des vers et des vases, des meubles et des drames, des morceaux de musique, sans que le langage de l'ornementique nous permette jamais d'en déterminer la date de naissance, même à un siècle près, à plus forte raison à une décade près, comme ce fut le cas dans toutes les autres cultures avant la fin de leur période tardive.


 

Tout sérieuse philosophe de profession est obligé de croire sans preuve : à l'existence d’un certain quid, considéré par lui comme susceptible de raisonnement intellectuel, car son existence spirituelle tout entière dépend de cette possibilité. Aussi y a-t-il pour tout logicien et tout psychologue, si sceptiques soient-ils, un point où la critique se tait et où la foi commence, point où même l'analyste le plus sévère cesse d'appliquer sa méthode — oui se retourne en effet contre lui, en posant la question de la solubilité et même de l'existence de son problème. Si douteuse qu'elle puisse paraître au non-philosophe, cette proposition : « On peut définir par la pensée les formes de la pensée », n'a pas été mise en doute par Kant. Aucun psychologue n'a encore mis en doute cette autre proposition : « II existe une âme, dont la structure est accessible à la science »; mon âme, c'est ce que je constate sous forme d'« éléments », de « fonctions », de « complexes » par l'analyse critique des actes de conscience. C'est bien ici cependant qu'auraient dû s'élever les doutes les plus forts. Une science abstraite du mental est-elle possible en général ? En suivant cette voie, trouvera-t-on des choses identiques à celles que l'on cherche ? Pourquoi toute psychologie, dès qu'elle cesse d'être une connaissance des hommes et une expérience de la vie pour devenir une science, est-elle restée la plus vaine et la plus creuse des disciplines philosophiques et, dans son vide absolu, l'apanage exclusif des demi-savants et des systéma-tiseurs stériles ? La raison est facile à trouver. La psychologie « empirique » a le malheur de n'avoir pas même un objet, au sens scientifique d'une technique quelconque. En posant et résolvant des problèmes, elle lutte contre le vent et les fantômes. L'âme...

3


u'est-ce donc ? Si l'intelligence pure pouvait y répondre, la science e l'âme serait rendue superflue. Parmi nos milliers de psychologues contemporains, aucun n'a pu
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donner une analyse ou définition réelles de « la » volonté, du remords, de la peur, de la jalousie, du caprice, de l'intuition artistique.Évidemment non, parce que le systématique seul peut s'analyser et le concept se définir par des concepts. Toutes les ratiocinations de l'esprit, tous les distinguo de concepts et de rapports qu'on prétend observer entre les constats corporels sensibles et les « processus intérieurs » ne touchent à rien de ce qui entre ici en jeu. La volonté ? Elle n'est point un concept, mais un nom, un mot primaire comme Dieu, le signe d'une chose dont nous avons intérieurement une conscience immédiate, sans jamais pouvoir la décrire.

Ce dont il est ici question restera toujours inaccessible à la recherche des savants. Ce n'est pas en vain que dans chaque langue des milliers de termes obscurs préviennent contre toute division théorique et tout arrangement systématique. Rien n'est à arranger ici. Lçs méthodes critiques — « discursives » — ne concernent que le monde de la nature. On pourrait plutôt disséquer un thème beethovénien avec un bistouri et un acide que l'âme par les moyens de la pensée abstraite. Connaissance de la nature et connaissance de l'homme n'ont rien de commun quant au but, au procédé et à la méthode. Chez le primitif, « l'âme » est sentie comme numen, d'abord chez les autres hommes, puis chez lui-même, de la même façon qu'il connaît les numina du monde extérieur, et il interprète ses impressions de manière mythique. Les mots qu'il emploie sont des symboles, des sons signifiant, pour qui les comprend, quelque chose d'indescriptible. Ils évoquent des images, des paraboles, et nous ne savons pas aujourd'hui encore parler du mental en d'autres termes. Rembrandt peut révéler, par un portrait de soi ou un paysage, quelque chose de son âme à ceux qui ont avec lui une parenté intérieure, et Goethe dit avoir un Dieu pour exprimer ce qu'il sentait. Dans certaines affections de l'âme, réfractaires à la traduction littérale, nous pouvons communiquer à d'autres un sentiment au moyen d'un regard, de quelques mesures mélodiques ou d'un mouvement à peine perceptible. Tel est le vrai langage de l'âme incompréhensible à ceux qui sont loin de nous. Le rapport peut être établi ici par le mot comme son, comme élément poétique, jamais par le mot comme concept, comme élément de la prose scientifique.

Dès qu'il ne se contente plus seulement de vivre et de sentir, mais veut observer et réfléchir, « l'âme » est pour l'homme une image, qui a son origine dans le sentiment tout à fait primordial de la mort et de la vie. Cette image est aussi vieille que l'est en général la réflexion abstraite de la vision par le langage verbal et consécutive à celle-ci. Nous voyons le monde qui nous entoure; comme tout être libre de ses mouvements est en outre obligé de le comprendre sous peine de lui succomber, sa petite expérience technique et concrète de chaque jour fait naître un ensemble de traits permanants qui se condensent, chez l'homme habitué au langage verbal, en une image intellectuelle, celle de l'univers-nature. Ce qui n'est pas monde extérieur, nous ne le voyons pas, mais nous en sentons la présence chez d'autres et en nous-mêmes. « II »
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provoque par son mode de manifestation physionomique la crainte et le désir de connaître, d'oui naît l'image réfléchie d'un anti-univers, par lequel nous nous représentons et rendons visible au regard interne ce qui reste pour l'œil même éternellement étranger. L'image de l'âme reste mythique et objet de cultes tant que l'image de la nature est religieusement contemplée; elle devient représentation scientifique et objet de critique savante, dès que l'on observe « la nature » en critique. De même que « le temps » est l'antinomie de l'espace, de même aussi « l'âme » est aussi le contre-univers de « la nature », codéterminé à tout moment par la conception de celle-ci. On a déjà montré que le sentiment de la direction de la vie éternellement mouvante, la certitude intérieure d'un destin engendrent la notion de « temps » comme un négatif intellectuel à une grandeur positive, comme une incarnation de l'inétendu, et que toutes les « qualités » du temps, par l'analyse abstraite desquelles les philosophes croient pouvoir résoudre le problème du temps, se sont formées peu à peu et organisées dans l'esprit comme les antipodes des qualités de l'espace. Par la même voie exactement, la représentation du mental a pour origine une interversion et négation de la représentation de l'univers par l'intermédiaire de la polarité spatiale « dehors » — * dedans » et par l'interprétation correspondante de leurs caractères. Toute psychologie est une contre-physique.

Vouloir posséder sur l'âme éternellement mystérieuse une « connaissance exacte » est un non-sens. Toutefois, en raison de l'instinct citadin tardif, qui le pousse à raisonner in abstracto, « le physicien du monde intérieur » est obligé d'interpréter par des représentations sans cesse nouvelles un monde apparent de représentations, d'expliquer des concepts par des concepts. Il repense l'inétendu dans l'étendu, il échafaude un système comme cause de ce qui n'a qu'une manifestation physionomique et il croit avoir dans ce système la structure de « l'âme » sous les yeux. Or, tout se trahit déjà dans le choix des mots fait par toutes les cultures pour communiquer les résultats de cette œuvre savante. Elles parlent de fonctions, de complexes sentimentaux, de ressorte, de seuils de la conscience, de courant, de largeur, d'intensité, de parallélisme des processus de l'âme; cependant que tous ces termes sont nés des modes de représentation des sciences de la nature. « La volonté se rapporte aux objets » — n'est-ce pas déjà une image spatiale ? Conscient et inconscient — ne reposent-ils pas sur le schème trop clair du supra- et de l'infra-terrestre ? On trouvera dans les théories modernes sur la volonté le langage formel tout entier de l'électro-dynamique. Nous parlons des fonctions de la volonté et de la pensée exactement dans le même sens que de la fonction d'un système de forces. Analyser un sentiment, c'est traiter en mathématicien une image spatiale qu'on y substitue et qui est un fantôme; c'est délimiter ce fantôme, le diviser et le mesurer. Toute recherche psychologique du même style, même si elle se croit très au-dessus de l'anatomie du cerveau, est pleine de localisations mécaniques, et elle emploie, sans s'«n rendre compte, un système imaginaire de coordonnées dans un espace imaginaire psychologique. Le « pur »
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psychologue n'a même pas conscience de copier le physicien. Quoi d'étonnant alors à l'unanimité si désespérément réalisée entre ses propres procèdes et les méthodes les plus abstruses de la psychologie expérimentale? L'anatomie cérébrale et l'association des cellules correspondent absolument, par leur mode de représentation, au schéma optique du « courant volontaire » et du « courant sentimental »; on traite dans les deux cas des fantômes qui sont frères, notamment spatiaux. Il n'y a pas de grande différence entre la définition d'une faculté psychique par un concept et la délimitation d'une région de l'écorce cérébrale correspondante par un graphique. La psychologie scientifique s'est constituée un système d'images en vase clos et s'y meut avec une parfaite évidence. Examinez chaque affirmation particulière de chaque psychologue en particulier, et chaque fois vous ne trouverez que des variantes du même système dans le style du monde extérieur. La pensée claire et émancipée de la vision a pour moyen nécessaire l'esprit d'une langue de culture, que la mentalité de cette culture a créée comme partie et comme représentant de son expression1 et qui constitue désormais une « nature » sémantique, un cosmos* linguistique, où les concepts abstraits, les jugements et les conclusions — ces fac-similés du nombre, de la causalité et du mouvement — mènent une existence mécanique déterminée. Toute image psychologique dépend ainsi de l'usage linguistique et de sa symbolique profonde. Toutes les langues de culture occidentales — faustiennes — possèdent le concept de « Volonté » — grandeur mythique qui est en même temps symbolisée par la transformation de la conjugaison, créant ainsi une opposition décisive à l’usage linguistique de l’antiquité, et par conséquent à son image psychologique. Dans la substitution a «feci» d’un «ego habeo factum » — apparaît un numen du monde intérieur. Ainsi définie par la langue, la forme de la volonté apparaît, dans l'image mentale scientifique de tous les psychologues occidentaux, comme une faculté bien déterminée, pouvant être définie diversement par les différentes écoles particulières, mais dont l'existence en soi est indépendante de toute critique.

J'affirme donc que, bien loin de découvrir l'essence de l'âme ou même simplement de l'effleurer — ajoutons que chacun de nous fait sans le savoir une psychologie de même genre, en cherchant à se représenter les émotions de son âme ou de l'âme d'autrui — la psychologie savante n'ajoute qu'un symbole de plus à tous ceux

i. Les langues primitives n'offrent pas de base aux idées abstraites. Mais au
commencement de chaque culture, un changement a lieu au sein des corps lin
guistiques existants et c'est ce qui rend cette culture capable des plus hauts pro
blèmes symboliques du développement culturel. Ainsi, en mime temps que le style
roman, l
' '
l'époque
l'italien
contenu métaphysique identique.
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qui forment le macrocosme d'un homme de culture. Comme tout ce qui est achevé et non en voie d'achèvement, elle décrit un mécanisme au lieu d'un organisme. On ne trouve point dans son image ce qui remplit notre sentiment de la vie et devrait précisément être « l'âme », à savoir : l'élément de destin, la direction fatale de l'être, le cours des possibilités réalisant la vie. Je ne crois pas qu'un système psychologique ait jamais prononcé le mot Destin, bien qu'on sache que dans l'univers rien n'est plus éloigné qu'un pareil système de l'expérience réelle de la vie et de la connaissance des hommes. Associations, aperceptions, affections, rouages, pensée, sentiment, volonté — tout cela n'est qu'un tissu de mécanismes morts, dont la topographie constitue l'insignifiant objet de la science psychologique. On voulait y trouver la vie et on tombe sur une ornementique des concepts. L'âme était restée ce qu'elle était : une chose impossible à penser et à représenter, le mystère, l'éternel devenir, le pur événement vital.

Cet imaginaire corps psychique — soit dit ici pour la première fois — n'est jamais autre chose que le fidèle reflet de la forme où l'homme de culture mûre aperçoit son monde extérieur. C'est l'expérience de la profondeur qui réalise, ici et là, l'univers étendu. Du sentiment du dehors et de la représentation du dedans, le mystère auquel on fait allusion par le vocable primaire de temps crée l'espace. L'image de l'âme a aussi sa direction, en profondeur, son honzon, sa limite ou son infini. Un « œil intérieur » voit, une « oreille intérieure » entend. Pour l'ordre intérieur comme pour l'extérieur, il y a une représentation claire qui a le caractère de nécessité causale.

Et il en résulte ainsi, après tout ce qui vient d'être dit dans ce livre sur la manifestation des hautes cultures, un élargissement considérable et un enrichissement de la science de l'âme. Tout ce que disent ou écrivent les psychologues d'aujourd'hui —je n'entends pas que leur science systématique, mais aussi leur connaissance physionomique des hommes au sens très large — concerne l'état présent de l'âme occidentale exclusivement, le postulat de la valabilité de ces expériences pour « l'âme humaine » en général étant considéré comme évident et admis sans preuve jusqu à ce jour.

Une image mentale est l'image d'une âme entièrement déterminée. Jamais observateur ne pourra sortir des conditions de son temps et de son milieu, conditions qui sont déjà toutes, quelles que soient ses « connaissances », une expression de sa propre âme selon le choix, la direction, la forme intérieure. C'est des faits de sa vie que l'homme primitif tire une image de l'âme où les expériences primaires, — celles de l'être éveillé : distinction du moi et du monde, du moi et du toi, comme celles de l'être : distinction du corps et de l'âme, de la vie sensible et de la réflexion, de la vie sexuelle et de la sensation, — exercent une action créatrice. Parce que ce sont des hommes réfléchis qui pensent, un numen interne : esprit, Logos, Ka, Ruah, est toujours opposé à l'autre. Mais comme c'est l'individu qui partage et rapporte et que les éléments psychiques sont représentés par lui comme des couches, des forces, des
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substances, comme unité, polarité ou pluralité, l'homme réfléchi se définit déjà par là-même comme un membre d'une culture déterminée. Et quand quelqu'un croit connaître l'âme de* cultures étrangères, il leur substitue la propre image de la sienne. Comme il assimile les expériences nouvelles a un système existant, il n'est pas étonnant qu'il croie enfin avoir découvert des formes éternelles.

Effectivement, chaque culture possède sa psychologie systématique propre, comme elle possède aussi son style propre de la connaissance des hommes et de l'expérience de la vie. Et comme chaque phrase particulière de la culture : scolastique, sophistique, philosophie des lumières, projette elle-même une image mathématique, logique ou naturelle, qui ne convient qu'à elle, chaque siècle se reflète enfin dans son image psychologique propre. Le meilleur connaisseur des hommes en Europe s'égare en voulant comprendre un Arabe ou un Japonais, et réciproquement. Mais le savant se trompe également quand il traduit en sa propre langue les termes fondamentaux des systèmes arabes ou grecs. Nephesch n'est pas animus et âtmân n'est pas âme. Ce que le mot Volonté nous révèle partout ne se trouvait pas dans l'image psychique de l'homme antique.

Après tout, il n'y a plus de doute sur la haute signification des images psychiques particulières apparaissant dans l'histoire universelle de la pensée. L'homme antique — apollinien, voué à l'existence ponctiforme, euclidienne — contemplait en son ime un cosmos aux belles parties ordonnées en groupe. Sous les noms de νου;, θυμό; ,έπιθυμία, Platon comparait cette âme à l'homme, à l'animal et à la plante et même, un jour, à l'homme du Midi, du Nord et de l'Hellade. L'image reproduite dans ces comparaisons est celle de la nature, telle qu elle apparaît aux regards des hommes antiques : somme d'objets concrets aux belles proportions, en face desquels l'espace donne une sensation de non-être. Où est la « Volonté » dans cette image ? Où la représentation des processus fonctionnels ? Où les autres créatures de notre psychologie i Croit-on que Platon et Aristote furent plus mauvais analystes que nous et ne savaient pas voir ce qui s'impose à chaque profane chez nous? Ou bien la volonté manque-t-elle ici, parce que l'espace aussi manquait à la mathématique et la force à la physique antiques ?

Que l'on prenne, au contraire, n'importe quelle psychologie d'Occident. On y trouvera un ordre toujours fonctionnel, jamais corporel : y = f (x) est la formule primaire de toutes les impressions que nous recevons du dedans, parce qu'elle est à la base de notre monde extérieur. Penser, sentir, vouloir — aucun psychologue européen d'Occident ne sortira de cette trinité, quelque grano; que soit son désir; tandis que la controverse des penseurs gothiques sur le primat de la volonté ou de la raison nous apprend déjà qu'ils aperçoivent ici un rapport de forces — le fait que ces doctrines se présentent tantôt comme des connaissances personnelles, tantôt comme des emprunts à Augustin ou à Aristote est dénué de toute signification. De quelque nom qu'on les appelle, associations, aperceptions, actes volontaires, les éléments de l'image sont tous,


sans exception, du type des fonctions mathématiques et physiques et entièrement non-antiques par leur forme. Comme il ne s'agit pas d'une interprétation physionomique des traits de la vie, mais d'une étude de « l'âme » comme objet, l'embarras des psychologues aboutit encore au problème du mouvement. L'antiquité avait aussi son problème intérieur des Eléates, et la faiblesse dangereuse de la physique baroque s'annonce, dans la controverse scolastique sur la priorité fonctionnelle de la raison ou de la volonté, incapable de découvrir entre la force et le mouvement un rapport exempt de doute. Niée dans l'image mentale antique et indoue — où tout est arrondi et stationnaire, — l'énergie de la direction est affirmée dans l'image faustienne et égyptienne — où il n'y a que complexes d'action et centres de forces; mais c'est précisément à cause de ce contenu temporel que la pensée qui ignore le temps entre en contradiction avec elle-même.

L'image faustienne de l'âme est en opposition violente avec l'image apollinienne. Elle fait réapparaître toutes les oppositions anténeures. On peut dire que l'unité imaginaire est ici un corps psychique et là un espace psychique. Le corps a des parties, les courants se développent dans l'espace. Dans son image intérieure, l'homme antique vit une sensation plastique. Cela se voit déjà dans la langue d'Homère, où rayonnent peut-être des doctrines religieuses très anciennes, au nombre desquelles celles des âmes dans l'Hadès, qui sont une reproduction du corps facilement reconnaissable. C'est ainsi que les voit aussi la philosophie présocratique. Ses trois parties aux belles proportions — λογιστικό ν, έπιθιψητκον, θυμοειδέΐ — rappellent le groupe du Laocoon. Nous nous trouvons sous une impression musicale : la sonate de la vie intérieure a pour thème principal la volonté; la pensée et le sentiment sont des thèmes secondaires; la phrase est soumise aux règles strictes d'un contrepoint psychique que la psychologie a pour rôle de découvrir. Les éléments les plus simples se distinguent comme le nombre antique du nombre occidental : grandeur là, fonction ici. A la statique psychique de l'être apollinien — idéal stéréométrique de la σωφροσύνη et de Γ αταραξία — s'oppose la dynamique psychique de l'être faustien.

L'image de l'âme apollinienne — char à deux roues conduit par le νου; chez Platon — se volatilise aussitôt qu'elle entre en contact avec la mentalité magique de la culture arabe. Elle pâlit déjà dans la Stoa postérieure, dont la majorité des maîtres est d origine orientale araméenne. Dès l'époque impériale, on ne la rencontre plus qu'à titre de réminiscence même dans la littérature citadine romaine.

L'image mentale magique porte les traits d'un strict dualisme de deux substances énigmatiques : l'esprit et l'âme. Il n'y a entre les deux ni rapport antique statique, ni rapport occidental fonctionnel, mais une relation entièrement différente de structure et qu'on ne saurait précisément appeler que magique. Par opposition à la physique de Démocrite et à celle de Galilée, on pensera à l'alchimie
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et à la pierre philosophale. Cette image· spécifique de l'ime orientale κ trouve avec une nécessité intérieure à la base de toutes les considérations psychologiques et avant tout théologiques, qui remplissent la premure époque « gothique » de la culture arabe de o à 300. L'Évangile johannique n'y appartient pas moins que la littérature gnostique et patristique, celles des Néoplatoniciens et des Manichéens, les textes dogmatiques du Talmud et de l'Aveste, l'atmosphère grisonnante qui s'exprime de manière toute religieuse dans rimpenum romanum 'et dont la philosophie a emprunté au jeune Orient, à la Perse et à la Syrie, le peu qu'elle a de vivant. Sémite authentique de vieil esprit arabe, malgré le côté-extérieur antique de son savoir immense, le grand Posidonios se sentait déjà en opposition très intérieure avec le sentiment vital apollinien et avait l'impression que cette structure magique de l'âme était la vraie. On distingue nettement une substance traversant le corps, oui entre en opposition de valeur avec une autre substance abstraite, divine, descendant de la crypte cosmique sur l'humanité et sur laquelle repose le consensus de tous les participants. C'est cet « esprit » qui évoque le monde supérieur, dont les productions le font triompher de la vie pure, de la « chair », de la nature. Elle est l'image primaire, de conception tantôt religieuse, tantôt philosophique, tantôt artistique — je rappellerai le portrait de l'époque constantinienne avec ses yeux regardant fixement dans Γ infini, ce regard représente le πνεύμα — qui est à la base de tout sentiment du moi. Ainsi sentaient Plotin et Origène. Paul distingue — par exemple Cor. 1,15, 44 — entre σώμα ψυνυών et σώμα ιτνευματιχον' Chez les gnostiques, la représentation aune double extase corporelle et spirituelle et la division des hommes en inférieurs et supérieurs, en psychiques et en pneumatiques, étaient chose courante. Plutarque a transcrit sur des modèles orientaux la psychologie familière à la littérature antique tardive, le dualisme du νου; et la ψυγη. On transporta aussitôt ce dualisme dans l'antithèse du chrétien et du païen, de l'esprit et de la nature, d'où l'on tira ensuite chez les gnostiques, les chrétiens, les Juifs et les Perses, le schème non encore disparu de nos jours, celui de l'histoire universelle considérée comme un drame humain de la Création et du Jugement dernier, avec une intervention de Dieu pour centre.

La perfection strictement scientifique a été obtenue par l'image magique de l'âme dans les écoles de Bagdad et de Basra. Ali arabi et Alkindi1 ont traité savamment ces problèmes embarrassants et peu accessibles pour nous de la psychologie magique. Leur influence sur la jeune psychologie entièrement abstraite de l'Occident — non sur le sentiment du moi — ne saurait passer inaperçue. Les psycho-logies scolastique et mystique ont reçu autant d'éléments formels de l'Espagne mauresque, de la Sicile et de l'Orient, que l'art gothique. N'oublions pas que l'arabisme est la culture des religions révélées écrites, qui toutes supposent une image dualiste de 1 âme. On se rappelle la cabale et la part des philosophes juifs à ce qu'on

i. Qe Boer : Geschickte der Philosophie im Islam, 1901, pp. 93, 108.


 

appelle la philosophie du moyen âge, c'e tardif d'abord et du gothique primitif ensi

:'est-à-dire de l'arabisme ensuite. Je ne citerai qu'un

exemple remarquable^ à peine considéré et le dernier : Spinoza1. Fils du ghetto, il est à côté de Schirazi, son contemporain persan, le dernier représentant tardif du sentiment magique de l'univers et un hôte dans le monde formel du sentiment cosmique faustien. Élève intelligent de l'époque baroque, il a su donner à son système la couleur occidentale; au fond, il est tout entier sous l'aspect du dualisme arabe des deux substances psychiques. C'est la vraie raison intérieure de l'absence chez lui du concept galiléen et cartésien de la force. Ce concept est le centre de gravité d'un univers dynamique, et donc étranger au sentiment cosmique magique. Entre l'idée de la pierre philosophale — qui se dissimule comme causa sui dans l'idée spinoziste de la divinité — et la nécessité causale de notre image de la nature, il n'y a aucun intermédiaire. Aussi son déterminisme de la volonté est-il exactement le même que celui qu'enseignait l'orthodoxie de Bagdad, — le « Kismet » — et c'est à Bagdad qu'on trouvera l'origine de la méthode « more geometrico » , laquelle est commune au Talmud, à l'Avesta, au Kalaam arabe, mais forme à l'intérieur de notre philosophie, dans l'Éthique de Spinoza, un exemplaire unique et grotesque.

Le romantisme allemand a ensuite évoqué une autre fois de manière fugitive cette image magique de l'âme. Il trouva dans la magie et les modes de penser des philosophes gothiques le même goût que dans l'idéal des Croisés qui était celui des couvents et des châteaux forts, et surtout que dans l'art et la poésie sarrazins, mais sans comprendre beaucoup à ces choses ardues. Schelling, Oken, Baader, Gorres et leurs acolytes se complaisaient dans ces spéculations stériles en style arabo-judaïque, spéculations qu'on était heureux de trouver obscures et « profondes », — ce qu elles n'avaient d'ailleurs pas été pour les Orientaux, qu'on ne comprenait sans doute pas soi-même en partie et dont on souhaitait aussi qu'elles ne fussent pa,s comprises entièrement des auditeurs. Tout ce qui mérite d'être retenu dans cet épisode, c'est le charme de l'obscur qu'exercèrent ces milieux de pensée. Peut-être osera-t-on conclure que les plus claires et les plus accessibles des conceptions de la pensée faustienne, qu'on trouve par exemple dans Descartes et dans les prolégomènes de Kant, eussent exercé la même impression nébuleuse et abstruse sur un métaphysicien arabe. Ce qui est vrai pour nous est faux pour eux, et inversement; ce principe vaut tout aussi bien pour l'image psychique des cultures particulières que pour chaque autre résultat de la pensée scientifique.

La postérité aura à aborder le problème difficile de la séparation des éléments derniers dans la conception du monde et la philo-

i. Witidelband :  Geschichte der neueren Philosophie,  1919, Ι, ρ.  208; et chez lliuneberg : Kultur der Gegenwart, 1913, Ι, ν, ρ. 484.
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sophie de style gothique; cette séparation est la même que dans l'ornementique des cathédrales et dans la peinture primitive contemporaine, qui n'osait pas encore choisir entre le fond doré plat et les arriére-plans du paysage aux horizons lointains — entre le mode magique et le mode faustien de la vision de Dieu dans la nature. Dans la première image de l'âme reflétée par cette philosophie, les traits de la métaphysique arabo-chrétienne, dualisme de l'âme et de l'esprit, se mêlent avec une verdeur timide aux pressentiments nordiques des-forces fonctionnelles de l'âme qu'on n'ose pas encore s'avouer. Ce dualisme règne au fond de la controverse sur le primat de la volonté ou de la raison, problème fondamental de la philosophie gothique, qu'on cherche à résoudre tantôt dans le sens arabe et ancien, tantôt dans le sens occidental et nouveau. Le même mythe conceptuel, conçu chaque fois différemment, a déterminé la marche de toute notre philosophie et la distingue nettement de toutes les autres. Avec tout son orgueil spirituel de citadin parvenu à être sur de lui-même, le rationalisme baroque tardif a opté chez Kant et les Jacobins pour la puissance supérieure de la déesse Raison. Mais le xixe siècle, surtout Nietzsche, donnèrent déjà leur suffrage à cette formule plus forte, que nous avons tous dans le sang1 : voluntas superior intellectu. Schopenhauer, dernier grand philosophe systématique, paraphrase cette formule en « Monde comme volonté et représentation », et seule son éthique, non sa métaphysique, vota contre la volonté.

Nous avons ici immédiatement sous les yeux le fond et la signification la plus cachée de toute philosophie qui se meut dans les cadres d'une culture. Car c'est l'âme faustienne qui s'évertue en de séculaires efforts à tracer l'image de soi-même et cette image offre un accord profondément senti avec l'image de l'univers. En effet, la conception gothique du monde exprime, dans sa lutte entre la raison et la volonté, le sentiment vital de chaque homme ayant vécu les Croisades, l'époque des Staufen et des grandes cathédrales. On voyait l'âme ainsi parce qu'on était ainsi fait.

Volonté et pensée dans l'image mentale — c'est direction et étendue, histoire et nature, destin et causalité dans l'image du monde extérieur. Le fait que notre symbole primaire est l'étendue indéfinie apparaît en plein jour dans les traits fondamentaux de ces deux aspects. La volonté rattache l'avenir au présent, la pensée l'illimité à l'endroit où l'on est. L'avenir historique est le lointain en devenir, l'horizon de l'univers infini est le lointain devenu : voilà ce que signifie l'expérience de la profondeur faustienne. On se représente ontologique-ment, presque mystiquement, le sentiment de la direction comme une « volonté », le sentiment de l'espace comme une « intelligence », et ainsi naît l'image abstraite que nos psychologues tirent nécessairement de leur vie intérieure.

La culture faustienne est une culture de la volonté : voilà qui

i. Par conséquent, si dans ce livre aussi le temps, la direction et le destin passent avant l'espace et la causalité, il faut attribuer cette conviction non à des preuves intellectuelles, mais — tout à fait inconsciemment — à des tendances du sentiment vital qui se sont créé leurs preuves. Une autre genèse de la pensée philosophique est inexistante.


n'est autre chose qu'une expression de la vocation éminemment historique de son âme. Le « Je » de l'usage linguistique — ego habeo factum, — c'est-à-dire la construction dynamique de la phrase, traduit absolument le style de l'activité résultant de cette vocation, dont l'énergie de la direction domine non seulement l'image du « monde considéré comme histoire », mais notre histoire même. C'est ce « Je » qui surgit dans l'architecture gothique; les sommets des tours et les contreforts sont des « moi », et l'éthique faustienne tout entière est donc une « ascension » : perfectionnement du moi, action morale sur le moi, justification du moi par la foi et les oeuvres, respect du toi dans le prochain à cause du moi propre et de sa félicité, depuis Thomas d'Aquin jusqu'à Kant, et enfin, ascension suprême : l'immortalité du moi.

C'est là, exactement, que le Russe authentique voit un objet de vanité et de mépris. L'âme russe avolontaire, avec son symbole primaire de la plaine immense, cherche à se dissoudre, à se perdre dans l'univers fraternel, horizontal, en serviteur anonyme. Pour elle, la pensée qui va de soi au prochain, l'élévation morale de soi-même par l'amour du prochain, la volonté de faire pénitence pour soi, sont des signes de la vanité occidentale et également impies, comme la volonté d'ascension céleste de nos cathédrales opposée au toit plat à coupole des églises russes. Nechludow, héros de Tolstoï, soigne son moi moral comme ses ongles; Tolstoï appartient par là-même à la pseudomorphose pétriniste. Raskol-nikow, au contraire, n'est qu'une chose quelconque au milieu d'un « nous ». Sa faute est la faute de tous. Il y a de l'orgueil et de la vanité à considérer même simplement son péché comme lui appartenant en propre. On trouve aussi dans l'image mentale magique quelque chose du même sentiment. Par exemple, Jésus dit dans Luc, 14, 26 : « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, mais avant tout son propre moi (tïjv εαυτού ψυχή ν), il ne pourra pas être mon disciple. » Partant de ce sentiment, il s'intitule le fils de l'homme1. De même, le consensus des bons croyants est impersonnel et condamne le moi comme un péché, et il en est ainsi encore du concept — spécifiquement russe — de vérité considérée comme l'accord unanime et anonyme des appelés.

L'homme antique, tout entier appartenant au présent, est également dépourvu de l'énergie de la direction, laquelle règle notre image de l'univers et de l'âme et concentre dans l'élan vers le lointain toutes nos impressions sensibles, dans le sens de l'avenir toutes nos expériences intérieures. Il est « avolontaire ». L'idée antique du destin ne laisse aucun doute à cet égard, le symbole de la colonne dorique encore moins. Si tous les portraits importants, depuis Jan van Eyck jusqu'à Marées, ont pour thème secret le duel de la pensée et de la volonté, celui-ci ne pouvait exister

i. t I<e fils de l'homme » est une traduction erronée de barnaslia ; ce qui est au fond de ce mot n'est pas le rapport filial, mais la fusion impersonnelle dans la plaine •immense.

296

297

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT


IMAGE     MENTALE     ET     SENTIMENT     VITAL

dans aucun portrait antique, parce qu'à côté de la pensée (νου;),
dans l'image antique de l'âme, à côté du Zeus intérieur, les unités
ahistoriques des passions animales et végétatives (6uuo; et επιθυμία)
sont absolument somatiques et sans aucun caractère ou élan con
scients vers un but.
*

d

Appelez comme vous voudrez le principe faustien qui est nôtre et qui n'appartient qu'à nous. Le mot est son et fumée. L'espace aussi est un mot, pouvant exprimer de mille manières dans la bouche du mathématicien, du philosophe, du poète, du peintre, un seul et même objet indescriptible, qui paraît être le propre de l'humanité entière, tout en ne revêtant que dans les cadres de la culture occidentale cette arrière-pensée métaphysique que nous lui attribuons avec une nécessité intérieure. Ce n'est pas le concept de « volonté » "ui a la signification d'un grand symbole, c'est l'existence en général 'un tel concept pour nous, alors que let Grecs l'ignoraient. Il n'y a, en dernière analyse, aucune différence entre l'espace en profondeur et la volonté. Les langues antiques, qui n'ont pas de mot pour le premier, en manquent donc aussi pour la seconde1. Le pur espace de l'image cosmique faustienne n'est pas la simple étendue, mais l'extension au loin, considérée comme une activité et une victoire sur le sensible pur, comme une tension et une tendance, comme une volonté de puissance spirituelle. Je n'ignore pas toute l'insuffisance de ces paraphrases. Il est tout à fait impossible de rendre en termes exacts la différence entre ce qu'on appelle espace chez nous, chez les Arabes ou chez lès Hindous et ce qu'il éveille de pensées, de sensations, de représentations dans chacune de ces cultures. La preuve qu'il s'agit de choses absolument différentes nous est fournie par les conceptions fondamentales très diverses de chaque mathématique, de chaque art plastique, avant tout des manifestations immédiates de la vie. Nous verrons que l'identité de l'espace et de la volonté s'exprime tout aussi bien dans les actes de Copernic ou de Colomb que des Hohenstaufen et de Napoléon — domination de l'espace cosmique, — mais le physicien l'exprime aussi à sa manière dans les concepts du champ de force et du potentiel, qu'on n'aurait pu faire entendre à aucun Grec. L'espace forme a priori de l'intuition, cette formule de Kant, où il exprima définitivement ce que la philosophie baroque avait cherché sans relâche, — n'est-elle pas l'ambition de l'âme à dominer

ι. έβέλω et βούλυμαι signifient avoir l'intention, le désir de, être enclin à-βουλή signifie conseil, plan. On ne trouve pas en général de substantif pour ίβ/Λ™. Quant à voluti tas, il n'est pas un concept psychologique, mais le sens des réalités du Romain authentique y exprimait, comme dans petestas et virtus. une disposition pratique, extérieure et visible, la graviti d'un être humain Individuel. Nous employons dans ce sens un terme d'emprunt : énergie, t» volonté et l'énergie de Napoléon sont deux choses différentes, à peu prés comme la force dé voler et le poids. Il ne faut pas confondre l'intelligence dirigée vers le dehors et caractéristique du Romain, homme de civilisation, en regard de l'Hellène, homme de culture, avec ce que nous désignons id du terme de volonté. César n'est pas un homme de volonté au sens napoléonien. Il est significatif que l'usage linguistique du droit romain ait donné, en face de la poésie, une représentation du sentiment fondamental de J'âme romaine beaucoup plus originelle. Id, l'intention s'appelle animus (antmus occi-dendi) et le désir de pécher, dolus, par opposition à la transgression involontaire du droit (culpa). Voluntas u'apparaît point dans la langue technique du droit.


ce qui n'est pas elle ? Le moi gouverne le monde par le moyen de la forme1.

Tel est bien dans la peinture à l'huile le sens de la perspective en profondeur faisant dépendre l'espace imagé, considéré comme infini, du spectateur qui le domine littéralement de la distance choisie par lui. C'est ce même bond dans le lointain qui aboutit au type du paysage héroïque historiquement senti, aussi bien dans la peinture que dans le parc baroques, et la même chose s'exprime en physique mathématique dans le concept du vecteur. Pendant des siècles, la peinture s'est passionnément efforcée d'atteindre ce grand symbole qui contient tout ce que pourraient exprimer les mots d'espace, de volonté, de force. Il correspond en métaphysique à la tendance constante à faire dépendre de l'esprit, fonctionnelle-ment, les choses au moyen d'antithèses conceptuelles, comme le phénomène et la chose en soi, la volonté et la représentation, le moi et le non-moi, antithèses ayant toutes un contenu purement dynamique, aux antipodes de la doctrine de Protagoras qui voyait dans l'homme une mesure, donc non un créateur de toutes choses. L'homme dans la métaphysique antique est un corps parmi d'autres corps, et la connaissance y est considérée comme une espèce de contact qui passe du connu au connaissant, mais non inversement. Les théories optiques d'Anaxagore et de Démocrite sont très loin de reconnaître à l'homme une activité dans l'acte de perception sensible. Jamais Platon ne sent comme Kant, pour qui c'était un besoin intérieur, dans le moi le centre d'une sphère d'activité transcendante. Les prisonniers de sa fameuse caverne sont réellement prisonniers, esclaves et non maîtres de leurs impressions extérieures, subissant le soleil commun et ne rayonnant pas eux-mêmes comme des soleils dans l'univers.

Le concept d'énergie spatiale en physique — représentation entièrement non antique, d'après laquelle la distance spatiale est déjà une forme d'énergie et même la forme première de toute énergie, puisqu'elle fonde les notions de capacité et d'intensité — éclaire également le rapport entre la volonté et l'espace psychique imaginaire. Nous sentons que ces deux images, celle du cosmos dynamique chez Galilée et Newton, et celle de l'âme dynamique, ont une seule et même signification : la volonté considérée comme un centre de gravité et un centre de relation. Tous deux sont des représentations baroques, des symboles de la culture faustienne parvenue à complète maturité.

On a tort de prendre, comme cela se produit souvent, le culte de la « volonté » sinon pour un culte universellement humain, du

i. famé chinoise · voyage dans l'univers > : c'est la signification de la perspective chez les peintres de l'Asie orientale, qui placent le point de convergence non dans la profondeur, mais dans le milieu de I imagi. Grâce à la perspective, on soumet les choses au mol, qui les conçoit par groupement; la négation antique de l'arrière-plan perspectif signifie donc aussi l'absence de « volonté ». d'ambition à gouverner le monde. Dans la perspective chinoise, comme dans la technique des Chinois, il manque l'énergie-de la direction. Aussi, par opposition à l'élan grandiose en profondeur qui caractérise notre peinture paysagiste, oserai-je parler d'une perspective taoïste de l'Asie orientale, pour faire allusion ainsi à un smiimtnt cosmtqu* qui est actif, dans l'image chinoise, et sur lequel il ne faut pas se méprendre.
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moins pour un culte universellement chrétien, et de le dériver de l'éthos des religions primitives arabes. Cette connexité n'appartient qu'à l'écorce historique et l'on y confond avec l'histoire de la signification des mots et des idées le destin des mots, comme voluntas, dont on n'aperçoit point les transformations sémantiques profondément symboliques. Quand des psychologues arabes, comme Murtada, disent qu'il y a plusieurs « volontés » possibles : une « volonté » identique à l'action, une autre indépendante qui la précède, une « volonté » sans aucun rapport avec l'action en général et produisant d'abord le « vouloir », etc... et qu'il s'agit d'entendre ces mots dans leur signification arabe profonde, nous voyons manifestement sous les yeux une image de l'âme d'une structure entièrement différente de la nôtre.

Les éléments de l'âme sont pour tous les hommes, à quelque culture qu'ils appartiennent, les divinités d'une mythologie intérieure. Zeus est pour l'Olympe extérieur ce qui existe avec une clarté parfaite pour celui du monde intérieur, pour chaque Grec : le voûç qui trône au-dessus de toutes les autres parties de l'âme; « Dieu » pour nous, est ce souffle cosmique, tout-puissant, cette activité et providence omniprésente, qu'est la « volonté » réfléchie par le miroir de l'espace cosmique sur l'écran de l'espace psychique imaginaire, où elle est conçue par nous nécessairement comme ayant un être réel. Au dualisme microcosmique de la culture magique, ruah et nephesch, pneuma et psyché, appartient nécessairement l'antithèse macrocosmique du Dieu et du Diable, d'Ormuzd et d'Ahriman chez les Perses, de Jahvé et de Belzébut chez les Juifs, d'Allah et d'Iblis chez les Musulmans, du Bien absolu et du Mal absolu, et l'on remarquera que ces deux oppositions s'effacent en même temps du sentiment cosmique occidental. Dans la même mesure, où la controverse gothique sur le primat de l'intelilectus ou de la voluntas fait de la volonté le centre d'un monothéisme psychique, la figure du diable disparaît aussi du monde réel. A l'époque baroque, le panthéisme du monde extérieur a immédiatement pour conséquence celui du monde intérieur, et ce que l'antithèse de Dieu et du monde doit désigner — dans n'importe quel sens — est désigné aussi chaque fois par le mot Volonté, opposé i l'âme en général : la force qui fait tout mouvoir dans son empirel. Dès que la pensée religieuse passe à une pensée strictement scientifique, un double mythe conceptuel subsiste aussi en physique et en psychologie. L'origine des concepts de force, de masse, de volonté ne repose pas sur l'expérience objective, mais sur un sentiment de la vie. Le darwinisme n'est rien d'autre qu'une conception terriblement plate de ce sentiment. Aucun Grec n'aurait employé le mot nature au sens d'une activité absolue et méthodique, comme le fait la biologie moderne. La « volonté de Dieu » est pour nous un pléonasme. Dieu (ou « la Nature ») n'est rien d'autre que volonté.

ι. Π est évident que l'athéisme ne constitue pas une exception. Quand le matérialiste ou le danriniste disent que « la nature » procède à des groupements opportun·, α des sélections, qu'elle engendre ou détruit, ils changent un mot au diiftr.e du xvih« siècle, mais ils en conservent le sentiment cosmique intact
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Autant le concept de Dieu ne cesse de s'identifier insensiblement depuis la Renaissance avec la notion d'espace infini cosmique et perd ainsi tout trait sensible et personnel — car la toute-présence et la toute-puissance sont presque devenues des concepts mathématiques — autant ce même Dieu se mue en volonté cosmique abstraite. C'est pourquoi, vers 1700, la musique instrumentale prend la place de la peinture, seul et dernier moyen pour représenter ce sentiment de Dieu. Qu'on pense, inversement, aux dieux d'Homère. Zeus ne possède nullement la puissance complète sur le monde; il est, même sur l'Olympe — conformément aux conditions du sentiment cosmique apollinien — primus inter pares, corps parmi les corps. Ananké, la nécessité aveugle qu'aperçoit dans son cosmos l'être éveillé antique, ne dépend de lui en aucune manière. Au contraire : les dieux lui sont soumis. Cela est dit en toutes lettres dans Eschyle, en un passage grandiose du Prométhée; mais on le sent déjà chez Homère, dans la querelle des dieux et "dans ce passage décisif où la balance du destin est levée par Zeus, non pour qu'il puisse juger, mais pour qu'il apprenne le sort d'Hector. Ainsi l'âme antique se décrit comme un Olympe de petits dieux avec ses parties et ses qualités, dont il faut maintenir l'entente pacifique, idéal de la conduite de la vie antique, de la sophrosyné et de l'ataraxie. Plus d'un philosophe révèle cet enchaînement, quand il appelle Zeus la partie la plus élevée de l'âme, le νου;. Aristote attribue pour unique fonction à sa divinité la θβωρίχ ou contemplation; c'est l'idéal de Diogene : une statique de la vie arrivée à sa perfection, par opposition à la dynamique, également achevée, de l'idéal de la vie au XVIIIe siècle.

L'énigme appelée volonté dans l'image mentale, cette passion de la troisième dimension, est donc très proprement une œuvre-baroque, comme la perspective de la peinture à l'huile, comme la notion de force dans la physique moderne, comme le monde sonore de la pure musique instrumentale. Dans tous les cas, le gothique a annoncé ce que les siècles de spiritualisation menèrent à maturité. Comme il s'agit ici du style de la vie faustienne par opposition à tout autre, nous maintenons que les mots originels de volonté, de force, d'espace, de Dieu, que décrit et anime le sentiment faustien de la signification, sont les symboles, les traits fondamentaux des grands univers formels proches parents, où cet être s'exprime. On y a cru saisir du doigt, jusqu'à présent, des faits éternels « existant par soi » et qu'on finirait bien quelque jour par consolider définitivement, par « connaître », par démontrer, au moyen de la science critique. Cette illusion de la science naturelle est partagée en même temps par la science psychologique. La certitude que ces fondements « universels » n'appartiennent qu'au style baroque de l'intuition et de l'intelligence, qu'ils sont les formes d'expression d'une signification éphémère et « vraies » seulement pour l'espèce d'esprit occidental européen, modifiera le sens tout entier de ces recherches, qui ne sont pas seulement les sujets d'un savoir systématique, mais à un degré supérieur les objets d'une étude physionomique.

L'architecture baroque débuta,  comme on  l'a vu,  le jour où
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Michel-Ange a remplacé les éléments tectoniques de la Renaissance, support et charge, par des éléments dynamiques : force et masse. La chapelle Pazzi de Brunellesco exprime une résignation sereine, la façade d'il Gesù de Vignola est une volonté pétrifiée. Le nouveau style a été nommé jésuite à cause de sa marque ecclésiastique, surtout après la perfection que lui ont fait subir Vignola et Della Porta; il y a en effet un rapport intime entre lui et l'œuvre d'Ignace de Loyola1, dont l'ordre représente la pure volonté abstraite de l'Eglise et dont l'action cachée s'étendant à l'infini fait pendant à l'analyse et à l'art de la fugue.

Dés lors, il n'y a plus de paradoxe à parler, dans l'avenir, de style baroque et même de style jésuite à propos de psychologie, de mathématique et de physique théorique. Le langage formel de la dynamique substituant l'antithèse énergétique de capacité et d'intensité à l'antithèse somatique et avolontaire de matière et de forme est commun à toutes les œuvres spirituelles de ces siècles.

La question qui se pose maintenant est de savoir dans quelle mesure l'homme de cette culture lui-même remplit ce qu'on attend de l'image mentale créée par lui. Si l'on peut appeler désormais, de manière tout à fait générale, le thème de la physique occidentale un espace actif, on aura défini aussi par là l'espèce et le contenu de l'existence de l'homme contemporain. Nous autres, natures faustiennes, nous sommes habitués à intégrer dans l'ensemble de nos expériences, vi vantes l'individu, non en tant qu'il se manifeste dans un calme plastique, mais en tant qu'il agit. Ce que l'homme est, nous le mesurons à son activité, qui peut aussi bien s'orienter vers le dedans que vers le dehors, et c'est d'après cette direction que nous évaluons tous ses principes, ses motifs, ses forces, ses convictions, ses habitudes en particulier. Caractère est le mot où nous résumons cet aspect. Nous parlons des têtes de caractère, des paysages de caractère. C'est un terme courant chez nous que le caractère des ornements, des coups de pinceau, des traits d'écriture, d'arts entiers, de périodes historiques, de cultures. La musique baroque est l'art proprement dit du caractère, et cela définit également sa mélodie et son instrumentation. Caractère signifie encore quelque chose d'indescriptible qui distingue la culture faustienne de toutes les autres. Et sa parenté profonde avec le mot « Volonté » n'est d'ailleurs pas douteuse : la volonté est dans l'image de l'âme ce que le caractère est dans celle de la vie, telle du moins qu'elle se présente à nous avec évidence et seulement à nous, Européens d'Occident.

i. On ne peut passer sous silence la grande part prise par les savants jésuites dans le développement de la physique fhéorique. Lt père Boscovich dépassa, le premier, Newton, et créa un système de forces centrales en 1759. L'Identification de Dieu avec le pur espace est encore plus sensible chez les Jésuites que dans les milieux jansénistes de Port-Royal fréquentés par les mathématiciens Descartes et Pascal.


Que l'homme ait du caractère : telle est la condition fondamentale de tous nos systèmes éthiques, si divergents par ailleurs dans leurs formules métaphysiques ou pratiques. Le caractère — celui qui se forme dans le courant de l'univers, la « personnalité », le rapport de la vie à l'action — est une impression faustienne de l'homme et qui offre une ressemblance significative avec l'image physique de

I univers, en ce que malgré de très pénétrantes études théoriques, le concept de force vectorielle avec sa tendance à la direction n'a pas pu être séparé du concept de mouvement. Également impossible est la séparation rigoureuse de la volonté et de l'âme, du caractère et de la vie. Au sommet de cette culture, assurément depuis le xvii6 siècle, nous sentons le mot Vie comme un synonyme absolu du Vouloir. Notre littérature éthique est remplie d'expressions, telles que force vitale, volonté de vivre, énergie active, comme d'autant d'évidences qui n'eussent pas même été traduisibles dans le grec du temps de Périclès.

On aperçoit — ce qu'a voilé jusqu'à présent la prétention de toutes les morales à une valeur universelle dans l'espace et le temps — que chaque culture particulière est un être unitaire d'ordre supérieur, possédant sa propre conception morale. Il y a autant de morales que de cultures. Bien qu'il l'eût soupçonné le premier, Nietzsche est resté bien loin d'une véritable morphologie objective de la morale — par delà tout Bien et tout Mal. Il a pesé les morales antique, indoue, chrétienne et Renaissance à sa balance personnelle, au lieu d'en comprendre le style comme symbole. Mais à cause précisément de notre coup d'œil historique, nous n'aurions pas dû laisser le phénomène primaire de la morale nous échapper comme tel.

II semble bien que nous ne sommes mûrs qu'aujourd'hui pour cette tâche. Pour nous, dès l'époque de Joachim de Flore et des croisades, la représentation de l'humanité comme un tout en action, en lutte et en progrès est si nécessaire, qu'il nous sera difficile de savoir qu'elle est une représentation exclusivement occidentale de valeur et de durée passagères. A l'esprit antique, l'humanité apparaît comme une masse constante, à quoi correspond une morale d'une tout autre espèce dont on peut suivre l'existence des premiers temps d'Homère à l'époque impériale. En général, on trouvera que le sentiment de la vie de la culture faustienne extrêmement actif est plus proche du chinois et de l'égyptien, le sentiment rigoureusement passif de l'antiquité plus proche de t'indou.

Si jamais groupe de nations avait la lutte pour l'existence constamment sous les yeux, c'était celui de la culture antique, où chaque ville et chaque bourgade combattait à mort sa voisine, sans plan, sans motif, sans grâce, corps à corps, par un instinct complètement antihistorique. Mais en dépit d'Heraclite, l'éthique grecque était loin d'élever le combat à un principe éthique. Les stoïciens et les épicuriens enseignaient le renoncement au combat comme un idéal. Au contraire, vaincre les obstacles est l'instinct typique de l'âme occidentale. On y exige de l'activité, de la décision, de l'affirmation de soi-même; la lutte contre les plans antérieurs et commodes de la vie, contre les impressions du moment, du proche, du tan-
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gible, du facile; le triomphe sur le général et le durable qui rattache mentalement ìe passé à l'avenir : voilà la matière de tous les impé-

ratifs faustiens dès les premiers temps du gothique et jusqu'à Kant et Fichte et, par delà ceux-ci, l'éthos ou se manifestent les formidables pouvoirs et la volonté de nos États, de nos puissances économiques, de notre technique. Le carpe diem qui, du point de vue antique, représente l'être satisfait, est la contradiction totale de l'être qui représente une valeur aux yeux de Goethe, de Kant, de Pascal, de l'Eglise et de la libre pensée : l'être agissant, luttant, triomphant 1.

Comme toutes les formes de la dynamique — en peinture, en musique, en physique, en sociologie, en politique — insistent sur des enchaînements infinis et considèrent, non comme dans la physique antique, le cas particulier et la somme de ces cas, mais le courant typique et sa règle fonctionnelle, nous devons entendre par caractère ce qui, dans la réalisation de la vie, conserve une constance

p E

rincipielle. Dans le cas contraire, on, parlera d'absence de caractère.

n tant que forme d'une existence mouvementée, où l'on atteint la constance principielle suprême avec le maximum de variance individuelle, le caractère est ce qui rend en général possible une biographie aussi importante que celle de Gœthe dans « Poésie et Vérité ». En face d'elle, les biographies spécifiquement antiques de Plutarque ne sont que des collections d'anecdotes disposées chronologiquement, non dans l'ordre historique de leur développement, et l'on concédera que pour Alcibiade, Périclès, ou en général tout autre homme purement apollinien, on ne peut concevoir que cette deuxième, non la première espèce de biographie. Leur expérience vivante ne manque pas de masse, mais de fonction; elle a quelque chose de l'atome. Pour ce qui est de l'image physique du monde, on ne peut pas dire que le Grec ait oublié dans la somme de ses expériences de rechercher des lois générales, mais son cosmos ne lui permettait pas de les trouver.

Il en résulte que les sciences caractérologiques, la physionomique surtout et la graphologie, ne pourraient que très médiocrement réussir dans les cadres antiques. Au lieu de l'écriture manuscrite, aue nous ne connaissons pas, nous en trouvons la preuve dans 1 ornement antique — méandre et feuille d'acanthe — qui révèle en face du gothique une incroyable simplicité et faiblesse d'expression caractéristique, mais aussi en revanche une commodité jamais atteinte encore, au sens temporel de ce mot.

Il va de soi que, envisageant le sentiment vital antique, nous

i. Une des raisons les plus essentielles de l'influence du protestantisme, précisément sur les natures profondes, c'est que Luther a introduit au centre de la morale l'activité pratique — que Goethe appela les exigences de chaque jour. Chez lui, les • oeuvres pieuses · dénuées de l'énergie de la direction, au sens où nous l'entendons id, passent absolument au second plan. Leur surestimation montre, comme la Renaissance, un reste de l'Influence du sentiment méridional. Telle est la raison éthique profonde du mépris croissant qui s'attache désormais au régime monacal. Dans le gothique, l'entrée au couvent, le renoncement au souci, a l'action, au vouloir, était un acte moral de rang suprême. On y accomplissait le plus grand sacrifice concevable, celui de la vie. Dans le baroque, les catholiques eux-mêmes n'avaient plus ce sentiment. L'esprit de la philosophie des lumières sacrifia définitivement les lieux non du renoncement, mais de la jouissance passive.


sommes obligés d'y constater un élément fondamental de l'évaluation éthique aussi opposé au caractère que la statue à la fugue, la géométrie euclidienne à l'analyse, le corps à l'espace. Cet élément est le geste. Par là, le principe fondamental d'une statique de l'âme est donné, et le mot que nous trouvons dans les langues antiques à la place de notre « personnalité » e est prosopon, persona, c'est-à-dire rôle, masque. Dans la terminologie gréco-romaine tardive, il désigne la parution en public et le geste, partant, le fond essentiel de l'homme antique. On disait d'un orateur qu'il parlait en πρόσωπον sacerdotal ou militaire. L'esclave était απρόσωπο?, mais non άσοψατο;, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'attitude pouvant être considérée comme partie intégrante de la vie publique, mais qu'il avait une « âme ·;. Pour dire qu'un homme a reçu du sort un rôle de roi ou de général, le Romain avait la formule : persona régis, imperatorii1. Le style apollinien de la vie se révèle dans cette phraséologie. Il n'est pas question du développement des possibilités intérieures par un effort actif, mais de l attitude définitivement achevée et de l'adaptation la plus rigoureuse à un idéal de l'être en quelque sorte plastique. Un certain concept de la beauté ne joue un rôle que dans l'éthique antique. Que cet idéal s'appelle σωφροσύνη, καλοκαγαθία ou αταραξία, c'est toujours le même groupement symétrique pour d'autres, non pour soi, des traits sensibles, tangibles, absolument apparents et publics. On était l'objet de la vie extérieure, non le sujet. Le pur présent, le momentané, le plan antérieur n'étaient pas dominés, mais mis en relief. Vie intérieure est un concept impossible dans un tel enchaînement. L'intraduisible ζψον ποΜτίχόν d'Aristote, qu'on comprend toujours de travers au sens occidental européen, concerne des hommes qui ne sont rien individuellement, et ne signifient quelque chose que par leur nombre — quelle représentation grotesque qu'un Athénien jouant le rôle de Robinson ! —· à l'agora, au forum, où chacun se mire dans les autres et gagne par là seulement une réalité propre. Tout cela est dans l'expression σώαατα πόλεως : les citoyens de la ville. On comprend que le portrait, cet échantillon de l'art baroque, s'identifie à la représentation de l'homme en tant qu'il a du caractère, et que, d'autre part, à l'apogée de la culture attique la représentation de l'homme en vue de son attitude, de l'homme « persona », aboutît nécessairement à l'idéal formel de la statue nue.

Cette antithèse a abouti à deux formes de tragédies de tous points radicalement différentes. Il n'y a, en effet, de commun que le nom

I. neAauaior signifie '

tote ne lui connaissait

persona, qui est d'orig.— —_^— __ —w—— _——_ ——v
—
donné aussi le premier, à î'époque impériale, le sens expressif romain au
grec. (Cf. F. Hirzel : Die Person, ι, 194, p. 40 sq.)
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entre la tragédie faustienne, drame de caractère, et la tragédie apollinienne, drame du geste imposant.

Avec une fermeté croissante et, par extraordinaire, en partant de Sénèque1, non d'Eschyle et de Sophocle, — pendant exact du rattachement de notre architecture non au temple de Poestum, mais aux constructions impériales — la période baroque a fait du caractère, substitué à l'épisode, le centre de gravité de l'ensemble, le milieu d'un certain système de coordonnées mentales qui impose une situation, un sens et une valeur à tous les actes du drame rapportés à lui; de là naît un trafique du vouloir, des forces agissantes, de l'émotion intérieure, qui ne se transforme pas nécessairement en émotion visible, tandis que Sophocle, surtout par le procédé technique du messager, fait dérouler derrière la scène le minimum inévitable d'action. Le tragique antique concerne des situations générales, non des personnalités individuelles; Aristote le nomme expressément [χψηϊΐί ουκ ανθρώπων άλλα 'πράξεω; χαί βίου. Ce que sa poétique nomme ethos et qui est fatal à coup sûr pour notre poésie, c'est-à-dire l'attitude idéale d'un homme hellénique idéal dans une situation douloureuse, n'a pas plus de rapport avec notre « caractère », propriété du moi qui détermine les événements, qu'un plan de la géométrie d'Euclide avec ce qu'on appelle à peu près du même nom dans la théorie des équations algébriques de Riemann. Le fait d'avoir rendu ήΟο,' par caractère au lieu de paraphraser par rôle, attitude, geste, ce terme à peine traduisible, et d'avoir traduit jjiCiooç, épisode atemporel, par action, a exercé pendant des siècles une influence aussi pernicieuse que d'avoir fait dériver le mot οράαα d'action. Othello, Don Quichotte, le Misanthrope, Werther, Hedda Gabier sont des caractères. Chez des hommes ainsi constitués, l'élément tragique réside dans leur existence toute pure au sein de l'univers. Qu ils luttent contre ce dernier, contre eux-mêmes ou contre d'autres, c'est toujours leur caractère qui leur impose ce combat, non un intermédiaire venant du dehors. C'est ce qu'on appelle soumission, intégration d'une âme dans un enchaînement de rapports opposés qui n'autorise pas de dissolution pure. Mais les personnages du théâtre antique spnt des rôles, non des caractères. Les mêmes figures apparaissent toujours sur la scène : le vieillard, le héros, l'assassin, l'amoureux, toujours les mêmes corps masqués, à la démarche grave, marchant sur des cothurnes. C'est pourquoi, même dans la période tardive, le masque était pour le drame antique une nécessité intérieure profondément symbolique, tandis qu'au contraire, sans le jeu physionomique des acteurs, nos pièces seraient précisément impossibles à « jouer ». N'allez pas objecter les dimensions du théâtre grec : les mimes d'occasion même portaient des masques — même les statues icônes — et s'il avait existé un besoin plus profond des espaces intérieurs, la forme architectonique se serait trouvée aussi d'elle-même.

Les épisodes tragiques relatifs à un caractère naissent d'une

i. Creizenach : Geschichte des neueren Drainas, II, 1918, p. 346 sq.
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longue évolution intérieure. Mais dans le cas d'Ajax, Philoctètc, Antigone, Electre, une préhistoire intérieure — si elle pouvait toutefois se rencontrer chez un homme antique — serait indifférente pour les suites tragiques. L'événement décisif les surprend brusquement, de manière toute fortuite et extérieure, et il aurait >u surprendre n'importe qui à leur place avec le même résultat. 1 n'était pas même nécessaire que ce fût une personne de leur sexe.

Ce n'est pas encore assez de parler de.l'action ou de l'épisode, pour marquer nettement l'antithèse du tragique antique et occidental. La tragédie faustienne est biographique, l'apollinienne anecdotique, -c'est-à-dire que l'une .embrasse la direction d'une vie entière, l'autre le moment indépendant en soi. Car quel rapport y a-t-il entre le passé intérieur tout entier d'Œdipe ou d'Oreste et l'événement destructeur qu'ils trouvent tout à coup sur leur chemin ? En regard de l'anecdote de style antique, nous connaissons

— chez les maîtres de la nouvelle : Cervantes, Kleist, Hoffmann, Storm — le type d'anecdote caractéristique, personnelle, antimythique, d'autant plus significative qu'on aura mieux senti que le motif n'en était possible qu'une seule fois, chez ces hommes et en ce temps seulement, tandis que l'anecdote mythique — la fable

— a sa place déterminée par la pureté de qualités opposées. Nous avons donc là un destin qui frappe comme la foudre n importe qui, et un autre qui traverse comme un fil invisible une vie dont il est le tisserand et qui se distingue ainsi de toutes les autres. Il n'y a dans l'existence passée d'Othello, ce chef-d'œuvre d'analyse psychologique, pas le moindre trait absolument sans rapport avec la catastrophe. La haine de race, l'isolement du parvenu parmi les patriciens, le soldat maure, homme de la naturel isolé et plus vieux —

— aucun de ces motifs n'est dépouvu de signification. Essayez donc de développer l'exposition dans Hamlet ou Lear, en la comparant aux pièces de Sophocle. Elle est absolument psychologique, non une somme de dates extérieures. De ce qu'on appelle aujourd'hui un psychologue, ce créateur expert d époques intérieures, qui s'est à peu près identifié chez nous avec le concept du poète, les Grecs n'avaient pas le moindre soupçon. Non analystes en mathématique, ils ne le furent pas non plus en psychologie, et il ne pouvait sans doute pas en être autrement chez des âmes antiques. « Psychologie » est le terme spécifique, pour l'espèce occidentale, de création humaine. Il va tout aussi bien pour un portrait de Rembrandt que pour la musique de Tristan, pour Julien Sorci de Stendhal que pour la Vita Nuova de Dante. Aucune autre culture ne connaît quelque chose de semblable. Cela est précisément exclu avec rigueur du groupe des arts antiques. « Psychologie » est la forme dans laquelle la volonté, l'homme comme volonté incarnée et non l'homme comme ffûua, parvient à la capacité artistique. Quiconque nomme ici Euripide n'entend rien à ce qu'est la psychologie. Quelle abondance de caractère ne recèle pas déjà la mythologie .nordique avec ses nains rusés, ses géants maladroits, ses elfes malicieux, Loki, Baldr et autres personnages, et combien typique en regard l'Olympe
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d'Homère ! Zeus, Apollon, Poséidon, Ares sont simplement des « hommes », Hermès « l'éphèbe >·, Athéné une Aphrodite plus mûre, les dieux inférieurs discernables seulement par leur nom — comme on le voit plijs tard dans la plastique. Cela est vrai aussi dans toute son ampleur pour les personnages du théâtre attique. Chez Wolfram d'Eschenbach, Cervantes, Shakespeare, Gœthe, le tragique de la vie individuelle se développe du dedans au dehors, dynamiquement, forctionnellement, et les courants vitaux ne sont à leur tour pleinement intelligibles que de l'arrière-plan historique du siècle; chez les trois grands tragiques d'Athènes, il vient du dehors, il est statique, euclidien. Disons, pour répéter un terme autrefois appliqué a l'histoire universelle, que l'événement de la catastrophe qui, là, fait époque provoque, ici, un incident. L'issue mortelle elle-même n'est que le dernier épisode d'une vie tout entière tissée de hasards.

Une tragédie baroque n'est, je le répète, rien d'autre que le caractère qui la conduit, avec cette seule différence que celui-ci est amené a se développer dans le monde lumineux de l'œil, courbe au lieu d'équation, énergie cynétique au lieu de potentielle; le personnage qu'on voit est le caractère possible, l'action le caractère qui se réalise. Tel est le sens intégral de notre esthétique du drame, encore obscurcie aujourd'hui par des réminiscences antiques et des malentendus. Le personnage tragique de l'antiquité est un corps euclidien placé dans une situation qu'il n'a ni choisie ni ne peut changer et où il est frappé par l'Heimarmene, tandis qu'à la lumière de ses plans il se montre impassible aux incidents extérieurs. C'est en ce sens que, dans les « Choéphores », on parle d'Aga-memnon comme du « corps royal qui dirige les flots » et qu'Œdipe à Colonne dit en parlant de l'oracle, qu'il lui a coûté « son corps ». On trouvera une inflexibilité remarquable chez tous les grands hommes de l'histoire grecque jusqu'à Alexandre. Je ne sache pas qu'un seul ait accompli dans les luttes de la vie une évolution intérieure comme nous en connaissons chez Luther et Loyola. Ce que nous appelons sans trop d'insistance peinture des caractères chez les Grecs n'est que le réflexe des événements sur l'ethos du héros, jamais le réflexe d'un personnage sur les événements.

Et ainsi le drame est conçu par nous, nommes faustiens, avec une nécessité très intérieure comme un maximum d'activité, par les Grecs, avec la même nécessité comme un maximum de passivité *. La tragédie attique ne renferme en général pas d'« action ». Les mystères antiques — et Eschyle, originaire d'Eleusis, n'a créé le drame supérieur qu'en traduisant la forme de ces mystères avec leur péripétie — étaient tous, δράματα ou δρώμενα, des cérémonies

passio.

•intiment sémantique s'est produite lois de là première période gothique et elle »'ett effectuée dans le vocabulaire des spirituale! de l'ordre franciscain et chez les disciples de Joachim de Flore. Expression d'une émotion intense qui cherche à se décharger, passio a. fini par désigner Ut dynamique de l'âme en général et c'est dans cette acception de force de la volonté, énergie de la direction, qu'il a été en 1647 germanisé par 7/esen, qui en a fait * leidenschart. »
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liturgiques. Aristote appelle la tragédie l'imitation d'un événement. Cette imitation est identique à la trop fameuse profanation des mystères, et on sait qu'Eschyle a été accusé d'avoir introduit l'habit sacerdotal des prêtres d'Eleusis comme costume définitif du théâtre attique1. Car le véritable δράμα avec sa péripétie de la complainte à l'allégresse ne consistait pas du tout dans la fable qu'on y racontait, mais dans le rite symbolique qui s'y dissimule^ qui est ressenti par le spectateur et compris par lui dans sa signification très profonde C'est à cet élément de la première religion -antique, non homérique, que se combinait un élément paysan, les scènes burlesques — phalliques, dithyrambiques — des fêtes du printemps en l'honneur de Demeter et de Dionysos. Des danses d'animaux 2 et des accompagnements de chants est né le chœur tragique allant au-devant du joueur, du « répondant » de Thespis (534)·

La véritable tragédie a pour origine l'imposante complainte funèbre du Threnos (naenia). Un jour quelconque, le divertissement allègre de la fête de Dionysos — qui était aussi une fête des âmes — s est transformé en chœur de plaintifs et le jeu de satyres repoussé à la fin. En 494, Phrynicos fit représenter la « chute de Milet », non pas un drame historique, mais la complainte des Mile-siennes, et cela lui valut une punition sévère, parce qu'on l'accusa d'avoir rappelé la douleur de cette ville. L'introduction par Eschyle du second personnage acteur acheva, la première, la constitution de la tragédie antique : à la complainte, qui est le thème donné, s'ajoute comme mouf présent la représentation visible d'une grande douleur humaine. La fable du plan antérieur (ΐΑΰθο;) n'est pas Γ« action r, mais l'occasion pour les chants du chœur qui restent, après comme avant, la tragotdia proprement dite. Il est tout à fait indifférent que l'épisode soit récité ou joué. Le spectateur, qui connaissait le sens du jour, se sentait, lui et son destin, visé dans les paroles pathétiques. En lui s'accomplit la péripétie, véritable but des scènes sacrées. La complainte liturgique sur la misère du genre humain, entourée de récits et de narrations, resta toujours le centre de gravité de toute la pièce. C'est ce qui se voit très nettement dans Prométhée, Agamemnon, Œdipe roi. Mais cette complainte est submergée maintenant3 par la grandeur du patient, son attitude solennelle, son r,6oç représenté parmi les parties du chœur en des scènes vigoureuses. Le thème n'est pas le personnage héroïque, dont la volonté croît et se brise contre les obstacles des puissances étrangères ou des démons de son propre' cœur, mais le patient avolontaire qui assiste

— sans raison supérieure, devons-nous ajouter — à l'anéantissement de son existence somatique. La trilogie de Prométhée, par Eschyle, commence juste là où Gœthe l'aurait terminée. La démence

i. Les mystères d'Eleusis ne renfermaient absolument aucun secret. Chacun savait ce qui s'y passait; mais une émotion mystérieuse envahissait les croyants et on s'imaginait « trahir ». c'est-à-dire profaner les formes sacrées en les imitant en

•dehors du temple. Cf. Dietrich : Kl. Schrift., ion, p. 414 sq. t a. If» satyres étaient des boucs; Silène dirigeant le bal portait une queue de cheval: mais les oiseaux, les grenouilles, les guêpes d'Aristophane faisaient allusion peut-être à d'autres masques encore.

3. Cela eut lieu à la même époque où la plastique de Polyclètc supplanta la peinture à fresque.
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du roi Lear est le résultat de l'action tragique. Au contraire, c'est Athéna qui, dans Sophocle, rend Aiax dément avant'le commencement du drame. Il y a entre eux la même différence qu'entre un caractère et un personnage mû. En effet, comme dit Aristote, la peur et la compassion sont l'effet nécessaire de toute tragédie sur les spectateurs antiques, mais sur eux seulement. On s en rend compte immédiatement en voyant quelles scènes il désigne comme les plus efficaces, notamment les caprices subits du sort et les scènes de reconnaissance. Aux premiers appartient avant tout l'impression du ep&ëo; (la crainte), aux seconds celle de l'àXeo; (la pitié). La Katharsis en vue ne peut être ressentie qu'en partant de 1 idéal ontologique de l'ataraxie. « L'âme » antique est pur présent, pur σώα», être immobile et ponctiforme. Voir cet être mis en question par la jalousie des dieux, par la fatalité aveugle qui peut fondre, comme la foudre, sur chacun indistinctement, c'est la crainte suprême. Elle touche aux racines de l'existence antique, tandis que c'est elle qui donne d'abord la vie à l'homme faustien osant tout. Et maintenant — voir cette situation se résoudre, comme si des nuages amassés en bancs obscurs à l'horizon étaient traversés à nouveau par un rayon de soleil, goûter une joie profonde dans le grand geste favori, sentir battre l'âme mythique oppressée, éprouver le plaisir de l'équilibre reconquis — c'est la Katharsis. Mais elle suppose aussi un sentiment de la vie entièrement étranger à nous. Ce mot peut à peine se traduire dans nos langues et nos sensations. Il fallait tout l'effort esthétique et tout l'arbitraire du baroque et du classicisme avec, à l'arrière-plan, leur vénération indiscrète des livres antiques, pour nous persuader que ce fondement psychique est aussi celui de notre tragédie — motif pris de ce qu'elle produit précisément l'effet inverse; qu'elle n'affranchit pas des événements passifs, statiques, mais provoque, stimule et porte a l'extrême des événements actifs, dynamiques; qu'elle éveille les sentiments primaires d'un être humain énergique : cruauté, joie de la tension, du danger, de la violence, de la victoire, du crime, bonheur du vainqueur et du destructeur, tous sentiments qui dorment dans le tréfonds de chaque âme nordique depuis les exploits des Wikings, des Hohenstaufen et des Croisés. C'est l'effet que produit Shakespeare. Un Grec eût été incapable de supporter Macbeth jusqu'au bout; il n'aurait pas compris surtout la signification de ce puissant art biographique avec sa tendance à la direction. Que des personnages comme Richard III, Don Juan, Faust, Michel Kohlhaas, Golo, non-antiques de pied en cap, éveillent non la pitié, mais une étrange et profonde envie, non la peur, mais un énigmatique plaisir de la souffrance, un dissolvant désir d'une compassion toute différente, c'est ce que dénoncent, aujourd'hui que la tragédie faustienne, même sous sa forme allemande très tardive, est définitivement morte, les motifs constants de la littérature cosmopolite de l'Europe occidentale, à comparer avec les motifs correspondants de la littérature alexandrine. Dans les histoires à « tension nerveuse » d'aventures et de détectives et, tout à fait en dernier lieu, dans le drame cinématographique, représentant absolument la mime antique, on
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sent encore un reste de la nostalgie indomptable des vainqueurs et des voyageurs faustiens.

Corrélation exacte avec l'image de la perfection de l'œuvre d'art, imaginée par le poète dramatique apollinien et faustien. Le drame antique est un fragment plastique, un groupe de scèrtes pathétiques à caractère de relief, une revue de marionnettes, gigantesques qui défilent devant le mur postérieur fermant le plan du théâtre1. Il est tout entier en gestes grandement sentis, tandis que les incidents de la fable distribués avec parcimonie sont plutôt récités que joués avec emphase. C'est le contraire qu'exigé la technique du drame occidental : de l'émotion ininterrompue et la suppression rigoureuse de motifs statiques pauvres en action. Les trois fameuses unités de temps, de lieu et d'action, qui n'ont pas été formulées, mais inconsciemment établies à Athènes, sont la paraphrase du type antique de la statue de marbre. Et elles définissent donc aussi, insensiblement, l'idéal de la vie de l'homme antique, lié à la polis, au pur présent, au geste. Ces unités signifient toutes des négations : on nie l'espace, on dément le passé et l'avenir, on conteste à l'âme toute relation au loin. Ataraxie... tel est le mot qui pourrait les résumer. N'allez pas confondre ces conditions du drame antique avec celui des peuples romans, qui ne lui ressemble que du dehors. Le théâtre espagnol du xvie siècle s'est soumis à la contrainte des règles « antiques », mais on conçoit bien que la dignité castillane au temps de Philippe II s'en soit sentie touchée sans connaître, ni même vouloir connaître l'esprit originel de ces règles. Les grands Espagnols, avant tout Tirso da Molina, ont créé les « trois unités » du baroque non comme des négations métaphysiques, mais comme une simple expression d'une tradition courtoise distinguée, et Corneille, élève docile de la grandezza espagnole, les leur a empruntées avec cette même signification. C'est ainsi que commença la fatalité. L'imitation florentine de la plastique antique, admirée sans mesure, sans que personne n'en comprît les conditions dernières, ne pouvait pas être pernicieuse, parce qu'il n'existait plus alors de plastique nordique qui eût pu être gâtée. Mais il existait au contraire une puissante tragédie possible, spécifiquement faustienne, avec des audaces et des formes insoupçonnées. Si elle n'est pas apparue, si le drame germanique n'a jamais, en dépit de la grandeur de Shakespeare, brisé complètement le charme d'une convention mal comprise, c'est parce qu'on croyait aveuglément à l'autorité d'Aristote. Quelle tournure le drame n'aurait-il pas imprimée au baroque vivant sous les impressions de l'épopée chevaleresque, des séquences et des mystères gothiques et à proximité des oratorios et des passions du théâtre grec ! Une tragédie ayant pour berceau l'esprit de la musique contrepointique, sans les liens d'une chaîne plastique dépourvue de sens pour elle; une poésie dramatique se développant en une forme spécifique propre, avec une parfaite liberté, à partir d'Orlando Lasso et Palestrina et aux côtés de

i. L'image du théâtre qu'apercevaient intérieurement les trois grands tragiques grecs est peut-être comparable à celle de la succession historique du style dans les frises des temples d'Egine, d'Olympie et du Parthenon.
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Heinrich Schütz, Bach, Haendel, Gluck, Beethoven — voilà qui aurait pu naître et qui a été maintenant manqué. Nous ne devons qu'à l'heureuse circonstance de la disparition totale de la peinture à fresque hellénique la liberté intérieure de notre peinture à l'huile.

Les trois unités ne suffisaient pas. Au lieu du jeu physionomique, le drame antique exigeait le masque fixe — interdisant ainsi la caractérisation psychique, comme on avait interdit l'exposition des statues icônes. Il exigeait le cothurne et le personnage plus grand que nature, habillé de vêtements traînants, rembourré jusqu'à paralyser ses mouvements — et il écartait ainsi l'individualité du personnage. Enfin, il imposait à l'acteur qui chante l'usage d'un porte-voix rendant un son monotone.

Le texte tout nu que nous lisons aujourd'hui — non sans y introduire l'esprit de Goethe et de Shakespeare et notre capacité de vision tout entière — ne peut rendre que très peu de chose de la signification plus profonde de ce drame. Toutes les œuvres d'art antiques ont été créées exclusivement pour l'œil antique et pour l'œil charnel. La forme sensible de la représentation ouvre la première le clé du mystère proprement dit. Et nous apercevons là un trait insupportable pour toute vraie tragédie de style faustien : la présence permanente du chœur. Le chœur est la tragédie primitive; car l'ethos sans lui serait impossible. Chacun a un caractère par soi, une attitude n'existe que par rapport aux autres.

Ce chœur comme foule, comme opposition idéale à l'homme solitaire, à l'homme intérieur, au monologue de la scène occidentale, ce chœur qui reste toujours présent, qui assiste à tous le? « soliloques », qui chasse la peur de l'illimité et du vide même dans l'image scénique — ce chœur est apollinien. L'étude de soi comme activité publique, la complainte publique emphatique à la place de la douleur dans la chambre solitaire — (« quiconque n'a jamais-passé les nuits douloureuses, assis et pleurant sur son lit ») — lei cris de rage mouillés de larmes qui remplissent toute une série de drames, comme Philoctète et les Trachiniennes, l'impossibilité de rester seul, le sens de la polis, tout l'attrait féminin de cette culture révélé dans le type idéal de l'Apollon du Belvédère : sont dénoncés dans le symbole du chœur. En regard de cette espèce de drame, celui de Shakespeare est un monologue unique. Même les dialogues, même les scènes de groupes font sentir l'énorme distance intérieure de ces hommes qui, au fond, ne parlent chacun qu'avec soi-même. Rien ne peut rompre ce lointain psychique. On le sent dans Hamlet comme dans Tasso, dans Don Quichotte comme dans Werther; mais on le trouve déjà formé, avec tout l'infini cjui le caractérise, dans leParcifal de Wolfram von Eschenbach; il distinguila poésie occidentale tout entière de la poésie antique tout entière. Toute notre lyrique, de Walther von der Vpgelweide à Goethe et même à la lyrique des villes cosmopolites agonisantes, est


monologue; la lyrique antique est une lyrique pour chœurs, une lyrique par-devant témoins. L'une s assimile intérieurement dans la lecture aphone comme musique non audible, l'autre se récite en public. La première appartient à l'espace muet — livre trouvant partout sa place — la seconde à la place exacte où elle retentit.

En conséquence et malgré la célébration nocturne des mystères d'Eleusis et des* fêtes thraces de l'Epiphanie de Dionysos, l'art de Thespis s'est développé avec une nécessité très profonde en un théâtre du matin et de la pleine lumière solaire. Au contraire, les jeux populaires et les passions ecclésiastiques d'Occident, nés de prédications où les rôles sont distribués et récités, d'abord par les clercs à l'église, puis par les laïcs sur la place du marché, et pendant les matinées des grandes fêtes religieuses (kermesses), ont produit insensiblement un art vespéral et nocturne. Dès les temps de Shakespeare, on jouait à la tombée de la nuit, et ce trait mystique qui tend à rapprocher l'œuvre d'art de l'heure du jour qui lui appartient, avait atteint son maximum à l'époque de Goethe. Chaque art, chaque culture en général a son heure significative de la journée. La musique du xvnie siècle est un art de l'obscurité, qui réveille l'œil intérieur; la plastique attique, un art de la lumière sans nuages. La portée profonde de cette relation est démontrée par la plastique gothique, avec l'éternel crépuscule qui l'enveloppe, et par la flûte ionienne, instrument du plein midi. La bougie affirme, la lumière solaire nie l'espace en regard des choses. Dans les nuits, l'espace cosmique triomphe de la matière; dans la lumière méridionale, l'objet proche conteste l'espace lointain. Ainsi Helios et Pan sont devenus des symboles antiques; le ciel étoile et le crépuscule, des symboles faustiens. Même les âmes des morts se promènent à minuit, surtout dans les douze longues nuits suivant Noël; les âmes antiques appartenaient au jour. L'ancienne Ëglise ne parlait-elle pas encore du οωδεκατ,μερον, de douze jours sacrés i la culture occidentale naissante en a tiré la période sacrée des douze jours allant de Noël à l'Epiphanie.

La fresque et la peinture céramique antiques — on n'a encore jamais fait cette remarque — ignorent le temps de la journée. Aucune ombre n'y indique la position du soleil, aucun ciel les étoiles; il n'y a ni matin ni soir, ni printemps ni automne; c'est le règne d'une pure clarté atemporelle1. Avec une évidence identique, le brun d atelier de notre peinture à l'huile classique s'était développé en son contraire, en une obscurité imaginaire indépendante de l'heure, véritable atmosphère psychique de l'espace faustien. C'est d'autant plus significatif que, dès le début, les espaces imagés tendent à traduire le paysage à la lumière d'un moment de la journée ou de l'année, historiquement par conséquent. Mais toutes ces aurores, ces nuages crépusculaires, la dernière lueur sur la crête

I. Répétons-le encore : la peinture hellénistique du « dair-obscur », chez Zeuxis et Apollodore, modèle les corps individuels de manière à produire sur l'œil une impression plastique. Elle n'avait aucun souci de l'ombre comme reproduction d'un espace éclairé. Ses corps sont « ombrés », mais ils ne projettent pas d'ombre.
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des cimes lointaines, les chambres éclairées par une bougie, les prairies vernales et les forêts automnales, les longues et les courtes ombres des buissons et des sillons baignent quand même dans une obscurité vaporeuse, qui ne vient pas du mouvement des astres. Une clarté constante et un crépuscule constant séparent, en effet, Tune de l'autre la peinture antique et l'occidentale, la scène apol-linienne et la faustienne. Et n'a-t-on pas le droit aussi d'appeler la géométrie d'Euclide une mathématique du jour, l'analyse occidentale une mathématique de la nuit ?

Sorte de péché profanateur certes, pour les Grecs, le changement de scènes est pour nous presque un besoin religieux, une condition de notre sentiment cosmique. Il y a quelque chose de païen dans l'invariable scène du Tasso. Nous avons un besoin intime d'un drame qui supprime toutes les limites sensibles et attire en elle le monde entier. Né à la mort de Michel-Ange et ayant cessé d'écrire à la naissance de Rembrandt, Shakespeare a atteint le maximum d'infini, de victoire passionnée sur tous les obstacles statiques. Ses forêts, ses mers, ses ruelles, ses jardins, ses champs de bataille sont situés dans le lointain, dans l'illimité. Les années passent et se changent en minutes. Le dément Lear, placé entre le bouffon et le mendiant fou, en pleine tempête sur la lande nocturne, moi perdu dans la plus profonde solitude de l'espace — c'est du sentiment cosmique faustien. Shakespeare nous ouvre le pont donnant accès à ces paysages déjà intérieurement perçus et sentis par la musique vénitienne vers 1600, en sorte que le théâtre du temps d'Elisabeth n'a qu'à enregistrer tout cela, tandis que l'œil spirituel projette, des parcimonieuses allusions, une image de l'univers où se déroulent des scènes passant sans cesse à des événements lointains, qu'un théâtre antique n'aurait jamais pu représenter. La scène grecque n'est jamais paysage, elle n'est même rien du tout. A peine pourrait-on la nommer un socle de statue qui marche. Les personnages sont tout, dans le théâtre comme dans la fresque. Si le sentiment de la nature est contestable chez l'homme antique, chez le faustien il se cramponne à l'espace et, par conséquent, au paysage dans la mesure où il est l'espace. La nature antique, c'est le corps, et si l'on plonge une fois ses regards dans cette manière de sentir, on comprendra avec quels yeux un Grec suivait sur un relief le mouvement des muscles d'un corps nu. Sa nature vivante était là, non.dans les nuages, les étoiles et l'horizon.

Mais tout ce qui est près des sens est intelligible à tous. C'est ainsi que, de toutes les cultures qui ont existé jusqu'à ce jour, l'antique est la plus populaire, l'occidentale la moins populaire dans l'extériorisation de leur sentiment de la vie. La commune intelligibilité est la marque de toute œuvre qui se livre avec tous ses mystères au premier coup d'œil du spectateur, œuvre dont le sens est incarné dans le côté extérieur et la surface. Est communé-
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ment intelligible dans chaque culture ce qui n'a pas varié depuis les premières conditions et institutions humaines, ce que dès les jours de son enfance l'homme comprend peu à peu sans être obligé de conquérir une méthode toute nouvelle, en général ce qui n'a pas besoin d'être conquis, ce qui se donne de soi-même, ce*qui est immédiatement en pleine lumière dans le donné sensible et qui n'est pas une simple allusion de ce donné, découvrable seulement... par quelques-uns, suivant les circonstances, par des individus tout à fait isolés. Il existe des opinions, des œuvres, des hommes, des paysages populaires. Chaque culture possède sa quantité entièrement déterminée d'ésotérisme et de popularité, qui est inhérente à ses œuvres pour autant que celles-ci ont un sens symbolique. Dans l'intelligible commun, la différence entre les hommes est effacée, soit quant à l'étendue, soit quant à la profondeur de leur psyché; dans l'ésotérique, elle est accentuée et renforcée. Si nous appliquons enfin ces notions à l'originelle expérience de la profondeur de l'homme, qui s'éveille à la conscience de soi, par conséquent au symbole primaire de son existence et au style de son monde ambiant, nous dirons que la relation, qui existe entre les œuvres d'une culture et les hommes membres de cette culture, est purement populaire et « naïve », si elle appartient au symbole primaire du corps; radicalement impopulaire, si elle appartient au symbole primaire de l'espace infini.

La géométrie antique est celle de l'enfant, de chaque profane. Les éléments de la géométrie d'Euclide sont encore utilisés aujourd'hui par les Anglais comme manuel de classe. L'intelligence vulgaire les considérera toujours comme les seuls exacts et les seuls vrais. Toutes les autres espèces de géométrie naturelle possibles que nous avons découvertes — par le plus acharné des combats contre l'apparence populaire — ne sont intelligibles qu'à un noyau de mathématiciens éprouvés. Les quatre fameux éléments d'Empé-docle sont ceux de chaque homme naïf et de sa « physique innée ». La représentation des éléments isotopes issue des recherches sur la radioactivité est déjà à peine concevable pour les savants des sciences voisines.

Tout ce qui est antique peut être embrassé d'un seul coup d'œil, temple dorique ou statue, polis ou culte des dieux; ils n'ont ni arrière-plans ni secrets. Mais comparez ensuite une façade de cathédrale gothique avec les Propylées, une gravure avec un vase peint, la politique du peuple athénien avec la diplomatie moderne. N'oublions pas que chacune de nos œuvres poétiques, politiques, scientifiques ayant fait époque a provoqué toute une littérature de commentaires, avec des succès très douteux. Les sculptures du Parthenon existaient pour tous les Grecs, la musique de Bach et de ses contemporains était une musique pour musiciens. Nous avons le type du spécialiste de Rembrandt, du spécialiste de Dante, du spécialiste de la musique contrepointique et on objecte — non sans raisons — à Wagner que sa musique pouvait s'étendre à un trop grand cercle de Wagnériens et laisser trop peu de place aux seuls initiés. Mais où est le groupe des connaisseurs de Phidias ?
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Des spécialistes d'Homère? Ici deviennent intelligibles une série de phénomènes symptomatiques du sentiment cosmique occidental, qu'on avait tendance jusqu'à présent à concevoir comme des bornes Humaines universelles, en philosophe moraliste, ou plus exactement mélodramatique. L'« artiste incompris », le « poète mort de faim », Γ« inventeur honni », le penseur a. qu'on ne comprend qu'après des siècles » — sont des types d'une culture ésotérique. Le pathos de /a distance, dissimulant le penchant vers l'infini et donc la volonté de puissance, est à la base de ces destins. Dans le cercle de la mentalité faustienne du gothique à nos jours, ils sont aussi indispensables qu'inconcevables chez des hommes apolliniens. Tous les grands créateurs d'Occident, du commencement à la fin, ne furent intelligibles dans leurs véritables intentions qu'à un milieu restreint de connaisseurs. Michel-Ange a dit que son style est appelé à éduquer les fous. Gauss a passé pendant trente ans sous silence sa découverte de la géométrie non euclidienne, parce qu'il avait peur des « aboiements des Béotiens ». On n'a commencé qu'aujourd'hui à tirer de la foule moyenne le nom des grands maîtres de la plastique des cathédrales gothiques. Mais cela est vrai de chaque peintre, de chaque homme d'État, de chaque philosophe. Comparons un peu les penseurs des deux cultures, Anaximandre, Heraclite, Protagoras, avec Giordano Bruno, Leibniz ou Kant. Rappelons qu'aucun poète allemand méritant une mention ne peut être compris de l'homme du commun, et qu'aucune langue occidentale ne possède d'oeuvre ayant à la fois le rang et la simplicité de l'œuvre d'Homère. Le Nibelungenlied est un poème précieux et fermé, tandis que la prétention de comprendre Dante dépasse rarement, du moins en Allemagne, l'étendue d'une pose littéraire. Ce que l'antiquité n'a jamais connu a existé en Occident : la forme exclusive. Des périodes entières, comme celles de la culture provençale et du rococò, ont été choisies et on s'y est buté. Leurs idées, leur langage formel n'existent que pour une classe peu nombreuse d'hommes supérieurs. Le fait que la Renaissance, cette prétendue réincarnation de l'antiquité — dont le public n'était point si exclusif et si délicat — ne fait pas exception; qu'elle était de part en part l'œuvre d'un milieu et de quelques esprits d'élite, un goût rebutant d'abord la foule; que le peuple florentin la regardait au contraire avec indifférence, étonnement ou mépris et était heureux à l'occasion, comme dans le cas de Savonarole, de briser et de brûler ses chefs-d'œuvre : démontre la profondeur de cet horizon psychique lointain. Car la culture antique était-le bien de chaque citoyen. Elle n'excluait personne et ignorait généralement, pour cette raison, la différence entre la profondeur et la surface, qui a pour nous une signification décisive. Les concepts interchangeables sont, pour nous, populaires et plats, dans l'art comme dans la science; ils ne le sont pas pour les hommes antiques. Nietzsche avait dit un jour des Grecs qu'ils étaient « superficiels par profondeur ».

Considérez ensuite nos sciences, qui ont toutes sans exception, à côté d'un fondement élémentaire initial, des domaines « supérieurs » inintelligibles au profane, autre symbole de l'infini et de
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l'énergie de la direction. Il existe tout au plus sur la terre un millier d'hommes capables de lire aujourd'hui les derniers chapitres de la physique théorique. Certains problèmes de la mathématique moderne sont réservés, à un milieu beaucoup plus restreint encore. Toutes les sciences populaires d'aujourd'hui sont a priori sans valeur, manquées, faussées. Nous η avons pas seulement un art -pour artistes, mais aussi une mathématique pour mathématiciens, une politique pour politiciens — dont le profanum vulgus lisant les journaux * n'a pas le moindre soupçon, alors que la politique antique ne dépassait jamais l'horizon spirituel de l'Agora, — une religion pour « génies religieux » et une poésie pour philosophes. Rien qu'au besoin d'une action en surface, on peut mesurer aujourd'hui le déclin commençant de la science occidentale que nous pouvons sentir distinctement; la sensation de lourdeur que donne l'ésotérisme rigoureux de la période baroque trahit le déclin de cette force et l'abaissement du sentiment de la distance, qui reconnaît cette limite avec respect. Les quelques sciences de nos jours ayant encore conservé toute leur finesse, leur profondeur, leur énergie d'induction et de déduction, sans tomber au pouvoir du feuilletonnisme —il n'en reste plus beaucoup : la physique théorique, la mathématique, la dogmatique catholique et, peut-être, la jurisprudence — s'adressent à un noyau de connaisseurs tout à fait restreints et choisis. Mais le connaisseur est, avec son antithèse, le profane, ce qui manque à l'antiquité, où chacun connaît tout. Cette polarité du connaisseur et du profane a pour nous la valeur d'un grand symbole, et quand la tension de cette distance commence à baisser, le sentiment faustien de la vie est éteint.

On peut conclure de cet enchaînement, en ce qui concerne les derniers progrès de la science occidentale (c'est-à-dire des. deux siècles à venir, peut-être même pas deux siècles), que plus le néant et la trivialité des villes cosmopolites dans les arts et les sciences, devenus publics et « pratiques », monteront d'un degré, plus l'esprit posthume de la culture se réfugiera dans des milieux très restreints, où il agira, sans contact avec le public, en pensées et en formes qui ne pourront avoir de sens que pour un nombre de privilégiés extrêmement restreint.

Aucune œuvre d'art antique ne se propose de relation avec le spectateur. Ce serait affirmer l'espace infini, où l'œuvre individuelle s égare par son langage formel et le faire intervenir dans l'effet produit. Une statue attique est un corps complètement euclidien, atemporel et afonctionnel, absolument fermé en soi. Elle se tait. Elle n'a pas de regard. Elle ignore tout du spectateur. Dressée pour elle-même, en opposition avec les figures plastiques de toutes les

i. La grande masse des socialistes cesseraient Immédiatement de l'être s'ils pouvaient Comprendre, même de loin, le socialisme des 9 ou io hommes qui le conçoivent aujourd'hui dans ses conséquences historiques extrêmes.
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autres cultures, et ne s'intégrant dans aucun ordre architectonique qui la dépasse, elle est debout, indépendante, à côté de l'homme antique, corps à côté d'un corps. Celui-ci en sent seulement la proximité; non la puissance imminente, aucune activité débordant l'espace. C'est ainsi que s'exprime le sentiment cosmique apollinien.

L'art magique, en s'éveillant, renversa le sens de ces figures. L'œil grand ouvert et fixe des statues et des portraits de style constantinien est dirigé sur le spectateur. Il représente la plus élevée des deux substances de l'âme : le pneuma. L'antiquité avait formé l'œil aveugle; maintenant la pupille se creuse et l'œil plus grand que nature jette un regard dans l'espace, dont il n'avait pas reconnu l'existence dans l'art antique. Les têtes de la fresque antique étaient tournées l'une contre l'autre; maintenant, dans les mosaïques de Ravenne et déjà sur les sarcophages vieux-chrétiens et romains tardifs, elles se tournent toutes vers le spectateur, qu'elles fixent de leurs yeux pleins d'esprit. Une mystérieuse action à distance passe, pénétrante et absolument non-antique, du monde de l'œuvre d'art dans la sphère du spectateur. On trouve des traces de cette magie dans les anciennes peintures florentines et rhénanes sur fond doré.

Et considérons maintenant la peinture occidentale depuis Léonard chez qui elle est parvenue à la pleine conscience de sa vocation. Comment conçoit-elle Vunique espace infini dont relèvent à la fois l'œuvre d'art et le spectateur, tous deux centres de gravité d'une dynamique spatiale ? Le sentiment faustien de la vie tout entier, passion de la troisième dimension, s'empare de la forme de Γ« image », d'un plan converti en couleur, et lui fait subir des transformations inouïes. La toile ne subsiste pas pour elle-même, elle ne fixe pas le spectateur du regard, elle l'admet dans sa sphère. Le secteur limité par le cadre — plaque photographique et fidèle pendant à l'image du théâtre — représente l'espace cosmique lui-même. Le premier et l'arrière-plan perdent leur tendance matérielle et proche et étendent l'image au lieu de la limiter. Des horizons lointains l'approfondissent à l'infini; la coloration des parties proches dissout la cloison idéale du plan imagé et en élargit l'espace, de manière à permettre au spectateur d'y séjourner. Ce n'est pas à lui de choisir le lieu d'où il verra l'image sous l'aspect le plus favorable, c'est elle qui lui assigne ce lieu et la distance. Les striures du cadre, qui apparaissent depuis 1500 de plus en plus fréquentes et audacieuses, discréditent encore la limite latérale. Le spectateur hellénique d'une fresque de Polygnote se tenait debout devant elle. Nous « sondons » au contraire une image, c'est-à-dire que nous y sommes attirés par la puissance de la méthode spatiale. L'unité de l'espace cosmique est ainsi réalisée. Et maintenant cet infini, qui se développe en tous sens à travers l'image, est soumis au règne de la perspective occidentale, d'où une voie nous conduit à la compréhension de notre image astronomique du cosmos avec son croisement passionné de lointains spatiaux infinis.

L'homme apollinien n'avait jamais voulu remarquer le vaste


 

3'7

IMAGE     MENTALE     ET     SENTIMENT     VITAL

espace cosmique, aucun de ses systèmes philosophiques ne nous en parle. Ils ne connaissent que les problèmes des choses tangibles et réelles, et rien de positif et de significatif n'est inhérent à P« intervalle entre ces choses ». Ils admettent la sphère terrestre, sur laquelle ils sont et qui est entourée, même chez Hipparque, par une couche fixe de la sphère céleste, comme étant l'univers entier absolument donné; rien déplus étrange, pour quiconque sait encore voir ici les motifs les plus profonds et les plus secrets des choses, que les tentatives sans cesse réitérées en vue d'aboutir à une coordination théorique de cette voûte céleste avec la terre, sans léser en aucune façon la primauté symbolique de celle-ci.

On y comparera 1émouvante véhémence avec laquelle la découverte de Copernic, ce « contemporain » de Pythagore, envahit l'âme occidentale, et la vénération profonde avec laquelle Kepler découvrit les lois du mouvement planétaire apparaissant à ses yeux comme une révélation immédiate de Dieu; on sait qu'il n'osa pas douter de la forme circulaire des planètes, parce que toute autre forme lui paraissait indigne de représenter un symbole aussi grand. Ici rentrait dans ses droits le vieux sentiment nordique de la vie, cette nostalgie du Wiking pour l'illimité. Cela donne un sens profond à l'invention spécifiquement faustienne du télescope. En sondant des espaces, qui restent fermés à l'œil nu et où la volonté de puissance sur l'espace cosmique trouve une limite, le télescope élargit l'image de l'univers que nous « possédons ». Le sentiment véritablement religieux, qui s'empare de l'homme de nos jours quand il obtient pour la première fois de jeter ce regard dans l'espace sidéral, sentiment de puissance identique à celui que veulent éveiller les plus grandes tragédies de Shakespeare, eût apparu à un Sophocle comme le sacrilège des sacrilèges.

Voilà justement pourquoi il faut savoir que la négation de la « voûte céleste » est un acte de courage, non d'expérience sensible. Il n'y a absolument aucune, représentation moderne concernant la nature de l'espace étoile ou, pour parler plus prudemment, une spatialité pressentie par l'existence de rayons lumineux, qui soit fondée sur un savoir certain fourni par l'œil au moyen du télescope; car nous ne voyons dans le télescope que de petits disques éclairés de diverse grandeur. La photographie du ciel donne une image très différente, qui n'est pas plus nette, mais autre, et nous sommes obligés pour avoir une image achevée du monde, qui est un besoin pour nous, de combiner d abord ensemble les deux images téles-copique et photographique au moyen d'hypothèses nombreuses et téméraires, c'est-à-dire d'éléments que nous créons nous-mêmes, tels que la distance, la grandeur et le mouvement. Le style de cette image répond à celui de notre âme. En réalité, nous ne savons pas quelle est la différence d'intensité lumineuse des étoiles, ni si elle varie selon les diverses directions; nous ne savons pas si la lumière change, diminue ou s'éteint dans les immenses espaces. Nous ne savons pas si nos représentations terrestres sur la nature de la lumière, avec toutes les théories et les lois qui en dérivent, conservent encore une valeur en dehors de la proximité de la terre.
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Ce que nous « voyons » n'est que rayant lumineux ; ce que nous « camprenons », symboles du moi.

Le pathos de la conscience cosmique copc/nicienne qui n'appartient qu'à notre culture exclusivement, et qui — je hasarde ici une hypothèse qui semblera, encore paradoxale de nos jours —jetterait et jettera dans un violent oubli la découverte de Copernic, dès qu'elle paraîtra menacer l'âme d'une culture à venir; ce pathos repose sur la certitude d'avoir arraché désormais au cosmos le corporel statique, la   prépondérance   symbolique    du    corps   terrestre   plastique. Jusqu'alors, le ciel, qu'on pensait, ou tout au moins, croyait être également une grandeur substantielle, se trouvait en opposition d équilibre avec la terre. Maintenant, il est l'espace qui domine le tout; « monde » signifie espace, et les étoiles ne sont plus guère que  des  points   mathématiques,   des  sphères   minuscules  dans 1 immensité et dont l'élément matériel ne trouble plus le sentiment cosmique. Démocrite, qui voulait et devait créer ici au nom de la culture apollinienne une limite pour les corps, avait pensé à une couche d atomes crochus délimitant le cosmos comme une peau. C'est contre cette conception que s'attaque notre faim, jamais apaisée, des lointains cosmiques toujours nouveaux. Le système de Copernic a subi, d'abord chez Giordano Bruno, qui vit planer dans l'illimité des milliers de systèmes semblables, un élargissement extraordinaires dans les siècles du baroque. Nous « savons » aujourd'hui que la somme de tous les systèmes solaires — environ 35 milliards — forme un système stellaire clos enfin démontrable*, qui a la forme d'un ellipsoïde rotatif dont l'équateur coïncide avec la ceinture de la voie lactée. Des nuées de systèmes solaires semblables à des bandes d'oiseaux migrateurs traversent · cet espace dans une même direction et avec une même vitesse. C'est un troupeau semblable, dont l'apex est situé dans l'image stellaire d'Hercule, qui constitue notre soleil avec les étoiles lumineuses de Capella, YVega, Altaïr, Beteigeuze. On admet que l'axe de ce formidable système, dont le milieu n'est pas actuellement très loin de notre soleil, est 470 millions de fois plus grand que la distance du soleil à la terre. Le ciel étoile de la nuit nous donne des impressions simultanées, dont l'intervalle temporel originaire atteint jusqu'à 3700 ans; c'est l'espace parcouru par la lumière entre la limite extrême et la terre. Dans l'image historique qui se déroule sous nos yeux, cela correspond à une durée s'étendant à travers toute la culture antique et arabe jusqu'à l'apogée de la culture égyptienne au*temps de la XIIe dynastie. Cet aspect — image et non expérience, je le répète — est grandiose pour l'esprit faustien2; il eût été horrible pour l'apollinien, qui y aurait vu un complet anéantissement des plus profondes conditions de son existence. Statuer avec la bordure du corps stellaire une limite définitive du devenu et de

i. Dans la direction de la bordure, la force croissante du télescope diminue rapidement le nombre des étoiles qui apparaissent.

3. L'ivresse des grands nombres est une expérience vivante caractéristique qui n'est connue que de l'homme occidental. Ce symbole : la passion des sommes gigantesques, des mesures infiniment grandes et infiniment petites, des records et des statistiques, joue précisément dans la civilisation presente un rôle extraordinaire.
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l'existant eût été pour lui une rédemption. Mais nous avons, nous, avec une nécessité très intérieure, soulevé cette autre question inéluctable : Y a-t-il quelque chose derrière ce système? Y a-t-il, dans les lointains, des quantités de systèmes semblables, en regard desquels les dimensions constatées ici sont extraordinairement minimes? Pour l'expérience sensible, une limite absolue semble être atteinte; à travers ces espaces non substantiels, qui sont pour nous une pure nécessité de la pensée, ni lumière ni gravitation ne pourra donner un signe d'existence. Mais la passion de l'âme occidentale, ce besoin de réaliser en symboles 1 idée intégrale de notre existence, souffre de cette restriction de notre sensation sensible.

C'est pourquoi les vieilles tribus nordiques, dans l'âme primitive humaine desquelles le faustien commençait déjà à se débattre, ont inventé dès ces temps reculés une navigation à voile, qui les libérait du continent1. Les Égyptiens connaissaient la voile, mais ils n'en tirèrent que l'avantage d'une économie d'effort. Ils longèrent comme autrefois la côte sur leurs bateaux à roues vers le Pont et la Syrie, sans que ce cabotage leur donnât l'idée de la navigation au long cours avec ce qu'elle offre de libérateur et de symbolique. Car la navigation à voile triomphe du concept euclidien de continent. Au début du XIVe siècle, on inventa presque en même temps — et en même temps que se constituèrent la peinture à l'huile et le contrepoint — la poudre à canon et la boussole, donc l'arme à feu et le commerce lointain, qui avaient été tous deux découverts aussi avec une nécessité intérieure par la culture chinoise. Ce fut l'esprit des Wikings, de la Hanse, de ces peuples primitifs qui édifièrent les tombes des Huns comme des marques d âmes solitaires sur la vaste plaine, — au lieu des urnes funéraires domestiques des Hellènes —

3


ui faisaient porter leurs rois morts sur un bateau en flammes ans la haute mer, signe émouvant de cette nostalgie obscure de l'illimité qui poussait à atteindre les côtes d'Amérique sur de minuscules vaisseaux, vers 900, quand s'annonça la naissance de la culture occidentale; tandis que l'humanité antique resta complètement indifférente à la navigation déjà entreprise autour de l'Afrique par les Égyptiens et les Carthaginois. Que l'existence antique fut

i. tes navires nordiques au second millénaire préchrétien partaient d'Islande et de la mer du Nordet doublaient le cap Finistère jusqu'aux Canaries et en Afrique occidentale, dont les légendes grecques de l'Atlandide nous ont conservé le souvenir. ιλ royaume de Tartessos à l'embouchure du Guadalquivir semble avoir été un centre de ce commerce. Cf. I<. Frobenius : Dai unbekannte Afrika, p. 139. Il doit y avoir une relation quelconque entre ces peuples et les > peuples de la mer ». cette bande de Wikings emigrane du Nord au Sud et qui, après de longues perégiinations, construisirent de nouveaux bateaux sur la mer Noire ou la mer Egée et attaquèrent l'Egypte de Ramsès II (1293-1222). Le type de leurs bateaux sur les reliefs égyptiens diffère totalement des types indigène et phénicien, mais s'apparente sani doute à celui des bateaux que César trouvait encore chez les Venètes de Bretagne. J,es Warèges de Russie et de Constant Inopie nous en donnent plus tard un exemple. On peut espérer peut-être sons peu l'explication de ces courants d'émigration.
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statuaire même dans le commerce, nous en avons un témoignage dans ce fait que la première guerre punique, une des plus grandioses de l'histoire antique, ne fut apprise à Athènes que comme un bruit obscur venant de Sicile. Même les âmes des Grecs étaient rassemblées dans l'Hadès, sans se mouvoir, véritables fantômes (εΐΰωλα) sans force, sans désir, sans émotion. Mais les âmes nordiques se mêlaient aux « cortèges furieux », qui erraient à travers les airs.

La colonisation hellénique du vin6 siècle avant notre ère s'est produite au même stade culturel que les découvertes des Espagnols et des Portugais au xiv" siècle. Mais tandis que ces dernières étaient obsédées par l'aventureuse nostalgie des espaces immenses, de tout ce qu'il y a d'inconnu et de dangereux, le Grec suivait point par point  les  chemins  battus  par  les  Phéniciens,   les   Carthaginois, les Étrusques, et sa curiosité ne s'étendait pas le moins du monde à ce qui dépassait les colonnes d'Hercule ou le détroit de Suez, malgré la facilité de ces voyages pour lui. On entendait sans aucun doute, à Athènes, parler des routes de la mer du Nord, du Congo, du Zanzibar et de l'Inde; la position de la pointe méridionale de l'Inde et des îles de la Sonde était connue au temps d'Héron; mais on s'y montra réfractaire comme à la connaissance astronomique du vieil Orient. Même après la réduction du Maroc actuel et du Portugal en provinces romaines, aucun commerce nouveau ne se développa sur l'Atlantique, et les îles Canaries tombèrent dans l'oubli. La nostalgie de Colomb resta aussi étrangère à l'âme apollinienne que la nostalgie de Copernic. Ces marchands helléniques si âpres au gain avaient une crainte métaphysique profonde devant l'extension de leur horizon géographique. Là aussi, on s'en est tenu à la proximité et au plan antérieur. L'existence de la polis, ce remarquable idéal de l'État statufié, n'était pas autre chose, en effet,  qu'une fuite de ces peuples  maritimes devant le  « vaste monde ». Et il y faut ajouter que, de toutes les cultures jusqu'alors apparues, l'antiquité fut la seule dont la mère-patrie s'étendait non sur la surface du continent, mais le long des côtes d'une mer insulaire, qu'elle entourait comme son véritable centre de gravité. N'empêche que l'hellénisme avec son penchant aux badinages techniques ne s'est même pas affranchi de l'usage des roues pour fixer les bateaux à la côte. Les chantiers navals construisaient alors — à Alexandrie — des bateaux gigantesques de 80 mètres de long et l'on avait trouvé encore le principe du bateau à vapeur. Mais il y a des découvertes qui révèlent quelque chose de très intime et ont le pathos d'un grand symbole nécessaire, et d'autres qui ne sont qu'un simple jeu de l'esprit. Le bateau à vapeur est le dernier de ces symboles  pour l'homme  apollinien,  le  premier  pour l'homme faustien. Le rang qu'occupé une découverte dans l'ensemble du macrocosme est ce qui donne à son emploi la profondeur ou la superficialité.

Les découvertes de Colomb et de Vasco de Gama élargissaient l'horizon géographique à l'infini : on opposait la mer cosmique au continent comme l'espace cosmique à la terre. Désormais la tension politique de la conscience cosmique faustienne se décharge. Pour


un Grec, l'Hellade fut et resta le fragment essentiel-de la surface du globe; la découverte de l'Amérique a fait de l'Occident la province d'un tout gigantesque. A partir de ce moment, l'histoire de la culture occidentale porte son caractère planétaire.

Chaque culture possède son concept propre de pays natal et de patrie, qui est difficile à saisir, à peine concevable par des mots, tout en rapports métaphysiques obscurs, et qui a cependant une tendance sans équivoque. Le sentiment antique du pays natal liant l'individu de façon toute corporelle et euclidienne à la polis s'oppose ici à cette nostalgie énigmatique de l'homme du Nord ayant quelque chose de musical, de flou, de non-terrestre. L'homme antique ne sent de pays natal que ce qu'il peut embrasser d'un coup d'œil, de la citadelle du bourg où il est né. Où l'horizon d'Athènes finit, l'étranger commence, fennemi, la « patrie » des autres. Même le Romain de la dernière période républicaine n'a jamais entendu, sous le nom de « patria », l'Italie, ni même le Latium, mais toujours l'Urbs Roma. Le monde antique se résolvait, à mesure qu'il mûrissait, en une foule de points patriotiques entre lesquels il y a un besoin corporel de séparation, qui prend la forme d'une haine jamais apparue avec cette même force à l'égard des Barbares; et rien ne peut à ce point de vue marquer l'extinction définitive de l'antique et le triomphe du sentiment cosmique magique avec plus de netteté que l'octroi à toutes les provinces du droit de cité romaine par Caracalla en 212.

L'édit de Caracalla a effacé le concept antique, statuaire, du citoyen. Il y avait un « Empire », il y avait donc aussi une espèce nouvelle de subordination. Significatif est le concept romain correspondant d'armée. Dans la période proprement antique, il n'y avait pas d'« armée » romaine, au sens où nous entendons l'armée prussienne; il y avait des armées, c'est-à-dire des parties déterminées de troupes comme telles, comme corps définis et présentement visibles par la désignation d'un légat (« corps de troupes »), exercitus Scipionis, Grassi, mais non exercitus romanus. Caracaila le premier, en supprimant en fait, par l'édit mentionné, le concept du eivis romanus, éteignit la religion romaine d'État par l'équilibre des divinités citadines avec les divinités étrangères et créa ainsi le concept — non antique, maie magique — d'armée impériale manifestée au jour dans les légions particulières, tandis que les anciennes armées romaines ne signifiaient rien, mais sont quelque chose. A partir de ce moment, on change sur les inscriptions la mention fides exercituum en fides exercitus ; au lieu de divinités particulières, senties comme un corps (Fidélité, Bonheur de la légion) auxquelles le légat sacrifiait, on avait substitué un principe spirituel général. Changement sémantique accompli aussi dans le sentiment de patrie chez l'Oriental de l'époque impériale — non pas seulement chez le Chrétien. Tant qu'il conserva un reste de sentiment cosmique apollinien, le pays natal de l'homme antique fut, au sens propre entièrement corporel, le sol sur lequel était bâtie sa cité. On se rappellera ici l’« unité de lieu » des tragédies et des statues attiques. Rien dans le pays natal de l'homme magique, au contraire, n'a de
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rapport quelconque avec les réalités géographiques, qu'il s'agisse du Chrétien, du Perse, du Juif, du « Grec 1» du Manichéen, du Nestorien ou du Musulman. Pour nous, pays natal est une incoercible unité de nature, de langue, de climat, de mœurs, d'histoire, non la terre, mais le « pays », non le présent ponctiforme, mais le passé et l'avenir historiques, non une unité d'hommes, de dieux et de maisons, mais une idée conciliable avec les voyages sans trêve, avec la solitude la plus profonde, avec cette primitive nostalgie allemande pour le Midi qui a coûté la vie aux meilleurs hommes, depuis les empereurs saxons jusqu'à Hölderlin et Nietzsche.

Aussi la culture faustienne était-elle, dans une mesure très forte, orientée vers l'expansion, soit qu'on entende ce mot au sens politique, économique ou spirituel; elle a triomphé de toutes les limites géographiques sensibles; elle a cherché sans aucun but pratique, pour le seul amour du symbole, à atteindre le pôle Nord et le pôle Sud; elle a transformé enfin la surface de la terre en domaine colonial et système économique uniques. La volonté de tous ses penseurs, de maître Eckhart à Kant, de soumettre le monde « comme phénomène » au pouvoir du moi connaissant a été exécutée par tous ses chefs, d'Othon le Grand à Napoléon. L'illimité était le but propre de leur ambition : monarchie universelle des grands Saliens et des Staufen, plans de Grégoire VII et d'Innocent III, empire des Habsbourgs « où le soleil ne se couchait pas », impérialisme moderne pour lequel la guerre actuelle n’est encore point terminée. Une raison intérieure empêchait l'homme antique d'être conquérant, en dépit de la campagne d'Alexandre, exception romantique, et plus encore, confirmation de la règle par la résistance intérieure que lui opposaient ses compagnons. Dans les nains, les nixes, les coboldes, l'âme nordique a créé des êtres qui cherchent à s'affranchir avec une nostalgie insatiable des liens de leur élément, nostalgie du lointain et de la liberté totalement inconnue aux dryades et aux oréades grecques. Les Grecs fondèrent des centaines de colonies sur le littoral de la Méditerranée, mais on ne trouve pas chez eux la moindre tentative pour pénétrer en conquérants dans l'intérieur du pays. S'installer loin des côtes, c'était perdre de vue le pays natal; s'établir seuls comme les trappeurs des prairies américaines et, longtemps avant eux, comme les héros de la saga islandaise, était tout à fait en dehors des possibilités de la mentalité antique. Un événement comme l'émigration en Amérique — accompli par chacun de sa propre volonté, par un profond besoin de rester seul, — les conquistadors espagnols, la vague des chercheurs d'or en Californie, le désir sans frein de liberté, de solitude, d'indépendance sans mesure, cette négation gigantesque de tout sentiment du pays natal ayant une frontière quelconque : tout cela est unique· ment faustien. Il n'est connu d'aucune autre culture, pas même de la culture chinoise.

L'émignnt hellénique ressemble a l'enfant qui se cramponne aux jupes de sa mère : quitter une vieille ville pour une nouvelle

i. C'est-a-dire partisan du culte syncrétiste.
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où les concitoyens, les dieux, les coutumes donnent l'image exacte de l'ancienne, avec toujours sous les yeux la mer traversée en commun, continuer là-bas la même vie accoutumée du ζώον ΐϊολιτίχον sur l'agora : le changement de scène d'une existence apollinïenne ne pouvait pas aller plus loin. Nous, qui ne pouvons oublier la liberté du domicile, au moins en droit et comme idéal, cela nous eût semblé le pire des esclavages. Voilà le point de vue auquel on doit étudier l'expansion romaine facilement sujette à l'erreur et qui est aux antipodes d'une extension de la patrie. Elle s'en est tenue exactement aux limites du domaine déjà occupé par des hommes de culture et qui lui échoit maintenant comme butin. Il n'a jamais été question de plans dynastiques impérialistes dans le style des Hohen-staufen ou des Habsbourgs, ni d'impérialisme comparable à celui de nos jours. Les Romains n'ont fait aucune tentative pour pénétrer à l'intérieur de l'Afrique. Ils n'ont guerroyé plus tard que pour consolider leurs possessions, sans ambition, sans élan symbolique vers l'expansion, et ils ont rendu sans regret la Germanie et la Mésopotamie.

Résumons maintenant tout cela : l'aspect des espaces stellaires auquel a atteint en s'élargissant l'image cosmique de Copernic, la domination du globe par l'homme occidental à la suite des découvertes de Colomb, la perspective de la peinture à l'huile et de la scène tragique et le sentiment raffiné et spiritualisé du pays natal; ajoutons-y la passion du civilisé moderne pour les communications rapides, la domination de l'air, les expéditions au pôle Nord et l'ascension de montagnes à peine accessibles : il se dégagera pour nous le symbole primaire de l'âme faustienne, l'espace sans borne, dont la « volonté », la « force », Γ« action », images particulières du mythe psychique, purement occidentales sous cette forme, doivent être conçues comme des dérivées.

IL — bouddhisme, stoïcisme, socialisme.

io

Ainsi le phénomène de la morale1 — entendue au sens d'une interprétation spirituelle de la vie par elle-même — devient intelligible. On atteint ici le sommet, d'où un libre coup d'oeil peut être jeté sur ce domaine, un des plus vastes et des plus graves de la réflexion humaine. Mais c'est justement ici que se fait sentir un défaut d'objectivité, dont personne n'a mesuré jusqu'à ce jour les conséquences sérieuses. D'abord, quelle que puisse être la morale, son

i. Il s'agit exclusivement de la morale consciente, philosophico-religieuse, qui est connue, enseignée, pratiquée, et non du tact racial de la vie, des > moeurs >, dont l'existence est inconsciente. La première s'occupe des concepts spirituels de la vert» et du péché, du bien et du mal; la seconde, des Ideals du sene : honneur, fidélité, courage, et des décisions du sentiment du tact sur ce qui est relevé ou vulgaire.

324

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

analyse elle-même n'a pas le droit d'être la partie d'une morale. Ce ne sont pas nos actions, nos ambitions, notre mode d'appréciation morale qui nous conduisent au centre du problème, mais de savoir que cette position de la question est déjà, par sa rorme, symptomatique du sentiment cosmique occidental exclusivement.

L'homme occidental est ici sous l'influence d'une illlusion d'optique extraordinaire dont personne n'est exempt. Tous exigent des autres quelque chose. En disant : « tu dois », on est convaincu qu'on peut et doit changer, transformer, ordonner réellement dans un sens unitaire. Impossible d'ébranler la foi en cet ordre et au droit qu'on a de le donner. Ici l'on commande et l'on exige l'obéissance. C'est ce que nous appelons d'abord la morale. Dans l'éthique d'Occident, tout n'est que direction, volonté de puissance, action à distance de la volonté. Il y a unanimité complète sur ce point entre Luther et Nietzsche, les papes et les darwinistes, les socialistes et les jésuites. Leur morale à tous se manifeste en exigeant une valeur générale et durable. Cela fait partie des nécessités de l'être faustien. Quiconque pense, enseigne, ou veut différemment est déclaré pécheur, schismàtique, ennemi. On le combat sans répit. L'homme doit. L'État doit. La société doit. Cette forme de la morale est évidente pour nous; elle représente le sens propre unique de toute morale pour nous. Mais ce n'a été le cas ni dans l'Inde ni en Chine, ni dans l'antiquité. Bouddha donnait un libre exemple, Êpicure un bon conseil. Ce qui représente aussi deux formes de morale supérieure — autonome.

Nous n'avons point noté le caractère spécifique d'une morale dynamique. Si l'on admet que le socialisme, entendu au sens éthique, non économique, est le sentiment cosmique qui poursuit au nom de tous son opinion propre, nous sommes tous socialistes sans exception, que nous le sachions et le voulions ou non. Même Nietzsche, le plus passionné des adversaires de toute « morale grégaire », est tout à fait incapable de restreindre à soi-même son zèle au sens antique. Il ne pense qu'à « l'humanité ». Il attaque tous ceux qui pensent différemment. Ëpicure, au contraire, restait froidement indifférent aux pensées et aux actions des autres. Il n'a pas dépensé la moindre réflexion à une réforme de l'humanité. Il était, comme ses amis, satisfait d'être ce qu'il était et non autre chose. L'idéal de la vie antique était le désintéressement (απάθεια) à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire précisément à ce dont la domination fait pour l'homme faustien le contenu intégral de la vie. Le concept essentiel de la αδιάφορα fait partie de cette catégorie. Il y a aussi un polythéisme moral en Hellade. A preuve l'insouciante coordination des Épicuriens, des Stoïciens et des Cyniques. Mais le Zarathoustra tout entier — qui prétend s'établir « au delà du bien et du mal » — respire la douleur de voir les hommes tels qu'on ne veut pas les voir, la passion profonde, si absolument non-antique, d'utiliser naturellement la vie à les transformer selon sa propre et unique direction. Et c'est là précisément, dans cette générale transvaluation, qu'est le monothéisme éthique, qui est le
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socialisme au sens nouveau et plus profond. Tous les réformateurs du monde sont socialistes. Il n'y a donc pas de réformateurs dans le monde antique.

L'impératif moral en tant que forme de la morale est faustien et rien d'autre. Il est sans importance aucune que Schopenhauer ait en théorie voulu nier le vouloir-vivre et Nietzsche l'affirmer. Ces oppositions sont superficielles. Elles marquent un goût personnel, un tempérament. L'essentiel, c'est que Schopenhauer aussi sente dans le monde entier une volonté, un mouvement, une force, une direction; c'est par là qu'il est le père de toute la modernité éthique. Ce sentiment fondamental contient déjà notre éthique tout entière. Tout le. reste n'est que spécialités secondaires. Ce que nous nommons action1, non seulement activité, est un concept historique absolu, saturé d'énergie de la direction. Il est la confirmation de l'existence, la consécration existentielle d'une espèce humaine qui a un moi tendu vers l'avenir et qui sent dans le présent, non point une sorte d'être saturé, mais toujours une époque au sein d'un grand enchaînement du devenir; et cela est aussi vrai de la vie personnelle que de l'histoire tout entière. Le rang d'un homme faustien est déterminé par la force et l'évidence de cette conscience en lui, mais le dernier des faustiens en possède quelque chose qui distingue ses moindres actes vivants, quant à leur mode et quant à leur contenu, des actes de tout homme antique. C'est ce qui différencie un caractère d'une attitude, un devenir conscient d'un devenu statufié accepté purement et simplement, une volonté tragique d'une souffrance tragique.

Aux yeux d'un homme faustien, dans son monde, tout se meut vers un but. Lui-même ne vit qu'à cette condition. Pour lui, vivre c'est combattre, vaincre, s'imposer. La lutte pour l'existence en tant que forme idéale de l'existence fait déjà partie de l'époque gothique et apparaît avec une netteté suffisante à la base de son architecture. Le XIXe siècle n'a fait que lui donner une conception mécaniste utilitaire. Dans le monde de l'homme apoilinien, il n'y a aucun « mouvement » pleinement directif— le devenir d'Heraclite, jeu dépourvu d'intention et de but, ή οδό; ανω κάτω, n'entre pas ici en question; aucun « protestantisme », aucun « Sturm und Drang », aucune « transvaluation » éthique, spirituelle, esthétique, qui veuille combattre et annihiler ce qui existe. Les styles ionique et corinthien s'introduisent à côté du dorique sans prétendre à une valeur exclusive. Mais la Renaissance a rejeté le gothique, le classicisme, le baroque, et toutes les histoires occidentales delà littérature abondent en luttes acharnées pour les problèmes de la forme. Le mona-chisme même, tel que le représentent les ordres de chevaliers, de franciscains et de dominicains, se manifeste sous la forme d'un mouvement de l'ordre, tout à fait opposé à la forme ascétique des vieux anachorètes chrétiens.

1. Après ce que nous avons dit du manque de termes caractéristiques pour traduire « Volonté » et « Espace » dans les langues antiques, et après la signification plus profonde que nous avons attribuée à cette lacune, on ne s’étonnera pas que la différence entre l’acte et activité soit à son tour intraduisable en grec et en latin.
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II est impossible au faustien de nier cette forme fondamentale de son existence, à plus forte raison de la changer. Chaque révolte contre elle la présuppose déjà. Tous ceux qui s insurgent contre le " progrès » n'en considèrent pas moins leur activité même comme un progrès. Tout agitateur en faveur d'un « retour » pense par là-même à un développement continu. « Immoral » n'est qu'une nouvelle espèce de morale, d'ailleurs avec la même prétention à la suprématie sur les autres. La volonté de puissance est intolérante. Tout ce qui est faustien prétend à une domination exclusive. Pour le sentiment cosmique apollinien — coordination de nombreux objets individuels — la tolérance est une chose évidente. Elle fait partie du style de l'ataraxie, qui est étrangère à la volonté. Pour le monde occidental — espace psychique unique et sans limite, espace considéré comme tension — elle est, au contraire, ou une illusion d'optique, ou un signe de déclin. Le rationalisme du XVIIIe siècle était tolérant, c'est-à-dire que les distinctions entre confessions chrétiennes lui étaient indifférents; il était tolérant pour soi par rapport à l’Église en général; dès qu’il eut atteint la puissance, il ne le fut plus absolument. L’instinct faustien actif, avec sa volonté forte, ses cathédrales gothiques à tendance verticale, son changement symbolique du feci en ego habeo facfum, sa direction vers le lointain et l'avenir, cet instinct réclame la souffrance, c'est-à-dire l'espace pour sa propre activité, mais seulement pour elle. Songez par exemple aux grandes cités démocratiques et à la mesure des pouvoirs religieux don’t elles veulent user à l’égard de l’Église, tandis qu'elles revendiquent pour elles-mêmes l’exercice illimité de leurs propres pouvoirs et, quand elles le peuvent, orientent la législation « générale » dans ce sens. Tout « mouvement » veut la domination; toute « attitude » antique n'a d'autre volonté que d'exister et se soucie peu de l'éthos des autres. Lutter pour ou contre le cours du temps, viser aux réformes ou aux retours, édifier, transvaluer ou détruire — voilà qui est non-antique et non indou également. Et c'est justement ce qui fait la différence entre le tragique sophocléen et shakespearien, entre le tragique de l'homme aspirant à l'existence seule et de l'homme aspirant à la domination.

Il est faux de vouloir lier « le » christianisme avec l'impératif moral. Ce n'est pas le christianisme qui a transformé l'homme faustien, mais lui, le christianisme, et d'ailleurs non seulement en une religion nouvelle, mais dans le sens d'une morale nouvelle. Il a changé en « moi » le « il » avec tout le pathos d'un point cosmique central, comme en constitue le fondement du sacrement de la pénitence personnelle. La volonté de puissance, même en morale, la passion d'ériger sa morale personnelle en vérité générale, de vouloir l'imposer à l'humanité, de paraphraser, dominer, détruire tout ce qui est différemment constitué, sont notre bien le plus propre. C'est en ce sens que la morale de Jésus — phénomène profond qu'on n'a encore jamais compris — qui est une attitude de calme spirituel inhérente au sentiment cosmique magique, qui est recommandée par lui comme ayant une vertu salvatrice, dont la connaissance est acquise comme une grâce spéciale, a été intérieurement
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transformée dans la première période gothique en morale de commandement 1.

Chaque système éthique, soit d'origine religieuse ou philosophique, fait donc partie du voisinage des grands arts, avant tout de l'architecture. C'est un échafaudage de propositions portant une marque causale. Chaque vérité destinée à l'exercice pratique est imposée avec un « parce que » ou avec un « afin que ». Il y a une logique mathématique dans les quatre vérités de Bouddha, aussi bien que dans la critique de la raison pratique et dans chaque catéchisme populaire. Rien ne s'éloigne plus de ces doctrines reçues pour vraies que la logique sans critique du sang, qui s'exprime dans chaque coutume mûre, dont on ne parvient à prendre conscience qu'en la violant, coutume d'ordres sociaux et d'hommes d'affaires comme en témoigne de façon très claire la discipline chevaleresque à l'époque des croisades. Une morale systématique est une sorte d'ornement, elle ne se manifeste pas que dans des impératifs, mais aussi dans le style tragique et même dans le motif artistique. Le méandre, par exemple, est un motif stoïque; dans la colonne dorique l'idéal de la vie antique est franchement incarné. C'est pourquoi elle est la seule forme de colonne antique que le style baroque a été absolument obligé de proscrire. On trouvera que, même dans l'art Renaissance, elle a été évitée pour une raison psychique très intérieure. La transposition de la coupole magique en coupole russe avec le symbole du toit aplati, l'architecture du paysage chinois avec ses allées enchevêtrées, la tour des cathédrales gothiques sont autant de symboles de la morale, fille de l'être éveillé d'une culture et de cette culture seulement;

II

Des énigmes et des difficultés séculaires pourront maintenant être résolues. Il y a autant de morales que de cultures, ni plus ni moins. Personne n'est ici libre de choisir. La même certitude qu'ont le peintre et le musicien dans la présence de quelque chose, qui les écrase sous le poids d'une nécessité intérieure et par là-même les empêche d'en prendre conscience, domine de prime abord le langage formel de leurs œuvres et distingue celles-ci des créations artistiques de toutes les autres cultures, cette même certitude existe aussi pour chaque homme de culture dans sa conception de la vie, qui a de prime abord, a priori au sens kantien le plus rigou-

i. « Que celui qui a des oreilles entende! » — cette maxime ne prétend point gouverner. Mais ce n'est point ainsi que l'Église occidentale η compris sa mission. J,es « messages de salut » apportés par Jésus, Zoroastre, Mani, Mohammed, les» néoplatoniciens et toutes les religions magiques voisines sont des bienfaits mystérieux qu'on accorde, mais qu'on n'impose pas. I<e jeune Christianisme, en pénétrant dans le monde antique, imita simplement la mission de la Stoa postérieure, également devenue magique. On peut trouver Paul indiscret, et les prédicateurs stoïciens ambulants l'ont été, à en croire la littérature de ce temps, mais ils ne furent pas catégoriques. On peut ajouter cet autre exemple comparatif lointain : les médecins arabes recommandent leur mystérieux arcane, les médecins occidentaux veulent donner force de loi à leur science : vaccination obligatoire, déclaration des bêtes atteintes de trichine, etc...

328

329

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT


IMAGE     MENTALE     ET     SENTIMENT     VITAL

reux, une structure à base beaucoup plus profonde que toute appréciation et aspiration momentanées et qui fait de son style celui d une culture déterminée. L'individu partant du sentiment fondamental de sa culture peut accomplir des actions morales ou immorales, « bonnes » ou « mauvaises », mais la théorie de ces actions est donnée absolument. Chaque culture a pour cela une mesure propre, dont la valabilité commence et finit avec elle. // n'y a pas de morale humaine universelle.

Au sens très profond du mot, il n'y a donc pas non plus de conversion et il ne peut y en avoir une. Chaque comportement basé sur des convictions est un phénomène primaire, la direction fondamentale d'une existence devenue « vérité atemporelle ». Les mots et les métaphores exprimant cette vérité, soit comme code divin ou résultat de la réflexion philosophique, soit sous forme de loi ou de symbole, soit comme proclamation d'une certitude personnelle ou comme réfutation d une certitude étrangère, n'y ajoutent que peu de chose; il suffit qu'elle existe. On peut l'éveiller et l'enfermer dans une doctrine théorique, on en peut modifier et éclaircir l'expression spirituelle, on ne peut pas la produire. Nous ne sommes pas plus capables de changer notre sentiment cosmique — un tel changement est d'autant moins probable qu'il a lieu déjà dans le style et le confirme au lieu de l'infirmer — que d'exercer un pouvoir sur la forme éthique fondamentale de notre être éveillé. On a établi dans les mots une certaine distinction en appelant l'éthique une science et la morale un devoir, mais il n'y a dans ce sens aucun devoir. De même que la Renaissance fut si peu apte à restaurer l'antiquité et que chaque motif antique employé par elle ne réussit qu'à rendre le contraire du sentiment cosmique apollinien, notamment un « gothique antigothique » et méridionalisé, de même il est aussi improbable de convertir un homme à une morale qui est étrangère à sa nature. Nos contemporains ont beau discourir sur un bouleversement de toutes les valeurs; le citadin cosmopolite moderne a beau « retourner » au bouddhisme, au paganisme, au catholicisme romantique; l'anarchiste a beau vanter l'éthique individualiste et le socialiste l'éthique sociale : tous font, veulent et sentent de même. La conversion à la théosophie ou à la libre pensée, les transitions modernes d'un prétendu christianisme à un prétendu paganisme ou vice versa, sont un changement dans les termes et les concepts de la superficie religieuse ou intellectuelle, pas davantage. Aucun de nos « mouvements » n'a changé l'homme.

Une sérieuse morphologie de toutes les morales sera la tâche de l'avenir. Ici encore, c'est Nietzsche qui a accompli l'essentiel, le
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as décisif pour une vue nouvelle. Mais il n'a pas exécuté lui-même injonction qu'il fait au penseur de se placer au delà du bien et du mal. Il voulut être sceptique et prophète à la fois, critique et annonciateur d'une morale. Cela ne va pas ensemble. On n'est pas psychologue de premier rang tant qu'on est encore romantique. C'est ainsi Qu'il toucha ici, comme dans ses autres aperçus décisifs, au seuil de la question sans pouvoir y entrer. En attendant, personne n'a encore mieux fait. Jusqu'à ce jour, nous sommes restés aveugles


devant l'immense richesse du langage formel moral. Nous ne l'avons ni aperçu ni compris. Le sceptique même n'a pas compris sa tâche, il a érigé quant au fond sa propre conception de la morale en norme, déterminée par ses qualités personnelles, par ses goûts privés, et il a jugé les autres à cette mesure. Les révolutionnaires les plus récents, Stirner, Ibsen, Strindberg, Shaw n'ont pas fait autre chose. Ils ont su simplement cacher — même à leurs propres yeux — ces réalités derrière des formules et de nouveaux mots d'ordre.

Mais une morale est, comme une plastique, une musique ou une peinture, un monde formel achevé en soi, qui exprime le sentiment de la vie, qui est donné absolument, qui est invariable en son fond et intérieurement nécessaire. Dans le cadre de son milieu historique elle est toujours vraie, hors de ce cadre toujours fausse. J'ai montré que pour les grands individus des cultures, comme pour le poète, le peintre ou le musicien en particulier, dans chacune de leurs œuvres particulières, les genres d'arts en tant qu'unités organiques, peinture à l'huile tout entière, plastique de l'acte, musique du contrepoint, poésie lyrique avec rime, font époque et prennent rang de grands symboles vivants. Dans les deux cas, dans l'histoire d'une culture comme dans l'existence d'un individu, ce dont il s'agit, c'est la réalisation du possible. C'est la psyché intérieure qui devient le style d'un monde. A côté de ces grandes unités formelles, dont le devenir, la réalisation et la perfection embrassent une série prédéterminée de générations humaines et tombent irrémédiablement au pouvoir de la mort au bout d'un certain nombre de siècles, il y a le groupe des morales faustiennes et la somme des morales apolli-niennes, toutes deux également conçues comme unité a'ordre supérieur. Leur existence est un destin qu'il faut accepter sans plus, leur conception consciente seule résulte d'une révélation ou d'un savoir scientifique.

Il y a quelque chose de difficile à décrire qui, d'Hésiode à Sophocle, à Platon et à la Stoa, résume toutes les doctrines et les oppose à tout ce qui a été enseigné depuis François d'Assise et Abélard jusqu'à Ibsen et à Nietzsche. De même, la morale de Jésus n'est qu'une expression, la plus noble, d'une morale générale dont on trouve d'autres conceptions chez Marcion et Mani, Philon et Plotin, Epictète, Augustin et Proclus. Chaque éthique antique est une éthique de position, chaque occidentale une éthique d'action. Et enfin, la somme de tous les systèmes chinois et indous forment chacun à leur tour un monde pour soi.

12

Chaque éthique antique imaginable en général forme l'individu au repos, considéré comme un corps parmi des corps. Toutes les valuations occidentales se rapportent à l'individu, considéré comme centre actif d'une généralité sans fin. Le socialisme éthique — c'est le sentiment de l'action à distance qui se projette à travers l'espace, pathos moral de la troisième dimension dont le signe, planant
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au-dessus de cette culture tout entière, pour les contemporains et leur postérité, est le sentiment primaire du souci. C'est pourquoi la vue de la culture égyptienne nous y fait découvrir quelque chose de socialiste. D'un autre côté, la tendance à l'attitude sereine, à l'absolue satisfaction, à la perfection statique de l'individu pour soi, nous rappelle l'éthique indoue et l'homme formé par elle. Songez aux statues du Bouddha assis, « contemplant son nombril », et auxquelles l'ataraxie de Zenon n'est pas tout à fait étrangère. L'idéal éthique de l'homme antique était l'aboutissement de si tragédie. La Katharsis, cette décharge de l'âme apolliniehne se débarrassant de ce qui n'était ni apollinien, ni exempt de « lointain » et de direction, révèle ici sa signification très profonde. On ne la comprendra pas, si l'on ne sait que le stoïcisme en est la forme mûre. Ce que le drame provoquait dans un instant solennel, la Stoa désirait le répandre sur la vie tout entière : c'est le calme statufié, l'éthos exempt de volonté. Et ensuite, cet idéal bouddhiste du Nirvana, dont la formule très tardive, mais tout à fait indoue, peut être suivie déjà jusqu'à l'époque védique, n'est-il pas précisément un croche parent de la Katharsis ? Devant ce concept, l'homme idéal antique et l'homme idéal indou ne se rapprochent-ils pas étroitement dès qu'on les compare à l'homme faustien, dont on conçoit non moins clairement l'éthique en partant de la tragédie de Shakespeare avec ses développements et ses catastrophes dynamiques ? On pourrait fort bien, en effet, imaginer sur les bords du Gange un Socrate ou un Épicure, et surtout un Diogene. Mais dans une cité cosmopolite d'Occident, Diogene ferait figure d'un bouffon dépourvu de sens. Inversement, Frédéric Guillaume Ier, prototype du socialiste au sens plein, reste quand même concevable dans le régime politique des rives du Nil. Mais il ne l'est point dans l'Athènes de Périclès.

Si, avec moins de préjugés et d'exaltation romantique pour certaines œuvres éthiques, Nietzsche avait bien observé son temps, il aurait remarqué qu'une morale de la compassion, prétendument spécifique du christianisme, n'existe point sur le territoire de l'Europe occidentale au sens qu'il lui donnait. Il ne faut pas que la teneur des formules humanitaires nous en fasse accroire sur leur véritable signification. Le rapport est très incertain et très difficile à découvrir entre la morale que l'on a et celle qu'on croit avoir. Précisément à cet endroit, une psychologie impeccable eût été à sa place. Compassion est un terme dangereux. Malgré tous les disciples précisément de Nietzsche, une analyse fait encore défaut de tout ce qu'on a entendu et vécu sous ce mot aux différentes époques. La morale chrétienne du temps d'Origène est quelque chose de tout à fait différent de celle du temps de François d Assise. Il n'y a pas lieu de rechercher ici ce que la compassion faustienne signifie, comme sacrifice ou comme inconsistance et, de nouveau, comme sentiment racial d'une société chevaleresque, à la différence de la compassion magico-chrétienne fataliste; dans quelle mesure elle peut se concevoir comme action à distance, comme dynamique pratique et, d'autre part, comme domination de soi-


même par une âme orgueilleuse, ou expression d'un sentiment supérieur de la distance. Le vocabulaire invariable du langage éthique, tel qu'en possède l'Occident depuis la Renaissance, doit couvrir une abondance incommensurable de sentiments divers d'un contenu très différent. Pour des hommes doués d'un mode de penser historique et rétrospectif comme nous le sommes, la morale commune a laquelle on croit et qui est une simple connaissance des idéale est une expression de respect pour le passé, spécialement pour la tradition religieuse. Mais la teneur des convictions ne donne jamais la mesure d'une conviction réelle. Il est rare qu'un homme sache ce qu'il croit réellement. Les grands mots et les doctrines sont toujours quelque chose de populaire, qui est dépassé de beaucoup par la profondeur de chaque réalité spirituelle. En fait, le respect théorique pour les propositions du Nouveau Testament se situe sur le même plan que l'admiration théorique de l'art antique par la Renaissance et le classicisme. Le premier n'a pas plus changé les hommes que la seconde l'esprit des œuvres. Les exemples toujours ressassés d'ordres mendiants, de Herrenhuter, de l'armée du salut, prouvent déjà par leur nombre restreint, et plus encore par leur poids restreint, qu'ils représentent le cas exceptionnel de quelque chose de tout à fait autre : la morale chrétienne proprement faustienne. Il est vrai que la formule pourra être cherchée en vain chez Luther et au Concile de Trente, mais tous les Chrétiens de grand style, Innocent III et Calvin, Loyola et Savonarole, Pascal et Sainte Thérèse la portaient en eux-mêmes en contradiction avec leurs enseignements, sans jamais s'en être rendu compte.

Il n'est besoin que de comparer le concept purement occidental de cette mâle vertu, appelée par Nietzsche « vertu amorale », par le baroque espagnol « grandezza » et par le baroque français « grandeur d'âme », avec cette très féminine αρετή de l'idéal hellénique se manifestant toujours dans la pratique par le pouvoir de jouissance (ηδονή), la sérénité (γαλήνη, απάθεια) la satisfaction parfaite et, surtout et toujours, Γάταραξία. Ce que Nietzsche appelait « bête blonde » et trouvait incarné dans le type, exagéré par lui, de l'homme Renaissance (qui n'est qu'une caricature des grands Allemands de l'époque des Staufen) est très rigoureusement l'opposé du type désiré par toutes les éthiques antiques sans exception et incarné par tous les grands hommes de l'antiquité. En font partie ces hommes de granit que la culture faustienne a vus défiler en grandes séries et que la culture antique n'a jamais connus. Car Périclès et Thémistocle étaient des natures molles au sens de la καλοκαγαθία attique, Alexandre un rêveur qui ne s'est jamais réveillé, César un adroit diplomate; Hannibal seul, cet Étranger, était un α homme » parmi eux. Les hommes de la première période, dont Homère nous permet d'inférer l'existence, Ulysse et Ajax, auraient un air étrange à côté des chevaliers des croisades. Il existe aussi une brutalité qui est la réaction des natures très féminines, et la cruauté hellénique en fait partie. Ici, dans le Nord, au contraire,
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au seuil de la première période, apparaissent les grands empereurs saxons, franconiens et Staufen, entourés d'une troupe d'hommes gigantesques comme Henri le. Lion et Grégoire Vil. Suivent ensuite les hommes de la Renaissance, les combats de la Rosé blanche et de la Rosé rouge, les luttes des Huguenots, les conquista-dors espagnols, les princes électeurs et les rois de Prusse, Napoléon, Bismarck et Cecil Rhodes. Où exista-t-il une autre culture pouvant mettre quelque chose en parallèle? Où l'histoire hellénique tout entière nous offre-t-elle une scène ayant l'envergure de Legnano, lorsque éclata la discorde entre les Gibelins et les Guelfes ? Les géants germaniques des invasions, l'esprit des chevaliers espagnols, la discipline prussienne, l'énergie de Napoléon — qu'il y a peu d'antique dans tout cela ! Et où voit-on aux sommets de l'humanité faustienne, des Croisades à la guerre mondiale, cette « morale des esclaves », ce lâche renoncement, cette Caritas selon les soeurs suppliantes? Dans le culte des mots, nulle part ailleurs. Je pense aussi aux types de clergé faustien, à ces évéques superbes du Saint Empire, qui montaient fièrement sur leur destrier et menaient leurs hommes a la bataille acharnée; aux papes dont furent victimes Henri IV et Frédéric II; aux ordres de chevaliers teutoniques dans les marches de l'Est; à l'entêtement luthérien, où le paganisme du Nord se cabra contre Je paganisme de Rome; aux grands cardinaux Richelieu, Mazarin, Fleury, qui ont forgé la France. Voilà la morale faustienne. Il faut être aveugle pour ne pas voir dans le tableau complet de l'histoire d'Occident l'action de cette force vitale indomptable. Et ce n'est qu'en partant de ces grands exemples de passion mondaine, révélant la conscience d'une mission, que l'on comprendra les cas d'une passion spirituelle de grand style, cette sublime caritas à laquelle rien ne résiste et dont la dynamique apparaît si entièrement distincte de la mesure antique et de la vieille douceur chrétienne. Il y a de la dureté dans l'espèce de compassion pratiquée par les mystiques allemands, les chevaliers de l'ordre d'Espagne, les calvinistes franco-anglais. Dans une compassion russe, comme celle d'un Raskolnikow, un esprit disparaît parmi la multitude des frères; dans une compassion faustienne, il se dégage. Ego hobeo foctum — c'est encore fa formule de cette caritas personnelle justifiant l'individu devant Dieu.

Telle est la raison pourquoi la « morale de la compassion » au sens vulgaire a toujours été parmi nous prononcée avec respect, parfois combattue par des penseurs, parfois désirée, mois jamais réalisée. Kant l'a résolument rejetée. En effet, elle est en contradiction très profonde avec l'impératif catégorique, qui voit le sens de la vie dans l'action, non dans la déférence aux dispositions passives. La « morale des esclaves « chez Nietzsche est un fantôme. Sa morale des maîtres est une réalité. File n'avait pas besoin d'être ébauchée pour la première fois, elle existait de longue date. Dépouillée du masque romantique de Borgia et des visions nébuleuses du surhomme, elle montre l'homme faustien même, tel qu'il est de nos jours et tel qu'il fut dès l'époque de la saga islandaise, type d'une culture énergique, imperative, dynamique. Quels
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qu'aient pu être les bienfaiteurs de l'antiquité, les nôtres sont les grands acteurs dont la sollicitude et la prévoyance concernent des" millions d'hommes : les grands hommes d'État et les grands organisateurs. « Espèce d'hommes supérieurs qui, grâce à la prépondérance de leur volonté, de leur science, de leur richesse et de leur puissance, se servent de l'Europe démocratique comme de leur instrument le plus malléable et le plus souple pour prendre en main les rênes de la terre, pour modeler en artistes « l'homme » même. Le jour viendra où il nous faudra désapprendre en politique. » Ainsi parlait Nietzsche dans des fragments posthumes bien plus concrets que les ouvrages publiés par lui. Et Shaw a dit dans « Homme et Surhomme » : « II faut discipliner les pouvoirs politiques ou mourir par la démocratie que nous a imposée l'échec des tentatives antérieures. » Shaw, qui a sur Nietzsche l'avantage d'une éducation pratique et d'un moindre coefficient d'idéologie, malgré d'ailleurs les bornes de son horizon philosophique, a, dans son « Major Barbara » et sous les traits du milliardaire Undershaft, fait passer l'idéal du surhomme dans le langage non romantique moderne, dont il est sorti aussi chez Nietzsche à travers le chemin détourné de Malthus et de Darwin. Ces hommes d'affaires de grand style représentent aujourd'hui la volonté de puissance sur le sort des autres, par suite l'éthique faustienne en général. Les hommes de cette sorte ne jettent pas leurs millions pour satisfaire une caritas illimitée en faveur des paresseux, des « artistes », des faibles, des dévoyés; ils les dépensent pour ceux qui comptent dans le matériel d'avenir. Ils s'en servent pour poursuivre un but. Ils créent un centre de force pour l'existence de générations survivant aux limites des existences individuelles. L'argent aussi peut développer des idées et faire l'histoire. Rhodes, en qui s'annonça un type d'homme très symptomatique du xxie siècle, en a ainsi disposé par testament. C'est vouloir être superficiel et prouver ainsi son incapacité intérieure à comprendre l'histoire, que de ne savoir pas distinguer entre le bavardage littéraire des apôtres de l'humanité et de l'éthique sociale populaire, et les instincts éthiques profonds de la civilisation occidentale.

Le socialisme — dans sa signification la plus haute, non au sens de la rue — est, comme tout ce qui est faustien, un idéal exclusif qui ne doit sa popularité qu'à une incompréhension totale même chez ses représentants pour qui il est, en effet, la quintessence des droits et non des devoirs, la suppression et non le renforcement de l'impératif kantien, le relâchement et non la tension accrue de l'énergie de direction. Cette triviale tendance superficielle au bien public, à la « liberté », à l'humanité, au bonheur du plus grand nombre n'est que le côté négatif de l'éthique faustienne, tout à fait à l'opposé de répicurisme antique, pour qui la position bienheureuse était réellement le cœur et la somme de tous les éléments éthiques. Ici nous sommes précisément en face de mentalités extérieurement très proches qui, dans un cas, ne signifient rien et dans l'autre tout. On peut, de ce point de vue, désigner le contenu de l'éthique antique également comme une philanthropie que
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l'individu fait prospérer pour hji-même, pour son soma. On a ici de son côté l'autorité d'Aristote qui emploie exactement dans ce sens le mot φιλάνθρωπο;, auquel se sont usés les meilleurs esprits classiques, surtout Lessing. Aristote appelle philanthropique l'action de la tragédie attique sur le spectateur attigue. Une sorte de théorie de la morale des maîtres et de la morale des esclaves exista aussi dans la première période hellénistique, par exemple chez Kalliklès, naturellement au sens euclidien strictement corporel. L'idéal de la première est Alcibiade, qui faisait exactement ce qui lui semblait pour l'instant opportun à sa personne. On a sentiti admiré en lui le type de l'antique Kalokagathie. Protagoras est encore plus clair dans sa fameuse proposition, d'intention entièrement éthique, selon laquelle l'homme — chaque individu pour soi — serait la mesure des choses. Telle est la morale des maîtres pour une âme statufiée.

13

Le jour où, pour la première fois, Nietzsche a écrit le mot de « bouleversement de toutes les valeurs », le mouvement psychique de ces siècles, au milieu desquels nous vivons, avait enfin trouvé sa formule. Bouleversement de toutes les valeurs — c'est le caractère très intime de chaque civilisation. Elle commence à donner ainsi à toutes les formes de sa culture passée une autre marque, un autre sens, une autre application. Elle ne produit plus, elle ne fait qu'interpréter. C'est là le côté négatif de toutes les périodes de cette espèce. Elles supposent accompli l'acte de création proprement dite. Elles ne font que prendre possession d'un héritage de grandes réalités. Voyons l'antiquité tardive et tâchons d'y trouver l'événement correspondant; il s'est donc produit au sein du stoïcisme hellé-nistico-romain, au milieu de cette longue lutte à mort de l'âme apollinienne. Allons d'Êpictète et de Marc Aurèle à Socrate, père spirituel de la Stoa, en qui se manifesta au jour pour la première fois l'appauvrissement intérieur de la vie antique cosmopolitisée et intellectualisée : entre eux s'étend le bouleversement de tous les idéals de l'être antique. Voyons l'Inde. Au temps du roi Asoka, vers 250 avant notre ère, le bouleversement de la vie brahmanique était accompli; on n'a qu'à comparer les parties du Vêdanta écrites avant et après Bouddha. Et nous? Au sein du socialisme éthique, dans le sens qui lui est donné ici, c'est-à-dire comme disposition fondamentale de l'âme faustienne clouée dans les masses de pierre des grandes villes, ce bouleversement est en train de commencer aujourd'hui. Rousseau est l'aïeul de ce socialisme. Rousseau se place entre Socrate et Bouddha, autres représentants éthiques de grandes civilisations. Sa négation de toutes les grandes formes de culture, de toutes les conventions significatives, son fameux « retour à la nature », son rationalisme pratique ne laissent subsister là-dessus aucun doute. Chacun d'eux a enterré une intériorité millénaire. Ils prêchent l'Évangile de l'humanité, mais de l'humanité du citadin
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intelligent qui est saturé de la ville tardive, et, par conséquent,vde sa culture; dont la raison « pure », c'est-à-dire apsychologiquc, cherche à se libérer de cette culture et de sa forme impérieuse, de ses duretés, de sa symbolique qui n'est plus vécue intérieurement et qui est donc détestée. La culture est annihilée par la dialectique. Passons en revue les grands noms du xix8 siècle auxquels se rattache pour nous ce puissant drame. Schopenhauer, Hebbel, Wagner, Nietzsche, Ibsen, Strindberg; nous aurons une vue d'ensemble de ce que Nietzsche appelait, dans un fragment de préface à son chef-d'œuvre inachevé : la naissance du nihilisme. Elle n'est étrangère à aucune des grandes cultures. Elle appartient avec une nécessité très profonde au terme de ces puissants organismes. Socrate était nihiliste, Bouddha aussi. Il existe un suicide de l'âme humaine égyptienne, arabe, chinoise, aussi bien qu'européenne d'Occident. Il ne s'agit pas de transmutations politiques et économiques, ni même en réalité religieuses ou artistiques. En général, il ne s'agit pas de contingences, de faits, mais de la nature d'une âme ayant réalisé ses dernières possibilités. Qu'on n'aille pas objecter les créations grandioses précisément de l'hellénisme et de la modernité occidentale. L'esclavage et le machinisme dans l'industrie, le « progrès » et l'ataraxie, l'alexandrinisme et la science moderne, Pergame et Bayreuth, les positions sociales supposées par la Politique d'Aristote et le Capital de Marx sont de simples symptômes dans le tableau de la superficie historique. Il ne s'agit pas de la vie extérieure, du standard of life, des institutions, des coutumes, mais de ce qu'il y a d'ultime et de plus profond : l'achèvement intérieur du citadin de la capitale — et de la province. Dans l'antiquité, cet épuisement eut lieu à l'époque romaine. Chez nous, il appartient au lendemain de l'an 2000.

Culture et Civilisation — c'est le corps vivant d'une psyché et sa momie. Telle est la différence entre l'existence européenne occidentale avant et après 1800, vie d'abondance et d'évidence, d'une part, dont la forme s'est développée et est devenue du dedans, et d'ailleurs en un trait grandiose unique allant de la jeunesse du gothique jusqu'à Goethe et Napoléon, et d'autre part, cette vie tardive, artificielle, déracinée, de nos grandes villes, dont les, formes sont des ébauches de l'intellect. Culture et Civilisation — c'est l'organisme né du paysage et le mécanisme résultant de son corps figé. L'homme de culture a sa vie dirigée vers le dedans, celle du civilisé se dirige vers le dehors, dans l'espace, parmi les corps et les « faits ». Ce que l'un sent comme destin, l'autre le comprend comme enchaînement de causes et d'effets. On est dès lors matérialiste, en un sens valable seulement à l'intérieur d'une civilisation, qu'on le veuille ou non, .et que les doctrines bouddhistes, stoïciennes, socialistes se donnent ou non sous forme religieuse.

Pour l'homme gothique et dorique, pour l'homme de l'ionique et du baroque, l'immense monde formel tout entier de l'art, de la religion, des mœurs, de la politique, de la science, de la société n'offre pas de difficulté. Ils le représentent et le réalisent sans le « connaître ». Ils possèdent en face des symboles de la culture
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la même maîtrise spontanée que Mozart dans son art. La culture, c'est l'évidence. Le sentiment d'un élément étranger parmi ers formes, d'un poids paralysant la liberté de création, l'obligation d'un examen rationnel de l'existant en vue d'une application consciente, la nécessité d'une réflexion fatale sur tout élément créateur mystérieux sont les premiers symptômes d'une âme qui s'éteint. Il n'y a que le malade qui täte ses membres. Construire une religion amétaphysique et s'insurger contre les cultes et les dogmes, opposer un droit naturel aux droits historiques, « ébaucher » des styles dans l'art parce qu'on n'est plus capable de supporter et de maîtriser le style, concevoir l'État comme un « ordre social » qu'on peut changer et qu'il faut changer (et à côté du contrat social de Rousseau il y a des produits tout à fait identiques du temps d'Aristote) : tout cela prouve que quelque chose est brisé définitivement. La ville cosmopolite elle-même se dresse, comme point extrême anorganique au milieu du paysage de culture, dont elle déracine les hommes, les attire à elle et les suce.

Les mondes scientifiques sont des mondes superficiels, des mondes pratiques, sans âme, purement extensifs. Ils sont à la base du bouddhisme, du stoïcisme et du socialisme également1. Ne plus vivre la vie avec une évidence spontanée, à peine consciente, ne plus l'admettre comme un destin voulu par Dieu, mais la considérer comme un problème, la mettre en scène en prenant pour base des connaissances intellectuelles, « pragmatiquement », « rationnellement », — tel est l'arrière-plan dans les trois cas. Le cerveau règne, parce que l'âme a démissionné. Les hommes de culture vivent inconscients, les civilisés conscients. La paysannerie prenant racine dans le sol aux portes des grandes villes qui maintenant — sceptiques, pratiques, artificielles — représentent seules la civilisation, ne compte plus parmi le « peuple » — lequel est maintenant peuple de la ville, masse anorganique, en fluctuation. Le paysan n'est pas démocrate — car ce mot aussi fait parti e de l'existence mécanique et citadine, — aussi est-il oublié, ridiculisé, honni, haï. Il est, après la disparition des anciens ordres, la noblesse et le clergé, le seul homme organique, un reste de l'ancienne culture. Ni la pensée stoïcienne, ni la socialiste ne lui réservent une place.

C'est ainsi que le Faust de la première partie de la tragédie, ce chercheur passionné dans les nuits solitaires, appela logiquement celui de la deuxième partie et du nouveau siècle, type d'une activité purement pratique, à la vision lointaine, dirigée vers l'extérieur. Goethe a anticipé ici en psychologue sur l'avenir tout entier de l'Europe occidentale. C'est la civilisation prenant la place de la culture, le mécanisme extérieur substitué à l'organisme intérieur; l'intellect, considéré comme pétrification psychique, remplace l'âme éteinte elle-même. Tel Faust au début et à la fin du poème, tels dans l'antiquité l'Hellène du temps de Périclès et le Romain du temps de César.

mise

i. Le premier repose sur le système athéiste des Sankhyas; le second, par l'entre-Ise de Socrate, sur la sophistique; le troisième, sur le sensualisme anglais.


H

Tant que l'homme d'une culture en voie d'accomplissement vit simplement pour vivre, naturellement et évidemment, sa vie a une contenance sans alternative. C'est sa morale instinctive, qui peut se revêtir de mille formes discutées, mais qui est elle-même hors de discussion, parce qu'on l'a. Dès que la vie est fatiguée, dès qu'on a besoin — sur le sol artificiel des grandes villes, qui sont aujourd'hui des mondes spirituels pour soi — d'une théorie pour la mettre en scène pragmatiquement, dès que la vie est devenue objet d'étude, la morale se mue en problème. La morale de culture est celle que l'on a, la morale civilisée est celle que l'on cherche. La première est trop profonde pour être épuisée par la voie logique, la seconde est une fonction de la logique. Encore chez Kant et Platon, l'éthique était une simple dialectique, un jeu au moyen de concepts, l'arrondissement d'un système métaphysique. Au fond, on aurait pu s'en passer. L'impératif catégorique est, pour Kant, la simple formule abstraite de ce qui pour lui ne fait pas l'ombre d'un doute. A partir de Zenon et de Schopenhauer, ce n'est déjà plus cela. Chez eux, il fallait trouver, inventer, conquérir comme règle de l'être ce qui n'était plus assuré d'instinct. A cet endroit commence l'éthique civilisée, qui n'est point le réflexe de la vie sur la connaissance, mais celui de la connaissance sur la vie. On sent quelque chose d'artificiel, d'apsychologique, de demi-vrai dans tous ces systèmes intellectuels qui remplissent les premiers siècles de toutes les civilisations. Ce ne sont plus des créations très intimes, presque supra-terrestres, dignes de trouver leur place à côté des grands arts. Maintenant disparaît toute métaphysique de grand style, toute intuition pure, et elles s'effacent devant un besoin subit unique, le fondement d'une morale pratique destinée à régler la vie, parce que celle-ci ne peut plus se régler elle-même. Jusqu'à Kant, Aristote et aux doctrines du Yoga et du Vêdânta, la philosophie était une suite de systèmes cosmiques grandioses, où l'éthique formelle prenait une place modeste. Elle devient maintenant une philosophie morale avec une métaphysique à l'arrière-plan. La passion épistémologique cède le pas au besoin pratique : socialisme, stoïcisme, bouddhisme sont des philosophies de ce style.

Considérer le monde, au lieu d'en haut comme Eschyle, Platon, Dante, Goethe, sous l'angle du besoin journalier et de la réalité pressante, c'est ce que j'appelle échanger la perspective de l'aigle contre celle de la grenouille. Et c'est précisément ce qui fait la chute d'une culture dans la civilisation. Chaque éthique formule la vue de l'âme sur son destin : héroïque ou pratique, grand ou vulgaire, mâle ou grisonnant. Et c'est ainsi que je distinguerai donc une morale tragique et une morale plébéienne. La morale tragique d'une culture connaît et comprend le poids de l'être, mais elle en tire 'e sentiment d'orgueil pour le supporter. Ainsi sentaient Eschyle,
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Shakespeare et les penseurs de la philosophie brahmanique, ainsi Dante et le catholicisme germanique. Ce sentiment se retrouve dans le rude cantique luthérien : « Un château fort est notre Dieu », et on en peut poursuivre encore les échos même dans la Marseillaise. La morale plébéienne d'Épicure et de la Stoa, des sectes bouddhistes, du xixe siècle en Occident, prépare un plan de bataille pour esquiver le destin. Ce qu'Eschyle a fait en grand, la Stoa l'a rapetissé. Ce n'était plus enrichir, mais appauvrir, refroidir, vider la vie, et les Romains n'ont fait qu'accroître jusqu'au colossal ce refroidissement et ce tarissement intellectuels. Et la même relation se retrouve entre le pathos éthique des grands maîtres baroques : Shakespeare, Bach, Kant, Gœthe, avec la mâle volonté de maîtriser intérieurement les choses de la nature, parce qu'ils se savaient profondément au-dessus d'elles, et la volonté des modernistes européens de faire disparaître ces mêmes choses extérieurement — par la prévoyance, l'humanité, la paix universelle, le bonheur du plus grand nombre — parce qu'ils se sentent sur le même plan qu'elles. Cela aussi est volonté de puissance par opposition à l'endurance antique de l'inévitable; là aussi il y a passion et tendance à l'infini; mais entre la grandeur métaphysique et la grandeur matérielle de la domination, il y a une différence. Il manque à celle-ci la profondeur, ce que l'homme de l'époque précédente nommait Dieu. L'intuition cosmique de l'action faustienne, manifestée par tous les grands hommes, depuis les Guelfes et les Gibelins jusqu'à Frédéric le Grand, Gœthe et Napoléon, s'est dégradée en philosophie du travail, dans laquelle le mérite reste également indifférent à l'accusation et à la défense. Le concept culturel de l'action et le concept civilisé du travail sont dans le même rapport que la contenance du Prométhée d'Eschyle et celle de Diogene. Le premier est endurant, le second est paresseux. Galilée, Kepler et Newton sont arrives à des actes de savant, le physicien moderne fait du travail de savant. C'est la morale plébéienne, fondée sur l'existence journalière et la « saine raison humaine », qui fait la base des sciences de la vie, malgré tous les mots ronflants prononcés de Schopenhauer à Shaw.

Chaque culture a donc son propre mode d'extinction psychique, et elle n'en a qu'un seul, résultant avec une nécessité très profonde de sa vie tout entière. C'est ce qui donne au bouddhisme, comme au stoïcisme et au socialisme la même valeur morphologique de phénomène final.

Le bouddhisme ne fait point exception à la règle, lui dont on a jusqu'à ce jour si mal compris le sens suprême. Il n'est point un mouvement puritain, par exemple comme l'islam et le jansénisme, ni une réformation comme le mouvement dionysien en regard de l'apollinisme, ni une religion nouvelle ou, en général, une religion,


comme celles des Vêdas et de l'apôtre Paull, mais une dernière mentalité laïque, purement pratique, de grands-citadins épuisés, qui n'ont plus derrière eux qu'une culture achevée et devant eux aucun avenir. Il est le sentiment fondamental de la civilisation indoue et, par conséquent, « contemporain » et équivalent du stoïcisme et du socialisme. La nature de ce sentiment absolument laïque, amétaphysique, nous est donnée dans le fameux sermon de Henarès sur les « quatre vérités de la souffrance », par lesquelles le prince philosophe conquit son premier partisan. Ses racines plongent dans la philosophie rationalistico-athéiste des Shankhyas et il la suppose implicitement, tout comme l'éthique sociale du xixe siècle suppose· le sensualisme et le matérialisme du xvnie, ou comme la Stoa a pour origines Protagoras et les sophistes, malgré l'emprunt superficiel qu'elle fait à Heraclite. Dans l'un et l'autre cas, la toute-puissance de la raison est le point de départ de toute réflexion morale. Il n'est point parlé de religion, si l'on entend par là la croyance au métaphysique. Rien de plus étranger à la religion que la forme originelle de ces systèmes. Quant au résidu qu'en ont tiré plus tard les villes civilisées, il n'est pas ici en question.

Le bouddhisme nie toute réflexion sur Dieu et sur les problèmes cosmiques. Seul le Soi lui importe, l'institution de la vie réelle. Il ne connaît pas non plus d'âme. De même que le psychologue moderne d'Occident — et le « socialiste » avec lui — réduit l'homme intérieur à un faisceau de sensations et à une somme d'énergies électro-chimiques, ainsi en est-il de l'Indou au temps de Bouddha. Le professeur Nagasena démontre au roi Milinda que les parties de la voiture sur laquelle il voyage ne sont pas cette voiture même et que « voiture » n'est qu'un mot — et il en serait de même pour l'âme. Il appelle les éléments psychiques des skandahs, des agrégats passagers. Cela correspond exactement aux représentations de la psychologie assocmtionniste. Que de matérialisme dans la doctrine de Bouddha2! Comme le stoïcien qui nivelle matériellement le concept emprunté par lui au Logos d'Heraclite, ou le socialiste qui extériorise mécaniquement le concept gœthéen d'évolution en le prenant aux sources darwinistes — par 1 intermédiaire de Hegel, — ainsi procède le bouddhiste pour le concept brahmanique du Karma, représentation quasi impossible pour nous d'un être qui se perfectionne en agissant et qu'on trouve assez souvent traité par lui, de manière toute matérialiste, comme une matière cosmique en transformation.

Nous sommes en présence de trois formes de nihilisme, au sens nietzschéen du mot. Les idéals de la veille, les formes religieuses, esthétiques, politiques, qui croissent depuis des siècles, sont abandonnés, sauf que cet abandon même, dernier acte de la culture, exprime une fois encore le symbole primaire de son existence tout

i. Ce n'est qu'après plusieurs siècles, grâce à un regard rétrospectif sur la théologie brahmanique depuis longtemps figée et. par delà celle-ci, sur les plus anciens cultes populaires, que la philosophie bouddhiste de la vie, qui n'admet ni un Dieu ni une métaphysique, a donné naissance à une religion de fellahs. Cf. t. II.

a. Il est évident que chaque culture a aussi son espèce de matérialisme propre conditionne dans tous les détails par son sentiment cosmique tout entier.
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entière. Le nihiliste faus tien, Ibsen ou Nietzsche, Marx ou Wagner, brise les idéale de sa propre main; le nihiliste apollinien, Épicure, Antïsthènes, ou Zenon, les fait briser sous ses yeux; le nihiliste indou les fuit et rentre en lui-même. Le stoïcisme s'oriente sur une attitude individuelle, sur un être statufié purement présent et sans rapport avec le passé, l'avenir ou les autres êtres. Le socialisme est le traitement dynamique du même thème : on y trouve même plaidoyer, mais accompli en faveur d'une conquête, non du contenu de la vie, et étendu d'un bond puissant dans le lointain à tout l'avenir et à tous les hommes, qui doivent désormais se soumettre à une méthode unique.  Le  bouddhisme,  qu'un dilettante  des sciences religieusesl peut seul comparer au Christianisme, est à peine traduisible dans le vocabulaire  des langues occidentales. Mais il est permis de parler d'un Nirvana stoïque en se référant au personnage de Diogene. On peut justifier aussi la notion d'un Nirvana socialiste, à condition d'envisager la fuite devant la lutte pour l'existence que l'Europe épuisée revêt des grands mots de paix universelle, d'humanité et de fraternité de tous les hommes. Mais rien de tout cela ne suffit à mettre le doigt sur le concept terriblement profond du Nirvana bouddhiste. On dirait que l'âme des vieilles cultures gît dans ces derniers raffinements et qu'elle meurt comme envieuse de son bien le plus personnel, de sa richesse formelle, du symbole primaire né avec elle. Il n'y a rien dans le bouddhisme susceptible d'être « chrétien », rien dans le stoïcisme qui apparaisse dans l'Islam de 1000 après J.-C., rien de commun à Confucius et au socialisme moderne. La proposition : si duo faciunt idem, non est idem, qu'on devrait mettre en tête de chaque étude historique, qui est une recherche du devenir vivant irréité-rable, jamais du devenu concevable logiquement par la causalité et le nombre; cette proposition a une valeur toute particulière pour ces expressions ultimes d'un mouvement cultural. Dans toute civilisation a lieu une relève de l'être psychique par le spirituel, mais ce spirituel a dans chaque cas sa structure différente et est soumis au langage formel d'une symbolique différente. L'unicité de l'être, dont l'action inconsciente crée ces formes tardives de la superficie historique est justement ce qui donne à leur parenté selon le degré historique une importance capitale. Ce qu'elles expriment est différent, mais le fait qu'elles l'expriment de cette manière leur donne le caractère de « contemporaines ». Sur la vie pleinement résolue, l'action du renoncement de Bouddha est stoïque, celle du renoncement stoïcien est bouddhique. J'ai déjà signalé plus haut le rapport existant entre la Katharsis du drame attique et l'idée du Nirvana. Bien que le socialisme ait déjà consacré tout un siècle à son développement, il semble que la conception claire, dure, résignée, qui sera la sienne définitive, n'est pas encore atteinte aujourd'hui. Les décades à venir lui donneront peut-être sa forme mûre, comme

i. Et il faudrait dire tout d'abord si on parle du christianisme des Pères de 'Église ou de celui des croisades, car ce sont deux religions tout à fait différentes sous le même manteau dogmatique et cultuel. Le même manque de tact psychologique se rencontre aussi dans la comparaison favorite qu'on fait entre le socialisme d'aujourd'hui et le christianisme primitif.


Chrysippe à la Stoa. Mais stoïque est déjà de nos jours — dans les milieux supérieurs très peu nombreux — la tendance socialiste à la discipline et au renoncement, tendance issue de sa conscience d'une grande mission, qui est l'élément romano-prussien tout à fait impopulaire en lui; et bouddhique sa tendance à dédaigner une satisfaction momentanée, le carpe diem. Épicurien apparaîtra certainement l'idéal populaire auquel il doit son action exclusivement vers le bas et en surface, ce culte de la ήοονί, non de chacun pour eoi, mais de l'individu au nom de l'ensemble.

Toute âme a de la religion. Ce n'est qu'un autre nom de son existence. Chaque forme vivante qui l'exprime : arts, doctrines, usages, mondes formels métaphysiques et mathématiques, chaque motif d'ornement, chaque colonne, chaque vers, chaque idée, est en son fond très profondément religieuse, et il est nécessaire qu'elle le soit. Maintenant, elle ne peut plus l'être. La religion étant l'essence de chaque culture, l'irréligion est celle de toute civilisation. Deux noms, la aussi, pour un seul et même phénomène. Celui oui ne sent pas cela dans l'œuvre de Manet contre Velasquez, de Wagner contre Haydn, de Lysippe contre Phidias, de Théocrite contre Pindare, ignore tout de la fleur de l'art. Religieuse est encore l'architecture rococò, même dans les plus laïques de ses œuvres. Irréligieux les édifices romains, même les temples des dieux; le fragment unique d'architecture purement religieuse de Rome fut le Panthéon, cette mosquée impressionnante par le sentiment divin magique de ses espaces intérieurs. Irréligieuses même — à condition de ne pas confondre avec antireligieux — et dans tous leurs détails, y compris le tracé des rues, le langage et les traits intelligents et froids des visages1, les villes mondiales cosmopolites comparées aux anciennes villes de culture : Alexandrie contre Athènes, Paris contre Brugge, Berlin contre Nuremberg. Et irréligieux, sans âme, sont donc aussi ces courants de morale laïque faisant absolument partie du langage formel des cités cosmopolites. Le socialisme est le sentiment de la vie faustienne devenue irréligieuse; c'est le sens du prétendu « vrai » christianisme prononcé avec tant d'emphase par les socialistes anglais, qui y entendent une sorte de « morale sans dogme ». Irréligieux enfin le stoïcisme et le bouddhisme comparés aux religions d'Orphée et des Vêdas, et c'est une question tout à fait secondaire que de savoir si le Stoïcien à Rome pratique et admet le culte de l'Empereur, si le bouddhiste tardif est sincère dans sa contestation de 1 athéisme, et si le socialiste actuel se dit libre-penseur ou « continue à croire en Dieu ».

Cette extinction de la religiosité intérieure vivante forme et pénètre peu à peu jusqu'au moindre trait de l'existence et elle se manifeste dans l'image historique du monde comme la transition de la culture à la civilisation, comme le climacterium de la culture, selon le nom que je lui ai déjà donné, tournant de son histoire où

i. On notera la ressemblance frappante entre des quantités de têtes romaines avec celles d'hommes d'affaires américains d'aujourd'hui et, quoique la similitude ne soit pas aussi prononcée, avec celles de maints portraits égyptiens du Nouvel f. t. II.
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la fécondité psychique d'une espèce humaine s'éteint pour toujours et où la génération fait place à la construction. Si l'on rend tout son poids originel au mot de stérilité, il désignera le destin complet de l'homme-cerveau des villes cosmopolites, et l'un des traits les plus significatifs de ce tournant symbolique est qu'il exprime non seulement l'extinction du grand art, des grandes formes sociales, des grands systèmes philosophiques, du grand style en général, mais aussi de manière tout à fait physiologique, la non-prolifici té et la mort raciale des couches sociales civilisées, déracinées du pays, phénomène très remarqué et très déploré déjà aux époques impériales de Rome et de la Chine, mais nécessairement impossible à atténuer.

16

Étant données ces formations purement spirituelles d'un nouveau genre, il n'est plus permis de douter sur leur représentant vivant, « l'homme nouveau » espéré et senti de toutes les périodes de décadence. Il est la plèbe informe circulant au lieu du peuple dans toutes les grandes villes, la masse citadine déracinée, qu on appelait à Athènes οί πολλοί et qui supplante sur un paysage de culture l'humanité née avec ce paysage et restée encore paysanne même dans le territoire des villes. Il est l'hôte de l'agora à Alexandrie et à Rome et son « contemporain » d'aujourd'hui, le liseur de journaux; il est F« homme-instruit », qui rend un culte à la médiocrité spirituelle et à l'opinion, considérée par lui comme un lieu de culte, autrefois et aujourd'hui; il est l'habitué, antique et occidental, des théâtres, des lieux de plaisir, des sports, de la littérature du jour. C'est cette masse d'apparition tardive, et non « l'humanité », qui est l'objet de la propagande stoïcienne et socialiste et qu'on pourrait mettre en parallèle avec des phénomènes analogues sous le Nouvel Empire égyptien, l'Inde bouddhiste et la Chine de Con-fucius.

A cette masse correspond une forme d'activité publique caractéristique : la diatribe'·. D'abord considérée comme phénomène hellénistique, elle appartient aux formes d'activité de toutes les civilisations. Dialectique, pratique, plébéienne d'un bout à l'autre, elle substitue à la forme des grands hommes, significative et toute d'action, l'agitation d'hommes bornés et mesquins, mais adroits; elle remplace les idées par les objectifs, les symboles par les programmes. L'élément expansif de toute civilisation, substitution impérialiste de l'espace extérieur à l'espace psychique intérieur, est également le sien : la qualité fait place à la quantité, la profondeur à la largeur. Ne confondons pas cette activité hâtive et superficielle avec la volonté de puissance faustienne. Elle dénote seulement qu'une vie créatrice intérieure touche à sa fin et qu'une existence spirituelle ne subsiste que vers le dehors, dans l'espace des villes,

i. P. \Vendhand : Die Mlenistisch-minische Ktillur, 1912  p. 75 sq.


matériellement. La diatribe est, nécessairement, partie intégrante de la « religion de l'irréligieux », il en fait son propre souci de l'âme. Elle apparaît sous la forme du sermon indou, de la rhétorique' antique, du journalisme occidental. Elle vise la majorité, non l'élite. Elle estime sa force selon le nombre de ses succès. A la pensée des hommes d'autrefois, elle substitue la prostitution intellectuelle, étalée dans les discours et les écrits qui remplissent et dominent toutes les salles publiques et les places des villes mondiales. Rhétorique toute la philosophie hellénistique, journaliste le système étnico-social de Spencer, comme le roman de Zola et le drame d'Ibsen. Ne confondons point cette prostitution spirituelle avec le phénomène originel du Christianisme. La mission chrétienne dans son fond essentiel a presque toujours été mal comprise. Mais le christianisme primitif, cette religion magique du Maître dont l'âme était incapable de cette activité brutale sans profondeur ni tact, n'a dû son incorporation dans la société bruyante, citadine, démagogique de l'Imperium romanum, qu'à la pratique hellénistique de Paul — on sait avec quelle violence l'Église primitive s'y était opposée. Si restreinte qu'ait été l'éducation hellénistique de Paul, c'est elle qui a fait de lui au dehors un membre de la civilisation antique. Jésus avait attiré à lui des pêcheurs et des paysans ;Paul s'arrêtait à l'agora des grandes villes, par conséquent à la grande forme de la propagande cosmopolite. Le mot païen (paganus) trahit encore ceux sur qui cette propagande avait produit ses derniers résultats. Quelle différence entre Paul et Boniface ! La passion faustienne de ce dernier dans la solitude des forêts et des plaines a une signification rigoureusement opposée à celle de Paul, et il en est de même des doux laboureurs cisterciens et des chevaliers teutoniques de l'Est slave. Jeunesse, floraison et nostalgie nouvelles au sein d'un paysage rural. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'apparaît, sur ce sol vieilli depuis, la diatribe avec tous ses caractères : avec la grande ville pour base et pour public la masse. Le véritable régime rural ne tombe pas plus dans la spéculation socialiste que dans celle de Bouddha ou de la Stoa. Dans les villes actuelles de l'Occident européen, le type paulinien a trouvé pour la première fois son semblable, soit qu'il s'agisse de mouvements chrétiens ou anticléricaux, d'intérêts sociaux ou théosophiques, de la libre-pensée ou des fondements de l'industrie d'art religieux.

Rien n'est plus significatif, pour ce tournant décisif vers la vie extérieure seule subsistante et vers le fait biologique voyant le destin sous la forme quasi exclusive de la relation de causalité, que le pathos éthique qui sert à traiter désormais des philosophies de la digestion, de la nutrition, de l'hygiène. L'alcoolisme et le végétarisme sont traités avec une gravité religieuse comme s'ils étaient, apparemment, les problèmes capitaux auxquels Γ« homme nouveau » soit capable de s'élever. Ce qui répond bien, par conséquent, à la perspective de la grenouille chez ces générations. Les religions, telles qu'on les trouve au seuil des grandes cultures : orphisme, védisme, christianisme magique de Jésus et faustien des chevaliers germaniques, eussent trouvé indigne d'elles de
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descendre, même pour un temps, à des questions de cette sorte. Maintenant on y monte. Le bouddhisme est inconcevable sans une diète physiologique à côté de sa diète spirituelle. Dans les milieux sophistes, chez Antisthènes, les Stoïciens et les Sceptiques, on attache à cette même question une importance de plus en plus grande. Aristote avait déjà écrit sur l'alcoolisme, et toute une suite de philosophes a disserté sur le végétarisme; la seule différence entre les méthodes apollinienne et faustienne, c'est que la théorie des Cyniques ne s'intéresse qu'à leur propre digestion et celle de Bernard Shaw à la digestion de « l'humanité ». On sait combien Nietzsche se complaît à ces sortes de choses dans son Ecce homo.

Jetons encore un coup d'oeil d'ensemble sur le socialisme en tant qu'exemple faustien d'une éthique civilisée, indépendamment du mouvement économique de ce nom. Ce qu'en disent les amis et les détracteurs, afin de le concevoir comme la forme de l'avenir ou comme un signe de décadence, est également exact. Nous sommes tous socialistes, que nous le sachions et le voulions ou non. Même la résistance au socialisme porte la forme socialiste.

Avec fa même nécessité intérieure, tous les hommes antiques de la période tardive furent stoïciens sans le savoir. Tout le peuple romain, comme corps, a une âme stoïque. Le Romain authentique, celui-là précisément qui aurait élevé la protestation la plus résolue, est stoïque à un degré bien plus rigoureux que jamais Grec n'eût pu l'être. La langue latine du dernier siècle préchrétien est demeurée l'œuvre la plus vigoureuse du stoïcisme.

Le socialisme éthique est le maximum, accessible en général, d'un sentiment de la vie vue sous l'aspect de la finalité1. Car la direction de l'existence en mouvement, qu'on peut sentir dans les concepts de temps et de destin, se mue, dès qu'elle est figée, consciente, connue, en mécanisme spirituel des moyens et des fins. La direction c'est le vivant, et ses fins la mort. Est faustienne en général la progression passionnée, est socialiste en particulier le reste mécanique de cette progression, le « progrès ». L'une et l'autre sont entre eux comme le corps au squelette. C'est ce qui distingue en même temps le socialisme du bouddhisme et du stoïcisme, dont les idéals du Nirvana et de l'ataraxie ont un rythme également mécanique, mais ignorent la passion dynamique de l'étendue, la volonté de l'infini, le pathos de la troisième dimension.

Le socialisme éthique n'est — en dépit de ses illusions de premier plan — pas un système de la compassion, de l'humanité, de la paix et de la sollicitude, mais de la volonté de puissance. Tout le reste est illusion. Le but poursuivi est absolument impérialiste : salut, au sens cxpansif, non des malades, mais des vigoureux, auxquels on veut donner la liberté d'agir, et d'ailleurs par force,

i. Pour les développements qui suivent, voir mon « Preusseutum und Sozialismus », p. 22 sq.


sans être gênés par les entraves de la fortune, de la naissance, et de la tradition. La morale sentimentale, celle qui vise au « bonheur » et à l'utilité, n'est jamais chez nous le dernier instinct, quoi qu'en disent les représentants de ces instincts. A la tête du modernisme moral, on sera toujours obligé d'en revenir à Kant, en ce cas élève de Rousseau, et dont l'éthique rejette le motif de la compassion en lui substituant la formule : « Agis de telle sorte que... » Toute éthique de ce style voudra être une expression de îa volonté de l'infini et cette volonté nécessite une domination du moment, du présent, des plans antérieurs de la vie. A la formule socratique : « Savoir est vertu », Bacon a déjà substitué l'aphorisme : « Savoir est puissance. » Le stoïcien prend le monde comme il est. Le socialiste veut en modifier la forme et le contenu en leur donnant l'organisation, l'empreinte et le contenu de son esprit. Le stoïcien s'adapte, le socialiste commande. Le monde entier doit représenter la forme de sa sensibilité — ainsi peut-on paraphraser en morale l'idée de la « Critique de la raison pure ». C'est le sens suprême de l'impératif catégorique qu'il applique à la vie politique, sociale, économique : Agis comme si la maxime de ton action devait par ta volonté être érigée en loi générale. Et cette' tendance tyrannique n'est pas étrangère même aux phénomènes les plus superficiels du temps.

Ce n'est pas l'attitude et le geste, c'est l'activité qu'il s'agit de former. Comme en Chine et en Egypte, on ne considère la vie que dans la mesure où elle est action. Et ce n'est qu'ainsi, par la mécanisation de l'image organique de l'action, que naît le travail au sens moderne de ce mot, en tant que forme civilisée d'activité faustienne. Cette morale, besoin impérieux de donner à la vie la forme la plus active imaginable, est plus forte que la raison, dont les programmes moraux, quelles que soient leur consécration, la foi ardente qu'on a en eux, la passion avec laquelle on les défend, n'ont d'effet que dans la mesure où ils se situent dans la direction de ce besoin ou y sont mal compris. Pour le reste, ils demeurent des mots. Il faut bien distinguer dans toute modernité, d'une part, le côté populaire, la douce inaction, le souci de sa santé, le bonheur, l'insouciance, la paix générale, en un mot le prétendu christianisme; d'autre part, l'éthos supérieur qui n'évalue que l'action, qui n'est — comme tout faustien — ni compréhensible à la masse ni désiré par elle, la grandiose idéalisation du but et donc du travail. Veut-on mettre en parallèle avec le « panem et circences » romain, symbole suprême de la vie épicuréo-stoïcienne et, au fond, également indoue, le symbole correspondant du Nord et, de nouveau, aussi de la Chine et de l'Egypte, il faudra prendre le droit au travail, qui forme la base du socialisme d'État chez Fichte, socialisme de sentiment absolument prussien, aujourd'hui devenu européen, et qui aux derniers stades les plus terribles de cette évolution culminera dans le devoir du travail. Enfin l'élément napoléonien de ce droit, l'aère perennius, la volonté de durée. L'homme apellinien jetait un regard en arrière sur un âge d'or; cela le dispensait de réfléchir à l'avenir. Le socialiste — le Faust mourant de la 2e partie de la tragédie de Goethe — est l'homme du souci historique, de l'avenir éprouvé par lui comme un
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devoir et un but, en face duquel le bonheur du moment lui devient méprisable. L'esprit antique bornait sa science des oracles et du vol des oiseaux à un savoir sur l'avenir, l'Occidental veut créer cet avenir. L'idéal germanique est le troisième royaume, cette aube éternelle, à laquelle tous les grands hommes, depuis Joachim de Flore jusqu'à Nietzsche et à Ibsen — flèches de la nostalgie tirant sur l'autre rive, comme disait Zarathoustra — attachèrent leur vie. La vie d'Alexandre fut une admirable ivresse, un rêve où l'époque d'Homère fut évoquée pour la seconde fois; la vie de Napoléon est un gigantesque travail accompli non pour lui, ni pour la France, mais pour l'avenir en général.

A cet endroit, je ferai un pas en arrière pour rappeler la diversité

venelle : l'homme antique ne voyait que soi, ses destinées en tant que proximité statique, et il ne se demandait point d'où il venait ni où il allait. Pour lui, histoire universelle est une notion impossible. Conception statique de l'histoire. L'homme magique voit l'histoire comme le grand drame cosmique se déroulant entre la création et la destruction, comme la lutte entre l'âme et l'esprit, le bien et le mal, Dieu et le diable, comme un événement strictement défini ayant pour apogée une péripétie unique : l'apparition du Sauveur. L'homme faustien voit dans l'histoire un développement tendu vers un but. La série : antiquité, moyen âge, temps modernes, est une image dynamique. Il ne peut se représenter l'histoire autrement, et, si cette représentation n'est pas l'histoire universelle en soi et en général, mais simplement l'image d'une histoire générale de style faustien, qui commence et cesse d'exister et d'être vraie avec l'existence éveillée de la culture d'Europe occidentale, le socialisme au sens suprême est le couronnement logique et pratique de cette représentation. En lui, l'image reçoit le contour final préparé depuis le gothique.

Et c'est ici que le socialisme — à l'opposé du stoïcisme et du bouddhisme — devient tragique. Il y a une signification très profonde dans le fait que Nietzsche reste parfaitement clair et sûr, tant qu'il s'agit de savoir ce qui doit être détruit, trans value; mais qu'il se perd en de nuageuses généralités, dès que se pose le pourquoi, la question du but. Sa critique de la décadence est irréfutable, sa doctrine du surhomme est un château de canes. Et c'est égale-
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Julien l'Apostat et l'architecte Solness — chez Hebbel, chez Wagner, chez tous. Et il y a en cela une profonde nécessité, car il n'y a pour l'homme faustien, depuis Rousseau, plus rien à espérer en ce qui concerne le grand style de la vie. Il y a ici quelque chose d'achevé. L'âme du Nord a épuisé ses possibilités dernières et il ne restait plus encore que le bouleversement dynamique, tel qu'il s'exprime dans des visions futures de l'histoire universelle ayant le millénaire pour unité de temps : pur instinct, passion qui aspire à la création, forme sans contenu. Cette âme fut volonté et rien d'autre, elle avait besoin d'un but pour sa nostalgie colombienne; il fallait à son activité un sens et un but au moins illusoires, et l'observateur moins super-
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iiciel trouve un trait de Hjalmar Ekdal dans toute modernité, même dans ses phénomènes suprêmes. Ibsen l'a nommée mensonge de la vie. Or, il y en a un peu dans toute la spiritualité de la civilisation européenne d'Occident, dans la mesure où celle-ci vise un avenir religieux, esthétique, philosophique, un but sociale-éthique, un troisième royaume, tandis qu'en son tréfonds un sentiment qui gronde ne peut s'empêcher d'affirmer que cette ardeur effrénée est l'illusion désespérée d'une âme, qui n'a ni le droit ni le pouvoir de se reposer. De cette situation tragique — motif du Hamlet renversé — naquit chez Nietzsche la violente conception du retour éternel à laquelle il n'a jamais cru en conscience, mais qu'il conserva tout de même afin de sauver en soi le sentiment d'une mission C'est
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quelque chose par opposition à Pergame qui fut quelque chose. Et il y a un trait de ce mensonge dans tout le socialisme politique, économique, éthique, qui garde violemment le silence sur l'austérité destructrice de ses ultimes théories afin de sauver l'illusion de la nécessité historique de son existence.

Il reste à dire un mot sur la morphologie de l'histoire de la philosophie.

Il n'y a pas de philosophie en général : chaque culture a la sienne propre, qui est une partie de son expression totale symbolique et qui forme, par ses positions de problèmes et ses méthodes de pensée, une ornementique spirituelle étroitement apparentée à celle de l'architecture et des arts pastiques. A regarder les choses de haut et de loin, il est tout à fait secondaire de savoir à quelles « vérités » linguistiquement formulées ont abouti ces penseurs au sein de leurs écoles en général — car école, convention et richesse formelle sont ici, comme dans tous les grands arts, les éléments fondamentaux. Infiniment plus importantes que les réponses sont les questions posées, et d ailleurs quant à leur choix et à leur forme intérieure, car la manière particulière dont un macrocosme est perçu par l'œil intelligent d'un homme de culture déterminée préforme la nécessité complète et la manière d'interroger.
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indoue et chinoise leur manière propre de poser des questions d'importance, et celles-ci sont d'ailleurs toutes posées au début. Il n'y a pas un problème moderne que le gothique n'ait déjà vu et mis en /orme. Il n'y en a pas un hellénistique qui ne doive avoir émergé pour la première fois des vieilles doctrines des temples orphiques.

Peu importe si cette habitude de la pensée spéculative s'exprime dans une tradition orale ou dans des livres; si ces livres sont des créations d'un moi personnel, comme dans notre littérature, ou une masse de textes anonymes constamment incertains, comme dans la littérature indouet si on est en présence d'une série de systèmes
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conceptuels, ou si les connaissances dernières restent enveloppées dans l'expression d'un art ou d'une religion, comme en Egypte. Mais la marche de ces courants vivants des modes de la pensée est partout la même. Au début de chaque période primitive, la philosophie est sœur de la grande architecture et de la religion, et elle est l'écho spirituel d'une vigoureuse expérience métaphysique qui la destine à confirmer par la critique la sainte causalité de l'image cosmique aperçue par la foi. Non seulement les distinctions fondamentales des sciences naturelles, mais déjà celles de la philosophie sont dépendantes et abstraites des éléments de la religion correspondante. En cette période, les philosophes sont des prêtres non seulement par esprit, mais par état. C'est le cas pour la scolastique et la mystique des siècles gothiques et védiques aussi bien que pour celles des siècles homériques1 et magiques. Ce n'est Qu'au commencement de la période tardive que la philosophie devient citadine et laïque. Elle se libère de la tutelle de la religion et ose faire de celle-ci même l'objet de ses méthodes de connaissance critique. Car le grand thème de la philosophie brahmanique, ionique et baroque, c'est le problème de la connaissance. L'esprit citadin se tourne vers sa propre image pour constater qu'il n'y a pas, pour savoir, de plus haute instance que lui. C'est pourquoi la pensée rentre désormais dans le voisinage de la mathématique supérieure, et, au lieu de prêtres, on trouve des gens du monde, des hommes d'État, des marchands, des inventeurs, éprouvés dans les hautes situations et les grandes tâches, et dont la « pensée sur la

Sensée » se fonde sur une profonde expérience de la vie. Ils forment t série des grandes personnalités allant de Thaïes à Protagoras, de Bacon à Hume, celle des penseurs préconfuciens et prébouddhistes dont nous ne connaissons guère plus que leur existence effective.

A leur suite arrivent Kant et Aristote a, après lesquels commence la philosophie de la civilisation. Il y a dans chaque grande culture une pensée ascendante qui pose les questions premières au début et, avec une puissance croissante d'expression spirituelle, les épuise par des réponses toujours nouvelles — qui ont, comme on l'a dit, une signification ornemaniste — et, d'autre part, une pensée descendante pour laquelle les problèmes de la connaissance sont en quelque manière achevés, dépassés» devenus sans signification. Il y a une période métaphysique, de conception d'abord religieuse, puis rationaliste, ou la pensée et la vie impliquent encore un chaos et tirent de cette surabondance l'activité qui modèle le monde; et une période éthique dans laquelle la vie cosmopolitisme s'apparaît à elle-même problématique et se voit contrainte d'appliquer ce qui lui reste d'énergie plastique philosophique à la conservation de son

1. Peut-être te style étrange d'Heraclite, originaire d'une famille sacerdotale du temple d'Épheee, est-il un échantillon de Ια forme dans laquelle nous est parvenue la vieille sagesse orphique par la tradition orate.

2. Ceci est te côte tcolasfiqve de la période tardive; le côté mystique, dont Pytha-gore et Leibniz n'étaient pat éloignés, atteint son sommet dans Platon et Gorthe, et il s'est transmis de Gœthe aux Romantiques, Hegel et Nietzsche, tandis que la scolastique, qui avait achevé sa tache, tomba par delà Kant — et Aristote — au rang d'une philosophie de la chaire avec apparat scientifique et spécialiste.


propre être. Dans la première de ces périodes, la vie se révèle; la seconde a la vie pour objet. L'une est « théorique », contemplative au sens noble; l'autre est forcément pratique. Dans ses traits les plus profonds, le système kantien était encore contemplé et ce n'est qu'ensuite qu'il fut logiquement et systématiquement formulé et arrangé.

A preuve le rapport de Kant avec la mathématique. Ceux qui n'ont pas pénétré dans le monde formel des nombres et ne les ont pas sentis comme symboles en eux-mêmes ne sont pas de vrais métaphysiciens. Ce sont, en effet, les grands penseurs du baroque qui ont créé l'analyse, et le phénomène correspondant se trouve chez les présocratiques et chez Platon. Descartes et Leibniz sont, à côté de Newton et de Gauss, Pythagore et Platon, à côté d'Archytas et d'Archimède, les sommets du développement mathématique. Mais déjà Kant était insignifiant comme mathématicien. Il est aussi peu familier avec les derniers raffinements du calcul infinitésimal d'alors qu'il ne s'est approprié l'axiomatique de Leibniz. Il ressemble en cela à son « contemporain » Aristote, et aucun philosophe désormais ne comptera en mathématique. Fichte, Hegel, Sche'ling et les romantiques sont totalement amathéma-ticiens, tout comme Zenon et Êpicure. Schopenhauer est, en ce domaine, d'une faiblesse qui frise la bêtise, pour ne rien dire de Nietzsche. Avec la perte du monde formel des nombres se perdit aussi une grande convention. Depuis lors, on ne manque pas seulement d'une tectonique des systèmes, mais encore de. ce qu on peut appeler le grand style de la pensée.

F,

L'éthique a dépassé son rang de partie d'une théorie abstraite. A partir de ce moment, elle est la philosophie qui s'intègre les autres domaines; la vie pratique passe au centre de la spéculation. La passion de la pensée pure sombre. Maîtresse hier, la métaphysique devient serve aujourd'hui. Elle n'a plus qu'à fournir encore la base qui étaiera l'opinion pratique. Et cette base devient chaque jour plus superflue. On néglige, on raille le métaphysique, le non-pratique, les « cailloux à la place du pain ». Schopenhauer n'a écrit ses trois premiers livres que pour le quatrième. Kant croyait seulement être ce qu'il disait. Pour lui, en effet, c'est encore la raison pure, non la raison pratique, qui est le centre de la création. Exactement de même se divise la philosophie antique en pré- et en postaristotélicienne : là un cosmos grandement conçu, à peine enrichi par une éthique formelle, ici l'éthique même comme programme, comme nécessité, à base d'une métaphysique conçue subsidiaire-ment et en passant. Et on sent que l'inconscience logique avec laquelle Nietzsche, par exemple, ébauche rapidement de telles théories, est tout à fait incapable de déprécier la valeur de sa philosophie pure.

On sait que Schopenhauerl n'a pas été amené au pessimisme par sa métaphysique, mais que le pessimisme qui l'envahit à 17 ans l'a conduit au développement de son système. Shaw, son témoin

i. Neue Paralipomena, § 656.
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remare)uablc, fait observer, dans son bréviaire d'Ibsen, qu'on peut très bien chez Schopenhauer — ce sont ses propres expressions — admettre le philosophe en rejetant le métaphysicien. Il sépare ainsi très exactement ce qui faisait de Schopenhauer le premier penseur des temps présents et ce qui, pour une tradition alors vieillie, appartenait encore à une philosophie complète. Nul ne pourrait entreprendre cette séparation chez Kant. Elle ne réussirait pas non plus. Mais chez Nietzsche il n'est pas difficile de constater que sa « philosophie » était une très ancienne expérience, absolument intérieure, tandis qu'il pourvoyait rapidement et souvent de manière assez défectueuse, au moyen de quelques livres, à son besoin de métaphysique et qu'il a même été incapable de représenter sa doctrine éthique exactement. C'est exactement la même superposition d'une couche d'idées vivantes, opportunes, éthiques, à une autre d'idées métaphysiques, indispensables, nécessitées par l'habitude, que l'on retrouvera chez Épicure et les stoïciens. Ce phénomène n'autorise aucun doute sur la nature des philosophies civilisées.

La métaphysique stricte a épuisé ses possibilités. La ville cosmopolitique a définitivement vaincu la campagne et son esprit se constitue aujourd'hui une théorie propre, nécessairement dirigée vers le dehors, mécaniste, sans âme. Ce n'est pas tout à fait à tort qu'on parle désormais de cerveau à la place de l'âme. Et comme dans le « cerveau » européen d'Occident la volonté de puissance, direction tyrannique vers l'avenir et l'organisation de l'ensemble, cherche une expression pratique, c'est l'éthique qui prend, à mesure qu'elle perd de vue son passé métaphysique, un caractère d'éthique sociale et d'économie politique. La philosophie moderne issue de Hegel et de Schopenhauer est, dans la mesure où elle représente l'esprit du temps — ce qui n'est pas le cas de Lotze et de Herbart, par exemple — une critique de la société.

L'attention consacrée par le stoïcien à son propre corps, le penseur d'Occident la consacre au corps social. Ce n'est pas par hasard que l'école de Hegel a fait naître le socialisme de Marx et d'Engels, l anarchisme de Stirner et le problème du drame social chez Hebbel. Le socialisme est l'économie politique qui tourne à la morale, et à la morale imperative.' Tant qu'existait une métaphysique de grand style, jusqu'à Kant, l'économie politique était une science. Dès que la « philosophie » s'identifia à l'éthique pratique, elle prit la place des mathématiques comme base de la pensée cosmique. Là est la signification de Cousin, Bentham, Comte, Mili et Spencer.

Le philosophe n'est pas plus libre de choisir ses thèmes, que la philosophie d'avoir partout et toujours les mêmes thèmes. Il n'y a pas de problèmes éternels, il n'y a que des problèmes posés et sentis en partant d'une existence déterminée. « Tout ce qui est passager n'est que parabole » vaut pour chaque philosophie authentique en tant qu'expression spirituelle de cette existence, réalisation des possibilités psychiques dans un monde formel de concepts, de jugements, de constructions de la pensée, résumés dans le phénomène vivant de leur auteur. Chacune de ces réalisations est du


premier au dernier mot, du thème le plus abstrait au trait de caractère le plus personnel, un devenu qui a passé par reflet de l'âme dans le monde, du royaume de la liberté dans celui de la nécessité, de Fimmédiatement vivant au spatialement logique, et qui est donc passager, d'un temps déterminé, d'une durée déterminée. Aussi y a-t-il dans le choix d'un thème une rigoureuse nécessité. Chaque époque a le sien, qui a un sens pour elle et pour aucune autre. Ne pas s'y tromper est la marque d'un philosophe-né. Le reste de la production philosophique est sans importance, simple spécialité et fastidieuse accumulation de subtilités systématiques et conceptuelles.

Et c'est pourquoi la philosophie caractéristique du xixe siècle n'est qu'une éthique, n'est qu'une critique de la société au sens productif, et rien en dehors. C'est pourquoi, abstraction faite des praticiens, les dramaturges — cela cadre avec l'activité faustienne — sont ses plus grands représentants, près desquels aucun des philosophes de la chaire avec leur logique, leur psychologie ou leur systématique, ne vient en considération. Et si personne ne sait aujourd'hui ce qu'est et ce que pourrait être une histoire de la philosophie, c’est uniquement parce que ce sont ses philosophes insignifiants, ces savants tout nus, qui ont toujours écrit aussi l’histoire de la philosophie — et Dieu sait quelle histoire! Une collection de dates et de « résultats »!

Et c'est pour cette raison que la profonde unité organique dans la pensée de cette époque n'a jamais encore été perçue. On en peut réduire la quintessence philosophique à une formule, en se demandant dans quelle mesure Shaw est le disciple et le couronnement de Nietzsche. Je n'entends nullement ironiser sur cette relation. Shaw est l'unique penseur de rang qui ait progressé avec conséquence dans la direction du Nietzsche authentique, notamment comme critique productif de la morale occidentale, de même que, d'autre part, comme poète, il a tiré les dernières conséquences d'Ibsen et renoncé au reste de forme artistique, dans ses pièces de théâtre, en faveur des discussions pratiques.

Nietzsche a été en tout et pour tout, dans la mesure où son romantisme attardé n'a pas été déterminant pour le style, le ton et la tenue de sa philosophie, un élève des décades matérialistes. Ce qui l'attirait passionnément vers Schopenhauer, sans que lui ni personne d'autre en aient eu conscience, c'est cet élément de sa doctrine par lequel il a détruit la métaphysique de grand style et involontairement parodié son maître, Kant : tourner à l'évident et au mécanique tous les concepts profonds du baroque. Kant parle du monde phénoménal en termes insuffisants qui cachent une intuition grandiose, difficilement accessible; Schopenhauer appelle cela le monde comme phénomène du cerveau. En lui s'accomplit le passage de la philosophie tragique au plébéianisme philosophique. Il suffira d'une citation. Dans le « Monde comme volonté et représentation », ch. h, 19, on lit : « La volonté comme chose en soi constitue la nature intérieure; vraie et indestructible de l'homme : en elle-même, elle est pourtant inconsciente. Car la conscience est condi-
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tionnée par l'intellect et celui-ci est un simple accident de notre nature, car il est une fonction du cerveau qui est, avec les nerfs et la moelle épinière qui s’y rattachent, un simple fruit, un produit, voire un parasite du reste de l’organisme, dans la mesure où il n'intervient pas directement dans le mécanisme intérieur de celui-ci, mais contribue simplement à servir le but de l'instinct de conservation en réglant les rapports de celui-ci avec le monde extérieur. » C'est exactement l'opinion fondamentale du matérialisme le plus superficiel. Ce n'est pas en vain que Schopenhauer, comme jadis Rousseau, a embrassé la doctrine des sensualistes anglais. Il a appris d'eux à se méprendre sur Kant conformément à l'esprit du modernisme grand-citadin du vouloir-vivre1, comme arme dans la lutte pour l'existence, à laquelle Shaw a donne une forme dramatique grotesque 2, c'est cette conception du monde qui, à la parution du livre fondamental de Darwin (1859) fit de Schopenhauer d'un seul coup le philosophe à la mode. Il fut le seul contre Schelling, Hegel et Fichte, qui put faire entrer sans peine ses formules métaphysiques dans la tête des simples d'esprit. Sa clarté dont il était fier risque à tout instant le danger de se révéler comme une trivialité. On pouvait ici, sans renoncer aux formules qui répandaient autour d'elles une atmosphère de profondeur et d'exclusivité, s'approprier toute la conception du monde civilisé. Son système est un darwinisme avant la lettre, auquel la langue de Kant et les concepts des Indous ne servaient que de manteau. Dans son livre de 1835, " §ur la volonté dans la nature », nous trouvons déjà les notions de la lutte naturelle pour l'affirmation de soi-même, de l'intellect humain considéré comme arme agissante dans cette lutte, enfin de l'amour sexuel en tant que sélection3 inconsciente par intérêt biologique. C'est l'opinion que Darwin a introduite dans l'image du monde animal avec un succès irrésistible, en suivant le détour de Malthus. L'origine économique du darwinisme est démontrée par le fait que ce système partant de la ressemblance à l'homme des animaux supérieurs ne convient déjà plus au monde végétal et qu'il dégénère en sottises quand on veut l'appliquer sérieusement avec ses tendances volontaristes (sélection, mimicry), également aux formes primitives organiques. La preuve consiste pour le darwiniste à classer une collection de faits choisis et à les expliquer métaphoriquement de manière à les faire correspondre avec son sentiment historico-dynamique fondamental, dit « évolution ». Le « darwinisme », c'est-à-dire cette somme d'opinions très divergentes et contradictoires entre elles, dont l'élément commun est simplement l'application du principe de causalité au vivant, par conséquent, une méthode et non un résultat, était déjà connu dans tous ses détails au xviiie siècle. Dès 1754, la théorie du singe est défendue par

1. On trouve même, chez lui (vol. II, chap. 30). cette conception moderne, selon laquelle les actes inconscients et instinctifs de la vie produisent la perfection, tandis que l'intelligence n'aboutit qu'à des créations manquées.

2. Dans « Homme et Surhomme ».

3. Dans le chapitre sur > La métaphysique de l'amour sexuel > (II, 44), on trouve dans toute son étendue l'idée anticipée de la sélection comme moyen de la conservation des genres.


Rousseau. Le seul apport de Darwin est le système manchestérien, dont la popularité s'explique par son contenu politique latent.

C'est ici que se révèle l'unité spirituelle du siècle. De Schopenhauer à Shaw, tous ont formulé, sans s'en douter, le même principe. Tous sont guidés par l'idée de l'évolution, même ceux qui, comme Hebbel, ne savaient rien de Darwin, et d'ailleurs non sous sa forme profonde gœthéenne, mais sous sa forme plate civilisée, soit qu'elle revête une empreinte économique ou biologique. Même dans cette idée d'évolution, qui est faustienne d'un bout à l'autre; qui révèle, en opposition la plus rigoureuse avec l'entelechie atemporelle d'Aristote, un élan passionné vers l'avenir infini, une volonté, un but ; qui représente a priori la forme de notre intuition de la nature et n'a nullement besoin d'être découverte d'abord comme principe, parce qu'elle est immanente à l'esprit faustien — et à lui seul : même dans cette idée s'accomplit le passage de la culture à la civilisation. Chez Goethe elle est sublime, chez Darwin plate; chez Goethe organique, chez Darwin mécanique; chez l'un expérience vivante et symbole, chez l'autre connaissance et loi. Là elle s'appelle perfectionnement intérieur, ici « progrès ». La lutte pouf l'existence, de Darwin, transportée par lui dans la nature et non empruntée à elle, n'est que la conception plébéienne de ce sentiment primaire

l

Iui agite l'une contre l'autre les grandes réalités dans les tragédies e Shakespeare. Le destin tragique, contemplé là intérieurement, senti et réalisé en formes concrètes, est conçu ici comme un nexus causal et réduit en système superficiel d'opportunités. Et c'est ce système, non ce sentiment primaire, qui est au fond des discours de Zarathoustra, de la tragédie des fantômes et de la problématique de l'anneau des Nibelungen. Sauf que Schopenhauer, à qui Wagner s'est arrêté, fut le premier de la série qui perçut avec épouvante sa propre connaissance — ce fut la source de son pessimisme, qui trouva une expression suprême dans la musique de Tristan — tandis que la postérité, Nietzsche en tête, s'exalta à son contact, parfois non sans violence.

Dans la rupture de Nietzsche avec Wagner, ce dernier événement de l'esprit allemand, non dépourvu de grandeur, il y a un changement dissimulé du maître : le pas, fait inconsciemment par lui, de Schopenhauer vers Darwin, de la formule métaphysique à la formule physiologique du même sentiment cosmique, de la négation à l'affirmation du point de vue admis par eux deux, savoir : du vouloir-vivre qui est identique à la lutte pour l'existence. Dans « Schopenhauer éducateur », évolution signifie encore maturation intérieure; le Surhomme, au contraire, est le produit d'une « évolution » mécanique. Ainsi, le Zarathoustra est défini éthiquement par une protestation inconsciente contre le Parafai, esthétiquement par celui-ci tout entier, il est le fils de la jalousie d'un prophète pour son concurrent.

Mais Nietzsche était aussi socialiste sans le savoir. Ce ne sont pas ses formules, mais ses instincts, qui avaient une direction socialiste, pratique, visant au « salut de 1 humanité », salut physiologique auquel Goethe et Kant n'avaient jamais pensé. Matèria-
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lisme, socialisme, darwinisme ne sont séparables qu'artificiellement et à la surface. Ainsi Shaw a trouvé moyen de ne donner qu'une tournure modeste et même logique aux tendances de la morale des maîtres et de la discipline du surhomme, afin d'obtenir dans son je g£tc de Γ« Homme et Surhomme », une des œuvres les plus importantes et les plus caractéristiques de la fin du siècle, la maxime proprement dite de son socialisme. Shaw n'a fait là qu'exprimer, mais sans ambages, clairement, avec la pleine conscience d'une trivialité, ce qui aurait dû être dit à l'origine, avec tout le théâtral wagnérien et tout le vague romantique, dans les parties inachevées du Zarathoustra. Il faut seulement savoir découvrir chez Nietzsche les conditions et les conséquences nécessaires et pratiques de ses idées résultant de la structure de la vie publique contemporaine. Il se sert de tournures vagues, comme « valeurs nouvelles », « surhomme », « sens de la terre », qu'il se garde et craint de préciser davantage. Shaw donne ces précisions. Nietzsche remarque que l'idée darwinista du surhomme évoque la notion de discipline, mais il s'en tient à ce mot retentissant. Shaw va plus loin et se demande — car il est inutile d'en parler si on ne veut rien faire — comment on y arrivera, ce qui le conduit à exiger la transformation de l'humanité en haras. Mais c'est la simple conséquence du Zarathoustra et que celui-ci n'avait pu tirer par manque de courage, fût-ce le courage de la platitude. Quand on parle de discipline organisée, notion entièrement matérialiste et utilitaire, on a le devoir de donner une réponse à ces questions : quels seront le sujet, l'objet, le lieu, le mode de cette discipline ? Mais le dégoût romantique de Nietzsche à tirer des conséquences sociales très prosaïques, sa peur d'exposer, à une épreuve de la force, des idées poétiques en les mettant en parallèle avec des faits brutaux, l'empêchèrent d'avouer que sa doctrine tout entière, de même qu'elle est née du darwinisme, suppose aussi le socialisme, et même la contrainte socialiste comme moyen; que toute éducation systématique d'une classe d'hommes supérieurs est nécessairement précédée d'un ordre social strictement socialiste et que cette idée « dionysienne », puisqu'il s'agit d'une action commune et non d'une chose privée de philosophe vivant à l'écart, est démocratique quelle que soit la tournure qu'on lui donne. Par là, la dynamique éthique du « tu dois » atteint son apogée : pour imposer au monde la forme de sa volonté, le faustien sa sacrifie.

L'éducation du surhomme résulte du concept de la sélection. Nietzsche fut, depuis qu'il a écrit des aphorismes, un disciple inconscient de Darwin, mais Darwin lui-même avait transformé l'idée d'évolution du xvni« siècle en lui imprimant les tendances économiques empruntées à son maître Malthus et projetées dans l'empire des animaux supérieurs. Malthus avait étudié l'industrie des usines de Lancaster et l'on retrouve le sytéme «entier, appliqué aux hommes au lieu d'animaux, dans l'histoire de la civilisation anglaise par Buckle (1857).

Et c'est ainsi que la « morale des seigneurs » de ce dernier romantique, en suivant une voie remarquable, mais caractéristique de


l'esprit du tempe, a pour origine la source de tout le modernisme intellectuel, l'atmosphère des usines anglaises. Le machiavéliame considéré par Nietzsche comme un phénomène Renaissance, et dont on ne devrait pas oublier 1· parenté avec le concept darwinien du mimicry, était positivement celui que Marx — autre disciple célèbre de Malthus — avait étudié dans son « Capital », et l'ancêtre de ce livre cadastral paraissant depuis 1867 sur le socialisme politique (et non éthique), le volume intitulé « Pour la critique de l’économie politique », parut simultanément avec le livre princpal de Darwin. C’est la généalogie de la morale des maîtres. Traduite en réalités politiques et économiques, la « volonté de puissance » trouve son expression la plus vigoureuse dans le « major Barbara » de Shaw. Assurément Nietzsche, en tant que personnalité, est au sommet de cette série de moralistes, mais Shaw, politicien de parti, l'atteint ici comme penseur. La volonté de puissance est représentée aujourd'hui par les deux pôles de la vie publique, la classe ouvrière et les grands hommes d'argent et de cerveau, beaucoup plus résolument qu'elle ne l'a jamais été par un Borgia. Le milliardaire Urtdershaft dans cette comédie, la meilleure de Shaw, est un surhomme. Ajoutons seulement que Nietzsche romantique n'eût pas reconnu son idéal. Il a toujours parlé d'une transvaluation de toutes les valeurs, d'une philosophie de l'avenir, par conséquent bien de l'avenir européen occidental et non chinois ou africain; mais quand ses idées, qui s'estompaient toujours dans un lointain dionysien, venaient à se cristalliser réellement un jour en formes concrètes, la volonté de puissance lui apparaissait sous l'image d'un poignard et d'un poison et non des grèves et de l'énergie de 1 argent. Tout de même, il a raconté que 1 idée lui en était venue pour la première fois pendant la guerre de 1870 en voyant les régiments prussiens marcher au combat.

Le drame de cette époque n'est plus de la poésie au sens ancien culturel, mais une forme de l'agitation, du débat et de la démonstration : le théâtre était absolument « considéré comme lieu moral ». Même Nietzsche inclina à plusieurs reprises à donner une forme dramatique à ses pensées. R. Wagner a écrit ses idées de révolutionnaire social dans son poème des Nibelungen, surtout dans leur forme première vers 1850, et Siegfried, après avoir parcouru la voie des influences esthétiques et extra-esthétiques, est encore resté dans « L'Anneau » achevé un symbole du prolétariat, le trésor de Fafnir un symbole du capitalisme, Brünhilde un symbole de la « femme affranchie ». La musique de la.sélection sexuelle, dont la théorie, « l'Origine des espèces », parut en 1859, se trouve alors précisément au 3« acte de Siegfried et dans Tristan. Ce n'est point par hasard que Wagner, Heboel et Ibsen entreprirent, presque en même temps, de dramatiser le thème des Nibelungen. Hebbel, en lisant à Paris les œuvres de Fr. Engels, s'étonne (dans une lettre du 2 avril 1844) d'avoir conçu le principe social de l'époque, qu'il voulait représenter dans un drame sous le titre : « Zu irgend einer Zeit », d'une manière identique à celle de l'auteur du manifeste communiste; et lorsqu'il connut pour la première fois Schopen-
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hauer (lettre du 29 mars 1857), il fut également surpris par la parenté du « Monde comme volonté et représentation » avec les tendances essentielles dont U avait pourvu son « Holoferne » et son « Hérpde et Marianne ». Le journal de Hebbel, dont la partie la plus importante fut composée entre 1835 et 1845, C8t unc de· œuvres philosophiques les plus profondes du siècle, sans qu'il en ait eu conscience. On ne s étonnerait pas de trouver des phrases entières de lui rendues mot pour mot par Nietzsche, qui ne l'avait jamais connu et qui ne l'a pas toujours atteint.

Je voudrais donner ici un tableau synoptique de la véritable philosophie du xix· siècle, dont le thème unique et spécifique est la volonté de puissance sous une forme civilisée intellectuelle, éthique ou sociale, comme vouloir-vivre, comme force vitale, comme principe pratique dynamique, comme concept ou comme figure dramatique. La pénode close avec Shaw correspond à la pénode antique de 350 à 250. Le reste est, selon le mot de Schopenhauer, une philosophie professorale des professeurs de philosophie.

1819 Schopenhauer, « Le monde comme volonté et représentation » : pour la première fois, le vouloir-vivre passe au centre de la spéculation, comme réalité unique (« force première »); mais sous l'influence de l'idéalisme précédent, on en recommande encore la négation.

1836 Schopenhauer, « Sur la Volonté dans la nature » : anticipation du darwinisme, mais sous un revêtement métaphysique.

1840 Proud'hon, « Qu'est-ce que la propriété? » : Fondement de l'anarchieme.

Comte, t Cours de philosophie positive « : la formule de Γ « ordre et progrès ».

1841 Hebbel, « Judith » : Première conception dramatique de la « femme nouvelle » et du surhomme (Holoferne).

Feuerbach, « La nature du Christianisme ».

1844 Engels, « Ébauche d'une critique de l'économie politique » : Fondement de la conception matérialiste de l'histoire. Hebbel, « Marie Madeleine » : le premier drame social.

1847 Marx, « Misère de la philosophie » (Synthèse de Hegel et de Malthus). Ces années sont l'époque décisive où l'économie politique commence à dominer l'éthique sociale et la biologie.

1848 Wagner, « La mort de Siegfried » : Siegfried révolutionnaire éthico-social, le trésor de Fafnir, symbole du capitalisme.

1850 Wagner, « Art et climat » : le problème sexuel.

1850-1858 : Poèmes des Nibelungen par Wagner, Hebbel, Ibsen.

1859 Rencontre symbolique entre.: Darwin, « Génération des espèces par la sélection naturelle » (Application de l'économie politique à la biologie) et « Tristan et Yseult » de Wagner; Marx. « Pour la critique de l'économie politique ».

1863 Stuart Mili, * L'Utilitarisme ».

1865 Duhring, « La Valeur de la vie » : rarement nommé, mais d'une influence capitale sur la génération suivante.

1867 Ibsen, « L'Incendie » et Marx, « Le Capital ».

1878 Wagner, « Parcifal » : première dissolution du matérialisme dans le mysticisme.

1879 Ibsen, « Nora ».


1881 Nietzsche, « L'aube » : transition de Schopenhauer à Darwin,

la Morale, phénomène biologique. 1883 « Ainsi parlait Zarathoustra » : la volonté de puissance sous

un manteau ronfantique. 1886 « Rosmersholm » (les « nobles ») et « Au delà du bien et du

mal ».

1887-1888 : Strindberg, « Papa » et « M"« Julie ». 1890 la fin du siècle approche : œuvres religieuses de Strindberg

et symbolistes d'Ibsen.

1896 Ibsen, « John Gabriel Borkman » : le surhomme. 1898 Strindberg, « Le Chemin de Damas ».

Depuis 1900, les dernières apparitions : 1903 Weininger, « Race et caractère » : unique tentative sérieuse

pour faire revivre Kant en le rapportant à Wagner et Ibsen

au sein de cette époque. 1903 Shaw, « Homme et surhomme » : dernière synthèse de Darwin

et de Nietzsche. 1905 Shaw, « Major Barbara » : type du surhomme ramené à ses

origines politico-économiques.

Ainsi s'est épuisée, après la période métaphysique, également la période éthique. Le socialisme éthique, préparé par Fichte, Hegel, Humboldt, avait son temps de grandeur passionnée vers le milieu du xixe siècle. A sa fin, il était déjà parvenu au stade des répétitions, et le xxe siècle a, tout en conservant le mot socialisme, substitué à une philosophie éthique, que seules les épigones trouvaient inachevée, une pratique des questions économiques du jour. L'atmosphère éthique du monde occidental restera une atmosphère « socialiste », mais sa théorie a cessé d'être un problème. Il reste la possibilité d'une troisième et dernière philosophie de l'Europe occidentale : celle d'un scepticisme physionomique. Le mystère du monde apparaît successivement comme problème de la connaissance, problème de la valeur et problème de la forme. Kant a vu l'éthique comme objet de connaissance, le XIXe siècle vit la connaissance comme un objet d'évaluation. Le sceptique considérera les deux comme simple expression historique d'une culture.

VI

SCIENCE FAUSTIENNE ET SCIENCE APOLLINIENNE

Dans un discours devenu célèbre, Helmholtz disait en 1869 : « Le but final des sciences cosmologiques est de découvrir les mouvements et les moteurs inhérents à tout changement, par conséquent de se résoudre en mécanique ». En mécanique, cela veut dire la réduction de routée les impressions qualitatives à des valeurs fondamentales quantitatives invariables, donc à l'étendu et à son changement local; cela veut dire encore, si on se rappelle l'antithèse du devenir et-du devenu, du vécu et du connu, de la forme et de la formule, de l'image et du concept, la réduction de l'image naturelle vue à l'image représentée d'un ordre numérique unitaire ayant une structure mesurable. La tendance propre à toute mécanique occidentale revient à une prise de possession spirituelle au moyen de la mesure. Elle est donc obligée de chercher la nature du phénomène dans un système d'éléments constants, tous susceptibles de mesure, dont le point essentiel est, selon la définition de Helmholtz, désigné par le mot de mouvement — qui est emprunté à l'expérience de la vie quotidienne.

Au physicien cette définition apparaît évidente et définitive; au sceptique qui poursuit la psychologie de cette conviction scientifique, elle n’a rien de cela. Le premier voit dans la mécanique actuelle un système logique de concepts clairs et nets et aussi un système de rapports simples et nécessaires; le second y voit une image caractérisant la structure de l'esprit européen d'Occident, et sans doute d'une extrême conséquence architectonique et de la plus vigoureuse force de conviction. Que tous les succès pratiques et toutes les découvertes ne prouvent rien en faveur de la « vérité » de la théorie, de l'image, on le comprend sans peine1. Pour la plupart des gens, sans doute, « la » mécanique apparaît comme la conception évidente des impressions naturelles, mais elle apparaît seulement. Car qu'est-ce que le mouvement ? Le fait de ramener tout qualitatif

i. T. II. Cf. I^nard : ReiativiUUspnnnp, Atker, Gravitation, 1930, p. 30 §q.
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à des mouvements de points invariants de même espèce — n'est-il pas déjà un postulat purement faustien et non général et humain ? Archimède, par exemple, ne sentait pas du tout le besoin de repenser les connaissances mécaniques en représentations de mouvements. Le mouvement en général est-il une pure grandeur mécanique? Est-ce un mot pour une expérience de l'œil ou un concept tiré de celle-ci? Désigne-t-il le nombre obtenu par la mesure des faits provoqués expérimentalement, ou bien l'image qu'on y introduit ? Et si la physique réussissait vraiment un jour à atteindre son but prétendu et à constituer tout le concevable sensible en un système parfait de « mouvements » légalement fixés et de forces représentées comme agissant derrière ces mouvements, aurait-elle fait pour cela dans la « connaissance » de ce qui arrive un simple pas en avant ? Le langage formel de la mécanique sera-t-il moins dogmatique pour cela? Ne renfermera-t-il pas au contraire le mythe des mots originels, qui forment l'expérience au lieu d'en dériver, précisément dans sa conception la plus rigoureuse ? Qu'est-ce que la force ? Qu'est-ce qu'une cause ? Qu'est-ce qu'un processus ? Oui — la physique en général, même basée sur ses propres définitions, a-t-elle un rôle propre ? A-t-elle un but final valable pour tous les siècles ? A-t-elle seulement, pour exprimer ses résultats, une grandeur de pensée inattaquable ?

Nous pouvons anticiper sur la réponse. La physique d'aujourd'hui, cette science qui est un système inouï de signes sous forme de noms et de nombres permettant de travailler avec la nature comme avec une machine, peut avoir un but final exactement définissable; en tant que fragment d'histoire avec tous les destins et les hasards survenant dans la vie des personnes qui y participent et dans le cours de la recherche elle-même, la physique est, par son rôle, sa méthode, ses résultats, l'expression et la réalisation d'une culture; un -trait de la nature de celle-ci se développant organiquement et dont chaque résultat est un symbole. Ce que la physique, existante seulement dans l'être éveillé des hommes de cultures vivantes, prétend découvrir au moyen de ces hommes était déjà à la base de leur mode de recherche. Ses découvertes sont, par leur contenu figuré, en dehors des formules, même dans la tête de savants aussi prudents que J. R. Mayer, Faraday et Hertz, de nature purement mythique. Vu l'exactitude de la physique, on distinguera sans doute dans chaque loi naturelle entre ses nombres innommés et leur nomination, entre une simple limitation et son interprétation théorique. Les formules décrivent des valeurs logiques générales, des nombres purs, des éléments d'espace et de limite, par conséquent, mais les formules sont muettes. L'expression S = ι /2 gt2 ne signifie rien du tout, tant qu'on est incapable de penser dans ces lettres à des mots déterminés et à leur sens figuré. Mais quand j'habille de tels mots ces signes morts, que je leur donne de la chair, un corps, la vie, une signification générale cosmique et sensible, j'ai dépassé les bornes d'un simple arrangement, βεωρία signifie image, vision. C'est elle la première qui fait d'une formule mathématique une loi de la nature réelle. Tout ce qui est exact est en soi
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dépourvu de sens; chaque observation du physicien est constituée de telle sorte que son résultat n'est une preuve qu'à condition d'admettre un certain nombre d'hypothèses qui donnent désormais plus de conviction. Indépendamment de quoi le résultat ne consiste que dans des chiffres vides. Mais nous ne pouvons pas du tout faire abstraction de ces hypothèses. Même si un savant écartait comme telles toutes les hypothèses dont il a conscience, dès qu'il se mettra à cette tâche en pensant, il lui sera impossible de dominer — c'est elle qui le domine ! — la forme inconsciente de cette pensée; car il est toujours, comme vivant actif, homme d'une certaine culture, d'un certain temps, d'une certaine école pleine de tradition. Foi et « Connaissance » ne sont que deux sortes de certitude intérieure, mais la foi est plus ancienne et régit toutes les conditions d'un savoir si exact soit-il. Et ce sont précisément les théories, non les nombres purs, qui soutiennent toute connaissance de la nature. L'inconsciente nostalgie de chaque science authentique qui — il faut le répéter — n'existe que dans l'esprit de l'homme de culture, se propose de comprendre, de pénétrer, d'embrasser l'image cosmique de la nature, non de mesurer pour mesurer, cette activité n'ayant jamais fait que la joie des têtes insignifiantes. Les nombres ne devraient jamais être que la clé du mystère. Pour le nombre en soi, aucun homme d'importance ne s'est jamais donné en sacrifice.

Kant dit, il est vrai, dans un passage connu : « J'affirme que, dans chaque doctrine particulière de la nature, on ne pourra atteindre qu'autant de science véritable qu'on y pourra rencontrer de mathématique. » II fait allusion à la limitation pure dans la sphère du devenu, dans la mesure où elle apparaît comme loi, formule, nombre, système; mais une loi sans mot, une série de nombres comme énumération pure des indications fournies par les instruments de mesure, ne sont même pas des représentations possibles, au sens d'une action spirituelle dans sa complète pureté. Chaque expérimentation, méthode ou observation naît d'une intuition totale qui dépasse l'intuition mathématique. Quelle qu'elle puisse être par ailleurs, une expérience savante est aussi un témoignage des espèces de représentation symbolique. Toutes les lois écrites dans des mots sont des ordres vivifiés, animés, remplis de la substance très intime d'une culture et d'elle seule. Si l'on veut parler de nécessité, puisqu'elle est une exigence de toute recherphe exacte, il faudra en distinguer deux sortes : une nécessité dans'le psychique et le vivant, car la question de savoir si, quand et comment l'histoire d'une recherche particulière se déroule est un destin; et une nécessité au sein du connu, que nous appelons couramment en Europe occidentale du nom de causalité. Les nombres purs d'une formule de physicien peuvent décrire une nécessité causale; l'existence, la genèse, la durée vivante d'une théorie est un destin.

Chaque fait, même le plus simple, contient déjà une théorie. Un fait est une impression unique sur un être éveillé, et tout dépend de savoir si c'est pour un homme de l'antiquité ou de l'Occident, du gothique ou du baroque, que cette impression existe ou a existé.
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Qu'on réfléchisse à l'action exercée par un éclair sur un moineau ou sur un physicien précisément occupé à l'observer, et qu'on se demande ce que le « fait » de celui-ci contient de plus que le « fait » de celui-là. Le physicien d'aujourd'hui oublie trop facilement que lus mots, comme ceux de grandeur, position, processus, changement d'état, corps, représentent déjà des images spécifiquement occidentales, pourvues d'un sentiment sémantique qui n'est plus possible à rendre par des mots et qui est totalement étranger à la pensée et à la vie affective antiques ou arabes, mais qui domine complètement le caractère des faits scientifiques comme tels et leur manière d'être connus, sans parler des notions aussi compliquées que celles de travail, tension, quantité d'énergie, quantité de chaleur, probabilité1, qui renferment chacune pour soi un véritable mythe naturel. Nous sentons dans des notions intellectuelles de cette espèce le résultat d'une recherche exempte de préjugés, et, selon les circonstances, des notions définitives. Un homme intelligent du temps d'Archimède aurait affirmé, après une étude approfondie de la physique moderne, qu'il ne concevrait pas que l'on puisse nommer science des représentations aussi arbitraires, grotesques et confuses et qu'on les déclare par-dessus le marché comme les conséquences nécessaires des faits existants. On dirait que les conséquences scientifiquement autorisées sont toutes à I opposé — et il aurait à son tour, en partant des mêmes « faits », notamment de ceux qu'il aura vus de ses propres yeux et formés dans son esprit, développé des théories que nos physiciens eussent écoutées avec un sourire d'étonncment.

Quelles sont donc les représentations fondamentales qui se sont développées avec une conséquence intérieure dans notre physique d'aujourd'hui ? Les rayons polarisés de la lumière, les éons qui voyagent, les corpuscules gazeux que la théorie cinétique des gaz fait fuir et lancer, les champs de force magnétique, les courants et ondes électriques — ne sont-ils pas tous des visions faustienncs, des symboles faustiens très ctroitcmcnt apparentés à l’ornementique romane, à l'ascension des édifices gothiques, aux explorations des Wikings dans les mers inconnues et à la nostalgie de Colomb et de Copernic ? Ce monde de formes et d'images n'a-t-il pas grandi en parfaite harmonie avec les arts contemporains, la peinture à l'huile perspective et la musique instrumentale ? X'cst-il pas notre désir passionné de la direction, le pathos de la troisième dimension parvenu à l'expression symbolique dans l'image représentée de la nature, tout comme dans l'image mentale ?

i. Par exemple dans le second principe de la thermodynamique formule ainsi par Boltzmnnn : « Le logarithme de probabilité d'un état est proportionnel à l'entropie de cet état. » Chaque mot ici renferme une intuition de la nature complète qu'on ne peut que stntir, mais non décrire.


2


Il en résulte que tout « savoir » sur la nature, même le plus exact, se fonde sur une foi religieuse. La mécanique pure, à laquelle la physique occidentale donne pour but final la réduction de la nature, but servi par ce langage figuré, suppose un dogme, qui est notamment l’image cosmique religieuse de l’epoque gothique, et par lequel elle est la proprieté spirituelle de l’humanité cultivée occidentale et de celle-ci seulement. Il n'y a pas de science sans hypothèses inconscientes de cette sorte, hypothèses sur lesquelles le savant ne dispose d'aucune puissance et dont on peut d'ailleurs poursuivre l'origine jusqu'aux jours les plus reculés de la culture qui s'éveille. // n'y a pas de science naturelle sans religion antérieure. Sur ce point, il n'y a aucune différence entre la conception catholique et la conception matérialiste de la nature : toutes deux disent la même chose avec des mots différents. Même la science naturelle de l'athée a une religion; la mécanique moderne est pièce par pièce une reproduction de l'intuition croyante.


Le préjugé du citadin, parvenu avec Thales et Bacon au sommet de l'ionique et du baroque, porte la science critique à entrer en conflit d'orgueil avec la religion précédente du paye encore sans cités, à revendiquer la supériorité sur les choses, la vérité exclusive des vraies méthodes de connaissance et, par conséquent, la légitimité d'expliquer la religion elle-même empiriquement et psychologiquement, de la « dominer ». Mais l'histoire des hautes cultures montre que la « science » est un drame tardif et passager, appartenant à l'automne et à l'hiver de ces grands courants de vie, ayant dans la pensée antique comme dans l'indoue, la chinoise et l'arabe, une durée vivante de quelques siècles seulement qui suffisent à épuiser ses possibilités. La science antique s'est éteinte entre les batailles de Cannes et d'Actium et a cédé la place à nouveau à l'image cosmique de la « seconde religiosité ». D'après elle, on peut prévoir quand la pensée naturaliste d'Occident atteindra la limite de son développement.

Rien n'autorise à donner à ce monde formel spirituel la primauté sur d'autres. Toute science critique repose, comme chaque mythe, chaque foi religieuse en général, sur une certitude intérieure; ses notions ont une structure et une sonorité différentes, sans être elles-mêmes différentes en principe. Toutes les objections faites par la science naturelle à la religion l'atteignent elle-même. C'est un grand préjugé de pouvoir substituer jamais « la vérité » aux représentations « anthropomorphes ». D'autres représentations que celles-ci sont inexistantes en général. Toute représentation possible en général reflète l'existence de son auteur. «L'homme créa Dieu à son image » — cette proposition est aussi certaine pour chaque religion historique que pour chaque théorie de physicien, si bien fondée qu'elle se prétende. La nature de la lumière a été représentée de telle sorte par les savants antiques qu'elle se composait
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de reproductions corporelles allant de la source de lumière à l'œii. Pour la pensée arabe, déjà sans doute dans les universités judéo-persanes d'Edesse, de Resain et de Pumbadita, et pour Porphyre attestée directement, les couleurs et les formes des choses se ramènent d'une manière magique (« spirituelle ») à la faculté visuelle substantiellement représentée, qui réside dans le globe de l'oeil. C'est ainsi que l'ont enseigné Ibn al Haitam, Avicennes et les « frères intègres ». Que la lumière est une force — « impetus » — telle se la représentaient déjà vers 1300 les milieux occamistes parisiens réunis autour de Buridan, Albert de Saxe et l'inventeur de la géométrie des coordonnées, Nicolas d'Oresme1. Chaque culture s'est créé un groupe propre d'images phénoménales qui ne sont vraies que pour elle et qui ne le resteront qu'aussi longtemps que cette culture est vivante et en train de réaliser ses possibilités intérieures. Une culture est-elle à sa fin, et l'élément créateur en elle, la faculté de figuration, la symbolique, sont-ils par conséquent éteints, il reste des formules « vides », des squelettes de systèmes défunts que les hommes des cultures étrangères sentiront, tout à fait fc \a \ettte, comme àes non-sens et àes non-va\e\irs, q\i'\\s conserveront mécaniquement ou qu'ils mépriseront et oublieront. Les nombres, les formules, les lois ne signifient rien et ne sont rien. Il leur faut un corps que peut seule leur donner une humanité vivante en vivant en eux et par eux, en s'y exprimant elle-même et les prenant intérieurement en sa possession. Aussi n'existe-t-il pas de physique absolue, mais seulement des physiques particulières, qui apparaissent et disparaissent au sein de cultures particulières. La « nature » de l'homme antique trouva son suprême symbole esthétique dans la statue nue; de cette statue sortit logiquement une statique des corps, une physique de la proximité. A la culture arabe appartiennent l'arabesque et la voûte caverneuse de la mosquée; de ce sentiment cosmique est née l'alchimie avec la représentation de substances qui exercent une action mystérieuse, comme le « mercure des philosophes », lequel n'est ni matière, ni propriété, mais quelque chose de magique formant la base de l'existence colorée des métaux et pouvant occasionner leur combinaison 2. Enfin, la « nature » de l'homme faustien a produit une dynamique de l'espace illimité, une physique du lointain. À la première de ces natures appartiennent les représentations de la forme et de la matière ; à la seconde, qui est bien spinoziste, celles des substances et de leurs attributs visibles ou cachés3; à la troisième celles de la force et de la masse. La théorie apollinienne est faite de calme observation; la magique, de savoir caché sur le « saint sacrement » de l'alchimie — on peut reconnaître là encore l'origine religieuse de la mécanique); la faustienne est, dès le début, une hypothèse de travail*. Le Grec cherchait la nature de l'être visible, nous

1. E. Wiedemann : Über die Naturwissenschaft bei den Arabern (1890). F. Strunz : Geschichte der Naturalisa, im MittelaUer, 1910, p. 58 sq.

2. P. Duhem : Études sur Léonard de Vinci, 3* série, 1913.

3. M. Berthelot : Die Chemie Altertum und MittelaUer, 1909, p. 64 sq.

4. Dans les métaux, « .mercure · est le principe de leur substantfaliti   (éclat, extensibilité et fusibilité), tandis que « sulfure » est relui de leurs produits altri-
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cherchons la possibilité de nous rendre maîtres des moteurs invisibles du devenir. Ce qui est pour l'un contemplation érotique de la forme visible est pour l'autre interrogation passionnée de la nature, expérimentation méthodique.

Et de même que les positions de problèmes et leurs méthodes, les concepts fondamentaux sont 'aussi chacun un symbole de cette culture et de celle-ci seulement. Les mots primaires de l'antiquité άπειρον, άρνή, αορορή, ύλη sont intraduisibles dans nos langues; rendre αρχή" par substance première, c'est écarter le contenu apolli-nien et faire résonner ce qui reste, le mot tout nu, avec un sentiment sémantique étranger. Ce qu'un homme antique considérait comme « mouvement » dans l'espace se rendait par άλλοίωσι;, changement de position des corps. Pour traduire notre modalité visuelle de sentir le mouvement, nous avons tiré de procedere; marcher en avant, le concept « processus », par lequel nous exprimons l'énergie de la direction tout entière, sans laquelle aucune réflexion n'est possible pour nous sur les phénomènes de la nature. La critique antique de la nature a postulé les états agrégatifs visibles comme une différenciation originelle, les quatre fameux éléments d'Empé-docle, savoir : le corporel figé, le corporel non figé et le non-corporel 1. Les « éléments » araoes sont contenus dans les représentations des constitutions et constellations mystérieuses, qui déterminent l'apparition des choses pour l'œil. Essayez de poursuivre cette manière de sentir et vous trouverez que l'antithèse du solide et du liquide a une signification tout autre pour un élève d'Aristote que pour un Syrien, qu'elle est notamment pour l'un le degré de corporéité, pour l'autre l'attribut magique. Ainsi naît l'image de l'élément chimique,· ces sortes de substances magiques qu'une causalité mystérieuse fait apparaître dans les choses et qui disparaissent ensuite en elle, ou même qui subissent des influences stellaires. L'alchimie contient le profond doute scientifique en la réalité plastique des choses, en ces somata qui, chez les mathématiciens, physiciens et poètes grecs, dissolvent et anéantissent les choses pour découvrir le mystère de leur nature. Elle est un véritable iconoclasme, comme celui de l'Islam et des Bogumiles byzantins. Une incrédulité profonde en la forme concrète, dans laquelle apparaît la nature et qui était sacrée chez les Grecs, se révèle. La controverse sur la personne du Christ dans tous les anciens conciles, qui a donné lieu aux schismes nestoriens et mono-physites, est un problème d'alchimie. Aucun physicien antique n'aurait imaginé une étude des choses, qui en nierait ou anéantirait la forme concrète. C'est pourquoi il n'exista pas de chimie antique, pas plus qu'il n'exista une théorie antique sur la substance d'Apollon au lieu de ses modalités d'apparition.

La méthode chimique de style arabe est le signe d'une nouvelle

fautifs, comme la combustion et la transformation. Cf. Strunz : Gesch. d. Naiurwiss, im Mittelalter, 1910, p. 73 sq.

ι. Terre, eau, air. £e feu s'y ajoute comme quatrième élément pour l'œil antique. Il est la plus forte impression optique qui existe, et c'est pourquoi l'esprit antique n'avait aucun doute sur sa corporéité.

LE     DÉCLIN     DE     L'OCCIDENT

conscience cosmique. Son invention se rattache au nom de cet énignutique Hermès Trismegistoe, qui doit avoir vécu à Alexandrie m ménte temps que Plotin et Diophante, l'inventeur de l'algèbre. Tout d'un coup, la statique mécanique, science naturelle apol-linienne, touche à sa fin. Et à son tour, en même tempe que l'émancipation définitive de la mathématique faustienne par Newton et Leibniz, la chimie occidentale1 s'affranchit aussi de sa forme arabe,

f


râce à Stahl (1660-1734) et à sa théorie phlogistique. L'une et autre devinrent pure analyse. Déjà Paracelse (1493-1541) avait transformé en science médicale la tendance magique à fabriquer de l'or. On sent dans cette transformation qu'un sentiment cosmique a changé. Robert Boyle (1626-1691) a ensuite créé la méthode analytique et par là le concept occidental de l'élément. Ne nous y trompons pas cependant : ce qu'on appelle le fondement de la chimie moderne, en en désignant les époques par les noms de Stahl et de Layoisier, n'est rien de moins qu'une constitution de pensées « chimiques », si l'on entend par là les conceptions alchi-miques de la nature. Elle est la 6n de la chimie proprement dite, sa dissolution dans le vaste système de la pure dynamique, son incorporation dans cette conception mécanique de la nature qu'avait fondée la période baroque grâce à Newton et Galilée. Les éléments d'Empédocle désignent une relation corporelle,.ceux de la théorie de la combustion chez Lavoisier (1777), succédant à la découverte de l'oxygène (1771), un système d'énergie accessible à la volonté humaine. Solide et liquide deviennent des mots pour exprimer les rapports de la tension entre les molécules. Par nos analyses et nos synthèses, la nature n'est pas seulement interrogée et convaincue, mais contrainte. La chimie moderne est un chapitre de la moderne physique de l'action.

Ce que nous appelons statique, chimie, dynamique, désignations historiques où la science naturelle d'aujourd'hui ne voit pas de signification plus profonde, ce sont les trois systèmes physiques de l'âme apollinienner magique et faustienne, chacun ayant grandi dans sa culture, chacun ayant sa valeur restreinte à cette seule culture. A ces systèmes correspondent les mathématiques de la géométrie euclidienne, de l'algèbre, de l'analyse supérieure, et les arts de la statue, de l'arabesque, de la fugue. Si l'on veut distinguer ces trois espèces de physique — auxquelles chaque autre culture pourrait et devrait en opposer une autre — d'après leur conception du problème du mouvement, on aboutira à un groupement mécanique des états, des forces secrètes, des processus.

Or la tendance de la pensée humaine, constamment appuyée sur la causalité, à réduire l'image de la nature en unités formelles

i. F.lk ne possède, à l'époque gothique, malgré le dominicain espagnol Araald de VUlanova (f 1311), aucune signification créatrice à côté des sciences physicomathématiques.
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quantitatives aussi simples que possible, permettant une compréhension, une mesure, un calcul causaux, bref des distinctions mécaniques, a toujours abouti dans la physique antique, occidentale et, en général, dans toute autre physique possible, à une doctrine atomistique. De celles de l'Inde et de la Chine, nous ne connaissons que l'existence; celle des Arabes est si compliquée que sa description semble encore aujourd'hui tout à fait impossible. Mais entre celles de l'antiquité et de l'Occident, il subsiste une antithèse profondément symbolique.

Les atomes antiques sont des formes en miniature, les occidentaux des quantités minimales, et' d'ailleurs d'énergie; là c'est l'intuitivité, la proximité sensible, ici c'est l'abstraction, qui sont la condition fondamentale de l'image. Les représentations atomistiques de la physique moderne, dont font partie aussi1 la théorie des électrons et celle des quantités de la thermo-dynamique, supposent de plus en plus cette intuition intérieure — purement faustienne — qui est également requise en maints domaines des mathématiques supérieures, comme dans les geomètrice non euclidiennes et dans la théorie des groupes, et qui n'est pas à la disposition du profane. Une quantité dynamique est un étendu, abstraction faite de toute structure sensible, qui esquive toute relation avec l'œil et le toucher, pour lequel le mot de forme ne peut s'appliquer dans aucun sens, quelque chose par conséquent de tout-à fait impossible à représenter par le savant antique. C'est déjà le cas pour les monades de Leibniz et, au suprême degré, pour l'image qu'a esquissée Rutherford sur la structure subtile des atomes — avec un noyau d'électricité positive et un système planétaire d'électrons négatifs — et dont Niels Bohr a fait une nouvelle image par identification avec le quantum d'énerçie élémentaire de Planck z. Les atomes de Leucippe et de Démocnte différaient par la forme et la grandeur, étaient donc de pures unités plastiques, et « indivisibles » seulement dans ce sens, comme leur nom l'indique. Les atomes de la physique occidentale, dont Γ« indivisibilité » a un tout autre sens, ressemblent aux figures et aux thèmes de la musique. Leur « essence » est faite de vibration et de rayonnement, leur rapport aux phénomènes naturels est celui du motif à la phrase musicale. Le physicien antique examine l'aspect, l'Occidental l'action de ces derniers éléments figurés du devenu. C'est ce que signifient les concepts fondamentaux, là de matière et forme, ici de capacité et intensité.

// y a un stoïcisme et un socialisme des atomes. Cette définition de la représentation statico-plastique et dynamo-contrepointique de l'atome est celle qui tient compte de sa parenté avec les formes concrètes de l'éthique correspondante dans chaque loi, dans chaque définition. La foule des atomes de Démocrite, désordonnés, emmagasinés, en souffrance, laissés au hasard aveugle qu'il appelle ανάγκτΐ, comme Sophocle, chassés et repoussés — comme Œdipe — et, par opposition avec eux, les systèmes de points de force abstraits

1. Après que Helmholtz eut déjà essayé d'expliquer les phénomènes de l'électro-lyse par l'hypothèse d'une structure atomistique de l'électricité.

2. M. Born : Aufbau der Materie, 1920, p. 27.
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exerçant une action unitaire, agressifs, régissant l'espace énergéti-quement (comme « champ »), dominant les résistances — comme Macbeth : voilà le sentiment fondamental d'où sont nées les deux images mécaniques de la nature. Selon Leucippe, les atomes tournent « d'eux-mêmes » dans le vide; Démocrite admet simplement le choc et le contre-choc comme formes du changement de lieu; Arietote explique le caractère fortuit des mouvements individuels; chez Empédocle, on trouve l'expression d'amour et haine; chez Anaxagore, c'est la rencontre et la séparation. Tout cela est aussi élément de la tragédie antique. Ainsi se comportent les personnages sur la scène du* théâtre attique. Ce sont donc aussi les formes existentielles de la politique antique. Nous trouvons là ces cités minuscules, atomes politiques disséminés en longues rangées sur les îles et les côtes, chacune subsistant jalousement pour soi, tout en ayant besoin d'un perpétuel appui, fermée et capricieuse jusqu'à la caricature, balancée ça et là par les événements sans plan ni ordre de l'histoire antique, aujourd'hui à l'apogée, demain en ruines — et, à l'opposé, les Etats dynastiques des xvii« et χνπιβ siècles, champs de force politiques, centres d'action d'où s'ouvre le regard lointain des cabinets et des grands diplomates, dirigés et régis selon un plan. On ne comprend l’esprit de l'histoire antique et occidentale qu'en partant de cette antithèse de deux âmes; on ne comprend également l'image fondamentale atomis-tique des deux physiques qu'en partant de cette comparaison. Galilée qui a créé le concept de force et les Milésiens celui de la αρχή, Démocrite et Leibniz, Archimède et Helmholtz sont des « contemporains », des membres du même stade spirituel de cultures entièrement différentes.

Mais la parenté intérieure entre la théorie atomiste et l'éthique va plus loin. On a déjà montré comment l'âme faustienne, dont l'être s'identifie avec la domination de l'apparence, le sentiment avec la solitude et la nostalgie avec l'infini, transporte ce besoin d'exclusivité, de distance et d'individuation dans toutes ses réalités, dans les formes de sa vie publique, spirituelle et artistique. Ce pathos de la distance, pour employer le mot de Nietzsche, est justement étranger à l'antiquité, où tout ce qui est humain a besoin de proximité, d'appui, de communauté. C'est ce qui distingue l'esprit baroque de l'esprit ionique, la culture d'« ancien régime » de celle d'Athènes de Périclès. Et ce pathos, qui sépare 1 agent héroïque du patient héroïque, réapparaît à son tour dans l'image de la physique occidentale : comme tension. C'est cette tension qui était absente de la conception de Démocrite. Le principe du choc et contre-choc implique la négation d’une force dominant l’espace, identique avec l’espace. Dans l’image de l’ame antique manque, par conséquent, l'élément volonté. Entre les hommes, les Etats, les conceptions du monde antiques, il ne subsiste aucune tension intérieure, malgré les querelles, les jalousies, les haines, aucun besoin profond de la distance, de l'exclusivité, de la supériorité — donc cette tension n'existe pas non plus entre les atomes du cosmos antique. Le principe de la tension — développé dans
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la théorie potentielle — complètement intraduisible dans les langues, donc dans la pensée, antiques, est devenu le fondement de la physique moderne. Il implique une conséquence du concept de l'énergie, de la volonté de puissance dans la nature, et est donc, pour cette raison, aussi nécessaire pour nous qu'impossible pour l'homme antique.

// en résulte que toute doctrine atomique est un mythe, non une expérience. Dans ce mythe, la culture, par la force créatrice théorique de ses grands physiciens, a révélé sa nature la plus secrète, s'est révélée elle-même. Préjugé critique que d'affirmer l'existence d'une étendue indépendante du sentiment formel et du sentiment cosmique du sujet connaissant. On croit pouvoir écarter la vie, on oublie que la connaissance est au connu ce que la direction est à l'étendue et que c'est d'abord la direction vivante qui étend la sensation en profondeur et en largeur et en fait l’espace. La structure « connue » de l’etendue est un symbole de l’être conaissant.

La signification décisive de l’expérience de la  profondeur, qui est identique avec le réveil d'une âme et, par conséquent, avec la création du monde extérieur lui appartenant, a déjà été relatée en un précédent chapitre. J'ai dit qu'il n'y avait dans la sensation que longueur et largeur; par l'acte d'interprétation vivante, qui ^accomplit avec une nécessité très intime et possède, comme tout vivant, direction, émotion et irréversibilité, — la conscience de ces caractères est le contenu propre du concept de temps, — il s'y ajoute la profondeur, et ainsi se crée la réalité, le monde. La vie elle-même pénètre dans le vécu comme troisième dimension. Le double sens du mot lointain, signifiant à la fois l'avenir et l'horizon, trahit la signification plus profonde de cette dimension qui produit d'abord l'étendue comme telle. Le devenir figé qui vient de s'écouler est le devenu, la vie figée qui vient de s'écouler est la profondeur spatiale du connu. Descartes et Parménide s'accordent à dire que la pensée et l'être, c'est-à-dire le représenté et l'étendu sont identiques. Cogito, ergo sum est simplement une formulation de cette expérience de la profondeur. Je connais, donc je suis dans l'espace. Mais dans le style de cette connaissance, et donc du connu, le symbole primaire de la culture particulière rentre dans ses droits. L'étendue accomplie a, dans la conscience antique, une présence sensible corporelle, dans la conscience occidentale une transcendance spatiale croissante, et c'est ce qui donne de plus en plus de relief à l'antithèse entre la polarité purement abstraite de la capacité et de l'intensité, et la polarité optico-antique du fond et de la forme.

Mais il en résulte qu'au sein du connu le temps vivant ne peut-pas apparaître encore une fois. Il a déjà passé comme profondeur dans le connu, dans l’« être », et ainsi la durée, c'est-à-dire l'atemporel, s'identifie à l'étendue. Seul l'acte de connaître a le caractère
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de direction. Le temps pensé, mesurable, simple dimension du physicien, est une méprise. La seule question qui se pose est de savoir si elle est évitabie ou non. Substituez, dans une loi physique quelconque, le mot destin au mot temps, et vous sentirez qu'il ne peut être question du temps dans la «nature» pure. Le monde formel de la physique a exactement les mêmes limites que les mondes des nombres et des concepts, qui lui sont apparentés, et nous avons vu que, malgré Kant, il n'y a pas la moindre relation, quelle que soit la forme qu'on lui donne, entre le nombre mathématique et le temps. Mais cela est contredit par le fait du mouvement dans l'image du monde ambiant. C'est le problème irrésolu et insoluble des Eléates. Être ou pensée et mouvement ne se concilient pas. Le mouvement κ n'est pas » (« est apparence »).

Et c est ici que la science naturelle redevient dogmatique et mythologique. Dans les mots Temps et Destin, prononcés instinctivement, on touche la vie elle-même dans son tréfonds, la vie entière impossible à séparer du vécu. Mais la physique, l'intellect observateur, est obligée d'opérer cette séparation. Le vécu « en soi », pensé par abstraction de l'acte vivant de l'observateur, devenu objet, mort, anorganique, figé — c'est lui qui est maintenant « la nature », quelque chose qu'on épuise mathématiquement. En ce sens, la connaissance naturelle est une activité d'arpenteur. Toutefois, nous vivons, même en étudiant, et ce que nous étudions vit par conséquent avec nous. Dans l'image de la nature, le trait par lequel cette nature non seulement « est » de temps en temps, mais encore « devient » dans un courant ininterrompu autour de nous et avec nous, est le signe de la parenté entre un être éveillé et son monde. Ce trait s'appelle mouvement et s'oppose à la nature comme image. Il représente l'histoire de cette image et il en résulte ceci : De même que nôtre intellect a été abstrait de la sensation par le langage parlé, 1 espace mathématique abstrait des résistances de la lumière, des c choses », de même, exactement, le temps du physicien a été abstrait de /'impression du mouvement.

« La physique » étudie « la nature ». Par conséquent, elle ne connaît le tempe que comme étendue. Mais « le » physicien vit aü »eilt 4e l'histoire de cette nature. Par conséquent, il est obligé de concevoir le mouvement comme une grandeur mathématiquement cpilstauble, comme un nom des nombres purs obtenus dans l'expérience et couchés en formules. « La physique est la description simple et complète des mouvements », a dit Kirchhoff. Ça a toujours été son intention. Mais il ne s'agit pas d'un mouvement dans l'ithage, mais d'un mouvement de f image. Le mouvement au sein de la nature conçue par le physicien n est rien d'autre que cette énigme métaphysique qui, la première, fait naître le sentiment de la succession. Le connu est atemporel et étranger au mouvement. Il signifie « être devenu ». De la succession organique du connu naît l'impression du mouvement. Le contenu de ce mot touche le physicien non en tant qu'« intelligence », mais en tant qu'homme iotéi, dotvt injonction constante n'est pas la « nature », mais le monde WWrtr. Or ce mendie est l'kistetre. « Nature » est chaque foie


une expression de la culture. Toute physique traite du problème du mouvement, dans lequel le problème de la vie elle-même cet impliqué, non pas comme si elle pouvait en être séparée un jour, mais parce que et quoique inséparable. Le mystère du mouvement éveille en l'homme la crainte de la mort.

Supposé que la connaissance de la nature soit une espèce subtile de connaissance de soi-même — la nature entendue comme une image, comme un miroir de l'homme — essayer de résoudre le problème du mouvement, c'est essayer de découvrir les traces de la connaissance, de son propre mystère, de son destin.

Seul le tact physionomique y pourra réussir s'il devient créateur, et c'est ce qui s'est toujours passé dans l'art, avant tout dans la poésie dramatique. Il n y a que l'homme pensant que le mouvement embarrasse, le contemplatif le trouve évident. Mais le système complet d'une conception mécanique de la nature n'est pas une physionomique, mais précisément un système, c'est-à-dire pure étendue, classée logiquement et numériquement, rien de vivant, mais un devenu, un mort.

Goethe, qui était poète et non calculateur, écrivait pour cette raison : « La nature n'a pas de système, elle a et elle est la vie, elle est la conséquence d'un centre inconnu, pour une limite inconnaissable. » Mais pour qui ne vit pas la nature, mais l'analyse, elle offre un système; elle est système et rien de plus, et par conséquent, le mouvement en elle est une contradiction. Elle peut couvrir cette contradiction par des formules artificielles, mais celle-ci continuera à régner dans les concepts fondamentaux. Le choc et le contre-choc de Démocrite, l'entelechie d'Âristote, les concepts de force, appelée impetus par les occamistes du xme siècle et quantum d'énergie élémentaire par la théorie du rayonnement depuis 1900, renferment tous la contradiction ci-dessus. Si vous désignez le mouvement au sein d'un système de physique comme étant le vieillissement de ce système — lequel vieillit, en effet, comme expérience de l'observateur notamment, — vous sentirez très distinctement tout le mystérieux du mot mouvement et de toutes les représentations issues de lui, ainsi que leur contenu organique indestructible. La mécanique ne devrait avoir rien à faire avec le vieillissement et, par conséquent, avec le mouvement. Donc — car sans le problème du mouvement il n'y a pas de science naturelle concevable en général — il ne peut y avoir une mécanique parfaite sans lacune; le point de départ organique du système se trouvera toujours quelque part, là où commence la vie immédiate — cordon ombilical qui rattache le spirituel à la vie maternelle, la pensée au penseur.

C'est d'un tout autre côté que nous voyons ici les fondements de la science naturelle faustienne et apolltnienne. Il n'y a pas de pure nature. Dans chacune, il y a un élément de l'essence de l'histoire. L'homme est-il ahutorique, comme le Grec dont toute· les
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impressions cosmiques sont absorbées dans un pur présent poncti-forme, l'image de la nature est alors statique, fermée a tout moment en soi, notamment a l'avenir et au passé. Dana la physique grecque, la notion du temps comme grandeur ae présente aussi rarement que dans le concept aristotélicien de l'entelechie. L'homme a-t-il, au contraire, une vocation historique, alors une image dynamique prend racine. Le nombre, valeur-limite du devenu, devient, dans le cas ahistorique, mentre et grandeur, dans le cas historique, jonction, On ne mesure que le présent et on ne poursuit que ce qui a un passé et un futur dans son cours. Cette différence est ce qui voile dans la spéculation antique et souligne dans l'occidentale la contradiction inhérente au problème du mouvement.

L'histoire est éternel devenir, donc éternel avenir ; la nature est devenue, donc éternel passé. Il s'est produit ici par conséquent une
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enferme en elle but et avenir, il fait le principe des causes et des effets mécaniques, dont le centre de gravite est dans le passé. L'esprit accomplit un troc des hiérarchies entre la vie du temps et le vécu de l'espace, et ce temps qu'il a spatialisé est ensuite introduit par lui dans un système cosmique de l'espace. Tandis que l'étendue est une conséquence de la direction et le spatial, en tant qu'expérience créatrice du monde, une conséquence de la vie, l'intelligence humaine introduit la vie comme processus dans l'espace figé qu'elle s'était représenté. Pour la vie, l'espace est une fonction de la vie; pour l'esprit, la vie est quelaue chose qui est dans l'espace. Destin signifie où l'on va; causalité, d'où l'on vient. Fonder scientifiquement, c'est chercher les α fondements » en partant du devenu et du réalisé, en faisant machine en arrière et poursuivant le chemin mécaniquement conçu — du devenir comme étendue. Mais on ne peut pas vivre en arrière, on peut seulement penser en arrière. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le destin, qui sont réversibles, c'est seulement ce que le physicien appelle de ce nom, ce qu'il réduit dans ses formules à une « grandeur » divisible, si possible négative ou imaginaire.

L'embarras ne laisse jamais d'être senti, bien qu'on en ait rarement compris l'origine et la nécessité. Dans la physique antique, les Eléates parèrent a la nécessité de penser la nature en mouvement, en alléguant l'identité logique de la pensée et de l'être, par conséquent du connu et de l'étendu, et donc l'incompatibilité de la connaissance et du devenir. Leurs objections n'ont jamais été réfutées et sont irréfutables, mais elles η ont pas empêché le développement de la physique antique, qui était indispensable comme expression de l'âme apollinienne, et donc élevée au-dessus de la contradiction logique. Dans la mécanique classique baroque, fondée par Galilée et Newton, on n'a jamais cessé de chercher une solution impeccable dans le sens dynamique. L'histoire du concept de force, dont la définition, répétée à l'infini, caractérise la passion de la pensée qui se vit elle-même mise en question par cette diffi-


culte, n'est rien d'autre que l'histoire des tentatives faites pour fixer le mouvement d'une manière mathématique et conceptuelle absolue. La dernière tentative importante, qui échoua nécessairement comme toutes les précédentes, se voit dans la mécanique de Hertz.

Hertz a essayé, sans trouver la véritable source de la difficulté — aucun physicien encore n'a réussi — d'écarter complètement le concept de force, sentant avec raison que le vice de tous les systèmes mécaniques devait se trouver dans un de leurs concepts fondamentaux II voulait construire l'image de la physique en partant uniquement des grandeurs de temps, d'espace et de masse; mais il ne remarqua pas que c'est précisément le temps lui-même, entré dans le concept de force comme facteur de direction, qui était l'élément organique sans lequel une théorie dynamique ne peut s'énoncer et avec lequel une solution pure ne peut réussir. Et indépendamment de cela, les concepts de force, de masse et de mouvement forment une unité dogmatique. Ils se conditionnent de telle sorte que l'emploi de l'un implique déjà les deux autres inexprimés. Dans le mot primaire antique αρχή est contenue toute la conception apollinienne, dans le concept de force toute la conception occidentale du problème du mouvement. Le concept de masse n'est que le complément de celui de force. Newton, nature profondément religieuse, exprima simplement l'intuition cosmique faustienne en disant, pour faire comprendre le sens des mots force et mouvement, que les masses sont les points offensifs de la force et les supports du mouvement. C'est ainsi que les mystiques du xine siècle avaient conçu Dieu et ses rapports avec le monde. Par son célèbre « hypothèses non fingo », Newton avait rejeté l'élément métaphysique, mais son fondement de la mécanique est métaphysique de part en part. La force est, dans l'image physique de l'homme d'Occident, ce que sont la volonté, dans son image psychique, et la divinité infinie dans son image cosmique. Les fondements de cette physique étaient déjà solides longtemps avant la naissance du premier physicien; ils étaient dans la plus ancienne conscience cosmique religieuse de notre culture.

Mais par là se révèle aussi l'origine religieuse du concept physique de la nécessité. Dans la possession spirituelle que nous appelons nature, il s'agit de la nécessité mécanique, et il ne faut pas publier que celle-ci a pour base une autre nécessité organique, qui est le destin et réside dans la vie même. La dernière est formative-, la première restrictive; l'une résulte d'une certitude intérieure, l'autre d'une démonstration; telle est la différence entre la logique tragique et la logique technique, la logique de l'historien et celle du physicien.

Mais dans la "nécessité requise et supposée par la science naturelle, nécessité des causes et des effets, il existe d'autres différences, soustraites jusqu'ici à toute attention. Il s'agit ici de connaissances
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très difficiles d'une signification immense. Une connaissance naturelle est fonction d'une connaissance de style déterminé, quelle que soit la description que la philosophie donne de ce phénomène. Une nécessité naturelle possède par conséquent le style de l'esprit auquel elle appartient, et c'est ici que les différences histoncu-morpholngiques commencent. On peut apercevoir dans la nature une nécessité rigoureuse sans pouvoir l'exprimer en lois naturelles. Cette impossibilité, évidente pour nous, mais nullement pour les hommes d'autres cultures, suppose une forme, tout à fait particulière et caractéristique de l'esprit fausticn, de compréhension en général et donc de connaissance naturelle. En soi, il n'est pas impossible de donner à la nécessité mécanique une forme dans laquelle chaque cas particulier subsiste pour soi morphologiquement, où aucun ne se répète exactement et où les connaissances ne Cuvent donc recevoir la forme de formules valables à perpétuité, ι nature y apparaîtrait dans une image qu'on pourrait à peu près représenter selon l'analogie des fractions décimales infinies, mais non périodiques, par opposition à la périodicité pure. Tel fut sans doute le sentiment de l'antiquité. Sentiment qui se voit nettement au fond des concepts primaires de la physique antique. Le mouvement propre aux atomes apparaît, chez Démocrite, par exemple, de manière telle qu'il exclut tout calcul préalable des mouvements.

Les lois de la nature sont des formes du connu, dans lesquelles un ensemble de cas particuliers s'unit à une unité de degré supérieur. On fait abstraction du temps vivant, c'est-à-dire qu'on est indifférent à la question de savoir si, quand et combien de fois le cas se produit, et il ne s'agit pas de la succession chronologique des événements, mais de l'analyse mathématique. Mais dans la conscience qu'aucune puissance du monde ne peut ébranler ce calcul, notre volonté de domination se situe au-dessus de la nature. Cela est faustien. C'est seulement de ce point de vue que le miracle apparaît comme une interruption des lois de la nature. L'homme magique ne voit dans le miracle que la possession d'une puissance, impossible à posséder par tous sans contredire à la « nature ». Et l'homme antique n'était, selon Protagoras, que la mesure, non le créateur des choses. Il renonce ainsi inconsciemment à la domination de la nature au moyen de la découverte et de l'application des lois.

On voit ici que le principe de causalité, dans la forme qui nous est évidente et nécessaire et où il est traité d'un commun accord par la mathématique, la physique et la théorie de la connaissance, comme vérité fondamentale, est un phénomène occidental, plus exactement, baroque. Il ne peut pas être démontré, attendu que toute démonstration dans les langues d'Occident et toute expérience de l'esprit occidental le supposent déjà. Chaque position du problème renferme déjà la solution correspondante. La méthode d'une science est la science même. Il n'y a pas de doute que, dans le concept de loi naturelle et dans la conception, régnante depuis Roger Bacon, de la physique comme scientia expérimentait!, cette méthode particulière de la nécessité soit déjà contenue. La manière


antique de voir la nature — aller ego de la manière d'être antique — ne la contient pas, au contraire, sans introduire par là même une faiblesse logique dans ses constatations scientifiques. Pese/ exactement les affirmations de Démocrite, d'Anaxagorc, d'Aristote, qui contiennent la somme totale de la conception antique de la nature; examinez surtout le contenu de concepts aussi décisifs que a/.AW-m; , άνάν/τ, ou ίντέγί'.α, et vous serez étonnés du coup d'œil que' vous aurei? jctfc dans une image cosmique d'espèce tout à fait différente, achevée en soi et donc absolument vraie pour une espèce humaine déterminée, image où il n'est point question de causalité au sens que nous lui donnons.

L'alchimiste et philosophe de la culture arabe suppose également au sein de sa crypte cosmique une nécessité profonde, qui est totalement différente de la causalité dynamique. Il n'y a pas de ncxus causal à forme de loi, mais seulement une cause, Dieu, qui est immédiatement à la base de tout effet. Croire aux lois de la nature, c'est douter de la toute-puissance de Dieu. Quand un sémillant de-règle apparaît, c'est qu'il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi; mais quiconque tient cette règle pour nécessaire est induit en erreur par le diable. Tel fut exactement le sentiment de Camèade, de Plotin, des Néopythagoriciens l, et cette nécessité forme le fondement des Evangiles, comme du Talmud et de l'Avesta. Sur elle repose la technique de l'alchimie.

Le nombre-fonction est en rapport avec le principe dynamique de la cause et de l'effet. Tous deux sont des créations du même esprit, des formes d'expression de la même mentalité, des fondements constitutifs de la même nature objectivée. En effet, la physique de Démocrite se distingue de celle de Newton par le fait que l'une choisit pour point de départ le donné optique, l'autre les rapports abstraits qui en sont tirés. Les « faits » de la connaissance naturelle apoUinienne sont des choses et se situent à la surface du connu; les « faits » de la connaissance naturelle fausticnne sont des relations qui sont en général inaccessibles au regard profane, qui demandent à être d'abord conquises par l'esprit et qui requièrent enfin, pour leur communication, un langage secret qui n'est complètement intelligible qu'au seul connaisseur de la science naturelle. L'antique nécessité statique se révèle immédiatement au jour dans les phénomènes changeants; le principe de causalité dynamique règne au delà des choses, en affaiblissant ou supprimant leur contingence sensible. Demandez donc quelle signification se rattache à l'expression : « un aimant n dans l'hypothèse de toute la physique théorique d'aujourd'hui.

Le principe de la conservation de l'énergie, qui a été considéré en toute sincérité, depuis sa formulation par J. R. Mayer, comme une pure nécessité logique, n'est en effet qu'une paraphrase du principe de la causalité dynamique au moyen du concept physique de la force. Se réclamer de Γ« expérience » et discuter sur le caractère

i. J. Goldzilicr : Die islam, und jüd. Philosophie, dans Kultur der Gegiimarl I, V, 1913, p. 30 sq.
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logique ou empirique de la connaissance, se demander par conséquent si elle est, au sens de Kant — qui s'était très illusionné sur la limite indécise entre les, deux — certaine a priori ou a posteriori, est un caractère de la mentalité de la pensée occidentale. Rien ne nous semble plus évident et plus clair que Γ« expérience » comme source de la science exacte. L'expérimentation d espèce faustienne reposant sur des hypothèses de travail et se servant de méthodes de calcul, n'est rien d'autre que le maniement systématique et définitif de cette expérience. Mais on n'a jamais remarqué qu'un tel concept de l'expérience avec son caractère dynamique et épuisant renferme toute une conception du monde et qu'il n'y a, ni ne peut y avoir, en ce sens très net, d'expérience pour les hommes de culture étrangère. Quand nous refusons de reconnaître les résultats scientifiques d'Anaxagore ou de Démocrite comme ceux d'une expérience authentique, cela ne veut pas dire que les hommes antiques ne savaient pas interpréter leurs intuitions, ni qu'ils avaient exposé de pures fantaisies, mais que nous déplorons dans leurs généralisations l'absence de ce même élément causal qui constitue, pour nous, d'abord le sens du mot expérience. Visiblement, on n'a jamais assez réfléchi à la particularité de ce concept purement faustien. Ce qui le distingue, ce n'est point son antithèse superficielle avec la foi. Au contraire, l'expérience spirituelle-sensible exacte s'accorde entièrement par sa structure avec ce que des natures occidentales profondément religieuses, comme Pascal, par exemple, qui fut mathématicien et janséniste par la même nécessité intérieure, ont appris à connaître comme étant une expérience du cœur, une illumination de l'existence en des moments décisifs. Expérience désigne pour nous une activité de l'esprit qui ne se borne pas aux impressions momentanées purement présentes, pour les admettre, reconnaître et classer comme telles, mais qui les recherche et les provoque pour les dominer dans leur présent sensible et les réduire en une unité immense capable de dissoudre leur multiplicité tangible. Ce que nous appelons expérience possède la tendance à passer de l'individu à l'infini. C'est pourquoi, précisément, elle contredit le sentiment antique de la nature. Notre voie vers la conquête de l'expérience est la voie qui, pour le Grec, mène à la perte de l'expérience. Aussi s'éloigne-t-il de la violente méthode d'expérimentation. Aussi posséda-t-il sous le nom de physique, au lieu d'un puissant système de lois et de formules obtenu par abstraction et qui violente et soumet le donné sensible, — car seul ce savoir est puissance ! — une somme d'impressions bien distribuées, renforcées par des images sensibles, non dissoutes dans ces images et laissant intacte la nature dans son existence achevée en soi. Notre science naturelle exacte est imperative, celle de l'antiquité est θεωρία au sens littéral du mot, résultat d'une contemplation passive.


Plus de doute maintenant : le monde formel d'une science naturelle correspond entièrement à celui de la mathématique, de la religion et de l'art plastique correspondants. Un profond mathématicien — non un virtuose en calcul, mais quelqu'un qui sent vivre en lui l'esprit des nombres — comprend qu'ainsi il « connaît Dieu ». Pythagore et Platon l'ont su aussi bien que Pascal et Leibniz. Terentius Varron distingue, dans ses recherches sur la vieille religion romaine dédiées à César, avec un accent tout romain, de la theologia avilis, somme de la foi reconnue publiquement, la theologia mythica, monde de représentation des poètes et des artistes, et la theologia physica, spéculation philosophique. Appliquons cette distinction à la culture faustienne et nous aurons pour la première de ces théologies les doctrines de Thomas d'Aqum et de Luther, de Calvin et de Loyola; pour la seconde, Dante et Goethe; pour la troisième la physique scientifique dans la mesure où elle étoffe ses formules avec des images.

Ce n'est pas seulement le primitif et l'enfant, mais les animaux supérieurs aussi développent tout à- fait d'eux-mêmes, en partant de leurs petites expériences de tous les jours, une image naturelle
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proximité de la martre; le gibier « trouve » sa pâture. Chez l'homme, cette expérience de tous les sens s'est rétrécie et approfondie en une expérience de l'oeil. Mais lorsque s'y ajoute l'habitude du langage verbal de la vision, on abstrait la compréhension et la développe comme pensée indépendante : à la technique comprenant momentanément s'ajoute la théorie qui représente une ré-flexion. La technique vise la proximité visible et la nécessité pratique. La théorie se tourne vers le lointain et les frissons de l'invisible. Au petit savoir de tous les jours, elle adjoint la foi, tout en développant à son tour un nouveau savoir et une nouvelle technique d'ordre supérieur : au mythe s'ajoute le culte. Le premier apprend à connaître, le second à conjurer les numina. Car la théorie au sens élevé du mot, est religieuse d'un bout à l'autre. Ce n'est qu'aux stades tout à fait tardifs que la théorie religieuse donne naissance à la théorie scientifique, en prenant conscience des méthodes. Indépendamment de cela, il n'y a que peu de changement. Le monde figuré de la physique reste un mythe, ses procédés un culte conjurant les puissances dans les choses, et l'espèce d'images et de procédés dépend des images et des procédés de la religion correspondante.

Depuis la fin de la Renaissance, la représentation de Dieu ressemble de plus en plus, dans l'esprit de tous les hommes importants, à l'idée de l'espace pur infini. Le Dieu des esercitia spiritualia d'Ignace de Loyola est aussi celui de l'hymne luthérien : « Une
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forteresse est notre Dieu », celui des improperia de Palestrina et des cantates de Bach. Il n'est plus le père de saint François d'Assise et des cathédrales aux voûtes élancées, celui qu'ont senti les peintres

reete de personnalité s'évapore dans une atmosphère abstraite sans

tandis que la peinture du xviii* siècle s'y refuse et passe à 1 arrière-plan. Ce sentiment de Dieu est celui qui forme l'image cosmique de la science naturelle occidentale, notre nature, notre « expérience », par conséquent, nos théories et nos méthodes par opposition à celles de l'homme antique. La force mettant la masse en mouvement : c'est ce que Michel-Ange a peint au plafond de la chapelle sixtinienne; c'est ce qui a porté, depuis II Gesù, les façades des cathédrales a l'expression violente qu'offrent Della Porta et Maderna, et depuis Heinrich Schütz, aux univers sonores transfi-
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l'élargissant a nnnni; et c'est entin ce que emprisonné dans des formules et des concepts.

Le mot Dieu a une autre résonance sous les voûtes des cathédrales gothiques et dans les cours des couvents de Maulbronn et de Saint-Gali que dans les basiliques de Syrie et les temples de Rome républicaine. Dans l'atmosphère sylvestre des cathédrales, cette puissante élévation de la nef centrale au-dessus des nefs latérales en regard de la basilique au toit aplati; dans cette réduction des colonnes, que leur base et leur chapiteau semblaient jeter dans l'espace comme des objets individuels achevés, en piliers et faisceaux de piliers qui naissent du sol et dont les ramifications et les lignes se partagent et s'entrelacent à l'infini au-dessus du sommet, tandis que des vitraux gigantesques, qui ont absorbé les murs, une lumière incertaine s'infiltre à travers l'espace : il y a la réalisation architectonique d'une intuition cosmique, qui avait trouvé dans la haute futaie des plaines nordiques son symbole le plus ancien. Dans cette forêt vierge où les branches sont mystérieusement entrelacées et le feuillage perpétuellement agité murmure à l'oreille du spectateur, à une grande hauteur au-dessus du sol dont les cimes cherchent à s'isoler au moyen du tronc. On se rappellera les ornements romantiques et leur profond rapport avec la signification des forêts. La forêt immense, solitaire, crépusculaire, est toujours restée la nostalgie secrète de toutes les formes architecturales d'Occident. Aussi, dès que l'énergie formelle du style s'affaiblit, dans le gothique tardif tout autant que dans le dernier baroque, le langage abstrait des lignes dont on n'est plus le maître se résout-il à nouveau immédiatement en rinceaux naturalistes, vrilles, rameaux «t feuilles.

Le cyprès et le pin ont une action corporelle, euclidienne; ils n'auraient jamais pu devenir les symboles de l'espace infini. Le


chêne, le hêtre et le tilleul, avec les échappées de lumière errante dans leurs espaces remplis d'ombre, ont une action incorporelle, illimitée, spirituelle. Le tronc d'un cyprès trouve dans la claire colonne de sa masse aciculaire la fin parfaite de sa tendance verticale; celui d'un chêne exerce comme un incessant effort inachevé pour dépasser la cime. Dans le frêne, la victoire des branches en ascension sur l'ensembie du feuillage semble précisément se réaliser. La vue du frêne a quelque chose de l'affranchissement, l'apparence d'une libre expansion dans l'espace, et c'est peut-être ce qui a fait choisir comme symbole le frêne cosmique par la mythologie du Nord. Le bruit de la forêt, dont aucun poète antique n'a jamais éprouvé le charme, qui dépasse toutes les possibilités du sentiment de la nature apollinien, pose la question mystérieuse de l'origine et de la fin, dissout l'instant dans 1 éternité et entre ainsi en relation profonde avec le destin, le sentiment de l'histoire et de la durée, la direction mélancolique et soucieuse de l'âme faustienne vers un avenir infiniment lointain. C'est pourquoi l'orgue, dont le bourdonnement profond et clair remplit nos églises, dont le son a quelque chose d'illimité et d'incommensurable, par opposition au son clair et pâteux de la lyre et de la flûte antiques, est l'organe occidental du recueillement. Cathédrale et orgue forment une unité symbolique comme le temple et la statue. L'histoire de la construction des orgues, un des chapitres les plus profonds et les plus émouvants de l'histoire de notre musique, est une histoire de la nostalgie de la forêt, du langage de ce véritable temple pour l'adoration occidentale de Dieu. Depuis l'accent du vers chez Wolfram d'Eschenbach jusqu'à la musique de Tristan, cette nostalgie est restée invariablement féconde. L'effort de l'orchestre au xvinc siècle tendait constamment à se rapprocher du son d'orgue. Le terme « planant », dépourvu de sens en face des choses antiques, a une égale importance dans la théorie de la musique, dans la peinture à l'huile, en architecture et dans la physique dynamique du baroque. Quand on se trouve dans une haute forêt d'arbres vigoureux et qu'on entend mugir le vent au-dessus de sa tête, on comprend aussitôt le sens de l'idée de force qui meut la masse.

Ainsi donc, du sentiment primaire de l'existence devenue réfléchie naît une représentation de plus en plus précise du divin qui entoure le monde extérieur. Le sujet connaissant reçoit l'impression d'un mouvement de la nature extérieure. Il sent autour de soi une vie étrangère, presque indescriptible, de puissances inconnues. II ramène l'origine de ces effets à des numina, à Γ« alterile » dans la mesure où elle possède également la vie. De son émotion sur ce mouvement étranger naissent la religion et la physique. Elles contiennent l'interprétation de la nature ou de l'image de l'ambiance, ici par l'âme, là par l'entendement. Les « puissances » sont à la fois le premier objet de l'adoration craintive ou amoureuse et de la recherche critique. Il s'agit d'arriver à une expérience religieuse et scientifique.

Considérons maintenant la manière dont la conscience des cultures particulières a condensé spirituellement ces iiumiiia ori-
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ginels. Elle les pourvoit de mots chargés de sens, les noms, et les fixe — comprend, définit — de cette façon. Ils obéissent de la sorte à la puissance spirituelle de l'homme qui a leur nom en son pouvoir. Et nous avons déjà dit que toute la philosophie, toutes les sciences de la nature, tout ce qui a un rapport quelconque avec le « connaître », n'est, en son tréfonds, rien d'autre que ce mode infiniment subtil consistant à appliquer la macie du nom de l'homme primitif à et qui est « étranger ». La prononciation du nom exact — en physique, du concept exact — est une conjuration. Ainsi les divinités et les concepts fondamentaux de la science apparaissent d'abord comme des noms, que l'on évoque et auxquels on rattache une représentation, dont le sens se précise de plus en plus. Du numen sort un deus, du concept une représentation. Quel charme libérateur la majorité des savants ne trouvent-ils pas dans la simple appellation de mots, tels que « chose en soi », « atome », « énergie », « centre de gravité », « cause », « évolution » ! Le même charme s'emparait des vieux paysans du Latium quand ils prononçaient les mots : Ceres, Cousus, Janus, Vesta1.
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dans la lumière était l'essentiel, le sens propre du mot « être ». Ce qui n'a pas de forme, qui n'est pas la forme, n'est rien du tout. En partant de ce sentiment fondamental, dont on ne saurait trop exagérer la puissance, l'esprit antique a créé, par antinomie à la forme, « l'altérité », l'informe, la matière, Γαρχή ou ύλη, ce qui en soi n'a pas d'être et qui représente simplement, comme complément à l'être réel, une nécessité secondaire, complémentaire. On comprend comment a dû se former le monde des dieux antiques. Il est, à côté des hommes, celui d'une humanité supérieure; ses corps sont de formation plus complète, ont des possibilités très sublimes de forme corporelle présente — pour le reste, en ce qui concerne la matière, ils ne diffèrent pas des autres corps et sont donc soumis à la même nécessité cosmique et tragique.

Mais l'intuition cosmique faustienne a fait une expérience différente de la profondeur. Ici, ce qui apparaît comme l'essence de l'être vrai, c'est le pur espace en action. Il est l'être absolu. Aussi L'impression sensible, qu'on appelle, d'un terme caractéristique dui lui assigne son rang, le contenu spatial, agit-elle comme un fait de second ordre et apparaît-elle par rapport à l'acte de connaissance naturelle comme l'élément incertain, comme l'apparence et la résistance à vaincre par le philosophe ou le physicien qui veut découvrir le contenu propre de l'être. Jamais scepticisme occidental ne s'est tourné contre l'espace, mais toujours contre les seuls objets tangibles. L'espace est le concept supérieur — force n'est que sa traduction par un terme moins abstrait — et ce n'est que comme antinomie qu'apparaît ensuite la masse, ce qui est dans

x. Et 11 est permis d'affirmer que la loi robuste qu'assodait Haeckel, par exemple, avec les noms d'atome, de matière, d'énergie, ne différait pas essentiellement du fétichisme des Néanderthaliens.
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l'espace. Elle dépend de lui logiquement et physiquement. A l'hypothèse du mouvement des ondes lumineuses, qui a fait concevoir la lumière comme une forme d'énergie, succéda nécessairement celle d'une masse. correspondante, l'éther lumineux. Une définition de la masse, avec toutes les qualités qu'on lui attribue, est la conséquence d'une définition de la force, non inversement — et d'ailleurs avec une nécessité symbolique. Tous les concepts antiques de substance, si différents soient-ils, idéalistes ou réalistes, désignent ce qu'il faut former, par conséquent une négation, qui doit dans chaque cas emprunter au concept fondamental de la forme ses déterminations plus précises. Tous les concepts occidentaux de substance désignent ce qu'il faut mouvoir, donc également une négation sans doute, mais d'une autre unité. Forme et informe, force et non-force — telles seront les traductions les plus claires de la polarité définitive sur laquelle se fondent l'impression cosmique des deux cultures et ses formes complètes. Ce que la philosophie
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l'y a rien de plus différent. Ce qui parle ic ment de Dieu, un sentiment de valeur. La divinité antique est forme suprême, l'occidentale est force suprême. L'« alterile », c'est le non-divin auquel l'esprit ne peut pas reconnaître la dignité de l'être. Le non-divin est pour l'homme antique la substance sans forme, pour le faustien par conséquent la substance sans force.

8

C'est un préjugé de la science, lorsqu'elle affirme que les mythes et les représentations des dieux sont une création du primitif et

3


ue « les progrès de la culture » font perdre la puissance mythique e l'âme. C'est le contraire qui est vrai. Si la morphologie de l'histoire n'était pas restée jusqu'aujourd'hui un monde de problèmes à peine découverts, on aurait trouvé que la force créatrice mythique, prétendue d'expansion générale, est restreinte à des époques particulières, et on aurait fini par comprendre que cette capacité d'une âme à remplir son monde de formes, de traits et de symboles, d'ailleurs d'un caractère unitaire, n'appartient précisément pas à l'âge primitif, mais uniquement aux périodes de début des grandes cultures1. Chaque mythe de grand style naît au commencement d'une mentalité qui s'éveille. Il est son premier acte créateur. On ne le trouve que là et nulle part ailleurs, mais là aussi avec nécessité.

Je suppose que ce que des peuples anciens, comme les Égyptiens de l'époque thmite, les Juifs et les Perses d'avant Cyrus, les héros des palais mycéniens et les Germains des invasions, possédaient

i. Sur les périodes des cultures primitives et des cultures supérieures, voir t. n.

[Ajoutons que Spengler prépare depuis longtemps un livre magistral sur la genèse et le développement de ces cultures primitives, et qu'il l'intitulera probablement Ut PrkvUurts. T.]
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en fait de représentations religieuses n'était pas encore un mythe supérieur, c'est-à-dire sans doute une somme de traits épars et variant sans règle, de cultes liés à des noms, de récits fragmentaires, mais pas encore un ordre divin, pas un organisme mythique,
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et des légendes qui circulent aujourd'hui ou depuis des siècles parmi
des peuples apparemment primitifs, alors que depuis des millé
naires aucun pays de la terre n'est resté absolument indemne de
l'influence des hautes, cultures étrangères.

Il y a donc autant de mondes formels du grand mythe qu'il y a de cultures, qu'il y a d'architectures anciennes. L'élément temporel qu'ils supposent, ce chaos de formes inachevées où se perd la recherche des mythologues modernes sans principe directeur, ne vient pas, dans cette hypothèse, en considération; il faut ajouter, d'autre part, des éléments que personne n'a encore soupçonnés. C'est à l'époque homérique (1100-800) et à l'époque correspondante de la chevalerie germanique (900-1200), c'est à ces époques épiques, ni plus tôt, ni plus tard, qu'est née la grande image cosmique d'une religion nouvelle. A ces époques correspondent dans l'Inde, l'époque védique et, en Egypte, l'époque des pyramides; on découvrira un jour que la mythologie égyptienne a mûri, en effet, en profondeur pendant les IIIe et IVe dynasties.

Ce n'est qu'ainsi qu'on comprendra l'immense abondance des créations religieuses intuitives remplissant les trois siècles du Saint Empire germanique. - C'est la mythologie faustienne qui naît ici. On avait jusqu'aujourd'hui les yeux fermés sur l'étendue et l'unité de ce monde formel, parce que des préjugés religieux et savants poussaient à une étude fragmentaire soit des éléments catholiques, soit des éléments païens nordiques de cette mythologie. Mais il n'y a ici aucune différence. Le profond changement sémantique au sein des représentations chrétiennes est identique, comme acte créateur, à la synthèse des cultes païens du temps des invasions, en un tout. En font partie toutes les légendes populaires de l'Europe occidentale, qui ont 'reçu à cette époque leur forme symbolique, même si, par leur substance, elles sont nées à une date très antérieure ou se sont rattachées plus tard à des événements extérieurs nouveaux et enrichies de traits plus conscients. Au nombre de ces légendes, il faut citer les grandes sagas conservées dans les Eddas et une certaine quantité de motifs relatés dans les poèmes évangé-liques des moines savants. Il faut y ajouter la légende héroïque allemande qui tourne autour des noms de Siegfried, de Gudrun, de Dietrich et de Wieland, avec le Nibelungenlied pour sommet, et à côté d'elle, la légende chevaleresque extraordinairement riche, tirée des vieux contes celtiques et achevée précisément à cette époque sur le sol de France : le roi Arthur et la Table ronde, le Saint-Graal, Tristan, Perceval et Roland. Et enfin, outre la para-
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hrase psychique non écrite, mais d'autant plus profonde, de tous :s traits de l'histoire de la Passion, le trésor entier de la légende
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pieuse catholique, dont la floraison remplit les Xe et XIe siècles. C'est à ce moment que naquirent les vies de Marie, les histoires de Saint Roch, Saint Sebaud, Saint Séverin, Saint François, Saint Bernard, Sainte Odile. La legenda aurea date de 1250; c'était l'apogée de l'époque courtoise et de la poésie islandaise des Scaldes. Aux grands dieux du Walhall du Nord correspondent les « 14 apo-tropéens » qui étaient conçus en même temps dans l'Allemagne du Sud comme un groupe mythique. A côté de la description de Ragnarok, le crépuscule des dieux, dans la Voluspa, se trouve une conception chrétienne dans le Muspilli de l'Allemagne du Sud. Ce grand mythe se développe comme la poésie héroïque aux sommets de l'humanité. Tous deux appartiennent aux deux ordres primaires : la noblesse et le clergé. Ils sont nés dans le château et à la cathédrale, non au village. Là-bas, chez le peuple, circule un simple monde légendaire, négligé pendant des siècles, désigné sous les noms de contes et de superstitions populaires, et pourtant inséparable du monde de la haute contemplation.

Rien n'est plus caractéristique de la signification dernière de ces créations religieuses que le fait d'une origine non germanique du Walhall; celui-ci était encore inconnu dans les tribus à l'époque des invasions et il ne se forma qu'à ce moment-là et d'un seul coup, par une nécessité très intérieure, dans la conscience des peuples nouvellement nés sur le sol d'Occident, « contemporain » de l'Olympe, par conséquent, qui nous est connu par l'épopée d'Homère et qui n'était pas non plus d'origine mycénienne. Et en effet, le Walhall n'a grandi que dans l'image cosmique des deux grands ordres et est né de la représentation de Hel; dans la croyance populaire, Hel resta le royaume des morts.

On n'a pas bien considéré jusqu'à ce jour la profonde unité intérieure de ce monde de légendes et de mythes faustiens et la symbolique parfaitement unitaire de son langage formel. Mais Siegfried, Baldur, Roland, le Hêliand sont les noms différents d'une seule et même forme. Walhall et les champs de la défunte Avalun, la table ronde du roi Arthur et le banquet des chevaliers errants, Marie, Frigga et Frau Holle ont la même signification. En regard de celle-ci, l'origine extérieure des motifs et des éléments matériels, auxquels la recherche mythologique consacre une surmesure de zèle, est un simple trait de la superficie historique sans signification plus profonde. L'origine d'un mythe ne prouve rien pour sa signification. Le numen même, forme primaire de l'intuition cosmique, est création pure, indépendante, inconsciente et intraduisible. Ce qu'un peuple reçoit d'un autre par la conversion ou l'imitation enthousiaste est un nom, un vêtement et un masque de son propre sentiment, jamais ce sentiment même. Les motifs mythiques des vieux-Celtes et des vieux-Germains doivent, tout autant que le trésor formel des croyances antiques transmises par des moines savants et celui de toutes les croyances christiano-orientales entièrement adoptées par l'Église d'Occident, être simplement considérés comme la matière dont l'âme faustienne de ces siècles fit sortir sa propre architecture mythique. Il est
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tout à fait inutile de savoir, à ce stade d'une mentalité qui vient de s'éveiller, si ceux dont l'esprit et la bouche ont donné la vie à ce mythe, sont des scaldes, des missionnaires, des prêtres « individuels » ou bien « le peuple ». Peu importe aussi, pour l'indépendance intérieure de la mentalité qui vient de naître, que les représentations chrétiennes aient exercé sur sa création une influence décisive.

Nous avons chaque fois sous les yeux, dans la première période de la culture antique, arabe, occidentale, un mythe de style statique, magique, dynamique. On pourra examiner chaque détail de la forme : comment elle se fonde, là sur une attitude, ici sur une action, là sur un être, ici sur la volonté; comment l'antiquité donne la prépondérance au tangible corporel, au saturé sensible qui, justement pour cette raison, en ce qui concerne la forme d'adoration, a son centre de gravité dans un culte impressionnant les sens, tandis que dans le Nord, c'est l'espace, la force, qui régnent, et donc une religiosité avec une nuance dogmatique prépondérante. Ces premières créations de l'âme jeune font précisément ressortir la parenté qui existe entre les figures olympiques, la statue attique et le temple corporel dorique; puis entre la basilique à coupole surmontée d un dôme, Γ« esprit de Dieu « et l'arabesque; enfin entre Walhall et le mythe de Marie, la nef centrale en ascension et la musique instrumentale.

L'âme arabe avait constitué son mythe dans les siècles compris entre César et Constantin, cette masse fantastique de cultes, de visions et de légendes, à peine possibles, même aujourd'hui, à embrasser d'un coup d'oeil : cultes syncrétistes comme ceux des Baal syriens, d'Isis et de Mithra, celui-ci totalement refondu sur le territoire syrien, évangiles, vies des apôtres, apocalypses en nombre étonnant, légendes chrétiennes, persanes, juives, néoplatoniciennes, manichéennes, angélologies des pères de l'Église et des gnostiques. Dans l'histoire de la Passion des Évangiles, épopée proprement dite de la nation chrétienne, entourée par l'histoire de l'enfant et les actes des apôtres, et dans la légende de Zarathoustra qui fut constituée en même temps, nous voyons les figures héroïques de la première épopée arabe, à côté d'Achille, Siegfried et Per ce val. Les scènes de Getnsémané et du Golgotha font pendant aux images les plus sublimes de la légende hellénique et germanique. Ces visions magiques naquirent presque sans exception sous l'impression de l'antiquité mourante, dont elles n'empruntèrent jamais, conformément à la nature des choses, le contenu, mais d'autant plus fréquemment la forme. On n'exagérera jamais trop tout ce qu'il a fallu changer d'apollinien avant de donner au vieux mythe chrétien la forme solide qu'il avait prise au temps de saint Augustin.


Le polythéisme antique possédait donc un style, qui le distingue de toute autre forme d'intuition cosmique, si apparentée soit-elle extérieurement. Cette manière d'avoir des dieux, pas de divinité, n'a existé qu'une seule fois, précisément dans la seule culture ayant senti dans la statue de l'homme nu là quintessence de tout art. La nature telle que l'homme antique la savait et sentait autour de lui, somme d'objets corporels bien constitués, ne pouvait être divinisée d'aucune autre façon. Le Romain trouvait dans la prétention de Jahvé, à être seul reçu comme Dieu, un élément d'athéisme. Un Dieu unique n'était pas pour lui un Dieu. De là la forte antipathie de toute la conscience populaire gréco-romaine contre les philosophes panthéistes, et donc sans Dieu. Les Dieux sont des corps, des somata d'espèce parfaite, et c'est au soma qu'appartient la multiplicité dans l'usage linguistique des mathématiciens, physiciens, juristes et poètes antiques. Le concept du ζώον ιτολ'.τίχόν s'applique aussi aux dieux; rien de plus étranger pour eux que la solitude, l'existence solitaire pour soi. Le caractère de proximité constante se rattache d'autant plus à leur existence. Il est très significatif que ce soit précisément en Hellade que les dieux astronomiques, numina du lointain, font défaut. Hehos n'avait de culte qu'à Rhodes qui était moitié oriental, et Selène n'en avait pas du tout. Tous deux sont simplement, comme déjà dans la poésie courtoise d'Homère, des moyens d'expression artistiques, selon la terminologie romaine des éléments du genus mythicum, non du genus civile. La vieille religion romaine, où s'exprime avec une pureté particulière le sentiment cosmique antique, ne connaît ni soleil ni lune, ni vent ni nuage comme divinités. Le bruit et la solitude des forêts, la tempête et le mugissement des vagues qui dominent complètement le sentiment de la nature faustien, dès l'époque celtique et germanique, et donnent à ses créations mythiques leur caractère propre, laissent intact le sentiment de la nature antique. Pour celui-ci, seules se condensent en être les choses concrètes, le foyer et la porte, la forêt individuelle et le champ individuel, tel fleuve et telle montagne. On remarquera que tout ce qui a un lointain, tout ce qui a une action illimitée et incorporelle, et qui eût par conséquent introduit, dans la nature sentie, l'espace comme être divin, reste exclu du mythe, comme donc aussi les nuages et les horizons qui donnent les premiers un sens et une âme au paysage baroque, manquent totalement dans la fresque antique dépourvue d'arrière-plan. L'immense foule des dieux antiques — chaque arbre, chaque source, chaque maison, chaque partie de la maison même est un dieu — signifie que chaque objet tangible est un être subsistant pour soi, aucun n'est donc subordonné à l'autre fonction-nellement.

L'image apollinienne et l'image faustienne de la nature sont fondées partout sur les symboles opposés de l'objet individuel
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et de l'espace unique. L'Olympe et les Enfers sont d'une rigoureuse précision sensible; le monde des nains,'des elfes, des cobolds, du Walhall et du Niflheim — est perdu quelque part dans l'espace cosmique. Dans la vieille religion romaine, la Tellus mater n'est pas la « mère originelle », mais le champ concret lui-même. Faunus est la forêt, Volturnus le fleuve; la semence s'appelle Cérès, la récolte s'appelle Consus. Sub Jove frigido signifie chez Horace, Romain authentique : sous le ciel froid. Ici, on n'essaie même pas de donner une traduction figurée à la place de l'adoration, car cela équivaudrait à un redoublement du Dieu. Très tard encore, l'instinct romain, mais aussi l'instinct grec, se révolte contre les images des dieux; cela est démontré, outre par la plastique devenant de jour en jour plus profane, également par la croyance populaire et la philosophie religieuse. Dans la maison, Janus est la porte divinisée, Vesta le foyer divinisé; les deux fonctions de la maison sont devenues dans leur objet des êtres et des dieux. Des dieux fluviaux helléniques, tel Acheloos qui apparaît sous forme de taureau, sont désignés clairement comme étant le fleuve même, non comme habitant le fleuve. Les Pans et les Satyres sont les champs et les prés à midi, conçus et délimités comme êtres. Les dryades et les nama-dryades sont des arbres. En maints endroits, on adore des arbres particuliers en soi, surtout quand ils poussent bien, sans leur donner de nom, en les ornant de rubans et d'offrandes. Au contraire, les chevaux, coquins, nains, sorcières, Valkyries et leurs consorts, ces armées d âmes errantes de disparus, qui se déplacent pendant la nuit, n'ont rien de cette matérialité locale. Les naïades sont des sources. Mais les nixes et les mandragores, les elfes et les esprits des bois sont des âmes, qui sont simplement retenues dans les sources, arbres, maisons, et qui demandent à s'en libérer, à errer de nouveau en liberté. C'est tout à fait le contraire d'une sensation plastique de la nature. Les objets sont vécus ici simplement comme des espaces d'un autre ordre. Une nymphe, une source par conséquent, prend sans doute une forme humaine, quand elle veut rendre visite à un beau pâtre; mais une nixe est une princesse maudite, avec des nénuphars aux cheveux, qui sort à minuit des lacs où elle habite. L'empereur Barberousse repose au Kyffhäuser, Dame Vénus dans le Hörselberg. On dirait que l'univers faustien n'a rien de matériel, d'opaque. Dans les objets, on pressent des mondes différents; leur opacité, leur dureté sont apparence et — trait impossible à rencontrer dans le mythe antique qu'il aurait supprimé — des mortels privilégiés ont reçu le don de vision en profondeur à travers rochers et montagnes. Mais n'est-ce pas aussi l'opinion secrète de notre théorie de la physique ? Une hypothèse nouvelle n'est-elle pas toujours une sorte de source jaillissante i Aucune autre culture ne connaît autant de contes sur des trésors gisant dans des mers et des montagnes, sur des royaumes, palais, lardins souterrains mystérieux habités par d'autres êtres. La substance du monde visible tout entier est niée par le sentiment de la nature faustien. Il n'y a plus rien de terrestre, seul l'espace est réel. Le conte dissout la matière naturelle, comme le style gothique
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la masse pierreuse de ses cathédrales, qui plane comme un spectre dans une abondance de formes et de lignes dépourvues de toute pesanteur, ne connaissant plus de frontière.

Le polythéisme antique, orienté avec une intensité croissante vers l'individualisation somatique, se révèle peut-être avec le plus de clarté dans son attitude à l'égard des « dieux étrangers ». Pour l'homme antique, les dieux des Égyptiens, des Phéniciens, des Germains, dans la mesure où ils étaient susceptibles d'une représentation figurée, étaient également des dieux réels. L'expression : « ils n'existaient pas » n'avait aucun sens au sein de cette intuition cosmique. Le Grec les adore quand il entre en contact avec eux dans leur pays. Les dieux sont, comme une statue, une polis, un co'rps euclidien, liés à l'endroit. Ce sont des êtres de la proximité, non de l'espace en général. Plus Zeus et Apollon perdent de terrain, quand on séjourne à Babylone, par exemple, plus on a désormais à respecter particulièrement les dieux indigènes. Cette signification est celle des autels portant l'inscription : « Aux dieux inconnus » — signification que Paul interprète à la manière magico-monothéiste, si caractéristique de son incompréhension, dans les Actes des apôtres. Ce sont les dieux que le Grec ne connaît pas par leur nom, mais qui sont adorés par des étrangers dans les grands ports du Pirée ou de Corinthe, par exemple, et auxquels pour cette raison il octroie son respect. Ceci est révélé avec une netteté classique par le droit sacré des Romains et ses formules évocatoires rigoureusement conservées, par exemple celle de la generalis invocatio1. Comme Funive.rs est la somme des objets et que les dieux sont des objets, on reconnaît aussi comme tels tous les dieux avec lesquels le Romain n'est pas encore entré en relation pratiquement et historiquement. Ou il ne les connaît pas, ou ils sont les dieux de ses ennemis, mais ils sont dieux, parce que le contraire est impossible à se représenter. Tel est le sens de cette formule sacrée chez Tite-Live, Vili, o,, 6 : Di quibtis est potestas nostrorum hostiumque. Le peuple romain avoue que le cercle de ses dieux n'est limité que momentanément et, par cette formule terminant sa prière, après avoir énuméré par leur nom ses dieux propres, il ne veut pas entrer dans le détail des droits des autres. Selon le droit sacré, la prise de possession du pays étranger fait passer à la ville de Rome la somme entière des devoirs religieux attachés à ce territoire et à ses divinités — c'est la conséquence logique du sentiment additif de Dieu chez l'homme antique. Que la reconnaissance de la divinité n'était pas synonyme de celle des formes de son culte, c'est ce que prouve le cas de la Magna Mater de Pessinus, qui fut adoptée à Rome lors de la seconde guerre punique conformément à une prophétie de la Sibylle, tandis que son culte absolument non antique — qui était exercé par des prêtres spéciaux émigrés avec elle de sa patrie — était placé sous la surveillance stricte de la police, et qu'on interdisait sous peine de punition, non seulement aux citoyens romains, mais même à leurs esclaves, l'entrée dans le sacerdoce afférent à

i. \Vis3oiva : Religion u. Ktiliin il. liomsr, 1912, p. 3$.
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cette divinité. Par l'adoption de la déesse, satisfaction était donnée au sentiment cosmique antique; par l'exercice personnel de son culte qui répugnait aux Romains, ce sentiment eût été blessé. En pareil cas, l'attitude du Sénat est décisive, tandis que le peuple trouvait du goût à ces cultes dans le mélange croissant avec les populations orientales et que les armées de l'époque impériale sont devenues même, par suite de leur composition, un des supports les plus importants du sentiment cosmique magique.

Ce point rend intelligible le culte des hommes divinisés considérés comme un élément nécessaire au sein de ce monde, des formes religieuses. Mais il faut avoir soin de distinguer nettement entre des phénomènes antiques et des phénomènes orientaux leur ressemblant du dehors. Le culte romain des empereurs, c'est-à-'dire l'adoration du genius du prince vivant et celle de ses prédécesseurs décédés comme divi, a été jusqu'à ce jour mélangé avec l'adoration cérémonielle des chefs dans les royaumes d'Asie Mineure, surtout en Perse1, et plus encore avec la divinisation tout à fait différente, plus tardive, des Khalifes, qui apparaît déjà chez Dioclétien et Constantin sous une forme achevée. En effet, il s'agit ici de choses tout à fait différentes. La fusion de ces formes symboliques des trois cultures a beau avoir atteint un haut degré en Orient, à Rome le type antique a été réalisé sans équivoque dans sa pureté. Déjà quelques Grecs, comme Sophocle et Lysandre, et surtout Alexandre, furent non seulement acclamés dieux par un certain nombre de flatteurs, mais encore éprouvés comme tels par le peuple dans un sens tout à fait précis. De la divinité d'un objet, d'un bois sacré, d'une source, enfin d'une statue représentant Dieu, à celle d'un homme de valeur, devenu d'abord héros, puis Dieu, il n'y a qu'un pas. On adorait dans l'un comme dans l'autre la forme achevée dans laquelle s'était réalisée la substance cosmique, qui est en soi
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bras teints en rouge, afin de relever la ressemblance avec Ta statue du Dieu en terre cuite, dont il incarnait en ce moment le numen.

io

Dans les premières générations de l'époque impériale, le polythéisme antique, sans rien changer dans beaucoup de cas à sa forme extérieure, cultuelle ou mythique, se résout en monothéisme magique. Une âme nouvelle était née qui vivait différemment les formes surannées. Les noms continuaient à subsister, mais ils couvraient d'autres numina.

Tous les cultes « bas-antiques », celui d'Isis et de Cybèle, de Mithra, du Soleil, de Sarapis, ne se rapportent plus à des êtres locaux plastiquement sentis. A la porte de l'Acropole, on adorait

i. En Egypte, le culte impérial n'a été introduit que sous Ptolémée Philadelphe. Vacloration des pharaons avait mie signification tout autre.
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jadis un Hermès Propylaios. A quelques pas de là se trouvait remplacement cultuel de Hermès, l'époux d'Aglauros, et c'est en cet endroit que fut érigé plus tard l'Erechthéion. Sur la pointe sud du Capitele, très près du sanctuaire de Jupiter Feretrius, où se trouvait au lieu de statue une pierre sacrée (silex), U y avait le sanctuaire de Jupiter Optimus Maximus, et il fallut à Auguste, lorsqu'il lui éleva le temple gigantesque, respecter scrupuleusement le lieu où demeurait le numen du premier. Mais dans la première période chrétienne, Jupiter Dolichenus et Sol invïctus pouvaient être adorés partout où « deux ou trois étaient réunis en leur nom » et on sentait de plus en plus dans toutes ces divinités un numen unique, sauf que chaque adepte d'un culte particulier était convaincu

3u'il le connaissait dans sa vraie forme. C'est ainsi qu'on parlait '« Isis au million de noms ». Jusqu'alors les noms avaient désigné autant de dieux différents corporellement et localement, maintenant ils désignent le titre du seul Dieu que chacun entend.

Ce monothéisme magique se révèle dans' toutes les créations religieuses-venues d'Orient remplir l'imperium : l'Isis d'Alexandrie, le dieu Soleil, préféré d'Aurélien (Baal de Palmyre), le Mithra, protégé par Dioclétien, dont la forme persane avait été changée complètement en Syrie, le Baalath de Carthage, honoré par Septime Sévère (Tanith, dea cœlestis); tous ces dieux ne viennent plus, à la manière antique, grandir le nombre des dieux concrets, mais les absorbent, au contraire, d'une manière de plus en plus soustraite
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au premier plan. « In hoc signa vinces » est un son qui n'est plus antique. Ici se prépare l'aversion pour l'art représentateur de la forme humaine et qui aboutira plus tard, dans l'islam et à Byzance, à l'interdiction des images.

Jusqu'à Trajan, au moment où sur le sol crée le dernier souffle du sentiment cosmique apollinien avait depuis longtemps disparu, le culte d'État des Romains posséda la force de conserver la tendance euclidienne d'un agrandissement continu du monde des dieux. Les divinités des pays et des peuples conquis reçoivent à Rome un lieu de culte, un sacerdoce et un rituel reconnus, tandis qu'elles s'ajoutaient elles-mêmes, comme individualités exactement définies, aux dieux du passé. A partir de là, et malgré une honorable résistance ayant son siège dans un petit nombre de vieilles familles patriciennes1, l'esprit magique vainc aussi en cet endroit; les figures des dieux disparaissent comme tels, comme corps, de la conscience pour faire place à un sentiment de Dieu transcendant, qui, ne repose plus sur le témoignage immédiat des sens, et les usages, les fêtes, les légendes se compénètrent. Lorsqu'en 217, Caracalla leva la distinction de droit, sacré entre les dieux romains et les dieux étrangers, distinction qui avait fait d'Isis la première

i. Wissowa : Kult. ». Religion d. Römer, p. 98.
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divinité effective de Rome, embrassant tous les manina féminins antérieurs, et l'avait donc rendue l'ennemie la plus dangereuse du christianisme, s'attirant la haine mortelle des pères de l'Église, Rome était devenue un fragment de l'Orient, une province religieuse de la Syrie. Alors les Baals de Douche, de Petra, de Palmyre, d'Emesa commencent à se fondre en monothéisme du Soleil qui fut plus tard vaincu, comme Dieu de l'Empire, par Constantin dans son représentant Licinius. Il ne s'agit plus d'antique ou de magique — le christianisme pouvait même apporter aux dieux helléniques une sorte de sympathie sans danger, — mais de savoir quelle est, de ces religions magiques, celle qui donnerait au monde de l'Imperium antique la forme religieuse. On trouve ce calcul très net de la sensation plastique dans les stades d'évolution du culte impérial, où l'empereur défunt est admis d'abord comme divus par décision sénatoriale dans le cercle des dieux de l'État — le premier fut Divus Julius en 42 avant Jésus-Christ — et reçoit un sacerdoce propre, si bien que son image n'est plus portée désormais en tête dans les fêtes de famille parmi les images des ancêtres; où ensuite, à partir de Marc-Aurele, il n'y a plus création d'un nouveau sacerdoce pour le culte des empereurs divinisés et, bientôt après, plus de temple consacré nouveau, parce qu'un templum aivorum général semble suffire au sentiment religieux; et où enfin l'expression « divus » se change en un titre des membres de la maison impériale. Cette issue caractérise la victoire du sentiment magique. On trouvera que l'accumulation de noms dans les inscriptions dédicatoires, comme Isis-Magna-Matcr-Juno-Astarte-Bellona ou Mithras-Sol invictus-Helios, a déjà pris depuis longtemps la signification de titre d'une divinité seule existante1.

II

L'athéisme a à peine semblé jusqu'ici au psychologue et au théologien un objet digne d'une étude scrupuleuse. Tout ce qu'on en a dit et écrit en général, soit dans le· style du martyr franc-maçonnique ou du zélateur dévot, n'empêche pas qu'on n'a jamais rien entendu sur les espèces d'athéisme, l'analyse d'une forme particulière précise d'athéisme dans sa richesse et sa nécessité, dans sa puissante symbolique, dans sa limite temporelle.

« L" » athéisme — est-il la structure a priori d'une conscience

i. I<a signification symbolique du titre et sa relation au concept et à l'idée de personne ne peuvent être données ici. Il faut seulement remarquer que, de toutes les cultures, l'antique est la seule qui n'ait jamais connu un titre. Il aurait contredit sans doute le caractère rigoureusement somatiquc de ses dénominations. Outre les noms propres et les surnoms, elle ne posséda que les noms techniques de fonctions effectivement exercées. « Augustus » devient immédiatement un nom propre, César très tôt un nom de fonction. On peut suivre la marche envahissante du sentiment magique à la manière dont se transforment, chez les fonctionnaires bas-antiques, des tournures de politesse,·comme vir clarissimus, en titres permanents qui peuvent être concédés ou retirés. C'est exactement ainsi que les nome de dieux étrangers et plus anciens sont devenus les titres de la divinité reconnue. « Sauveur · (Asklcpios) et « Bon pasteur » (Orpheus) sont des titres du Christ. Mais à l'époque antique, les surnoms même des divinités romaines étaient devenus peu à peu des dieux indépendants.


cosmique ou une conviction indépendante de notre choix ? Y est-on prédisposé par la naissance ou par la conversion ? Le sentiment inconscient d'un cosmos sans Dieu mène-t-il aussi à savoir que « le grand Pan est mort »? Y a-t-il des athées primitifs, par exemple à l'époque dorique ou gothique ? Y a-t-il quelqu'un qui se dise athée avec passion, mais à tort ? Et peut-il y avoir des civilisés qui ne le soient pas, du moins pas entièrement ?

Il est certain que l'essence de l'athéisme, comme le trahit déjà la formation de ce mot dans toutes les langues, c'est la négation; qu'athéisme signifie renonciation à une structure spirituelle, qui lui est donc antérieure, et non par exemple acte créateur d'une puissance plastique non brisée. Mais qu'est-ce qu'on nie par là? De quelle manière ? Et par qui ?

Sans aucun doute, l'athéisme bien compris est l'expression nécessaire d'une mentalité achevée en soi, épuisée dans ses possibilités religieuses, vouée à l'anorganique. Il s'accorde parfaitement bien avec le besoin violent et mélancolique d'une religiosité authentique1 — apparenté en cela à tout romantisme qui voudrait, lui aussi, faire revivre quelque chose d'irrévocablement perdu : la culture notamment — et U peut être très inconscient à son auteur, étant une forme de son affectivité qui n'intervient jamais dans les conventions de sa pensée, qui même contredit sa conviction. On le comprendra si l'on sait pourquoi le-pieux Haydn appelait Beethoven un athée, après avoir entendu sa musique. L'athéisme fait partie de l'homme de la civilisation commençante, non encore de celui de Γ« époque des lumières ». Il appartient à la grande ville, il appartient à « l'homme instruit ·» des grandes villes, qui s'approprie mécaniquement ce que ses ancêtres qui ont créé sa culture ont vécu organiquement. Du point de vue du sentiment de Dieu antique, Anstote est athée sans le savoir. Le stoïcisme hellénistico-romain l'est tout autant que le socialisme et le bouddhisme de la modernité ouest-européenne et indoue — souvent malgré le plus sincère usage du mot « Dieu ».

Mais si cette forme tardive, de l'intuition cosmique comme de l'image cosmique, aboutissant à la « seconde religiosité » signifie la négation du religieux en nous, elle a dans chaque civilisation une structure différente. Il n'y a pas de religiosité sans une révolte athéiste correspondante à elle seulement, dirigée contre elle seulement. On continue toujours à sentir, dans le monde qui s'étend autour de soi, soit un cosmos de corps bien ordonnés, soit une crypte cosmique, soit un espace infini agissant, mais on n'y ressent plus la sainte causalité et, quand on considère l'image de ce monde, on ne connaît qu'une causalité profane s'épuisant dans le mécanique, ou bien on souhaite et croit qu'il en est ainsi. Il y a un athéisme antique, arabe, occidental, qui diffèrent l'un de l'autre complètement par leur sens et leur contenu. Nietzsche a défini l'athéisme dynamique par cette formule : « Dieu est mort. » Un philosophe

i. Diagoras, condamné à mort à Athènes à cause de ses œuvres < athées >, a laissé des dithyrambes profondément pieux. I<isez ensuite le Journal de Hebbel et ses lettres à Élise. Il « ne croyait pas en Dieu >, mais il priait.
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dictoire avec sa dynamique pénétrant l'espace. En cela, la libre-pensée même ne fait pas exception. Au bûcher succéda la guillotine, à l'incinération des livres leur censure, à la puissance du sermon

antique eût désigné l'athéisme statico-euclidien 'en disant : « Les dieux séjournant au lieu sacré sont morts. » La première définition veut dire qu'on enlève sa divinité à l'espace infini, la seconde qu'on enlève la leur aux objets innombrables. Or l'espace mort et les objets morts sont les « faits » du physicien. L'athée est incapable de sentir la différence entre l'image naturelle de la physique et celle de la
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grand-citadin. L'intelligence résonance athée. Personne n'appellerait Heraclite ou maître Eckart des intelligents, mais Socrate et Rousseau furent intelligents, non « sages ». Ce mot a quelque chose de déraciné. Ce n'est que du point de vue du stoïcien ou du socialiste, types d'homme irréligieux, que le manque d'intelligence est méprisable.

La mentalité de chaque culture vivante est religieuse, a de la religion, soit qu'elle en ait conscience ou non. Sa religion, c'est le fait même de son existence en général, de son devenir, de son développement, de sa réalisation. Elle n'est pas libre d'être irréligieuse. Elle a seulement la possibilité de s'en amuser par la pensée, comme dans Florence médicéenne. Mais l'homme des villes mondiales est irréligieux. L'irréligion est son essence, elle marque son apparition historique. Il a beau vouloir être religieux sincère, par la sensation douloureuse d'un vide et d'une misère intérieurs, il ne le peut pas. Toute religiosité grand-citadine repose sur une illusion. Le degré de piété dont une époque est capable se révèle dans son rappor* avec la tolérance. On tolère, soit parce que le langage formel d'une chose parle de la divinité, soit parce que soi-même on ne ressent plus rien de semblable.

Ce qu'on appelle aujourd'hui tolérance antique est ce qui désigne le contraire de l'athéisme. Un des éléments du concept de la religion antique est la multiplicité des numina et des cultes. Leur laisser a chacun sa valeur n'était pas de la tolérance, mais l'expression évidente de la piété antique. Au contraire, quiconque voulait ici des exceptions s'avérait par là précisément athée. Les Chrétiens et les Juifs passaient pour athées, et il fallait qu'ils le fussent pour quiconque dont l'image cosmique était une somme de corps individuels. Lorsqu'on cessa de penser de la sorte, à l'époque impériale, l'intuition de Dieu antique touchait aussi à sa fin. Mais bien entendu, on supposait le respect de la forme du culte local en général, des images des dieux, des mystères, des sacrifices, des rites, et ceux

3


ui les raillaient ou profanaient apprenaient à connaître les bornes e la tolérance antique. Qu'on se rappelle le sacrilège de Herma-copide à Athènes et les procès en diffamation des mystères d'Eleusis, c'est-à-dire concernant l'imitation profanatrice de l'élément sensible. Mais pour l'âme faustienne, 1 essentiel était le dogme, non le culte visible. C'est l'antithèse de l'espace et du corps, de la domination et de l'acceptation de l'apparence. Est athée pour nous la révolte contre une doctrine. C'est ici que commence le concept spatiale-spirituel de l'hérésie. Une religion faustienne ne pouvait par nature permettre aucune liberté de conscience — cela est contra-


qui s'y trouvent. Quiconque s'y refuse ne possède plus aucune forte conviction. Il est, cléricalement parlant, un athée. Mais athée signifiait dans l'antiquité un mépris du culte — ασέβεια au sens littéral — et la religion apollinienne ne souffrait ici aucune liberté d'attitude. Ainsi se trouve tracée dans les deux cas la limite entre la tolérance imposant le sentiment de Dieu et celle qui l'interdisait. Voilà donc maintenant sur ce point une opposition entre la philosophie bas-antique — la théorie sophistico-stoïcienne, non l'état d âme stoïque — et le sentiment religieux, et ici le peuple d'Athènes — de ce même Athènes bâtissant encore des autels aux « dieux inconnus » — avait l'implacabilité des inquisiteurs espagnols. On n'a qu'à passer en revue la série des penseurs antiques et des personnalités historiques offerts en sacrifice pour le maintien du culte sacré. Socrate et Diagoras furent exécutés pour l'inculpation d'asebeia; Anaxagore, Protagoras, Aristote, Alcibiade ne purent y échapper que par la fuite. Le nombre d'exécutions pour sacrilège cultuel se monte à des centaines rien qu'à Athènes et seulement pour la décade des guerres du Péloponèse. Après la condamnation de Protagoras, ses livres furent recherchés de maison en maison et brûlés. A Rome, les documents de cette sorte commencent avec l'incinération publique, ordonnée en 181 par le Sénat contre les « livres de Numa » pythagoriciens, et à partir de. ce jour suivirent sans interruption des exclusions individuelles de philosophes et d'écoles entières, plus tard des exécutions et des incinérations solennelles de livres qui pouvaient être dangereux pour la religion. De ce nombre est le fait que, au temps de César seulement, les foyers du culte d'Isis furent détruits cinq fois par les consuls et que Tibère fit jeter dans le Tibre l'image de cette déesse. Le refus de sacrifier à l'image de l'empereur était puni par la loi. Dans tous les cas, il s'agit de 1 « athéisme » tel qu'il résultait du sentiment de Dieu antique et tel qu'il se révélait comme mépris théorique ou pratique du culte visible. Celui qui ne peut pas discerner dans ces choses le sentiment occidental propre n'ira jamais au fond de l'image cosmique qui leur sert de fondement. Poètes et philosophes avaient le droit d'inventer des mythes et de transformer des figures de dieux, autant qu'ils le voulaient. L'interprétation dogmatique du donné sensible était à la disposition de chacun. On pouvait railler les histoires des dieux dans des satires et des comédies — même cette raillerie ne touchait pas leur existence euclidienne, — mais à l'image des dieux, au culte, à la figuration plastique de l'adoration des dieux, il n'était pas permis de toucher. On comprend mal les subtils esprits de la première époque impériale, si on les considère comme des tartuffes, lorsqu'ils se chargeaient de tous les devoirs des cultes d'État,
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surtout du culte impérial profondément senti de tous côtés, sans prendre encore au sérieux aucun mythe d'une espèce quelconque. Inversement, il était loisible au poète et au penseur de'la culture faustienne mûre de « ne pas aller à l'église », d'esquiver la confession, de manquer les processions, dans les milieux protestants, de vivre sans aucun rapport avec les rites cléricaux, mais non de porter atteinte aux détails dogmatiques. Cela était dangereux au sein de toutes les confessions et de toutes les sectes — y compris, je le répète expressément, la libre-pensée. L'exemple du Romain stoïque, qui observe pieusement les formes sacrées du culte sans croire à la mythologie, trouve son pendant dans l'homme fâustien de l'époque des lumières, qui, comme Lessing et Goethe, sans remplir les rites cléricaux, ne doute jamais des « vérités fondamentales de la foi ».

12

Si, du sentiment de la nature formalisé, nous passons au senti-
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ceptuellement. Goethe fit un jour cette remarque sur Riemer : « L'intelligence est aussi vieille que le monde, même l'enfance a de l'intelligence : mais elle ne s'applique pas en tout temps de la même manière et à des objets identiques. Les siècles antérieurs avaient leurs idées dans des visions de l'imagination; notre siècle les exprime en des concepts. Les grandes conceptions de la vie s'étaient alors exprimées dans des figures, des dieux ; elles s'expriment aujourd'hui dans des concepts. Là il y avait une plus grande force de production, aujourd'hui une plus grande force d'analyse ou un plus grand art de discrimination. » La vigoureuse religiosité de la mécanique de Newton1 et la dynamique moderne aux formules presque entièrement athées sont de même nuance, position et négation de la même intuition primaire. Un système de physique porte nécessairement tous les traits de l'âme, au monde formel de laquelle il ressortit. A la dynamique et à la géométrie analytique ressortit le déisme
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de la conservation de l'énergie (J. R. Mayer).

Ce que nous appelons aujourd'hui de manière très générale la physique est en effet un chef-d'œuvre du baroque. On ne sentira plus le paradoxe si, par allusion au style jésuite de l'architecture créé par Vignola, j'appelle style jésuite de la physique en particulier ce mode de représentation qui repose sur l'hypothèse des forces lointaines et des effets lointains complètement étrangers à la con-

i. Dans la célèbre conclusion de ion < Optique > (1706), qui a fait sensation et qui a servi de point de départ à toute une série de problèmes théologiques. U donne pour limite au domaine des causes mécaniques la cause première divine, dont l'organe de perception devait être l'espace infini lui-même.


ception naïve antique : l'attraction et la répulsion des masses; le calcul infinitésimal, qui ne naquit qu'en Occident et juste à cette époque et qui ne pouvait naître que là, me semblent représenter de manière tout à fait analogue le style jésuite de la mathématique. Ce qui s'appelle « juste » au sein de ce style est une hypothèse de travail approfondissant la technique de l'expérimentation. Pour Loyola comme pour Newton, il s'agit non d'une simple description de la nature, mais d'une méthode.

Par sa forme intérieure, la physique occidentale est dogmatique, non cultuelle. Elle a pour contenu le dogme de la force, laquelle est identique à l'espace, à la distance, doctrine de l'action mécanique, non de l'attitude mécanique dans l'univers. Sa tendance est par conséquent la domination progressive de l'apparence. En partant d'une classification, très « antique » encore, en physique de l'oeil (optique), physique de l'oreille (acoustique) et physique du toucher (chaleur), elle a supprimé peu à peu les impressions des sens et les a remplacées par des systèmes de rapports abstraits, de telle sorte
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à faire avec la vue.

« La force » est une grandeur mythique qui n'a pas sa source dans l'expérience scientifique, mais dont elle prédétermine au contraire la structure. Ce n'est que dans la conception de la nature des hommes faustiens qu'on trouve, au lieu d'un aimant, un magnétisme dans le champ de force duquel est placé un morceau de fer; au lieu de corps lumineux, une énergie rayonnante; et en outre, des personnifications comme « Γ » électricité, « la » température, « la » radioactivité1.

Que cette force ou énergie est, en effet, un nume η figé en concept et non point le résultat d'une expérience scientifique, la preuve en est dans le fait si souvent'oublié, que le principe fondamental de la dynamique, la fameuse première proposition de la théorie mécanique de la chaleur, ne dit absolument rien sur Ja nature de l'énergie. Quand on dit que cette proposition fixe en elle-même la κ conservation de l'énergie », on exprime proprement une erreur, mais qui est psychologiquement très caractéristique. La mesure expérimentale ne peut par nature fournir qu'une seule constatation : le nombre, que l'on a (à son tour, de manière très caractéristique) appelé travail. Mais le style dynamique de notre pensée exigeait que nous le concevions comme une différence d'énergie, bien que la quantité absolue d'énergie ne soit qu'une image et ne puisse jamais être donnée par un nombre déterminé. Il reste donc chaque fois, selon le terme consacré, une constante additive indéterminée,

i. D'abord l'usage linguistique, comme on l'a montré plus haut, a représenté par ego kabeo factutn au lieu de feci, la structure dynamique de notre pensée; et depuis nous n'avons cessé de marquer tous lei événements par des tournures dynamiques, en disant par exemple que < l'industrie > s'ouvre des débouchés, que « le rationalisme » arrive à dominer. Aucune langue antique ne permet de rendre ces tournures. Aucun Grec n'aurait parlé de « stoïcisme « au lieu de stoïciens. Différence essentielle dans 1rs images de la poésie antique et occidentale.
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c'est-à-dire que l'on s'efforce de conserver l'image d'une énergie conçue par 1 œil intérieur, bien que la pratique scientifique n'ait rien à faire avec cette conservation.

De cette origine du concept de force, il résulte qu'elle est aussi peu définissable que les mots primaires de Volonté et d'Espace, également absents dans les langues antiques. Il subsiste toujours un reste de sentiment et d'intuition qui fait de chaque définition personnelle presque une confession religieuse de son auteur. Chaque physicien du baroque a ici une expérience intérieure qu'il habille avec des mots. Songez à Goethe qui ne pouVait ni ne voulait définir son concept d'une force cosmique, dont il affirmait être certain. Kant définissait la force l'apparition d'un être en soi : « La substance dans l'espace, le corps, ne nous est connue que par des forces. » Laplace appelait cette force une inconnue, dont nous ne connaissons que les effets; Newton avait songé à des forces lointaines immatérielles. Leibniz parlait de la vis visa, comme d'un quantum qui constitue l'unité de la monade en s'ajoutant à la matière. Descartes était aussi peu enclin que quelques philosophes du xviii« siècle (Lagrange) à séparer par principe le mouvement et son moteur. A coté depotentta, impetus, vitus, on trouve déjà à l'époque gothique des paraphrases avec conatus et nisus, où visiblement la force n'a pas été séparée de la cause qui la produisait. Il est très possible de distinguer des concepts catholiques, protestants et athéistes de la force. Le Juif Spinoza, qui appartenait donc psychiquement à la culture magique, était incapable de s'assimiler le concept faustien de la force en général. Ce concept manque dans son système. Et quel étonnant symbole de la puissance mystérieuse des mots primaires, lorsque M. Hertz, le seul Juif parmi les grands physiciens du passé récent, fut aussi le seul qui tenta de résoudre le dilemme de la mécanique par la suppression du concept de force.

Le dogme de la force est le thème unique de la physique faustienne. Tout ce qu'on y a ajouté, sous le nom de statique comme une partie de la science physique, à travers tous les systèmes et tous les siècles, est une fiction. Il en est de la « statique moderne » comme de 1'« arithmétique » et de la « géométrie », littéralement doctrines de numération et d'arpentage, qui sont également, au sein de l'analyse moderne, si on prend les mots en général dans leur sens originel, des noms vides, des fragments littéraires du savoir antique, que la
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que l'esprit occidental ignore un mode naturel d'explication des faits mécaniques se fondant sur les concepts de forme et de substance (en tout cas, d'espace et de masse), au lieu de ceux d'espace, temps, masse et force. On peut en donner la preuve pour chaque domaine particulier. Même la « température », qui rend cependant le mieux l'impression antique statique d'une grandeur passive, ne peut entrer dans ce système que si on la conçoit d'abord sous l'image d'une force : celle de la quantité calorique en tant que somme des mouvements très rapides, subtils, irréguliers des atomes d'un corps, sa
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température en tant que force moyenne vivante de ces atomes.

La Renaissance tardive a cru réveiller la statique archimédienne, tout comme elle crut continuer la plastique hellénique. Dans les deux cas, elle n'a fait que préparer les formes d'expression définitives du baroque, et d'ailleurs selon l'esprit gothique. Mantegna appartient à la statique des motifs, de même que Signorelli dont on a trouvé plus tard le dessin et l'attitude raides et froids; avec Léonard, la dynamique commence, et Rubens est déjà un maximum de l'émotivité des corps qui s'enflent.

C'est encore au sens de la physique Renaissance qu'en 1629 le jésuite Nicolas Cabeo développe une théorie du magnétisme dans le style de la conception cosmique aristotélicienne, théorie qui, comme l'œuvre de Palladio sur l'architecture (1578), ne pouvait avoir de lendemain, non parce qu'elle serait « fausse », mais parce qu'elle contredisait le sentiment de la nature faustien, que les penseurs et les savants du XIVe siècle avaient libéré de la tutelle arabo-magique et qui avait besoin maintenant de formes propres pour l'expression de sa connaissance cosmique. Cabeo renonce aux concepts de force et de masse et se borne aux concepts classiques de matière et de forme, c'est-à-dire qu'il retourne, de l'esprit de l'architecture du Michel-Ange vieillissant et de Vignola, à celui de Michelozzo et de Raphaël et esquisse ainsi un système parfaitement achevé en soi, mais sans importance pour l'avenir. Le magnétisme comme état des corps particuliers, non comme force dans l'esprit illimité — cela ne pouvait satisfaire symboliquement l'œil intérieur de l'homme faustien. Nous avons besoin d'une théorie du lointain, non de la proximité. Un autre jésuite, Boscovich, a donc aussi le premier développé les principes mathématico-mécaniques de Newton en une vaste et réelle dynamique (1758).

Même Galilée était encore sous l'impression de fortes réminiscences du sentiment Renaissant, pour lequel l'antithèse de la force et de la masse, dont résulta dans le style architectonique, pictural et musical l'élément du grand mouvement, était étrangère et incommode. Il restreint encore la représentation de la force à des forces de contact (choc) et formule simplement une conservation de la quantité de mouvement. Par là, il s'en tient au simple fait d'être en mouvement, à l'exclusion de tout pathos spatial, et c'est
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ensuite complètement en connexion avec ses découvertes mathématiques. Au lieu de la conservation de la quantité de mouvement fut substituée la conservation des forces vivantes, ce qui correspond à la substitution du nombre-fonction au nombre-grandeur.

Le concept de la masse ne fut constitué clairement qu'un peu plus tard. Chez Galilée et Kepler, il est remplacé par le volume, et ce n'est que chez Newton qu'il est fonctionnellement conçu avec précision : le monde comme fonction de Dieu. Il est contradictoire au sentiment de la Renaissance que la masse — définie aujourd'hui le rapport constant de la force et de l'accélération relativement à un
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système de points matériels — ne soit pas proportionnelle au volume, comme les planètes en donnaient un exemple frappant.

Mais il fallait pourtant que Galilée cherchât les causes du mouvement. Cette question n'avait aucun sens dans une statique proprement dite, restreinte aux concepts de matière et de forme. Pour Archimède, le changement de lieu n'avait aucun intérêt à côté de la figure qui était la véritable nature de toute existence corporelle; qu'est-ce qui aurait donc agi sur les corps — du dehors — puisque 1 espace « n'était pas » ? Les choses se meuvent, elles ne sont pas les fonctions d'un mouvement. Newton créa le premier, en complète indépendance du mode de sentir de la Renaissance, le concept des forces lointaines, de l'attraction et de la répulsion des masses à travers l'espace. La distance était déjà pour lui une force. Cette idée n'a plus rien de concret pour les sens et elle inspirait à Newton même quelque malaise. C est elle qui l'avait saisi et non lui. C'est l'esprit baroque lui-même, tourné vers l'espace infini, qui a provoqué cette conception contrepointique, absolument aplastique, et d'ailleurs par une contradiction intérieure. Ces forces lointaines n'ont jamais pu être définies suffisamment. Personne n'a jamais compris ce qu'est proprement la force centrifuge. Est-ce la force de la terre tournant autour de son axe qui est la cause de ce mouvement, ou inversement ? Ou bien tous deux sont-ils identiques i Une telle cause, pensée pour soi, est-elle une force ou un autre mouvement ? Comment la force et le mouvement se distinguent-ils ? Les changements dans le système planétaire doivent être les effets d'une force centrifuge. Mais il faudrait alors que les corps soient lancés de leur chemin, et comme ce n'est pas le cas, on ad,met encore une force centripète. Mais que signifient ces mots? Précisément l'impossibilité d'apporter ici de l'ordre et de la clarté ont amené Heinrich Hertz à renoncer au concept de force en général et à bâtir son système de mécanique sur le principe du contact (choc), grâce à l'hypothèse extrêmement artificielle des copulations fixes entre les positions et les vitesses. Mais la difficulté n'est ainsi que voilée, non enrayée. Elle est de nature spécifiquement faustienne et a sa racine dans la nature très profonde de la dynamique. « Sommes-nous en droit de parler de forces qui ne naissent que par le mouvement ? » Non, certes.' Mais pouvons-nous renoncer aux concepts primaires innés à l'esprit occidental, bien qu'ils soient indéfinissables ? Hertz lui-même n'a pas tenté une application pratique de son système.

Cet embarras symbolique de la mécanique moderne n'est nullement écarté par la théorie du potentiel fondée par Faraday — après avoir transporté dans l'électro-dynamique de l'éther le centre de gravité de la pensée physique qui se trouvait dans la dynamique de la matière. Le célèbre expérimentateur, qui était absolument visionnaire et, parmi tous les maîtres de la physique moderne le seul non-mathématicien, notait en 1846 : « Dans une partie quelconque de l'espace, soit-elle vide ou remplie de matière, selon la terminologie ordinaire, je ne perçois rien d'autre que des forces et d<;s lignes dans lesquelles elles s'exercent. » Dans cette description,


la tendance à la direction qui, par son contenu, est mystérieusement organique, historique, caractéristique de l'expérience du sujet connaissant, ressort avec clarté; Faraday se rattache par là à la métaphysique de Newton, dont les forces lointaines indiquent un arrière-plan mythique que le pieux physicien se refusait expressément à critiquer. La seconde voie encore possible pour arriver à un concept univoque de la force — en partant du « monde », non de
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la direction, et se rattache ainsi à Leibniz et à son idée de ta force vivante avec sa quantité invariable; on voit qu'on a emprunté ici des traits essentiels du concept de la masse, de manière à prendre en considération même l'idée bizarre d'une structure atomique de l'énergie.

En attendant, cette nouvelle organisation des mots fondamentaux n'a pas changé le sentiment de l'existence d'une force cosmique et de son substrat, et l'impossibilité de résoudre le problème du mouvement n'a donc pas été écartée. Ce qui s'est passé sur la voie
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Newton, d'un Goethe, il y a quelque chose de divin qui se résout en actions; dans l'image cosmique du physicien moderne, la nature fournit du travail. Voilà ce que signifie la conception selon laquelle chaque « processus », au sens de la première proposition de la théorie mécanique de la chaleur, se mesure à la dépense d'énergie correspondant à un quantum de traMail fourni sous forme d'énergie dissimulée.

La découverte, décisive de J. R. Mayer coïncide pour cette raison avec la naissance de la théorie socialiste. Aussi les systèmes d'économie politique disposent-ils des mêmes concepts; depuis Adam Smith, le problème de la valeur est en relation avec le quantum de travail ; par rapport à Quesnay et Turgot, le pas qui a été fait est celui d'une structure organique à une structure mécanique de l'image économique. Le « travail », qui est à la base de cette théorie, est entendu dans un sens purement dynamique, et l'on pourrait découvrir aux principes physiques de la conservation de l'énergie, de l'entropie, de l'action minimale les correspondants exacts de l'économie politique.

Si par conséquent l'on considérait les stades parcourus, depuis sa naissance dans le premier baroque, par le concept central de la force, d'ailleurs en très exacte parenté avec les mondes formels des grands arts et de la mathématique, on en trouverait trois : au χνιιβ siècle (Galilée, Newton, Leibniz), il se manifesta avec un caractère figuré à côté de la grande peinture à l'huile éteinte vers 1680; au xvnie siècle, de la mécanique classique (Laplace, Lagrange) se développant à côté de la musique de Bach, il reçut le caractère abstrait du style fugué; au xixe, où l'art va finir et l'intelligence civilisée régir le psychique en maîtresse, il apparaît dans la sphère
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de l'analyse pure, et particulièrement dans la théorie des fonctions de plusieurs variants complexes, sans lesquels il n'est plus guère intelligible dans sa signification la plus moderne.

13

Mais alors — que nul ne se fasse d'illusion — la physique occidentale est arrivée très près de la limite de ses possibilités intérieures. Le sens dernier de son phénomène historique fut de changer en connaissance conceptuelle le sentiment de la nature faustien et en formes mécaniques d'une science exacte les formes d'une croyance antérieure. Il est à peine besoin de dire que la conquête progressive, si grande qu'elle soit, de résultats pratiques ou même simplement savants — tous deux appartiennent en soi à la superficie d'une science; seule l'histoire de sa symbolique et de son style appartient à la profondeur — n'a rien à faire avec la décomposition rapide de son noyau essentiel. Jusqu'à la fin du xixe siècle tous les pas que fait cette science s'orientent vers une perfection intérieure, une pureté croissante, une intensité et une abondance de l'image dynamique de la nature; à partir de là, la théorie ayant atteint un suprême degré de clarté, les progrès commencent à avoir une action dissolvante. On ne le fait pas exprès, les hautes intelligences de la physique moderne n'en ont même pas conscience. Il y a là une inévitable nécessité historique. La physique antique s'était achevée intérieurement au même stade, vers 200 avant J.-C. L'analyse atteignit son but avec Gauss, Cauchy, Riemann, et elle ne fait plus aujourd'hui que combler les lacunes de son édifice.

C'est pourquoi, subitement, des doutes destructeurs s'élèvent sur des choses qui, hier encore, formaient la base indiscutée de la théorie physicienne, doute sur le sens du principe de l'énergie, sur le concept de masse, d'espace, du temps absolu, de loi naturelle causale en général. Ce ne sont plus ces doutes créateurs du premier baroque, qui mènent à un but de connaissance; ces doutes concernent la possibilité d'une science naturelle en général. Quel profond scepticisme, et dont les auteurs ne semblent avoir aucune conscience, ne réside-t-il pas dans le seul emploi rapidement croissant de méthodes calculatrices et statistiques, qui ne visent qu'à une probabilité des résultats et qui font complètement bon marché de l'exactitude absolue des lois naturelles, sur lesquelles on avait fondé jadis de si grands espoirs !

Nous approchons du jour où on renoncera définitivement à la

Î


ossibilité d'une mécanique achevée en soi et sans contradiction, 'avais montré comment chaque physique doit échouer devant le problème du mouvement, où la personne vivante du sujet connaissant rentre méthodiquement dans le monde formel anorganique de l'objet connu. Mais toutes les hypothèses les plus récentes renferment cette difficulté sous la forme extrême que lui a donnée un travail intellectuel de trois siècles et qui ne permet plus aucune illusion. La théorie de la gravitation, vérité inébranlable depuis


Newton, a été reconnue comme une hypothèse vacillante, restreinte dans le temps. Le principe de la conservation de l'énergie n'a pas de sens quand on suppose l'énergie infinie dans un espace infini. L'hypothèse du principe ne se concilie avec aucune espèce de structure d'espace cosmique à trois dimensions, ni avec l'espace infini euclidien, ni — parmi les geomètrice non euclidiennes — avec l'espace sphérique et son volume illimité, mais fini. Sa validité est donc restreinte à un « système de corps achevé vers l'extérieur », limitation artificielle qui n'existe pas en réalité et qui ne peut pas exister. Mais l'intuition cosmique de l'homme faustien, d'où est sortie cette représentation fondamentale — l'immortalité de l'âme cosmique repensée mécaniquement et extensivement, — a voulu justement exprimer l'infini symbolique. Ainsi sentait-on, mais la connaissance ne pouvait en tirer un pur système. Un autre idéal de la dynamique moderne, imposant dans chaque mouvement la représentation de ce qui est mû, était l'éther lumineux. Mais chaque hypothèse imaginable sur la constitution de l'éther a été aussitôt réfutée par des contradictions internes. En particulier, Lord Kelvin a prouvé mathématiquement qu'il ne peut pas y avoir une structure irréfutable de ce représentant de la lumière. Comme les ondes lumineuses sont transversales, d'après l'interprétation des théories de Fresnel, il faudrait que l'éther soit un corps solide — avec des propriétés vraiment grotesques, — mais dans ce cas les lois de l'élasticité seraient valables pour lui, et les ondes lumineuses seraient, en conséquence, longitudinales. Les équations de Maxwell et de Hertz, dans la théorie de la lumière électromagnétique, qui sont en effet de purs nombres inconnus, de valeur indubitable, excluent toute explication par une mécanique quelconque de l'éther. On a donc défini l'éther, sous l'impression de conclusions tirées de la théorie de la relativité, comme le vide pur, ce qui ne signifie guère davantage que l'anéantissement de l'image primaire dynamique.

Depuis Newton, l'hypothèse d'une masse constante — pendant à la force constante — avait une valeur indiscutée. La théorie des quanta de Planck et les conclusions qui en sont tirées par Niels Bohr sur la structure subtile des atomes, conclusions devenues
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tique, également l'énergie de la chaleur rayonnante, qui inséparable et donc impossible à représenter dans sa pureté par le concept de la masse. Car si l'on définit la masse par l'énergie vivante, elle ne sera plus constante, étant donné l'état thermo-dynamique. En attendant, on ne parvient pas à incorporer dans le cercle des hypothèses de la dynamique baroque classique le quantum d'énergie élémentaire et, en même temps que le principe de la constance de tous les ensembles causaux, le fondement du calcul infinitésimal de Newton et Leibniz est également menacé1. Mais dépassant de loin ces doutes, la théorie de la relativité, hypothèse de travail

i. M. Planck : Die Entstehung u. bisherige Entwicklung der Quantentheorie, 1920 pp. 17, 25.
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d'un sans-gène cynique, touche au cœur de la dynamique. Appuyé tur les essais de Michelson, selon lequel la vitesse de la lumière reste indépendante du mouvement du corps lumineux, préparée mathématiquement par Lorentz et Minkowski, elle renferme comme tendance propre la destruction du concept du temps absolu. Elle ne peut, malgré les illusions incertaines qu'on s'en fait aujourd'hui, être ni confirmée ni réfutée par des constatations astronomiques. En général, juste et faux ne sont pas des concepts propres à juger de telles hypothèses; il s'agit de savoir si, dans le chaos des représentations confuses et artificielles auquel ont donné lieu les innombrables hypothèses de la radioactivité et de la thermodynamique, on pourra l'utiliser ou non. Mais telle qu'elle est, elle a supprimé la constance de toutes les grandeurs physiques dans la définition desquelles entre le facteur temps, et la dynamique occidentale ne possède par opposition à la statique antique que des grandeurs de cette espèce. Les mesures de longueur absolues et les corps fixes n'existent plus. Et ainsi tombe aussi la possibilité de déterminations quantitatives absolues et, par conséquent, le concept classique de la masse en tant que rapport constant entre la force et la vitesse — après que le quantum d'action élémentaire, produit de l'énergie et du temps, venait d'être posé comme une constante nouvelle.

Si l'on songe que les représentations atomiques de Rutherford et Bohr1 ne signifient pas autre chose, sinon que le résultat mathématique des observations s'affuble tout à coup d'une image qui, si l'on réfléchit à la rapidité avec laquelle on construit des châteaux, représente le monde planétaire à l'intérieur de l'atome, tandis qu'on préféra jusqu'à ce jour se représenter des essaims d'atomes, de cartes avec des séries entières d'hypothèses, de manière à couvrir chaque contradiction par une hypothèse nouvelle, vite échafaudée; si l'on pèse le peu de souci qu'on accorde au fait que ces foules d'images se contredisent entre elles et contredisent l'image rigoureuse de la dynamique baroque : on finira par se convaincre que le grand style de la représentation est fini et qu'il a fait place, comme dans l'architecture et l'art plastique, à une sorte d'industrie de la fabrication des hypothèses; seule la suprême maîtrise de la technique expérimentale correspondant à l'esprit du siècle est capable de voiler la décadence de la symbolique.

»4

C'est au nombre de ces symboles décadents qu'il faut compter maintenant avant tout l'entropie, thème connu depuis la deuxième proposition de la thermo-dynamique. La première proposition, principe de la conservation de l'énergie, formule simplement la nature de la dynamique, pour ne pas dire la structure de l'esprit ouest-européen, auquel seul la nature apparaît avec nécessité sous

x. BUcS'Oot eouv-ent conduit à imegiuet comme désormais démontrée l'existence réelle des atomes, ce qui est un retour étrange au matérialisme du xnc· siècle.


la forme d'une causalité contrepointique dynamique, par opposition à la causalité statique plastique d'Aristote. L'élément fondamental de l'image cosmique faustienne n'est pas l'attitude, mais l'action, mécaniquement parlant, le processus, et cette proposition fixe simplement le caractère mathématique de processus semblables sous forme de variantes et de constantes. Mais la deuxième proposition va plus loin et constate une tendance unilatérale du devenir naturel qui n'était en aucune manière conditionnée de prime abord par les fondements conceptuels de la dynamique.

L'entropie est représentée mathématiquement par une grandeur qui est déterminée par l'état momentané d'un système de corps fermé en soi et qui, dans tous les changements d'ordre physique ou chimique possibles en général, ne peut qu'augmenter sans jamais diminuer. Dans le cas le plus favorable, cette grandeur reste invariable. Comme la forme et la volonté, l'entropie est quelque chose de parfaitement clair et distinct intérieurement, pour quiconque est en général capable de pénétrer dans la nature de ce monde formel, mais que chacun formule différemment et, visiblement, de manière insuffisante. Là aussi l'esprit se montre inférieur au besoin d'expression de l'intuition cosmique.

Suivant que l'entropie augmente ou non, on a réparti la totalité des processus naturels en irréversibles et réversibles. Dans chaque processus de la première espèce, l'énergie libre se change en énergie dissimulée; pour que cette énergie morte redevienne vivante, il faut qu'en même temps, dans un second processus, un autre quantum d'énergie vivante soit dissimulé. L'exemple le plus'connu est la combustion du charbon, c'est-à-dire la transformation de l'énergie vivante qu'il renferme en chaleur dissimulée par la forme gazeuse de l'acide carbonique, lorsque l'énergie latente de l'eau doit être transposée en tension de vapeur et ensuite en mouvement. Il en résulte que l'entropie augmente constamment dans tout le cosmique, de telle sorte que le système dynamique se rapproche toujours visiblement d'un état final de forme quelconque. Aux processus irréversibles appartiennent la transmission de la chaleur, la diffusion, le frottement, l'émission de lumière, les réactions chimiques; aux processus réversibles la gravitation, les vibrations électriques, les ondes sonores et électromagnétiques.

Ce qu'on n'a jamais senti jusqu'à ce jour et qui me fait voir dans le principe de -l'entropie (1850) le commencement de l'anéantissement de cette œuvre maîtresse de l'intelligence ouest-européenne qu'est la physique de style dynamique, c'est l'opposition profonde entre la théorie et la réalité, qui est apportée expressément ici pour la première fois dans la théorie même. Après que la première proposition eut marqué l'image stricte d'un devenir naturel causal, la seconde fait apparaître par l'introduction de l'irréversibilité une tendance appartenant à la vie immédiate et foncièrement contradictoire à la nature du mécanique et du logique.

En poursuivant les conséquences de la doctrine de l'entropie, on arrivera à ce résultat que, premièrement, tous les processus doivent être théoriquement réversibles. C'est là une des conséquences
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fondamentales de la dynamique et elle est imposée une fois de plus dans toute sa rigueur par la première proposition. Mais il en résulte aussi, deuxièmement, qu'en réalité tous les faits naturels sont irréversibles. Pas même sous les conditions artificielles de la méthode expérimentale, le processus le plus simple ne peut être réverti, c'est-à-dire qu'il est impossible de rétablir un état une fois dépassé. Rien de plus caractéristique pour la situation du système actuel que l'introduction de l'hypothèse du « désordre élémentaire » pour compenser la contradiction entre l'exigence spirituelle et l'expérience réelle : les « plus petites particules » des corps — une image, pas plus — exercent tout bonnement des processus réversibles; dans les objets réels, les plus petites particules se trouvent en désordre et se gênent mutuellement; par conséquent le processus naturel, vécu par le seul observateur irréversible, est lié, avec une probabilité moyenne, à une augmentation de l'entropie. La théorie devient ainsi un chapitre du calcul des probabilités, et au lieu de méthodes exactes, ce sont des statistiques qui entrent en action.
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monde des lois et de la causalité atemporelle. On sait qu'elle sert avant tout à caractériser les développements politiques et économiques, donc historiques. Dans la mécanique de Galilée et de Newton, elle n'aurait pas trouvé de place. Ce qui est saisi et saisis-sablé ici, subitement, par la statistique, avec probalité et non avec cette exactitude a priori réclamée à l'unanimité par tous les penseurs du baroque, c'est l'homme même, qui vit cette nature par la connaissance, qui se vit lui-même en elle. Ce que la théorie propose avec une nécessité intérieure, ces processus réversibles qui n'existent point dans la réalité, représente le fragment d'une forme stric-
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l'épuisement de la force ordonnatrice qui a été 'active dans cette tradition. Devenir et devenu, destin et causalité, éléments historiques et éléments naturels commencent à s'estomper. Les éléments formels de la vie : croissance, vieillissement, durée de la vie, direction, mort surgissent avec empressement.

Tel est sous cet aspect le sens de l'irréversibilité des processus cosmiques. Opposée au temps t du physicien, elle exprime le temps authentique, historique, vécu intérieurement, qui est identique avec le destin.

La physique baroque était de part en part une systématique rigoureuse, tant que des théories de ce genre n'avaient pas encore le droit de l'ébranler dans ses fondements, tant qu'on ne pouvait rien rencontrer dans son image qui fût l'expression du hasard et de la simple probabilité. Mais avec cette théorie, elle est devenue une physiono-mique. On poursuit le « cours du monde ». L'idée delà fin du monde apparaît sous le couvert de formules qui au fond de leur nature ne sont plus des formules. Il rentre quelque chose de gœthéen dans la physique et on mesurera tout le poids de ce fait si on sait ce que


signifiait en fin de compte la polémique passionnée de Goethe contre Newton dans la théorie des couleurs. C'est la vision qui argumentait ici contre l'intellect, la vie contre la mort, la forme creati ice contre la loi ordonnatrice. Le monde formel critique de la science naturelle est sorti du sentiment de la nature, du sentiment de Dieu, par contradiction. Ici, à l'issue de la période tardive, il a atteint le sommet de la distance et retourne aux origines.

Et ainsi l'imagination active dans la dynamique évoque encore une fois les grands symboles de la passion historique de l'homme faustien, le souci éternel, le penchant aux horizons les plus lointains du passé et de l'avenir, la conception révisionniste de l'histoire et prévisionniste de l'État, les confessions et les examens de conscience, les clochers résonnant au loin par-dessus tous les peuples dont ils mesurent la vie. L'éthos du mot temps, tel que nous seuls le sentons et tel que l'exécute la musique instrumentale par opposition à la plastique statuaire, s'oriente vers un but. Il a été symbolisé dans toutes les images de la vie occidentale comme troisième royaume, comme ère nouvelle, comme rôle de l'humanité, comme fin d'une évolution. Et c'est le sens de l'entropie pour l'existence totale et le destin du monde faustien naturel.

Dès le concept mythique de la force, fondement de ce monde formel dogmatique tout entier, on trouve implicitement un sentiment de la direction, une relation avec le passé et l'avenir; plus nettement encore, dans les processus désignant les faits naturels. Il est donc permis de dire que l'entropie, comme forme spirituelle où se résume la somme infinie de tous les événements naturels en unité historique et physionomique, constitue dès le début la base insoupçonnée de toutes les conceptions de physicien et qu'il lui fallait un jour apparaître comme une « découverte » par voie d'induction scientifique et être ensuite « confirmée absolument » par les autres éléments théoriques du système. Plus la dynamique se rapproche du but par épuisement de ses possibilités intérieures, plus résolument surgiront les traits historiques de l'image, plus forte sera la nécessité organique du destin à côté de celle de la causalité, et à côté des facteurs de l'étendue pure — capacité et intensité — ceux de la direction*. Cela a lieu par toute une série d'audacieuses hypothèses de structure identique qui ne sont imposées qu'en apparence par des constatations expérimentales, qui étaient toutes en réalité anticipées par l'intuition cosmique et la mythologie dès l'époque gothique.

De ce nombre est avant tout aussi l'hypothèse bizarre de la division de l'atome qui explique les phénomènes radioactifs — hypothèse des Uran-atomes, qui ont conservé leur nature intacte pendant des millions d'années en dépit des influences extérieures, qui explosent subitement et sans motif démontrable et répandent ainsi dans l'espace cosmique leurs plus petites particules avec une vitesse de milliers de kilomètres à la seconde. Ce destin n'atteint toujours que quelques-uns parmi la foule des atomes radioactifs, tandis que leurs voisins en restent parfaitement indemnes. Cette image aussi est de l'histoire, non la nature, et si l'emploi de la statistique s'avé-
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rait nécessaire encore ici, on pourrait presque parler de la substitution du nombre chronologique au nombre mathématique1.

Avec ces représentations, la force créatrice mythique de l'âme faustienne revient au point de départ. Au moment précis où, au début du gothique, furent construites les premières horloges, symboles d'une intuition cosmique historique, naquit le mythe de Ragnarök, la fin du monde, le crépuscule des dieux. Cette représentation, que nous avons dans la Voluspa et, sous une formule chrétienne, dans le Muspilli, a beau être née, comme tous les mythes qu'on attribue aux anciens Germains, à l'instigation de motifs antiques et surtout christiano-apocalyptiques, sous cette forme elle est l'expression et le symbole de l'âme faustienne et d'aucune autre. Le monde des dieux olympiens est ahistorique. Il ignore le devenir, l'époque, le but. Mais l'élan passionné du lointain est faustien. La force, la volonté, a un but, et là où il y a un but, il y a aussi pour l'œil du chercheur une fin. Ce que la perspective de la grande peinture à l'huile a rendu par le point de convergence, le parc baroque par le « point de vue », l'analyse mathématique par le membre restant des séries infinies, cette fin de la direction voulue est aussi ce qui ressort ici sous une forme conceptuelle. Le Faust de la deuxième, partie de la tragédie est mort, parce qu'il a atteint son but. La fin du monde comme achèvement d'une évolution intérieure nécessaire — c'est le crépuscule des dieux; c'est ce que signifie donc la doctrine de l'entropie comme conception dernière, comme conception irréligieuse du mythe.

15

II reste encore à esquisser la fin de la science occidentale en général, fin qu'on peut apercevoir avec sûreté, aujourd'hui que le chemin descend en pente douce.

Cette prévision de l'inévitable Destin est, elle aussi, une dot du coup d'oeil historique que possède seul l'esprit faustien. L'antiquité aussi mourut, mais ne savait rien de sa mort. Elle crut à un être éternel. Elle a vécu ses derniers jours encore avec un bonheur sans réserve, chacun les vivant pour soi, comme un don des dieux. Mais nous, nous connaissons notre histoire. Il nous reste encore une dernière crise spirituelle imminente, qui surprendra le monde euro-péo-américain tout entier. Son cours est raconté par l'hellénisme tardif. La tyrannie de l'intelligence, que nous n éprouvons pas, parce que nous en représentons nous-mêmes le sommet, est dans chaque culture une période de temps entre l'homme et le vieillard, pas davantage. Son expression la plus claire est le culte des sciences exactes, de la dialectique, de la preuve, de l'expérience, de la causalité. L'ionique et le baroque montrent son ascension; il reste à savoir sous quelle forme il finira.

i. De la représentation d'une durée de la vie des éléments, on a tiré en effet le concept de < temps demi-valeur » de 3, 85 jours. (K. Fajans : Radioaktivität igig, p. 12.)


Je le dis d'avance : ce siècle d'alexandrinisme scientifico-critiqi^e, des grandes récoltes, des conceptions définitives, verra naître un nouvel élan d'intériorité, qui vaincra la volonté du triomphe de la science. La science exacte marche à sa propre ruine par le raffinement de ses méthodes et de ses positions de problèmes. On avait d'abord examiné les moyens de la science, au xviii" siècle, puis sa puissance, au XIXe; on entrevoit finalement son rôle historique. Mais du scepticisme, une voie mène à la « seconde religiosité », qui arrive non avant, mais après la culture. On renonce aux preuves, on veut croire, non disséquer. La recherche critique cesse d'être un idéal spirituel.

L'individu renonce en jetant les livres de côté; une culture renonce en cessant de se révéler aux hautes intelligences scientifiques. Mais la science n'existe que dans la pensée des grandes générations de savants, et les livres ne sont rien s'ils ne vivent et agissent dans des hommes qui en sont capables. Les résultats scientifiques sont de simples éléments d'une tradition spirituelle. La mort d'une science consiste en ce qu'elle n'est plus un événement pour personne. Mais après deux siècles d'orgies scientifiques — on en a assez. Ce n'est pas l'individu, c'est l'âme de la culture qui en a assez. Elle exprime cette satiété en choisissant parmi les chercheurs, qu'elle envoie dans le monde historique du jour, des hommes toujours plus petits, plus étroits, plus stériles. Le grand siècle de la science antique fut le troisième, après la mort d'Aristote. Quand vinrent les Romains, quand mourut Archimède, c'était déjà presque la fin. Notre grand siècle a été le xixe. Des savants dans le style de Gauss, Humboldt, Helmholtz, n'étaient déjà plus aux environs de 1900; dans la physique comme dans la chimie, en biologie comme en mathématique, les grands maîtres sont morts et nous vivons aujourd'hui le decrescendo des brillants imitateurs, qui classent, collectionnent et achèvent, comme les Alexandrins de l'époque romaine. C'est le symp-
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eût été un destin; après les impressionistes aucun peintre, après Wagner aucun musicien. La période du césarisme n'a besoin ni d'art ni de philosophie. A Eratosthène et Archimède, qui furent de vrais créateurs, succèdent Posidonios et Pline qui sont des collectionneurs de bon goût, et enfin Ptolémée et Galen qui ne sont plus que des copistes. De même que la peinture à l'huile et la musique contrepointique ont épuisé leurs possibilités en un petit nombre de siècles d'une évolution organique, ainsi la dynamique dont le monde formel fleurit vers 1600 est une image qui est aujourd'hui en période de décomposition.

Mais auparavant, il se pose à l'esprit faustien éminemment historique un problème qu'il ne s'est encore jamais posé, qu'il n'a encore jamais pressenti. Il lui faudra écrire encore une Morphologie des sciences exactes, qui étudiera les rapports intérieurs de toutes les lois, de tous les concepts, de toutes les théories, en tant que formes, et leur signification comme telles dans le cours de la vie de la culture
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faustienne. La physique théorique, la chimie, la mathématique, considérées comme un ensemble de symboles — c'est la domination définitive de l'aspect mécanique du cosmos par la vision intuitive, de nouveau religieuse, de l'univers. C'est le dernier chef-d'œuvre d'une physionomique absorbant aussi la systématique comme expression et symbole. Nous ne nous demanderons plus à l'avenir sur quelles lois universelles se fondent l'affinité chimique ou le diamagnétisme — dogmatique qui a occupé exclusivement le xixe siècle —; nous serons même étonnés que des questions de ce genre aient pu dominer complètement un jour des intelligences d'un tel rang. Nous chercherons d'où viennent ces formes prédestinées de l'esprit faustien; pourquoi il a fallu qu'elles nous viennent à nous, hommes d'une culture particulière, à la différence de toute autre; quelle signification plus profonde renferme le fait que les nombres obtenus sont apparus précisément dans ce revêtement figuré. Et li nous soupçonnons aujourd'hui à peine tout ce qu'il y a de revêtement, d'image et d'expression dans les prétendues expériences et valeurs objectives.

Les sciences particulières, théorie de la connaissance, physique, chimie, mathématique, astronomie, se rapprochent l'une de l'autre avec une vitesse croissante. Nous marchons vers une identité complète des résultats, et donc vers une fusion des mondes formels qui, d'une part, représente un système de nombres de nature fonctionnelle basé sur quelques formules fondamentales; d'autre part, pour dénommer ces formules, apporte un petit groupe de théories qui peuvent et doivent être, à leur tour, reconnues comme un mythe voiJé de la première période et fondées sur quelques traits figurés, mais de signification physionomique. On n'a pas noté cette convergence parce que, depuis Kant et même déjà depuis Leibniz, il n'y avait plus de savant capable de maîtriser la problématique de toutes les sciences exactes.

Il y a encore cent ans, la physique et la chimie étaient étrangères l'une à l'autre, aujourd'hui il n'est plus possible de les traiter séparément. Songez aux domaines de l'analyse spectrale, de la radioactivité et du rayonnement de la chaleur. Il y a cinquante ans, on pouvait encore se représenter l'essentiel de fa chimie presque sans mathématique, aujourd'hui les éléments chimiques sont en train de se dissoudre en constantes mathématiques de complexes de rapports variables. Mais les éléments avaient été dans leur concep-tibilité sensible la dernière grandeur antique-plastique qui se prétendait scientifique. La physiologie est en train de devenir un chapitre de la chimie organique et d'utiliser les moyens de calcul infinitésimal. Les parties de l'ancienne physique distinguées selon les organes des sens : acoustique, optique, chaleur, se sont évaporées et fondues en une dynamique de la matière et dynamique de 1 éther, dont la ligne de démarcation n'est déjà plus possible à conserver. Aujourd'hui, les dernières considérations de la théorie de la connaissance s'unissent avec celles de l'analyse supérieure et de la psychologie théorique en un domaine très difficile à atteindre, celui par exemple auquel appartient ou devrait appartenir la théorie


de la relativité. La théorie de l'émanation des espèces de rayons radioactifs est représentée par un langage de signes qui n'offre plus rien de concret.

Au lieu d'une détermination concrète très serrée des qualités de ses éléments (valence, poids, affinité, réagibilité), la chimie est au contraire en train d'éliminer ces traits sensibles. Le fait de différencier les éléments selon leur « descendance » des combinaisons; le fait qu'ils représentent des complexes d'unités différentes, qui agissent sans doute expérimentalement (« réellement ») comme unité d'ordre supérieur et sont donc impossibles à séparer pratiquement, mais qui montrent des différences profondes quant à leur radioactivité; le fait que l'émanation de l'énergie rayonnante donne lieu à une déperdition qui autorise donc à parler d'une durée de là vie des éléments, ce qui est ouvertement contradictoire avec le concept originel d'élément et par conséquent avec l'esprit de la chimie moderne créée par Lavoisier — tout cela rapproche nos représentations de la doctrine de l'entropie, avec son antithèse scabreuse de la causalité et du destin, de la nature et de l'histoire, et marque la voie de notre science, d'une part, vers la découverte de l'identité entre ses constatations logiques et numériques et la structure de l'intelligence même, d'autre -part, vers la connaissance que la -théorie tout entière que revêtent ces nombres représente simplement l'expression symbolique de la vie faustienne.

A cet endroit enfin, on nommera, comme un des ferments les plus importants du monde formel tout entier, la théorie purement faustienne qui, en opposition très tranchée avec la mathématique antérieure, ne conçoit plus les grandeurs singulières, mais l'ensemble des grandeurs ayant une homogénéité morphologique quelconque, par exemple la totalité de tous les nombres carrés ou de toutes les équations différentielles d'un type déterminé, comme une unité nouvelle, comme un nouveau nomme d'ordre supérieur, et qui soumet cet ensemble à des réflexions d'un nouveau genre, tout à fait inconnues auparavant, concernant la puissance, 1 ordre, l'équivalence, la dénombrabilitél. On dénomme les quantités finies (dénombrables, limitées) des « nombres cardinaux » quant à leur puissance, des « nombres ordinaux » quant à leur ordre, et on en pose les lois et les espèces de calcul. C'est ainsi qu'est en train de s'accomplir un dernier élargissement de la théorie des fonctions, qui avait incorporé peu à peu à son langage formel la mathématique entière, élargissement selon lequel elle procède des principes de la théorie des groupes en ce qui concerne le caractère des fonctions, et des principes de la théorie des quana, en ce qui concerne la valeur des variantes. La mathématique a pleinement conscience de ce fait, que les dernières considérations sur la nature des nombres se confondent ici avec celles de la logique pure, et l'on parle d'une algèbre de la logique.

i. 1^ « quantité > est dénombrable dans les nombres rationnels, Indénombrable dans les nombres réels. La quantité des nombres complexes est à deux dimensions; il en résulte le concept de la quantité à n dimensions, qui range aussi les problèmes géométriques dans la théorie des quanta.
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L'axiom'atique géométrique me un chapitre de la théorie de la

moderne est devenue complètement connaissance.

Le but non marqué de tous ces efforts, et que chaque physicien authentique en particulier ressent en lui comme un instinct, c'est la constitution d'une pure transcendance numérique, la domination complète et totale sur l'apparence et la substitution à celle-ci d'un langage figuré inintelligible et impossible au profane, mais auquel le symbole faustien de l'espace infini donne une nécessité intérieure. Le cours de la science naturelle d'Occident s'achève. Avec le profond scepticisme de ces dernières connaissances, l'esprit reprend contact avec les formes de la première religiosité gothique. L'ambiance anorganique, connue, disséquée, le monde comme nature, comme système, s'est approfondi en une pure sphère de nombres fonctionnels. Nous avions reconnu dans le nombre un des symboles les plus originels de chaque culture, et il en résulte donc que la recherche du nombre pur est le retour de J'être éveiJJé vers son propre mystère, la révélation de sa propre nécessité formelle. Arrivé au but, il découvre enfin l'énorme toile, devenue de plus en plus insensible, de plus en plus transparente, qui guipe toute la science naturelle : elle n'est rien d'autre que la structure intérieure de l'intelligence liée au langage et qui crut dominer l'apparence et en libérer « la vérité ». Mais là-dessous réapparaît l'originel et le tréfonds, le mythe, le devenir immédiat, la vie même. Moins la science naturelle croit être anthropomorphe, plus elle l'est. Elle écarte peu à peu les traits particuliers humains de l'image de la nature, pour tenir enfin dans les mains, comme étant la nature prétendue pure, l'humanité elle-même, pure et entière. De l'âme gothique, en couvrant de son ombre 1 image cosmique religieuse, est sorti l'esprit citadin, l'alter ego de la connaissance naturelle irréligieuse. Aujourd'hui, au crépuscule de l'époque scientifique, au stade du scepticisme triomphant, les nuages se dégagent et le paysage du matin reparaît dans une clarté parfaite.

La dernière conséquence de la sagesse faustienne, bien qu'elle ne la tire que dans ses moments suprêmes, c'est l'absorption du savoir total dans un énorme système de parentés morphologiques. Dynamique et analyse sont, par leur signification, leur langage formel et leur substance, identiques à l'ornementique romane, aux cathédrales gothiques, au dogme chrétien germanique et à l'État dynastique. C'est une seule et même intuition cosmique qui parle en eux tous. Ils sont nés et ont vieilli avec l'âme faustienne. Ils représentent leur culture, comme drame historique dans le monde de la lumière et de l'espace. L'union des aspects scientifiques particuliers en un tout portera tous les caractères du grand art du contrepoint. Une musique infinitésimale de l'espace cosmique illimité — ce fut toujours la nostalgie profonde de cette âme, en opposition avec le cosmos plastico-euclidien. Elle est, si on la ramène à la formule d'une causalité dynamique imperative, comme nécessité logique de l'intelligence cosmique faustienne, et si on la développe en science naturelle dictatoriale, laborieuse, transformatrice de la terre, son grand testament écrit pour l'esprit des cultures futures — testament


contenant les formes de la plus violente transcendance et qui ne sera peut-être jamais descelle. Ainsi la science occidentale, fatiguée de ses efforts, retournera un jour dans sa patrie psychique.

Fin du premier tome
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INTRODUCTION

J'ai dit dans ma préface au tome Iot de cette traduction : « Nous croyons que le postulat de la non-continuité est la seule hypothèse viable pour une connaissance scientifique des phénomènes de l histoire. Il n'y a rien qui rattache nécessairement l'homme occidental à l'homme antique, ni celui-ci à l'Égyptien, au Chinois, à l'Indou ou à l'Arabe authentiques, si ce n'est précisément le Destin dont nous ne pouvons avoir qu'une connaissance symbolique, c'est-à-dire limitée à ce symbole même, qui est une création de la culture et valable seulement pour elle, donc vrai dans ses limites, non au delà. Dès que le doute est général sur la vérité de ce symbole primaire exclusif, la « Culture » n'existe plus et passe à la « Civilisation », qui meurt à son tour comme tout le reste, sans aucune possibilité de « renaissance ». Car si cette « renaissance » était possible, elle serait universelle comme la civilisation elle-même, avec laquelle elle se confondrait. Or une « fusion » des peuples est une impossibilité ».

je maintiens aujourd'hui intégralement cette affirmation, parce que j'ai appris, depuis 1931, que cette idée centrale de Spengler n'a point été comprise des critiques, allemands et étrangers. Ceux-ci lui reprochent une « arrogance prussienne » qu'il n'avait pas créée ; ceux-là « réfutent » sa formule en l'appliquant inconsciemment dans leurs faits et gestes, surtout depuis la réalisation du « 3* Reich ». Tant qu'on n'aura pas discuté d'abord le postulat fondamental de sa « Morphologie historique », on ne comprendra donc pas Spengler lui-même, et on ne comprendra rien non plus, par conséquent, dans les événements d'Allemagne qui se déroulent sous nos yeux. Il est parfaitement vain d'ergoter sur des mots ayant même sonorité, comme « Culture »· et « Civilisation » ou « Reich » et « République », lorsqu'on a décidé par avance de leur donner ici la valeur absolue d'une éternité, là la valeur d'un symbole historique.

Le problème qui se pose consiste à savoir s'il y a une « culture occidentale '», c'est-à-dire européenne, et si elle dure encore, ou sf elle a déjà vécu. Si elle n'existe plus, la « Civilisation » au sens spenglérien trouve par là même sa confirmation éclatante, et, par conséquent, « le déclin de l'Occident » a réellement sonné, après le déclin de Rome, dont il est le parallèle « homologue » ou analogue. Car peu importe que ce déclin soit celui du capitalisme bourgeois, de l'État démocratique ou bancaire, de l'Église catholique ou protestante, de la pensée philosophique ou · scientifique, etc... Pour Spengler, il est la non-
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continuité de l'histoire, et rien que cela, c'est-à-dire un principe historique opposé au principe d'éternité.

Dans le premier volume de notre traduction, Spengler a démontré la validité de ce principe, et son irréfutabilité par la pseudoscience historique résumée dans le schéma trop commode de Γ « Antiquité », du * Moyen âge » et des « Temps modernes ». Dans le volume que nous présentons aujourd'hui au lecteur, il en montrera la confirmation par des « perspectives historiques universelles » sur le « Paysage », sur la « Ville », sur le « Christianisme », sur Γ « État » et enfin sur la « Vie économique », c'est-à-dire par l'analyse morphologique, et non point «phénoménologique » ou « intuitionniste », des cinq éléments culturaux dont le caractère ^'éternité métaphysique n'est mit en doute par personne.

Le « paysage » spenglérien n'est ni le déterminisme géographique ni une théorie biologique ou sociologique du milieu. La paléontologie, dit-il, nous empêche d'admettre un globe terrestre indépendant du monde stellaire et sans rapport avec lui ; eue nous impose au contraire l'existence d'une «forme empreinte », dont la marche vers la perfection équivaut aux « périodes géologiques » beaucoup plus qu'au « progrès » des philosophes évolutionnistes. La Morphologie historique appelle ces périodes des « époques » de la « culture primitive », et ces progrès, des « époques » des « cultures historiques ». La naissance de toutes ces époques est, chaque fois, une révolution subite de la forme empreinte, qu'il faut seulement concevoir, dans un cas sous l'aspect du chaos, dans l'autre sous celui de l'organisme vivant, végétal ou animal, sans qu'aucune comparaison soit possible entre les deux. Il en résulte que les relations historiques entre les cultures sont elles-mêmes subordonnées à ces révolutions stellaires qui les conditionnent, au lieu d'être conditionnées par elles. C'est dans ces révolutions imprévisibles que consiste proprement le « paysage », considéré comme un lieu de naissance, comme l'origine des cultures, non de la culture. Ce paysage originel, ou « paysage de culture », est donc entièrement fortuit, il échappe à toute détermination objective de l'historien et du savant ; il est un « Destin », le Destin des cultures historiques, à admettre comme tel sans autre explication rationnelle.

Mais précisément pour cette raison, le « paysage » forme les cultures, il ne les développe pas. Ce développement des cultures a lieu surtout dans les Villes. Or l'étude critique de huit cultures a montré partout à Spengler une évolution parallèle, homologue et non analogue, commençant d'abord dans le château et le temple, autour desquels s'élèvent ensuite, par différenciations et extinctions successives, le bourg ou marché féodal, la petite ville « Renaissance » et finalement la capitale, ou la ville cosmopolite, qui est bientôt suivie uniformément par le village paysan antérieur à la culture, seul indestructible parce que non culturel, et seul aussi inaccessible à l'histoire des « époques » réellement constatées. Après la ruine de Thèbes, de Babylone ou de Rome, bientôt de Londres, Paris, Berlin et Netc York, la maison paysanne d'Egypte, de Mésopotamie, de Γ « antiquité », ou de l'Occident reste et restera toujours ce qu'elle fut, ce qu'elle avait été partout : celle du « fellah », c'est-à-dire de l'homme absolu, qui n'est ni cultivé, ni civi-
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Usé, ni primitif. Homme, par conséquent, impossible à connaître par une théorie scientifique de l histoire ou par une philosophie de l'histoire, auxquelles se réduit en dernière analyse toute la spéculation positiviste, idéaliste ou matérialiste du XIXe siècle, y compris les sociologies de Comte, de Spencer, de Hegel, de Durkheim et des marxistes. Ce côté métaphysique de la Morphologie a complètement échappé à la critique anti-spenglérienne qui en est visiblement gênée, et qui n a pu lui opposer encore que ces pétitions de principe, dont j'ai déjà dit et redis encore qu'elles sont des « balivernes » et rien d'autre.

Mais si le paysan est « ahistorique », c'est-à-dire éternel, il n'en est pas de même des peuplés, des races et des langues, qui relèvent essentiellement de l'histoire et des autres sciences relationnelles. La contribution qu'a apportée Spengler à l'étude scientifique des races a échappé pour la même raison au relativisme sociologique d'aujourd'hui qu'au scientisme psychologique du XIXe siècle. Subjuguée par la fausse antithèse d'Ampère entre les « sciences cosmologiques » et les « sciences noologiques », la spéculation evolutionniste n'a vu dans la « race » que matière à dissertations pour l'anthropologiste ou pour le philologue : ils définissent l'un et l'autre « le peuple » soit par les restes de son squelette exhumés des tombeaux,'soit par les fragments de sa langue grammaticale arrachés aux poussières des bibliothèques. Mais le peuple racique, dit Spengler, s'exprime d'abord dans sa maison d'habitation et ses gestes musculaires, seulement ensuite dans l'art et la parole apportés par lui pour raffiner ces premiers modes d'expression. Avant de bâtir sa maison de culture, le « peuple » n'existe pas encore, parce qu'il se réduirait alors au « paysan ahistorique », nomade ou non ; après avoir achevé cette maison il n'existe déjà plus, parce qu'il est « civilisé », c'est-à-dire incapable de revenir en arrière sous peine de tomber dans le fellahisme éternel. La vie historique des peuples de race est donc restreinte à ce symbole architectural, en deçà et au delà duquel il n'y a que des « primitifs » ou des « fellahs », c'est-à-dire des paysans ^également éternels, ahistoriques, dépourvus de race et de tout caractère « populaire ».

On voit combien la conception spenglérienne des peuples est aux antipodes de celles du « peuple éternel », ce créateur prétendu des cultures, qui en est en réalité le symbole seulement. Le peuple, dit Spengler, est l'œuvre et non le créateur de la culture. Dans le « style » de cette culture, il s'appelle « nation » ; mais c'est la culture qui a un style, ce n'est pas la nation, ni le peuple. Peuples et nations n'ont qu'une histoire, qui est fonction de ce style et rigoureusement déterminée par lui. C'est ce qui rend impossible pour toute culture d'être aussi une seule nation, et pour celle-ci de consister dans une majorité seulement.

Pour illustrer la thèse de la non-continuité historique par un exemple type, Spengler choisit le Christianisme, auquel est consacré le chapitre III de notre traduction intitulé : « Problèmes de la culture arabe ». S'il est une idée banale aujourd'hui, c'est en effet la pérennité du christianisme, auquel on convertit chaque jour « les primitifs » à force de missions laïques ou ecclésiastiques ; cette pérennité est admise comme un dogme immuable par tous les historiens et philosophes occidentaux, pour servir de tremplin à leur nostalgie du progrès. Ils ne demandent
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même pas si les angoisses cosmiques et les aspirations des hommes des autres cultures peuvent être autre chose que cet élan vers le progrès, et c'est dans ce sens qu'ils opposent leur « christianisme universel » au κ paganisme » des autres, notamment des « primitifs ». Quand cette opposition n'a pas lieu dans ces termes religieux, la « libre pensée » cherche tout de même à ramener « le christianisme », par affiliations successives, à un prototype antérieur, à seule fin d'en mesurer la progression à l'infim. Car c'est cette progression, ou « le progrès » tout court, qui doit être le christianisme, sans quoi il ne serait plus rien, ou il serait une calamité.

Spengler montre justement que cette conception progressiste ne dépasse pas l'époque des Croisades en Terre sainte; eue était inconnue des époques antérieures, y compris la période « préculturale » carolingienne et mérovingienne. Elle ne peut donc remonter auxwvasions germaniques où il n'y avait pas de Chrétiens, ni à la civilisation de By sauce qui n'avait déjà plus que des fellahs chrétiens. En effet, le christianisme est né sous la chevalerie arabe des Par thés, entièrement opposée aux progrès des Romains, comme Jésus à Piiate. Comme le communisme de la nation russe, longtemps àéfiguré par des tsars étrangers, la même « pseudomorphose » a pesé aussi sur le christianisme réel des nations perse, chaldéenne et juive, qui eurent toute leur Diaspora. Jésus, enfant de la Diaspora, a prêché une doctrine « cryptologique » qui n'est pas de ce monde ; aussi dès que Paul, et plus tard Mahomet, la répandirent dans le monde historique, pour lequel elle n'est pas faite, elle devient une doctrine sur Jésus, c'est-à-dire « la parole » évangé-lique ou coranique, qui témoigne de sa propre mort comme le chant du cygne.

Il en résulte que le christianisme n'a duré qu'autant que dura la culture arabe, dont il était l'enfant « magique » ou « cryptologique ». La Morphologie historique ne connaît pas d'autre christianisme, et n'en peut connaître par voie scientifique. C'est justement ce qui la rend apte, et seule apte, à résoudre le problème politique de la Civilisation occidentale : celui de l'État et de l'Économie nationale.

Ceux qui liront les dernières pages du présent volume y dégageront d'eux-mêmes les caractères du national-socialisme allemand actuel, dans son double rapport avec les idéologies sœurs, celles du fascisme mus-soKnien et de la social-démocratie. Rappelons seulement qu'il n'y a rien, dans le mouvement hitlérien, qui ne s'inspire de près ou de loin de cette politique de Spengler ; mais aussi que l'idéal du Führer, ou « dirigeant » national-socialiste, est irréductible à celui du duce, ou « dictateur » fasciste, et qu'il n'est pas, non plus, moins « avancé » qut le gouvernant ou « directeur » socialiste.

Nantes, le 15 Mai 1933.

tazerout.


ORIGINE   ET   PAYSAGE

I. — le cosmos et le microcosme

Voyez le soir, au soleil couchant, comme les fleurs se ferment l'une après l'autre. Un sentiment d'angoisse et d'inquiétude énig-matique vous empoigne, au spectacle de cet être aveugle, fantastique, enchaîné au sol. La forêt muette, les prairies silencieuses, un buisson, un arbuste, sont inertes. Ils sont les jouets du vent. Le petit moucheron qui danse encore à la lumière du crépuscule, qui se dirige où il veut, lui seul est libre.
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fleurs... ne sont, dans la nature, ni cause ni effet, ni accident ni acte, mais un fait naturel unique qui s'accomplit à côté, avec et dans la plante. L'individu-plante n'est pas libre d'attendre, de vouloir ou de choisir par soi.

Mais un animal peut choisir. Il n'est pas lié à l'enchaînement du reste de la nature. Cet essaim de moucherons qui dansent encore sur la route, cet oiseau solitaire qui vole dans la nuit, ce renard
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ui épie un nid en rampant... sont de petits mondes en soi au sein 'un monde plus grand. Cet infusoire dans la goutte d'eau, où il mène une existence invisible à l'œil nu, existence d'une seconde, dont le théâtre est un coin minuscule de cette gouttelette... est libre et indépendant en face de l'univers entier. Mais ce chêne gigantesque, où cette gouttelette est suspendue à une seule feuille, ne l'est pas.

Liberté et enchaînement : tel est le caractère fondamental, le dernier et le plus profond, de toute distinction entre l'être du végétal et l'être de l'animal. Mais le végétal seul est tout entier ce qu'il est. Dans la nature de l'animal, il y a un dualisme. Une plante n'est

t. I,cs suggestions qui suivent sont empruntées à un livre de métaphysique que j'espère publier sous peu. (Jusqu'à ce jour, ce livre n'a pas encore paru, T.J
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que plante, un animal est plante et quelque chose en sus. Ce troupeau qui se serre en tremblant devant le danger, cet enfant qui étreint sa mère en pleurant, ce croyant désespéré qui voudrait s'enfoncer dans le sein de son dieu : tous veulent retourner de l'être libre à l'être enchaîné, végétal, d'où ils sont sortis aux fins d'individuation.

L'analyse microscopique d'une plante à fleurs nous montre, dans la graine, d'abord deux protophylles qui, plus tard, formeront et protégeront contre la lumière, vers laquelle elle sera tournée, la jeune plante et ses organes de circulation et de reproduction; ensuite le drageon, sorte de troisième protophylle, qui indique l'incoercible destin de cette plante à devenir à son tour panie d'un paysage. Chez les animaux supérieurs, dès les premiers instants de leur individuation, nous assistons, d'une part, à la formation, par l'œuf fécondé, d'un protophylle externe enveloppant le moyen et l'interne qui sont la base des organes ultérieurs de circulation et de reproduction, donc de l'élément végétal dans le corps animal; d'autre part, au détachement de ce protophylle du corps maternel et, par conséquent, du monde extérieur tout entier. Le protophylle externe est le symbole propre de l'être animal. Il distingue les deux espèces vivantes manifestées au cours de l'histoire géologique.

Nous avons deux jolis termes archaïques pour caractériser ces deux êtres : nous appelons la plante un cosmos, l'animal en outre, un microcosme relatif à un macrocosme. C'est en se dégageant de l'univers, de manière à pouvoir déterminer sa situation par rapport à lui, qu'un être vivant est devenu microcosme. Les astres mêmes, sont enchaînés dans leur cours aux grands mouvements de rotation, mais ces petits univers se meuvent en liberté par rapport à un autre plus grand et ils ont pleinement conscience d'être entourés par lui. C'est ainsi que, pour notre œil, l'idée représentée par la lumière dans l'espace acquit pour la première fois le sens d'un corps. Nous éprouvons^ une certaine appréhension à attribuer aussi à la plante un corps proprement dit.

Tout cosmos porte la marque de la périodicité : il a un tact. Tout microcosme pone, au contraire, la marque de polarité qui s'exprime essentiellement dans le mot « contre »; il a une tension. Nous parlons couramment d'attention soutenue, de pensée tendue; mais tous les états conscients en général sont essentiellement des tensions : sens et objets, moi et toi, cause et' effet, chose et attribut, tous sont tendus et étendus, et partout où se manifeste ce qu'on nomme, avec une savante ostentation, de la détente, on notera aussitôt, chez le microcosme vivant, une certaine lassitude et finalement le sommeil. Un homme'qui sommeille, libéré de toute tension, n'est plus désormais qu'un être végétatif.

Mais le tact cosmique est tout ce qui se peut paraphraser dans les termes de direction, temps, rythme, destin, nostalgie, depuis les piaffements d'un attelage de chevaux pur sang et la marche cadencée d'une armée triomphante, jusqu'à l'intelligence réciproque et muette de deux amants, à la finesse sentie dans une société de gens distingués, ou à l'œil expert du psychologue,, que j'ai déjà nommé ailleurs tact physiononuque.
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Ce tact des circulations cosmiques vit et agit aussi dans chaque microcosme libre de ses mouvements dans l'espace, il dissout parfois toutes ces tensions individuelles dans une harmonie unique qui est sentie de chacun. Quiconque a jamais suivi des yeux le vol d'un oiseau dans les airs et noté le rythme, toujours le même, de ses montées, de ses descentes, de ses détours et de sa disparition à l'horizon lointain, aura senti dans tous ces mouvements la sûreté de l'instinct végétal, du « il », du « nous », qui se passe de toute transition intellectuelle entre moi et toi. Tel est le sens des querelles d'amour ou guerrières entre hommes ou animaux; ainsi se cimente, sous le feu de l'ennemi, l'unité d'un régiment d'assaut; ainsi évolue tout à coup, devant un danger imminent, la foule incohérente qui se transforme en corps compact, pense et agit sur-le-champ, à l'aveuglette, d'une manière énigmatique, quitte à se dissoudre l'instant d'après. Ici plus de frontières microcosmiques. On tempête, on menace, on s'impatiente, on court, on vole, on fléchit, on se modère. Les membres s'entrelacent, le pied fait un bond, un cri unique résonne de la bouche de tous, un Destin unique règne sur tous. D'une somme de mondes minuscules est sortie subitement une unité parfaite.

La perception d'un tact cosmique s'appelle sentiment, celle de tensions microcosmiques sensation. Le terme ambigu de sensibilité a obscurci cette claire discrimination entre l'aspect général de la vie végétale et l'aspect particulier de la vie animale. On établirait entre les deux un rapport plus profond en appelant l'une la vie des sexes, l'autre la vie des sens. La première porte le caractère de périodicité, de tact, jusque dans sa parfaite harmonie avec les grandes révolutions stellaircs : rapports de la femme et de la lune, de la vie en général et de la nuit, du printemps ou des chaleurs. La seconde est faite de tensions : tension de la lumière sur l'objet éclairé, de la connaissance sur l'objet connu, de la douleur sur l'arme qui l'a causée. Chez les hommes supérieurs, chacune des deux vies a stigmatisé des organes spéciaux, dont le langage est d'autant plus clair que la forme en est parfaite. Nous possédons pour l'être cosmique deux organes de circulation : l'appareil sanguin et l'organe sexuel; pour la mobilité microcosmique deux organes de distinction : les sens et les nerfs. Il faut admettre qu'à l'origine, le corps entier était à la fois organe de circulation et organe du toucher.

Le sang est pour nous le symbole du vivant. Il circule de la génération à la mort, en passant du corps de la mère dans celui de l'enfant, dans la veille comme dans le sommeil, sans fin et sans solution de continuité. Le sang des ancêtres coule à travers la chaîne des générations, reliées ainsi dans un vaste rapport de destin, de tact, de temps. A l'origine, la liaison ne se faisait qu'au moyen de partages incessamment renouvelés de ces circulations, jusqu'au jour où apparut enfin un organe spécial de génération sexuelle, qui fit d'un moment unique le symbole de la durée. Quant au mode de conception et de génération, à l'immanente poussée végétative qui oblige à croître et multiplier par delà soi-même, cette éternelle circulation, ainsi qu'à l'action attractive, stimulante, inhibitrice,
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voire dissolvante, de cette impulsion grandiose unique qui traverse les âmes les plus éloignées : c'est une de ces énigmes insondables où toutes les religions à mystères et toutes les grandes poésies cherchent à s'initier et dont Goethe a touché le côté tragique dans sa « Nostalgie bienheureuse » et ses « Affinités électives », où la mort de l'enfant est motivée par sa naissance extrasanguinc et donc, pour ainsi dire, entachée de péché cosmique. Pour le microcosme, en tant qu'être libre de ses mouvements

K


ar rapport au macrocosmo, il faut ajouter l'organe de distinction, : « sens », à l'origine sens tactile exclusivement. Aujourd'hui, malgré notre stade supérieur d'évolution, nous disons encore, d'une manière tout à fait générale, tâter, tâter avec l'œil, l'ouïe, l'entendement, pour exprimer le plus commodément possible l'émotion d'un être et, partant, la nécessité pour lui de constater sans cesse ses rapports avec l'ambiance. Mais constater signifie préciser l'endroit. Aussi bien tous les sens, si éduqués soient-ils, si éloignés de leur origine, sont proprement des sens locatifs, il n'en existe point d'autre. Toute espèce de sensation distingue entre ce qui est soi et ce qui est étranger. Or, pour constater la position de l'étranger par rapport à soi, le chien se sert de l'odorat, comme le chevreuil de l'ouïe et l'aigle de la vue. Couleur, clarté, son, odeur et en général toute espèce de sensation possible, signifient distance, lointain, étendue.

Comme la circulation cosmique du sang, l'activité discursive du sens est aussi, à l'origine, une activité unique : tout sens qui agit est aussi un sens qui comprend; chercher et trouver reviennent au même dans des conditions aussi élémentaires, soit, précisément, à ce que nous désignons par le terme très compréhensif de : tâter. Plus tard seulement, pour satisfaire aux exigences supérieures de l'éducation des sens, la sensation cesse de se confondre avec l'intel-
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est distinct de l'organe du sens (qui se divise très tôt, à son tour, en organes spéciaux très tranchés), comme l'organe sexuel est distinct du circulatoire; il est certain que notre conception de l'entendement dérive de la sensation, puisque leur activité à tous deux chez l'homme est également discursive; à preuve les mots comme lucide, subtil, sagace, fureteur, vue des réalités, sans parler des termes de logique, comme principe et conclusion, qui ont tous leur origine dans le monde visuel.

Voyez comme le chien, inattentif, dresse tout à coup l'oreille, puis flaire; son entendement s'ajoute simplement à la sensation. Mais un chien est capable aussi de réflexion; alors son entendement, agissant presque seul, joue avec des sensations ternes. La vieille langue a très nettement exprimé ces nuances en distinguant, a chaque degré, une activité d'espèce particulière a laquelle elle donnait un nom propre : entendre, écouter et guetter; sentir, flairer et fureter; voir, regarder et épier; autant de groupes où le contenu intellectuel l'emporte graduellement sur le contenu sensible.
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Mais un sens supérieur a fini par s'imposer aux autres. Un inconnu cosmique, qui restera toujours impénétrable à notre volonté de comprendre, s'est créé dans notre corps un organe charnel, l'œil : avec l'œil et par lui, la lumière apparaît comme pôle opposé. Notre raisonnement discursif a beau .continuer à spéculer sur la lumière, s'en faire une image d'ondes et de rayons intellectuels, rien n'empêchera désormais le champ visuel de la lumière d'embrasser et de réduire le champ de la vie réelle. A ce miracle est subordonné tout

ce qui existe d humain. Les horizons lointains, clairs et colorés, n'existent que dans le rayon de la lumière visuelle; lui seul connaît
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qui s'étend au delà des corps ambiants. Dans ce monde lumineux que la science entière ne peut interpréter que par des représentations visuelles, médiates, internes,... « théoriques »; sur cette petite étoile terrestre où marchent des' foules d'hommes qui voient, il est arrivé que la vie entière dépend ou du flot de lumière méridionale traversant les cultures d'Egypte et du Mexique, ou de la lumière blafarde passant par les pays du Nord. C'est pour l'œil que l'homme recherche la grâce dans ses édifices, substituant ainsi, à la sensation tactile corporelle de la tectonique, des œuvres qui tirent leur origine de la lumière. Religion, art, science sont nés pour la lumière, et toutes leurs différences se réduisent à savoir si ces activités s'adressent à l'œil charnel ou à « l'œil de l'esprit. »

Ainsi apparaît dans toute sa clarté une antithèse qu'on a coutume d'obscurcir par le terme ambigu de conscience : je veux "dire l'être tout court et L'être éveillé. L'être a du tact, une direction, l'être éveillé est tension et étendue. Dans l'être règne un destin, l'être éveillé distingue la cause et l'effet. Quand le premier interroge, il demande : Quand ? Pourquoi ? Le second pose les questions : Où ? Comment ? Une plante mène une vie d'être, non d'être éveillé. Dans le sommeil, tous les êtres deviennent plante : leur tension sur le monde ambiant est éteinte, le tact déjà vie continue. Une plante ne connaît de Tapports que ceux qui se traduisent par quand ? et pourquoi ? La poussée des premières tiges vertes qui sortent de terre en hiver, le gonflement des bourgeons, toute la vigueur de la floraison, de la·senteur, de l'éclat, delà maturité : tout cela est désir d'accomplir un destin et aspiration nostalgique vers l'éternel Quand ?

Pour un être végétal, la question Où ? ne peut avoir aucun sens. Elle est posée par l'homme qui s'éveille et qui réfléchit chaque jour sur son entourage. Car seule l'impulsion de l'être se perpétue à travers toutes les générations. L'être éveillé, le microcosme, est chaque fois au commencement de sa vie; c'est ce qui distingue la naissance de la génération. Celle-ci est un gage de la durée, Pautre en est un commencement. Aussi une plante ne naît-elle pas, elle est engendrée. Elle existe sans qu'aucun réveil·, aucun premier jour, n'étende autour d'elle un univers sensible.
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Nous voici donc en face de l'homme. Rien qui trouble désormais, dans son être éveillé sensible, la pure domination de l'œil. Bruits nocturnes, vent, respiration des animaux, parfum des plantes, toutes ses sensations se réduisent à une question d'origine et de direction du monde lumineux. Nous n'avons aucune idée du monde olfactif où le chien, premier compagnon de l'homme, range encore ses sensations visuelles. Nous ne savons rien du monde des papillons, dans les yeux de cristal desquels ne se dessine aucune image; nous ne savons rien de l'ambiance des animaux sensibles sans yeux. Seul l'espace visuel nous est resté ! Et les fragments des autres mondes sensibles, sons, odeurs, chaleur, froid, y ont pris place comme « qualités » et « effets » d'objets lumineux. La chaleur vient du feu que nous avons vu, nous voyons la rosé qui embaume l'espace lumineux, et nous parlons du son d'un violon. En ce qui concerne nos rapports avec les astres, nous nous contentons aussi de les regarder; ils rayonnent au-dessus de nos têtes et continuent leur marche visible. Les bêtes, et même les hommes primitifs, ont sans doute de ces astres des sensations claires d'un tout autre ordre, dont une partie nous est connue subsidiaircment grâce aux observations scientifiques, mais dont l'autre est inaccessible pour nous.

Cette réduction de notre faculté sensible est en même temps approfondissement considérable. L'être éveillé humain n'est plus simple tension entre le corps et le monde ambiant. Il est devenu la vie resserrée dans les limites d'un champ lumineux. Le corps se meut dans l'espace vu. Vivre en profondeur, c'est s'infiltrer violemment d'un centre lumineux dans des lointains visibles que nous appelons moi. « Moi » est un concept d'optique. La vie du moi sera désormais la vie sous le soleil, tandis que la nuit est apparentée à la mort. D'où un nouveau sentiment d'angoisse qui englobe tous les autres : la phobie de l'invisible, qu'on entend, qu'on sent, qu'on devine, ou qu on voit dans ses effets sans l'apercevoir lui-même. Les animaux connaissent d'autres formes d'angoisse tout à fait énigmatiques pour nous; car la peur même du silence, que le naïf et l'enfant veulent dissiper ou interrompre en faisant du bruit ou en parlant tfès fort, est en train de disparaître chez l'homme plus avancé. Mais la phobie de l'invisible est la marque spécifique de toute religiosité chez l'homme. Les divinités sont des réalités lumineuses pressenties, représentées, contemplées. « Dieu invisible » est le dernier mot de la transcendance humaine. L'au-delà est situé à la frontière du monde lumineux; la Rédemption libère l'homme de la magie de la lumière et de ses effets réels.

Là consistent, pour nous autres hommes, l'ineffable magie de la musique et sa vraie vertu rédemptrice; elle est l'art unique qui dispose de moyens extraoptiques, la lumière étant pour nous, depuis longtemps, synonyme du monde en général. La musique est seule capable de nous extérioriser, pour ainsi dire, en brisant le charme


d'airain du cette tyrannie tic la lumiere et en nous insufflant la dout-c illusion d'un contact réel avec les derniers mystères de l'âme, illusion que fonde·, chez l'homme éveillé, la constante tyrannie d'un sens unique qui lui interdit de construire un monde auditif avec ses impressions de l'ouïe, mais subordonne toujours celles-ci au monde visuel. C'est pourquoi notre pensée humaine est une pensée optique; enlevez nos concepts de la vision, et toute notre logique deviendra une optique imaginaire.

Ce rétrécissement, qui est par là-même approfondissement, et qui réduit toutes les sensations à l'optique, a remplacé les innombrables espèces de relations interanimales, que nous résumons dans le mot langage, par un langage articulé unique servant de pont d'entente, à travers l'espace lumineux, entre des interlocuteurs face à face ou des interloqués qui répondent à une vision intérieure. Les autres modes de parler ayant conservé des fragments sont apparus depuis longtemps sous forme de mime, gestes, accents, dans le langage articulé. La différence entre le langage phonétique en général de la bête et le langage articulé purement humain est que les mots et expressions de ce dernier constituent un monde de représentations intérieures optiques, ducs à l'influence dominante de la vue. Chaque sémanthème a une valeur optique, même dans les mots comme mélodie, goût, froid ou dans des expressions entièrement abstraites.

Déjà chez les animaux supérieurs, l'habitude de se comprendre l'un l'autre au moyen d'un langage sensible a développé une distinction nette entre la simple sensation et la sensation intellectuelle. Si nous appelons ces deux espèces d'activité du microcosme, impression des sens et jugement des sens, jugement de l'odorat, du goût, de l'oreille, par exemple, les fourmis, les abeilles, les oiseaux de proie, les chevaux, les chiens, suffiront déjà très souvent à faire pencher nettement la balance du côté des jugements, chez l'être éveillé. Mais c'est seulement sous l'influence du langage articulé de l'être éveillé actif que naît l'opposition flagrante entre la sensation et l'intelligence, tension absolument inconcevable chez l'animal et qui ne peut, même chez les hommes à l'origine, être admise qu'à titre de virtualité rarement réalisée. C'est le développement du langage articulé qui a créé cet élément tout à fait décisif : l'intelligence affranchie de la sensation.

A la sensation intellectuelle formant un tout complet se substitue, de plus en plus fréquente, une intelligence de la signification des impressions sensibles encore guère considérées. Finalement, ce's impressions disparaissent, supplantées par les significations senties de sons articulés coutumiers. Nom d'un objet visuel à l'origine, le mot devient insensiblement signe d'un objet de pensée, d'un « concept ». A part les néologismes tout à fait récents, nous sommes loin d'avoir une idée précise du sens de ces noms; jamais nous n'employons deux fois un mot avec la même signification, jamais personne ne comprend un mot exactement comme son voisin. Tout de même, il reste possible de se comprendre les uns les autres, grâce à l'usage de la langue et à la conception de la vie que les hommes
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acquièrent par elle; dans cette conception des hommes parlant une même langue, l'homme et la langue vivent et agissent, de telle manière que de simples sons articulés suffisent à éveiller des représentations apparentées. C'est donc bien une intelligence, tirée, abs-traite de la vue par des sons articulés, qui, malgré sa rareté originelle chez les hommes, sous cette forme indépendante, trace une ligne de démarcation très nette entre l'espèce générale et animale et l'espèce additionnelle et purement humaine de l'être éveillé. C'est d'une manière tout à fait identique que, à un stade précédent, l'être éveillé en général a tracé une ligne frontière entre l'espèce générale et végétale et l'espèce particulière et purement animale de l'être.

L'intelligence tirée de la sensation s'appelle pensée. La pensée a introduit a jamais un schisme dans l'être éveillé humain. Dès le début, elle a estimé l'entendement et la sensibilité comme deux forces spirituelles : supérieure et inférieure. .Elle a créé l'opposition fatale entre le monde visuel lumineux, dénommé monde apparent et illusion d'optique, et un monde littéralement représentatif, où vivotent des concepts impossibles à dépouiller de leur léger accent optique. Celui-ci est désormais pour l'homme, aussi longtemps qu'il « pense », le monde vrai, le monde en soi. A l'origine, le moi était l'être éveillé en général, dans la mesure où la sensation visuelle le situait au centre d'un champ optique; maintenant, il est « esprit », c'est-à-dire pur entendement, se « sachant » tel lui-même et considérant comme des valeurs inférieures non seulement son ambiance naturelle, mais encore de très bonne heure, les autres éléments de la vie, son « corps ». Une marque de cette supériorité est fournie non seulement par la station verticale de l'homme, mais encore par la structure très raffinée de sa tête, où le regard, la forme du front et des tempes deviendront de plus en plus les représentants de l'expression.1

On voit que la pensée émancipée s'est créé pour elle un nouveau genre d'activité. À la pensée pratique, visant la nature des objets optiques par rapport à tel ou tel but donné, s'ajoute la pensée théorique, spéculative, fureteuse, qui cherche à fonder la nature de ces objets en soi, Γ « essence des choses ». La lumière est abstraite de l'objet vu, la vie en profondeur de la vue fait un bond de croissance et s élève très nettement à la vie en profondeur des sémanthèmcs à teinte optique. On croit à la possibilité de pénétrer au cœur des choses, de les parcourir du regard interne. On entasse représentations sur représentations, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à une architecture spirituelle de grand style dont les édifices s'élèvent pour ainsi dire à la pleine clarté d'une lumière intérieure.

Avec la pensée théorique est née, au cœur de l'être éveillé, une espèce d'activité qui a rendu encore inévitable la lutte de l'être et de l'être éveillé. Le microcosme animal, chez qui l'être et l'être éveillé forment une unité de vie évidente, ne connaît qu'un être éveillé au service de l'être tout court. La bête « vit » simplement, sans

t. De là le trait animal, au sens sublime ou vulgaire, qu'on remarque sur le visage des hommes qui ne sont pas habitués à penser.
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raisonner sur la vie. Mais le règne absolu de l'œil fait apparaître la vie comme vie d'un1 organisme visible dans la lumière, et l'intelligence enchaînée au langage crée aussitôt un concept de pensée et, par antinomie, un concept de vie, puis distingue finalement entre la vie telle qu'elle est et la vie telle qu'elle doit être. La vie insouciante cède la place à l'antithèse de la « pensée et de l'action », qui est non seulement possible, ce qu'elle n'est point chez l'animal, mais qui bientôt devient, chez chaque homme, d'abord réalité, finalement dilemme. Ce dilemme a donné sa forme à l'histoire entière de l'humanité mûre et à toutes ses manifestations historiques; et plus une culture prend de formes supérieures, plus forte est l'antithèse qui, précisément, régit les moments essentiels de son être éveillé.

Le cosmos végétal, l'être de destin, le sang, la race possèdent l'autorité ancienne et la conservent. Ils sont la vie. L'autre n'est qu'un valet de la vie. Mais ce valet ne veut pas servir. Il veut et croit régner; c'est un des droits les plus indiscutés de l'esprit humain que de tenir le corps, la « nature » en puissance; mais la question est de savoir si cette croyance elle-même ne sert pas à la vie. A quoi notre pensée pense-t-elle ainsi? Peut-être parce que le cosmos, « lui », le veut ainsi. La pensée prouve sa puissance en appelant le corps représentation, en en connaissant la misère, en faisant taire la voix du sang. Mais le règne du sang est réel, puisqu'il permet en silence à la pensée de commencer et d achever son action. Cela aussi est une différence entre la parole et la vie. L'être peut se passer de l'être éveillé, la vie, de l'intelligence, mais non inversement. La pensée ne règne malgré tout que dans le « monde des idées ».

C'est une différence toute verbale que de savoir si la pensée est une création de l'homme ou l'homme supérieur une création de la pensée. Mais la pensée même s'arrogera dans la vie un rang toujours faux et beaucoup trop élevé, parce qu'elle n'aperçoit pas ou n'admet pas d'autres espèces de constatation à côté d'elle, et renonce ainsi à une vue d'ensemble sans préjugés. En effet, tous les penseurs de profession — et ils sont à peu près seuls dans toutes les culturu;; qui croient avoir droit au chapitre — ont considéré la froide réflexion abstraite comme l'activité évidente qui mène à la connaissance des « choses finales ». De même, ils ont la conviction, tout aussi évidente, que la « vérité » qu'ils atteignent par cette voie est bien celle à laquelle ils aspirent et non une image représentative substituée à l'impénétrable mystère.

Mais si l'homme est un organisme pensant, il est cependant loin d'être un organisme dont l'être consiste à penser. Voilà une distinction que nos fureteurs de naissance n'ont pas aperçue. Le but delà pensée se nomme vérité. Les vérités sont constatées, c'est-à-dirt abstraites, sous forme de concepts, de cet incoercible vivant qu'est le monde lumineux, afin de recevoir dans un système, dans une-sorte d'espace spirituel, un emplacement durable. Les vérités sont

ORIGINE   ET    PAYSAGE

LE   DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

21

20

absolues et éternelles, c'est dire qu'elles n'ont plus rien à faire avec

la vie.

Or, pour un animal, il n'y a que des faits, pas de vérités. C'est ce qui sépare l'intelligence théorique de l'intelligence pratique. Faits et vérités se distinguent comme le temps de l'espace ou le destin de la causalité. Un fait existe pour l'être éveillé tout entier,
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ne visent que les faits. L'homme d'action, le héros, le volontariste, le combattant, celui qui lutte pour triompher de la force des faits et se la subordonner ou mourir, considère avec dédain les simples vérités comme des choses insignifiantes. Pour l'homme d'Etat authentique, il n'y a que des faits politiques, pas de vérités politiques. La fameuse question de Ponce Piiate est celle de tout homme des réalités.

C'est un des plus grands mérites de Nietzsche que d'avoir posé le problème de la valeur de la vérité, de la connaissance, de la science..., sacrilège impie aux yeux de tout savant et de tout penseur né, qui y voit ainsi mis en doute le sens de son être entier. Quand Descartes voulait douter de tout, il ne doutait pas certes de la valeur de son problème.

Mais autre chose est de poser un problème, autre chose de le résoudre. La plante vit et ne le sait pas. L'homme s'étonne de vivre et pose des problèmes. Quant à la réponse, lui non plus ne peut pas la donner. Il ne peut que croire à la justesse de sa réponse, en quoi il n'existe pas la moindre différence entre Aristote et le plus misérable des nègres.
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gence, affranchie de la sensation, ne fait que couver sur sa route, obligée de pénétrer dans tous les abîmes qu'elle rencontre et ne pouvant se sauver qu'en se déchargeant ? La foi sans réserve en la science peut-elle libérer du cauchemar des grands problèmes ?

« Le frisson est le meilleur lot de l'humanité ». Celui que le destin en a privé est obligé de chercher la clé des mystères, de prendre l'offensive contre qui commande le respect, de disséquer, de détruire, de remporter sa part de butin. Volonté de système est volonté de tuer le vivant. Il est ainsi constaté, congelé, enchaîné aux liens de la logique. L'esprit a vaincu quand il a mené jusqu'au bout cette tâche de cristallisation.

Ce(. dément,

des yeux " — -— — — _-._.. ligence animale elle-même, pour qui ce langage sert de guide. La raison enfante des idées, l'entendement découvre des vérités. Les vérités n'ont pas de vie et se transmettent par division, les idées appartiennent à la vie même de leur auteur et ne se transmettent que par sympathie. La nature de l'entendement est la critique, celle


de la raison la création. La raison produit le nécessaire, l'entendement le suppose. Bayle l'a exprimé en disant que l'entendement suffit à découvrir les erreurs, mais non les vérités. En effet, la critique intelligente s'exerce et se développe tout d'abord au contact de la sensation, à laquelle elle est liée. Ce jugement sur la sensation apprend à l'enfant à comprendre et à distinguer. Isolée de ce côté et s'occupant d'elle-même, la critique a besoin de remplacer par quelque chose l'activité des sens qui lui sert d'objet. Ce succédané ne peut se trouver que dans un mode de penser déjà existant, sur lequel la critique abstraite s'exercera désormais. Toute autre pensée, exerçant une critique indépendante sur des constructions tirées du néant, est inexistante.

Car l'homme primitif s'était créé une image religieuse du cosmos, longtemps avant de penser abstraitement. Cette image est l'objet de son entendement critique. Toute science naît et grandit au contact d'une religion et sous les conditions psychiques générales de cette religion, et elle n'a pas d'autre signification que de corriger abstraitement celle-ci, considérée comme une doctrine fausse et moins abstraite. Chaque science continue à porter en elle, avec tout son bagage de principes, de théorèmes et de méthodes, l'essence d'une religion. Chaque vérité nouvelle que l'entendement découvre n'est qu'un jugement critique porté sur une vérité déjà existante. Cette polarité du savoir nouveau et du savoir ancien implique, pour le monde de l'entendement, l'existence de vérités relatives exclusivement, c'est-à-dire de jugements ayant une force de conviction plus grande que d'autres jugements. La science critique repose sur la foi en la supériorité de l'intelligence d'aujourd'hui sur celle d'hier. C'est encore la vie qui nous impose cette foi.

La critique peut-elle donc résoudre les grands problèmes, ou seulement constater leur insolubilité ? Au début de la science, nous croyons à la première thèse; quand notre savoir s'élargit, nous trouvons la seconde plus sûre. Aussi longtemps que nous espérons, nous appelons le mystère problème.

Il y a donc pour l'homme éveillé un double problème : celui de l'être éveillé et celui de l'être, pu bien de l'espace et du temps, où-encore de la nature et de l'histoire, ou enfin de la tension et du tact : l'être éveillé ne cherche pas seulement à se comprendre soi-même, mais en outre à comprendre quelque chose qui lui est étranger. La voix intérieure a beau dire à chacun qu'il dépasse ici les possibilités de la connaissance, l'angoisse lui persuadera quand même de continuer ses recherches et de préférer la solution apparente au regard dans le néant.

L'être éveillé est fait de sensation et d'intelligence, dont la nature commune est une orientation constante sur leur rapport avec le macrocosme. Être éveillé est en ce sens synonyme de « constater », soit qu'il s'agisse des tentacules d'un infusoire ou de la pensée
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2.3

humaine à son plu« haut degré. L'être qui se täte lui-même arrive tout d'abord au problème de la connaissance. Qu'est-ce que connaître ? Qu'est-ce que la connaissance du connaître? Et quel rapport y a-t-il entre ce qu'on entendait par là à l'origine et ce qu'on a consigné plus tard dans des mots i L'être éveillé et le sommeil alternent, comme le jour et la nuit avec le mouvement stellaire. La connaissance et le rêve alternent également. Comment les distinguer tous deux ?

Mais l'être éveillé, sensitif aussi bien qu'intelligent, est également synonyme d'existence d'antithèses comme connaître et connu, chose et attribut, objet et événement. Quelle est la nature de ces antithèses ? C'est ici qu'apparaît un second problème, celui de la causalité. On distingue entre deux éléments sensibles la cause et l'effet, ou entre deux spirituels le principe et la conséquence. Cela veut dire qu'on constate entre eux un rapport de puissance ou de rang. Étant donné un des éléments, l'autre existe nécessairement. En quoi le temps ne joue absolument aucun rôle. Il ne s'agit pas de faits de destin, mais de vérités causales, pas de date, mais de dépendance légale. C'est sans doute sur cette activité intellectuelle au on fonde les plus grands espoirs. L'homme doit peut-être à de telles découvertes ses meilleurs instants de bonheur. Et, partant d'antithèses avec lesquelles il se trouve en rapport de promiscuité et de présence quotidiennes et immédiates, il continue sa route des
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II rassemble, il classe et, jetant un coup d'oeil sur son système, sur son dogme de rapports légaux, il y découvre un refuge contre l'imprévu. Celui qui peut démontrer n'a plus peur. — Mais en quoi consiste cette causalité? Est-elle dans l'acte de connaître, dans l'objet connu, ou dans leur unité à tous deux ?

Le monde des tensions en soi devrait être figé et mort, c'est-à-dire une λ vérité éternelle », un absolu hors du temps, un état. Or, le monde réel de l'être éveillé est rempli de changements. Un animal ne s'en émeut point, mais la pensée du savant reste perplexe... Repos et mouvement, durée et changement, devenu et devenir, toutes ces antithèses ne désignent-elles pas un élément ultra-intellectuel et qui doit donc par là-même impliquer un contresens ? Sont-elles des faits qu'il n'est plus possible d abstraire du monde sensible sous forme de vérités ? Il y a quelque chose de temporel dans ce monde atemporel de la connaissance, les tensions apparaissent comme tact, à 1 étendue s'ajoute la direction. Toute la problématique de l'être éveillé intelligent se concentre dans cette question suprême et la plus ardue, le problème du mouvement, et à ce problème échoue la pensée affranchie. Ce qui prouve bien que le microcosme, aujourd'hui comme toujours, dépend du cosmos, comme le montre dans chaque être nouveau, dès sa première origine, le pro-tpphylle externe; simple enveloppe d'un corps. La vie peut subsister sans la pensée, mais la pensée n'est qu une espèce de la vie. La pensée a beau s'arroger des fins prodigieuses, en réalité la vie se


sert d'elle pour sa propre fin et lui assigne un but vivant tout à fait indépendant de la solution des problèmes abstraits. Pour la pensée, la solution d'un problème est juste ou fausse, pour la vie elle a une valeur ou n'en a pas. Peut-être la vie a-t-elle atteint précisément son but, parce que la volonté de connaître a échoué au problème du mouvement ? En dépit de cet échec et précisément à cause de lui, le problème du mouvement reste le point central de toute pensée supérieure. Toute mythologie, toute science de la nature, est née de l'émotion sentie dans le mystère du mouvement.

Le problème du mouvement touche déjà au mystère de l'être, qui est étranger 'à l'être éveillé, mais à la pression duquel il ne peut se soustraire. Il consiste à vouloir comprendre ce qui ne sera jamais compris, le quand et le pourquoi, le destin, le sang, tout ce que notre cœur devine et sent, mais que notre vue, née pour l'optique, veut pour cette raison regarder à la lumière afin de l'appréhender au sens litttéral du mot, afin de s'en assurer par le toucher.

Car il est un fait incontestable dont 1 observateur n'a pas conscience : c'est que son effort tout entier vise non la vie, mais à voir vivre, non la mort, mais à voir mourir. Nous cherchons à concevoir le cosmos tel qu'il apparaît au microcosme dans le macrocosme, comme vie d'un corps dans le champ optique, entre la naissance et la mort, la génération et l'anéantissement, tout en affirmant cette antithèse du corps et de l'âme, conséquence nécessaire très profonde de la vie du moi intérieur qui se conçoit comme étranger sensible.

Le résultat de cette observation de notre organisme corporel à la lumière est que, non seulement nous vivons, mais nous nous savons « vivants ». L'animal, lui, ignore la mort, il ne connaît que la vie. Si nous étions pur organisme végétal, nous mourrions sans jamais le savoir, car sentir la mort et mourir seraient tout un. Mais les bêtes aussi entendent le cri de la mort, elles regardent le cadavre, flairent l'anéantissement, elles voient mourir sans comprendre. Ce n'est qu'avec l'intelligence pure, affranchie par le langage, de l'être éveillé visuel,· que surgit pour l'homme la grande énigme de la mort qui entoure son monde lumineux.

Alors, mais alors seulement, la vie devient le court laps de temps compris entre naître et mourir. Ce n'est qu'en face de la mort que la génération devient pour nous le second mystère. Ce n'est que maintenant que la phobie animale cosmique devient phobie humaine de la mort, et c'est celle-ci qui fait naître l'amour entre l'homme et la femme, les rapports de la mère et de l'enfant, la chaîne des ancêtres jusqu'aux neveux et, par delà eux, la famille, la nation, enfin l'histoire humaine en général, comme autant de problèmes et de faits de destin d'une profondeur insondable. A la mort que doit subir tout homme né pour la lumière, se rattache l'idée de péché et de châtiment, de l'être considéré comme expiation, d'une vie nouvelle au delà du inonde éclairé et d'une rédemption qui met fin à toute phobie de la mort. La connaissance de la mort est la première qui a donné à l'homme, distinct de l'animal, sa conception du monde.
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II y a des hommes de destin nés et des hommes de causalité nés. L'homme proprement vivant, paysan, guerrier, diplomate, général, mondain, marchand, tous ceux qui veulent s'enrichir, commander, gouverner, lutter, oser, l'organisateur, l'entrepreneur, l'aventurier, le champion, le joueur, est séparé par tout un monde de l'homme « spirituel », saint, prêtre, savant, idéaliste, idéologue, dût ce dernier y être destiné par sa puissance de pensée ou par son manque de sang. Être et être éveillé, tact et tensions, instincts et concepts, organes de circulation et organes du toucher, il est rare de trouver un homme supérieur en qui ne prévale absolument l'un ou l'autre de ces caractères. Sont refusés au spéculatif tous les ressorts vivants de l'instinct : coup d'œil du connaisseur d'hommes et de situations; foi en une étoile, que possède tout homme voué à l'action, et absolument différente de la certitude en la justesse d'un point de vue; voix du sang qui passe à l'acte; bonne conscience inébranlable, qui justifie chaque but et chaque moyen. Les pas mêmes d'un homme des réalités ont une autre résonance, une basé plus solide que ceux du penseur ou du rêveur, en qui le microcosme pur est incapable d'entrer en rapport avec la terre ferme.

Le destin a fait l'individu tel ou tel, timide savant à lunettes ou audacieux indifférent à la pensée. Mais l'homme d'action est un homme entier, le spéculatif possède un organe particulier qui voudrait agir sans le corps ou contre lui. Tant pis, si la réalité en souffre.

Nous aboutissons ainsi à ces propositions de réforme éthico-politico-sociale, prouvant toutes irréfutablement ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait procéder, doctrines qui toutes, sans exception, supposent que tous les hommes sont faits comme l'auteur, c'est-à-dire riches en imagination et pauvres en passions, pourvu toutefois que l'auteur lui-même se connaisse. Mais aucune de ces théories, même étayée sur la pleine autorité d'une religion ou d'un nom célèbre, n'a apporté jusqu'ici le moindre changement à la vie elle-même. Elles nous ont donné seulement une pensée différente sur la vie. Tel est précisément le sort fatal des cultures tardives, qui écrivent et lisent beaucoup, qu'elles ne cessent de confondre l'antithèse de la vie et de la pensée avec celle de la pensée sur la vie et de la pensée sur elle-même. Tous les réformateurs, prêtres et philosophes s'accordent à penser que la vie est une occasion pour la réflexion la plus sagace; mais la vie du monde va son train sans se soucier de ce qu'on pense d'elle. Et même si une communauté réussit à mener une vie « conforme à la doctrine », le mieux qu'ils puissent atteindre sera de faire parler d'eux, au bas d'une note, les historiens de l'avenir, après que ce qu'ils ont en propre et qui seul importe aura été discuté par avance.

Car seul le héros, l'homme de destin, vit en définitive dans le monde réel, le monde des résolutions politiques, militaires, économiques, où concepts et systèmes ne comptent point. Ici, un bon coup


de main vaut mieux qu'une bonne déduction, et il y a du sens dans le mépris affiché de tout temps par le soldat et le diplomate pour les gratte-papier et les rats de bibliothèque, qui s'imaginent que l'histoire universelle existe à cause de l'esprit, de la science ou même de l'art. Disons-le sans ambages : L'intelligence affranchie de la sensation n'est qu'un côté de la vie, et non le plus décisif. Dans une histoire de la pensée occidentale, on peut omettre le nom de Napoléon; mais dans l'histoire réelle, Archimède avec toutes ses découvertes scientifiques a peut-être joué un moindre rôle que ce soldat qui l'assassina lors de la prise de Syracuse.

Quelle erreur prodigieuse ne commettent-ils pas, ces théoriciens qui croient que leur place est à la tête et non à la suite des événements! Cela s'appelle méconnaître entièrement le rôle joué par les sophistes politisants d'Athènes ou par Voltaire et Rousseau en France. Un homme d'État ne « sait » souvent pas ce qu'il fait, mais cela ne l'empêche pas précisément d'arriver avec assurance au succès; le doctrinaire politique sait toujours ce qu'il faut faire; cependant, quand elle ne s'est pas bornée au grattage du papier, son activité est celle qui a conservé dans l'histoire le moins de succès, partant, le moins de valeur. Ce n'est que par une insolence, trop fréquente aux temps de trouble, comme ceux du rationalisme attique et de la Révolution française ou allemande, que l'idéologue s'arroge le droit d'agir sur les destinées d'un peuple au lieu de se cantonner dans ses systèmes. Il méconnaît ainsi sa place. Ses principes et ses programmes appartiennent à l'histoire littéraire et à nulle autre. Car l'histoire réelle ne rend pas ses sentences en réfutant le théoricien, mais en l'abandonnant à lui-même et à ses pensées. Libre à Platon et Rousseau, pour ne rien dire des esprits médiocres, d'échafauder des édifices politiques... Alexandre, Sci-pion, César, Napoléon n'attribuent dans leurs projets, leurs batailles, leurs règlements, aucune espèce d'importance à ces échafaudages. Les premiers dissertent sur le destin, eux se contentent d'être ce destin.

Parmi les organismes microcosmiques, il se forme sans cesse des unités massives animées, qui sont des organismes d'ordre supérieur, d'une naissance tantôt lente, tantôt subite, ayant tous les sentiments et toutes les passions de l'individu, énigmatiques dans leur être et impénétrables à l'intelligence, mais dont l'œil du connaisseur aperçoit bien les battements et est capable de les mesurer. Ici aussi, nous distinguerons les unités générales et animales, qu'on sent très profondément attachées à l'être et au destin, comme cette migration aérienne des oiseaux ou cette armée marchant à l'attaque; et les agglomérations purement humaines et intellectuelles, fondées sur la communauté d'opinion, la ressemblance des buts et du savoir. L'unité de tact cosmique est acquise sans qu'on le veuille, l'unité de raison s'acquiert quand on veut. Une communauté spirituelle peut être recherchée ou abandonnée, l'être éveillé seul y prend part. Une unité cosmique est fatale et l'on y tombe de tout son être. Les assauts d'enthousiasme s'emparent de foules semblables aussi rapidement que la panique. Elles sont bruyantes et extatiques,
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comme à Eleusis et à Lourdes, ou sous l'emprise d'un esprit viril comme les Spartiates aux Thermopyles et les Goths sur le Vésuve. Elles se forment dans la musique des chorales, dans la marche et la danse et, comme tous ceux qui ont de la race, hommes ou animaux, elles succombent sous l'effet des couleurs chatoyantes, des atours, du costume, de l'uniforme.

Ces masses animées naissent et meurent. Les communautés spirituelles, simple somme au sens mathématique, s'assemblent, augmentent, diminuent, jusqu'à ce que s'établisse, parfois, une simple unanimité qui, par la violence de l'impression, passe dans le sang et transforme tout à coup la somme en organisme. A chaque tournant d'une époque politique, des mots peuvent se changer en destin, des opinions publiques en passions. Une foule, fortuitement rassemblée dans la rue, acquiert une conscience, un sentiment, un langage, jusqu'à ce que l'âme passagère s'éteigne et que chacun suive son chemin. Cela se passait journellement dans Pans en 1789, dès qu'on criait « à la lanterne ».

Ces âmes ont une psychologie à part, qu'il faut comprendre, si l'on veut en venir à bout dans la vie publique. C'est une âme collective que possèdent tous les ordres ou classes authentiques : ordres des chevaliers et des croisés, Sénat romain et club jacobin, société polie sous Louis XIV et noblesse prussienne, classes paysannes et ouvrières, populace des grandes villes, habitants d'une colline abrupte, peuples et tribus du temps des invasions, fidèles de Mohammed et en général de toute religion ou secte récemment fondée, Français de la Révolution et Allemands des guerres de l'indépendance. Les plus prodigieux organismes de cette espèce, que nous connaissons, sont les hautes cultures, dont la naissance est due à une grande secousse psychique et qui concentrent, dans un être millénaire, toutes les quantités d'espèce plus petite, les nations, les classes, les villes, les familles, en une seule unité 1

Tous les grands événements de l'histoire sont représentés par des organismes de cette espèce cosmique, peuples, partis, armées, classes; tandis que l'histoire de l'esprit s'écoule dans des milieux et des communautés lâches, des écoles, des couvents, des cellules, des — « ismes ». Et il y a encore ici un problème de destin, à savoir, si ces foules, au moment décisif où elles arrivent à la plénitude de leur force vivante, trouveront un chef ou seront menées à l'aveuglette; si ces chefs de hasard seront à la hauteur de leur tâche ou s'ils seront des personnalités complètement effacées, élevées au rang suprême par le flot des événements, comme Pompée et* Robespierre. La marque de l'homme d'État est la parfaite assurance du regard dont il observe toute cette masse animée, dans sa puissance et sa durée, dans sa direction et son but, se formant et se dissolvant dans la vague du temps; mais malgré le chef, c'est encore le hasard qui décide s'il sera capable de maîtriser ces foules ou se laissera emporter par elles.


II. — Li groupe dbs hautes cultures 6

Mais peu importe qu'un homme soit né pour la vie ou pour la pensée, puisque tant qu'il agit ou réfléchit, il reste éveillé et, comme tel, toujours « dans l'image1 », c'est-à-dire voué à un sens unique, celui que le monde lumineux qui l'entoure possède précisément pour lui en ce moment. On a déjà remarqué que les innombrables vocations qui alternent dans l'être éveillé humain se répartissent nettement en deux groupes : celles du destin et du tact, celles des causes et des tensions. Chacun se rappelle, par exemple, le dérangement presque douloureux, où le plonge la nécessité de réfléchir subitement à un incident du jour, quand il est occupé précisément par un problème de physique, j'ai nommé ces deux images le « monde de l'histoire » et le « monde de la nature ». Dans le premier, la vie se sert de l'intelligence critique et tient l'oeil sous sa puissance; elle transforme le tact senti en une ligne ondoyante, aperçue du dedans; la secousse éprouvée, en époque de l'image. Dans le second, c'est la pensée elle-même qui gouverne, la critique causale transforme la vie en progression rigide, le contenu vivant du fait en vérité abstraite, la tension en formule de loi.

Comment est-ce possible? Les deux mondes sont des images visuelles, avec cette différence, toutefois, que la première comporte un sacrifice aux faits qui ne reviendront jamais, la seconde un effort pour enfermer des vérités dans un système immuable. Dans l'image historique, le savoir ne sert que d'étai, et le microcosme est un instrument du cosmos. Dans ce que nous appelons mémoire et souvenir les choses existent comme dans la lumière intérieure, baignées par le tact de notre être. L'élément chronologique, au sens très large de dates, noms et nombres, montre que l'histoire, dès qu'elle est pensée, est incapable de se soustraire aux conditions fondamentales de tout être éveillé. Dans l'image naturelle, le subjectif, qui existe toujours, est l'élément étranger et trompeur; dans l'image historique, c'est l'objectif, également inévitable, le nombre, qui sont trompeurs.

Les vocations naturelles doivent, et peuvent jusqu'à un certain point, être impersonnelles. On s'oublie soi-même pour elles. L'image historique, au contraire, est la propriété de chaque homme, de chaque classe, de chaque nation, de chaq ue famille, par rapport à soi. La nature porte la marque de l'étend ue qui embrasse tous. L'histoire, au contraire, est ce qui sort d'un passé obscur pour se ruer sur l'observateur et continuer, de là, sa route vers l'avenir. Cet observateur, actuel, en est toujours le point central, et il est tout à

i. L'expression populaire « être clans l'image » s'emploie en allemand pour dire qu'on est « au courant », qu'on sait de quoi il s'agit, qu'on « y est ». (Note du traducteur.)
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fait impossible, dans cette riche harmonie des faits, de couper le circuit de la direction, qui appartient à la vie et non à la pensée. Chaque temps, chaque peuple, chaque masse vivante a son propre horizon historique, et le penseur historien qualifié se révèle précisément, en donnant de 1histoire l'image réelle qui est nécessitée par son temps.

C'est pourquoi la nature et l'histoire s'opposent comme la critique pure et la critique apparente, critique comprise comme s'opposant à l'expérience de la vie. La science naturelle est critique et rien de plus. Dans l'histoire, au contraire, la critique ne peut que garantir le savoir sur lequel le regard de l'historien développe son horizon. L'histoire, c'est ce regara même, quel que soit son objet. Quiconque possède ce regard peut comprendre « historiquement >> chaque situation et chaque fait. La nature est un système, et tous les systèmes s'apprennent.

La vocation historique débute pour chacun avec ses premières impressions d'enfance. Les yeux des enfants sont perspicaces, et les faits de l'ambiance immédiate, la vie de la famille, de la maison, de la rue sont sentis et devines par eux jusque dans leurs racines profondes, longtemps avant que la ville et ses habitants ne rentrent dans le champ visuel de l'enfant, et tandis que les mots de peuple, pays, État n'ont encore acquis chez lui aucun contenu tangible. Un autre connaisseur aussi sagace est l'homme primitif, pour tout ce qui se présente à ses yeux, dans son cercle étroit, comme histoire vivante : avant tout, la vie elle-même, le spectacle de la naissance et de la mort, de la maladie et de la vieillesse; ensuite, l'histoire des passions guerrières et sexuelles, qu'il vit lui-même ou observe chez d'autres; les destinées des siens, de son clan, de son village, avec leurs actes et leurs arrière-pensées; le récit de longues hostilités, de combats, die victoires, de vengeances. Puis son horizon s'élargit : ce n'est plus une vie, mais la vie qui naît et qui meurt; non des villages et des clans, mais des tribus lointaines et des pays; non des années, mais des siècles, qui apparaissent à ses yeux. L'histoire réellement vécue, dont on sent encore le tact, ne dépasse jamais la génération du grand-père, ni pour les anciens Germains et les nègres d'aujourd'hui, ni pour Périclès et Wallenstein. A cette limite, un horizon de la vie est fermé, une autre couche commence, dont l'image se fonde sur l'héritage et la tradition historique; le sentiment de participation immédiate range cette tradition dans une image de la mémoire, nettement perçut, assurée par une longue pratique, et dont l'étendue de développement diffère beaucoup selon les hommes de chaque culture. Avec cette image commence, pour nous, l'histoire proprement dite, celle où nous vivons sub specie aeternitatis; pour les Grecs et les Romains, elle finit avec elle. Les guerres du Péloponèse pour Thucydidel, les guerres puniques pour César étaient déjà des événements qui avaient cessé d'avoir une signification vivante.

Mais par-dessus ces images et au delà, de nouvelles images indi-

I. Il aurait constaté, écrit-il — en 400! — en première page de son livre d'histoire· qu'aucun événement d'importance ne s'était passé avant l'époque où il vivait.
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viduelles naissent, qui se rapportent aux destinées des plantes et des animaux, du paysage, des astres, et se confondent avec les dernières images de la nature en représentations mythiques sur le commencement et la fin du monde.

L'image de la nature, phez l'enfant et le primitif, naît de la petite technique quotidienne qui ne cesse de les contraindre à détourner les yeux de la contemplation douloureuse de la nature lointaine, pour les diriger sur la critique des choses ambiantes et immédiates. Comme les jeunes animaux, c'est en jouant que l'enfant découvre ses premières vérités. Examiner le joujou, briser la poupée, retourner la glace pour voir ce qu'il y a derrière, triompher d'avoir constaté l'exactitude d'une chose qui ne changera plus désormais : la science naturelle n'a jamais fait un pas de plus. Cette expérience critique des choses est acquise par l'homme primitif au contact des armes, des outils, des matières servant à l'habiller, à le nourrir, à le loger, donc des choses en tant qu'objets morts. Il en est de même pour son expérience des animaux, qu'il ne conçoit plus aujourd'hui comme des vivants dont, chasseur ou chassé, il observe et mesure les ébats, mais subitement, comme des composés absolument mécaniques de chair et d'os, étudiés dans un but déterminé, abstraction faite de leur qualité de vivants, exactement à la manière dont il conçoit d'abord un événement comme un acte démonique, puis aussitôt après, comme une chaîne de causes et d'effets. La même résolution s accomplit chaque jour et à chaque instant chez l'homme des cultures mûres. Mais autour de cet horizon, naturel aussi, vient se constituer une autre couche, faite des impressions de la pluie, de l'éclair et de la tempête, du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, des phases de la lune et du mouvement des astres. Ici, des frissons religieux, pleins d'angoisse et de respect, le contraignent à une critique d'un tout autre ordre. De même qu'il a tenté, dans l'image historique, de découvrir le fondement des derniers phénomènes de la vie, de même il s'efforce ici, dans l'image naturelle, de constater les dernières vérités de la nature. Ce qui dépasse son intelligence, il l'appelle divinité, et ce qui est en deçà, il veut le comprendre causalement comme effet, création ou révélation de cette divinité.

Chaque somme de constats naturels a donc une double tendance, qui est restée invariable depuis les temps les plus reculés. L'une a pour but un système, le plus complet possible, de savoir technique servant à des fins pratiques, scientifiques et militaires; beaucoup d'espèces animales l'ont développée à la perfection,, et elle mène en droite ligne, à travers les découvertes de l'homme primitif concernant le feu et les métaux, au machinisme actuel de la culture faustienne. L'autre tendance ne s'est formée qu'après que le langage articulé a affranchi la pensée purement humaine du phénomène de la vision; elle a pour but un savoir théorique tout aussi parfait que le précédent, appelé religieux dans sa forme originaire, scientifique dans sa forme dérivée et tardive, qui est celle des grandes cultures. Le feu est pour le guerrier une arme, pour l'artisan une partie de son instrument, pour le prêtre un signe de la divinité|
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pour le savant un problème. Tous ces noms appartiennent à la vocation naturelle de l'être éveillé. Dans la vocation historique, le feu en général n'existe pas, mais il existe l'incendie de Carthage et de Moscou, ou la flamme des bûchers qui consuma Jean Hues et Giordano Bruno.

Je le répète : Chaque organisme ne sent la vie et les destinées d'autrui que par rapport à soi. La nuée de pigeons qui s'abattent sur un champ est observée avec des yeux tout différents, selon qu'il s'agit du propriétaire du champ, du naturaliste sur la route ou de l'aigle dans 1 air. Dans le fils du paysan, le père voit un héritier et un successeur, le voisin un second paysan, l'officier un soldat, l'étranger un indigène. Napoléon empereur a fait des hommes et des choses une expérience tout autre que Napoléon lieutenant. Transférez l'homme dans une autre position, en faisant du révolutionnaire un ministre, du soldat un général, et vous aurez du même coup donné à chacun d'eux une vue différente de l'histoire et de
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dans leurs règlements et leurs intentions, il n'y a point d'historien en soi. L'histoire d'une famille est conçue différemment par chacun de ses membres, celle d'un pays par chacun des partis, celle d'un temps par chacun des peuples de ce temps. L'Allemand voit la guerre mondiale autrement que l'Anglais, l'ouvrier, l'histoire économique autrement que l'entrepreneur; l'historien d'Occident a sous les yeux une histoire universelle tout autre que celle des historiens arabes ou chinois. On ne peut donner de l'histoire d'un temps une représentation objective qu'à une très grande distance et si on n'y a pris intérieurement aucune part; mais les meilleurs historiens de notre temps prouvent qu'ils sont incapables de juger et de décrire l'histoire du Péloponèse et la bataille d'Ac-tium, sans les rapporter en quelque manière aux intérêts de notre temps.

La connaissance experte des hommes n'exclut pas, elle exige même que nos jugements portent une nuance très marquée d'équation personnelle. Le manque de cette connaissance et de l'expérience de la vie est précisément ce qui porte à des généralisations qui sont la caricature de tout ce qu'il y a d'important dans l'histoire, à savoir son caractère de fait unique, ou qui le passent entièrement sous silence, comme cette conception matérialiste de l'histoire, la pire de toutes, qu'on peut presque définir dans son intégralité, absence d'aptitude physionomique. Mais en dépit de cette connaissance des hommes et précisément à cause d'elle, il y a pour chaque
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telle qu'elle devrait exister par rapport à eux. Comme virtualité suprême, chaque culture possède en tant qu'organisme synthétique une image primaire qui est pour elle le symbole du monde historique, et dont toutes les vocations particulières, des individus ou des groupes, agissant comme organismes vivants, sont des reproductions. Quand on dit d'un autre qu'il a une intuition profonde, superficielle, originale, triviale, manquée, surannée, on le juge toujours, sans s'en rendre compte, en considération de l'image historique réclamée dans le moment comme étant le rapport constant du temps et de l'homme.

On comprend donc que chaque homme de la culture faustienne ait non seulement sa propre image historique, mais un nombre incalculable d'autres qui ne cessent, depuis sa jeunesse, de changer et de vaciller selon, les événements du jour et des années. Et combien différente à son tour l'image historique type des hommes de différents temps et de différentes conditions : monde d'Othon le Grand et de Grégoire VII, monde d'un doge de Venise et d'un pauvre pèlerin ! Dans quels mondes divers ont vécu. Lorenzo de Médicis, Wallenstein, Cromwell, Marat, Bismarck, un serf gothique, un savant du XVIIe siècle, les officiers de la guerre de Trente ans, de Sept ans ou de l'Indépendance, et pour ne parler que de nos jours, un paysan frison ne vivant proprement qu'avec sa terre et ses habitants, un grossiste de Hambourg et un professeur de physique! Tous ont pourtant, indépendamment de l'âge, de la position et du temps, un trait fondamental commun, qui distingue de toute autre culture l'ensemble de ces images comme image primaire.

Ce qui sépare totalement l'image historique de l'antiquité et de l'Inde de celle des Chinois et des Arabes, et beaucoup plus nettement encore, de celle de l'Occident, c'est l'étroitesse d'horizon chez les deux premières. Jamais ce que les Grecs pouvaient et devaient savoir de l'histoire de la vieille Egypte n'a pénétré dans leur propre image historique, celle-ci trouvait sa limite, chez la plupart d'entre eux, dans les événements que pouvaient raconter leurs vieillards, et où les meilleures intelligences elles-mêmes plaçaient, à la guerre de Troie, une limite au delà de laquelle il ne devait plus exister de vie historique.

La culture arabe a osé la première, dans la pensée historique des Juifs et celle des Perses depuis Cyrus environ, entreprendre cette tâche étonnante d'enchaîner par une chronologie 'pure la légende de la création à l'époque contemporaine et, chez les Perses, de fixer chronologiquement le jugement dernier et l'apparition du Messie. Enfermer ainsi, dans des limites rigoureusement étroites, toute l'histoire de l'humanité (celle des Perses embrasse douze millénaires, celle des Juifs jusqu'ici moins de six) : voilà une expression nécessaire du sentiment cosmique magique, qui le distingue complètement, par la signification plus profonde attachée à la légende judéo-persane de la création, des représentations babyloniennes auxquelles il a emprunté maint trait extérieur. Partant d'un sentiment tout à fait différent, les pensées chinoise et égyptienne se sont ouvert une vaste perspective sans fin, grâce à une succession
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de dynasties assurées chronologiquement qui, à travers des millénaires, se perdent dans la nuit des temps.

L'image faustienne de l'histoire universelle entre immédiatement en scène, préparée par la chronologie chrétienne1, creusant et élargissant prodigieusement l'image magique reprise par l'Église d'Occident, sur laquelle, vers izoo, Joachim de Flore fonda une interprétation sagace de tous les destins du monde, qu'il considérait comme les trois âges successifs du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une extension progressive de l'horizon géographique s'ajouta dès la période gothique, grâce aux Wikings et aux croisés qui élargirent * cet horizon de fIslande aux confins les plus reculés de l'Asie. Pour l'homme supérieur du baroque, c'est à partir de 1500, et en opposition à toutes les autres cultures, que la planète entière est devenue pour la première fois le théâtre de l'hislpire humaine. C'est la première fois que le compas et le télescope, en partant d'une simple hypothèse théorique de la rotondité de la terre, ont fait naître, chez l'élite de cette époque tardive, le sentiment réel de vivre sur une boule dans l'espace cosmique. L'horizon géographique cesse, et aussi celui du temps, grâce au double infini de la chronologie annaliste avant et après la naissance du Christ. Et sous l'impression de cette image astronomique, qui a fini par embrasser toutes les grandes cultures, la dissolution est aujourd'hui consommée de cette vieille division gothique, depuis longtemps devenue superficielle et creuse, de l'histoire universelle en antiquité, moyen âge et temps modernes.

Dans toutes les autres cultures, les aspects de l'histoire cosmique et microcosmique se confondent; le commencement du monde est aussi celui de l'homme, la fin de l'humanité celle du monde. La tendance faustienne à l'infini a prononcé pour la première fois, à l'époque baroque, le divorce entre ces deux conceptions et, tout en donnant à l'histoire humaine une extension qu'elle n'avait encore jamais connue, elle l'a transformée en simple épisode de l'histoire cosmique, tandis qu'elle a fait de la terre, dont les autres cultures n'appelaient « monde » qu'un fragment de sa surface, une petite planète parmi des millions de systèmes solaires.

Cette extension de l'image cosmique de l'histoire rend plus nécessaire, dans la culture d'aujourd'hui que dans aucune autre, la distinction scrupuleuse entre la vocation banale de la plupart des hommes et la vocation suprême dont seuls sont capables les esprits supérieurs, mais qui ne se réalise, chez eux aussi, que par moments. Il n'y a peut-être qu'une légère différence entre l'horizon historique d'un Thémistocle et celui d'un paysan attique; mais entre 1 image historique d'Henri IV et celle d un serf de son temps, la différence est déjà énorme, et les plus hautes vocations possibles s'accroissent en largeur et en profondeur à mesure qu'on s'élève dans la culture faustienne, de telle sorte qu'elles ne sont

i. Née à Rome en 532 sous le règne des Ostrogoths, elle ne s'est rapidement étendue que depuis Charlemagne à tout l'Ocddent germanique.

a. Avec une restriction très symptomatique de Pimage historique effectivement vécue dans la conscience de l'homme-renaissant authentique.
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accessibles cju'à un nombre d'hommes très restreint. Il se forme pour ainsi dire une pyramide de possibilités où chacun, selon ses aptitudes, occupe le degré marqué par la vocation maximale accessible à lui. Il y a ainsi dans les questions historiques vitales, entre les hommes d'Occident, une limite d'entente qu'aucune autre culture n'a sans doute connue dans une acuité aussi fatale. Un ouvrier peut-il aujourd'hui comprendre réellement un paysan ? Ou bien un diplomate un artisan ? L'horizon historico-géographique, dont tous deux tirent la substance verbale des problèmes qui les intéressent, est si différent, que le langage de l'un devient, pour l'autre, un propos en l'air. Sans doute, un véritable connaisseur d'hommes comprend encore la vocation d'autrui et règle son langage sur elle, c'est ce que nous faisons tous en parlant à des enfants; mais l'art de pénétrer et de revivre encore l'image historique d'un homme du passé, d'un Henri le Lion ou d'un Dante, de manière à comprendre avec évidence leurs pensées, leurs sentiments et leurs actes, cet art est si rare à cause de nos deux états d'être éveillé, qu'il ne fut même pas pressenti comme tel au xvme siècle et que le xixe siècle lui-même, qui le réclame depuis 1800, ne l'a réalisé que très rarement dans sa manière d'écrire l'histoire.

Le divorce purement faustien entre l'histoire proprement humaine et l'histoire beaucoup plus large du cosmos a pour conséquence l'avènement, depuis la fin du baroque, de plusieurs horizons stratifiés, par couches séparées et postposées, créant chacun à son usage une science particulière, à caractère historique plus ou moins explicite. L'astronomie, la géologie, la biologie, l'anthropologie étudient l'une après l'autre les destinées du monde stellaire, de l'écorce terrestre, des êtres vivants, de l'homme, et ce n'est qu'ensuite que commence ce qu'on appelle encore aujourd'hui « histoire universelle » des grandes cultures, à laquelle on rattache, après coup, les histoires particulières de certaines autres cultures, · celles des familles et, en dernier lieu, la biographie qui a justement pris en Occident un très grand développement.

Chacune de ces couches stratifiées réclame une vocation pour elle, et dès que cette vocation apparaît, les couches plus étroites ou plus larges cessent d'être un devenir vivant pour prendre la forme de faits donnés absolument. Dans l'étude de la bataille de Teutoburg, la naissance de cette forêt parmi la végétation de l'Allemagne du Nord est une donnée absolue. Dans la description historique d'une forêt allemande, la stratification du sol en couches géologiques est une donnée et un fait, dont on ne doit pas examiner davantage les destinées particulières. Dans une étude sur les origines de la formation de la craie, l'existence planétaire de la terre au sein du système solaire est encore pour nous une donnée et non plus un problème. En d'autres ternies, l'existence de la terre dans l'univers stellaire, du phénomène de la « vie » sur cette terre, de la forme « humaine » dans cette vie, ou d'organismes culturaux dans l'histoire humaine, est dans chaque cas, un hasard de l'image de la couche immédiatement supérieure. De Strasbourg à la première période weimarienne, Goethe avait un penchant très fort à la voca-
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tion de l'histoire universelle, les fragments sur César, Mahomet, Socrate, le Juif errant, Egmont en sont un témoignage; mais depuis ce renoncement douloureux à une activité politique de grand style, dont on entend encore les accents prudents et résignés dans la rédaction définitive du Tasse, il coupa court à cette vocation pour vivre désormais, presque en se faisant violence, d'une activité restreinte à l'image historique des plantes, des animaux et du sol (qui sont sa « nature vivante ») et, d'autre part, à la biographie.

Toutes ces images ont la même structure, quand elles se développent chez les mêmes hommes. L'histoire des plantes et des animaux est une « fable convenue », tout autant que 1 histoire des astres et de l'écorce terrestre, et elle reflète dans ta réalité extérieure la même tendance proprement humaine. Une étude zoologique ou géologique,   complètement   affranchie  de l'équation personnelle de l'auteur, de son temps, de son pays et même de sa position sociale, est tout aussi impossible qu'une étude identique sur la Révolution ou sur la guerre mondiale. Les théories célèbres de Kant, Laplace, Cuvier, Lyell, Darwin ont chacune leur nuance politico-économique  et  montrent,  précisément  par  l'impression  prodi-R'euse qu'elles ont produite sur des milieux tout à fait profanes, uigine commune de conception dans toutes ces couches historiques.  Mais c'est aujourd'hui que s'accomplit le dernier grand œuvre réservé a la pensée historique faustienne : celui qui doit lier toutes ces couches organiques individuelles entre elles et les intégrer dans une histoire universelle unique, gigantesque, à physionomie indivise, où le regard ira désormais, sans interruption, de la vie de l'individu aux premières et dernières destinées de l'univers. Le xixe siècle a posé le problème sous sa forme mécanique, donc ahistorique. Au xxe siècle de le résoudre.

L'image que nous possédons de l'histoire de l'écorce terrestre et de ses organismes vivants est régie encore toujours, momentanément, par les conceptions de la pensée anglaise civilisée, qui remontent au siècle des lumières et qui sont le développement d'habitudes de la vie anglaise. La théorie géologique « flegmatique » de Lyell sur la formation des couches terrestres, et la théorie biologique de Darwin sur la génération des espèces, ne sont en effet que des photographies de »'évolution anglaise elle-même. Aux innombrables catastrophes admises par Cuvier et le grand Leopold von Buch, elles substituent une évolution méthodique avec des laps de temps très longs et ne reconnaissent de causes que celles accessibles à la science : les causes mécaniques d'opportunité.

Cette conception anglaise de la causalité est non seulement superficielle, mais beaucoup trop étroite. D'abord parce qu'elle réduit tous les rapports possibles i des cas entièrement réalisés sur l'écorce terrestre. Eue écarte ainsi tous les grands rapports cosmiques entre les phénomènes vivants de la terre et les événements du système


solaire ou du monde stellaire en général, ce qui suppose l'hypothèse, tout à fait impossible, d'un globe terrestre dont la surface serait un champ d'histoire cosmique tout à fait isolé et indépendant. En second lieu, elle suppose que les enchaînements, impossibles à saisir aujourd'hui par les moyens dont dispose l'être éveillé humain, sensation et pensée ou Inur perfectionnement par des instruments et des théories, ne sont pas non plus existants.

La pensée scientifique du XXe siècle se distinguera de celle du xixe en éliminant ce nexus causal artificiel, qui remonte au rationalisme baroque, et en y substituant une physionomique pure. Nous sommes sceptiques à l'égard de toute explication causale. Laissons parler les choses et contentons-nous de sentir le destin qui les dirige et d'en observer les métamorphoses, le fondement de ce destin ne ressortissant pas à l'intelligence de l'homme. Le maximum accessible pour nous est la découverte de formes sans cause ni fin, de formes d'être pur, qui servent de fondement à l'image changeante de la nature. Le xixe siècle a entendu par « évolution » un progrès, au sens d'une opportunité ascendante de la vie. Leibniz, dans son fragment de Protogaea (1691), étude capitale et tout à fait gœthéenne d'histoire géologique, étayée sur des observations faites dans les mines argentifères du Harz, ainsi que Goethe lui-même, trouvaient dans ce même progrès une perfection ascendante de la forme dans sa substance même. Entre le concept gœthéen de perfection de la forme et le concept darwinien dévolution, il y a toute l'antithèse du destin et de la causalité, mais aussi celle de la pensée allemande et de la pensée anglaise, ou enfin de l'histoire de l'Allemagne et de l'histoire de l'Angleterre.

Il ne peut pas y avoir contre Darwin de réfutation plus concluante que les résultats de la paléontologie. D'après un simple calcul de probabilités, les fossiles découverts ne peuvent être que des échantillons de pétrification. Chaque fragment devrait donc représenter un degré différent d'évolution. Il n'y aurait que des « transitions », sans aucune limite et, par conséquent, pas d'espèces. Au lieu de cela, nous trouvons, au contraire, des formes absolument fixes, restées intactes à travers de longues périodes géologiques, dont le développement n'est point opportun, apparues soudain et immédiatement sous cette forme achevée et ne manifestant aucun passage à une forme plus opportune, mais se raréfiant et disparaissant, tandis que d'autres formes tout à fait différentes ont déjà émergé. Ce qui évolue en formes toujours plus riches, ce sont les grandes classes et les grands genres d organismes vivants existant, dès le début et sans aucune transition, dans leur groupement actuel. Chez les poissons, nous voyons les nombreux genres de sélaciens passer d abord au premier plan de l'histoire, avec leurs formes simples, puis disparaître lentement, tandis que les téléos-téens arrivent à prédominer peu à peu, avec une forme plus parfaite du type poisson. Et la même chose s'est produite pour les formes végétales des fougères et des prêles, dont les dernières espèces disparaissent presque aujourd'hui du domaine entièrement évolué
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df.s plantes à fleurs. Mais il nous manque tout point d'appuil réel pour admettre à ces métamorphoses des causes opportunes ou simplement visibles. C'est un destin qui a appelé à l'existence la vie en général, l'antithèse toujours croissante de la plante et de l'animal, chaque type individuel, chaque genre, chaque espèce. Et il leur a donné, en même temps que l'être, une certaine énergie de la forme, par laquelle elle s'affirme dans sa pureté, soit en se perfectionnant sans cesse, soit en faiblissant et s'obscurcissant, soit en se divisant en de nombreuses sous-espèces, soit en mourant tout à fait; d'autre part, et par voie de conséquence, une durée de la vie de cette forme, durée qui peut, il est vrai, être raccourcie à son tour par hasard, mais qui mène, sans cela, l'espèce à la vieillesse et à la mort naturelles.

î

Quant à l'homme, les fouilles en terrain diluvien montrent de plus en plus clairement que les formes existantes alors correspondent toutes à celles aujourd'hui vivantes, et ne révèlent pas la moindre trace d'une évolution tendant à former une race plus opportune; et l'absence de découvertes en terrain tertiaire montre de plus en plus que la forme humaine vivante doit, comme toute autre forme, son origine à une révolution subite dont la cause, le comment et le pourquoi resteront une énigme impénétrable. En effet, s'il y avait eu une évolution à l'anglaise, il ne pourrait exister ni couches terrestres définies, ni classes spéciales d'animaux, mais seulement une masse géologique unique et un chaos de formes vivantes individuelles, qui auraient survécu à la lutte pour la vie. Or tout ce' que nous voyons nous oblige à nous convaincre qu'il arrive sans cesse; dans l'existence animale et végétale, des changements profonds et très subits, qui sont d'espèce cosmique, qui ne sont jamais restreints à ceux de la surface terrestre et dont la cause ou l'être en ,'énéral restent étrangers2 à la sensation et à l'intelligence humaines. £t c'est exactement de la même manière que nous voyons ces révolutions subites et profondes s'abattre sur l'histoire des grandes cultures, sans que nous puissions en aucune manière parler de cause, d'influence ni de fin visibles. La naissance du style gothique et des pyramides fut aussi subite que celle de l'impérialisme chinois sous Schi-hoang-ti ou romain sous Auguste, de l'hellénisme, du bouddhisme, de l'islam, et il en est tout à fait de même des événements de chaque vie individuelle importante. Ceux qui l'ignorent ne sont ni connaisseurs d'hommes, ni surtout connaisseurs d'enfants. Actif ou spéculatif, chaque être marche vers la perfection, et il y va par époques; ce sont précisément ces époques qu'il faut admettre dans l'histoire du système solaire et du monde des étoiles fixes.

1. C'est H. de Vries qui a démontré pour la première fols en i8Î6, dans sa théorie des mutations, que les formes fondamentales du monde animal et végétal ne sont pas l'effet d'une évolution, mais d'une apparition subite. Et Goethe disait avant lui que, si l'on voit comment une forme empreinte se développe dans les exemplaires inilividuels, ou ne voit pas comment elle est empreinte pour le genre tout entier.

2. L'hypothèse d'espaces de temps incommensurables pour les événement!« accomplis pendant la première période humaine devient ainsi superflue, et l'on peut concevoir la distance des plus anciens hommes, connus depuis le début de la culture égyptienne, dans une unité de temps où les 5.000 ans de culture historique conservent toute leur importance.


L'origine de la terre, l'origine de la vie, l'origine de l'animal libre de ses mouvements sont des époques de ce genre, et donc des mystères à admettre sans plus.

Nos connaissances sur l'homme sont nettement réparties sur les deux grandes époques de son être. La première est bornée, pour notre vue, d'une part, à ce profond agencement du destin de la planète, que nous nommons aujourd'hui début de l'ère glaciaire, et dont l'image de l'histoire terrestre ne peut enregistrer que cette seule constatation, savoir qu'il s'est produit ici une révolution cosmique; d'autre part, elle se borne à 1 apparition, sur les bords du Nil et de l'Euphrate, de hautes cultures qui ont modifié soudain toute la signification de l'être humain. Nous découvrons partout la limite très tranchée entre le tertiaire et le diluvien, et nous trouvons en deçà l'homme, comme type définitivement formé, familiarisé avec la morale, le mythe, l'art, l'ornement, la technique, et dont la constitution physiologique n'a pas sensiblement varié depuis.

Si nous appelons cette première époque celle de la culture primitive, l'unique région où elle s'est conservée, pendant toute la seconde époque et aujourd'hui encore, vivante et suffisamment pure, bien que sous une forme très tardive, sera l'Afrique du Nord-Ouest. Le grand mérite d'avoir reconnu ce fait clair revient à L. Proben i us1. Il est parti de cette hypothèse, que l'impression des hautes cultures a laissé perdre dans ces régions, non point un nombre quelconque de races primitives, mais un monde entier de vie primitive. Ce que nos anthropologues cherchent à rassembler dans les cinq parties du monde, ce sont au contraire des fragments de races dont le caractère commun consiste dans ce fait, purement négatif, qu'elles vivent au sein des hautes cultures sans y participer intérieurement. Donc races en partie arriérées, en partie inférieures, en partie dégénérées et qui, par-dessus le marché, se sont entremêlées sans distinction.

Mais la culture primitive formait une force et un tout, un élément extrêmement vivant et actif; elle n'est si différente de la nôtre que par les virtualités psychiques que nous possédons, nous autres, hommes des hautes cultures; si bien qu'il nous est permis de douter si ces peuples, qui enjambent si profondément sur les deux époques de la culture, peuvent, dans leur état actuel d'être et d'être éveillé, nous permettre des conclusions sur l'état de l'époque primitive.

L'être éveillé humain vit, depuis des millénaires, sous l'impression de ce fait, que le contact permanent des races et des peuples entre eux est un événement évident en soi et de tous les jours. Mais il nous faut compter, pour la première époque, avec l'isolement complet de l'homme, perdu dans quelques petites bandes extrê-
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mement rares de nomades au milieu des vastitudes du paysage sans fin, dont l'image est dominée entièrement par des masses prodigieuses de grands troupeaux de bêtes. La rareté des découvertes en apporte la preuve certaine. Au temps de l'homo aurignacensis, il errait sur le sol de France peut-être une douzaine de hordes de quelque centaine d'hommes, pour oui c'était un événement miraculeux et très sensationnel, quand ils découvraient par hasard l'existence d'hommes semblables. Pouvons-nous seulement nous faire une idée de la vie dans un milieu presque inhabité ? Nous qui considérons depuis longtemps la nature entière comme un cadre pour la race humaine! Quels bouleversements la conscience de l'homme n'a-t-elle pas subis, quand il rencontra dans le paysage, outre les forêts et les troupeaux de bêtes, des hommes de plus en plus nombreux « absolument semblables à nous »! L'accroissement, également très subit, sans aucun doute, du nombre de ces rencontres a fait du « semblable » un événement permanent et journalier, qui substitua à l'impression de surprise les sentiments de joie ou d'hostilité, provoquant ainsi naturellement un monde tout à fait nouveau d'expériences forcées, de rapports inévitables, qui furent peut-être pour l'histoire de l'âme humaine l'événement le plus profond et le plus riche de conséquences. C'est au contact des formes vivantes étrangères que l'homme a pris pour la première fois conscience de sa propre forme et qu'il ajouta en même temps, aux différents membres de sa famille, les formes abondantes et variées des rapports avec les autres familles, qui désormais commandent toute la vie et la pensée primitives. N'oublions pas que ce sont les espèces de langage sensible, alors très simples, qui furent l'origine du langage articulé — par conséquent de la pensée abstraite — et que dans ce langage articulé, il y eut quelques conceptions très heureuses sur la nature desquelles nous ne pouvons nous faire aucune idée, mais que nous pouvons admettre comme point de départ très lointain pour les groupes tardifs de langues indo-européennes et sémitiques.

C'est de cette culture primitive, d'une humanité partout enchaînée à des rapports raciaux, qu'est née subitement, vers l'an 3000, la culture égyptienne et babylonienne, après qu'un travail préparatoire, d'un second millénaire environ, eut complètement distingué dans les deux paysages, de ceux de toute autre culture primitive, l'espèce et le but du développement tout entier, l'unité intérieure de toutes les formes d'expression et la direction de la vie entière vers une fin. Il est très vraisemblable, à mon avis, qu'une révolution s'accomplit alors sur la surface generale du globe ou, tout au moins, dans la nature intérieure de rhomme. Ce qui subsiste partout, plus tard, dans les hautes cultures, de culture primitive réelle, et que ces cultures ne parviennent à effacer que graduellement, serait ainsi différent de la culture de la première époque. Mais ce que j'appelle préculture, et dont on peut constater le cours absolument uniforme au début de chaque culture, est d'une espèce différente et absolument nouvelle par rapport à toute espèce de culture primitive.
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Dans tout être primitif, l'action cosmique du « il » impersonnel est si puissante et si immédiate que le microcosme n'obéit dans toutes ses manifestations, mythe, morale, technique, ornement, qu'à l'impulsion absolument momentanée. Aucune règle, connais-sable pour nous, ne régit la durée, le temps, l'évolution de ces manifestations. Nous voyons, par exemple, qu'un langage formel ornemental, qu'on ne devrait pas appeler style, domine la population de vastes régions, se propage, varie et finalement s'éteint. Tout près, et peut-être dans une région d'expansion toute différente, l'espèce et l'usage des armes, la division en famille, les rites religieux montrent chacun une évolution propre, avec ses époques indépendantes, son commencement et son terme qui ne sont déterminés par aucune autre région formelle. Quand nous avons constaté, dans une couche préhistorique, une espèce de céramique que nous connaissons exactement, nous n'avons pas le droit de conclure à la morale et à la religion de la population correspondante. Et quand par hasard une certaine forme de mariage et une espèce de tatouage coexistent dans une même région, l'idée fondamentale n'est Das celle de la coexistence, par exemple, de la poudre à canon et de ia perspective en peinture. Il n'y a aucun rapport nécessaire entre l'ornement et l'organisation des clans suivant l'âge, ou entre le culte d'une divinité et l'espèce d'agriculture. Il s'agit toujours ici du développement non de la culture primitive même, mais des aspects et des traits particuliers de cette culture. J'ai nommé ce fait chaotique, car la culture primitive n'est ni organisme ni somme d'organismes.

Avec lç type des hautes cultures apparaît pour la première fois une tendance forte et unitaire pour remplacer le « il » cosmique. Au sein de la culture primitive il n'y a, hormis les individus, d'organismes animés que la famille et le clan. Ici, au contraire, la culture même est animée. Tout primitif est une somme, la somme des formes d'expression des associations primitives. La haute culture est l'être éveillé d'un formidable organisme unique qui change non seulement les mœurs, le mythe, la technique, l'art, mais encore les races et les classes, qui en sont les membres, en représentants d'un langage formel unitaire ayant son histoire unitaire. La plus vieille histoire du langage appartient à la culture primitive et possède ses destinées propres, chaotiques, impossibles à dériver de l'ornement ou de l'histoire du mariage, par exemple. Mais l'histoire de l'écriture appartient à celle de l'expression des hautes cultures individuelles. Chaque écriture particulière, de la culture égyptienne, chinoise, babylonienne ou mexicaine, était déjà formée dans la préhistoire de ces cultures. Si elle ne le fut pas dans la culture de l'Inde et de l'antiquité, qui adoptèrent très tard les écritures très évoluées des vieilles civilisations voisines, tandis que la culture arabe a développé pour chacune de ses religions et de ses sectes, aussitôt créées, une écriture propre, cela tient étroitement à toute l'histoire formelle île ces cultures et à leur signification intérieure.

Notre connaissance réelle de l'homme se réduit donc à ces deux époques, et elle ne suffit pas à tirer des conclusions quelconques
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sur Ics époques à venir, possibles ou certaines, ni même sur leur quand et comment, sans compter que les rapports cosmiques régissant le genre homme échappent entièrement à nos calculs.

Ma méthode de pensée et d'observation se borne donc à la physionomie du réel. Quand le connaisseur d'hommes cesse de pouvoir expérimenter son entourage, quand l'homme d'action est arrêté par l'expérience vivante des faits, le regard du physionomiste a aussi atteint sa limite. L'existence de deux époques est un fait d'expérience historique, au delà, notre expérience de la culture primitive consiste à pouvoir passer en revue les restes d'un âge écoulé, dont nous pouvons sentir encore, grâce à une parenté intérieure, la signification plus profonde. Quant à la seconde époque, elle nous permet aussi une expérience d'une tout autre espèce. L'apparition du type des hautes cultures au sein de l'histoire humaine est un hasard, dont le sens est impossible à vérifier. Il est possible aussi qu'un événement subit fasse encore apparaître dans l'être planétaire une forme toute différente. Mais 1 existence effective de huit cultures visibles, toutes de même structure, de même espèce d'évolution et de durée, autorise une étude comparative et, partant, un savoir capable de franchir, en arrière les époques écoulées, en avant les époques imminentes, pourvu, toutefois, qu'un destin d'un autre ordre ne vienne pas soudain substituer à ce monde formel général un monde formel nouveau. Nous avons pour cette étude un droit tiré de l'expérience générale de l'être organique. Pas pius que dans l'histoire des oiseaux de proie ou des arbres à feuilles aciculaires, nous ne pouvons prévoir si et quand naîtra une espèce nouvelle, dans l'histoire des cultures aussi, il nous est impossible de prévoir la naissance, possible ou certaine, d'une culture nouvelle dans l'avenir. Mais à partir du moment où un nouvel être est conçu dans le sein de la mère, où une graine est jetée en terre, nous connaissons la forme intérieure du nouveau cours de la vie et nous savons que toutes lés influences exercées sur elle ne peuvent déranger que le calme de la croissance et du perfectionnement, non modifier la nature intime.

Cette expérience nous apprend, en outre, que la civilisation qui s'est emparée aujourd'hui de toute la surface du globe, n'est pas une troisième époque, mais un stade nécessaire de la culture occidentale exclusivement, différant, par sa seule puissance extensive, du stade correspondant des autres cultures. Mais ici finit l'expérience. Fureter au delà pour savoir sous quelles formes nouvelles l'homme futur vivra, et en général s'il viendra, ou même pour dessiner sur le papier des projets majestueux avec des « ainsi doit être et ainsi sera », voilà un jeu beaucoup trop insignifiant pour moi et qui ne mérite point qu'on y consacre les forces d'une vie de quelque valeur.

Le groupe des hautes cultures n'est point unité organique. Leur naissance en cette quantité, en ce lieu et en ce temps déterminés, est pour l'œil humain un hasard qui n'a pas de sens plus profond. Au contraire, leur structure individuelle est si nette, que les histo-enris chinois, arabes, occidentaux, et souvent aussi le sentiment
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unanime de l'élite, ont forgé une série de noms qu'il n'est même plus   possible   de   rectifier1.

La pensée historique a donc ce double devoir à remplir : i° entreprendre une étude comparative des courants Je vie individuelle de chaque culture, ce problème dont on reconnaît la nécessité n'a pas encore eu de solution; 2° vérifier, quant au sens et sous leur aspect fortuit et irrégulier, les relations de ces cultures entre elles. La méthode commode et superficielle de la causalité a résumé jusqu'ici toute cette confusion dans le terme de « marche » de l'histoire universelle. Mais elle a rendu ainsi la psychologie, si délicate et si féconde de ces relations, aussi impossible que celle de la vie intérieure des cultures mêmes. Ce second problème suppose, au contraire, que le premier est résolu. Les relations entre cultures diffèrent d'abord beaucoup selon la distance spatiale et temporelle. Les croisades opposent une jeunesse précoce à une civilisation mûre et senile; le monde créto-mycénien de la mer Egée, une préculture à un automne encore en fleurs. Une civilisation peut s'irradier d'un lieu très lointain, telle la civilisation de l'Inde se diffusant de l'Est dans le monde arabe, ou bien répandre sur une jeunesse une haleine délétère de vieillard, comme la civilisation latine d'Occident. Mais il y a encore une différence d'espèce et d'intensité : la culture occidentale recherche les relations interculturelles, l'égyptienne les évite; l'Occident en éprouve sans cesse les tragiques émotions, l'antiquité les met à profit sans en souffrir. Tous ces caractères sont conditionnés à leur tour dans la psyché même de la culture et nous apprennent parfois mieux à la connaître que son langage propre qui cache souvent plus qu'il n'exprime.

io

Quand on jette un coup d'œil sur lu groupe des cultures, on découvre problème sur problème. Le xixe siècle, dont la science historique est rivée à la science naturelle, la pensée historique aux idées du baroque, nous a conduits sur un sommet d'où nous voyons à nos pieds le nouveau cosmos. En prendrons-nous jamais possession?

L'énorme difficulté qu'on rencontre encore de nos jours, quand on veut étudier résolument ces grands courants de vie, est le manque absolu de travaux sérieux sur les époques éloignées de nous. On ne trouve partout que le regard despotique de l'Européen occidental, qui ne veut comprendre que ce qui lui vient d'une « antiquité » quelconque à travers un « moyen âge », et qui accorde à peine un regard sérieux à ce qui poursuit ses voies propres. Pour la Chine et l'Inde, on vient d'aborder quelques problèmes de l'art, de la religion, de la philosophie. Mais l'histoire politique, quand on daigne

i. Dans sa dissertation sur les Epoques de l'esprit, Gcrlhe a tracé, des divisions de chaque culture en préhistoire, première histoire, histoire tardive et civilisation, un tableau d'une telle profondeur qu'on n'y peut plus rien tijoiitcr, même aujourd'hui. Cf. au tome I nos propres tableaux synoptiques qui y correspondent exactement.
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s'y arrêter, est traitée sur un ton de libertinage. Personne ne pense à examiner les grands problèmes politico-juridiques de l'histoire chinoise, le destin hohenstaufénien de Li-Wang (842), le premier congrès des princes (659), la lutte entre les principes impérialistes (Lienheng) de « l'État romain » de Tsin et l'idée cosmopolitique (Hohtsung) (500-300), la prospérité de l'Auguste chinois, Hoang-ti (221), avec la patience dont Mommsen a traité le principat d'Auguste. L'histoire des États de l'Inde, malgré l'oubli volontaire où Ont reléguée les Indous, offre tout de même, au temps de Bouddha, plus de matériaux que l'histoire antique au IXe et au vin* siècles; mais nous agissons encore aujourd'hui comme si « Γ » Indou avait vécu de sa philosophie, à l'instar de ces Athéniens en qui l'opinion classique voit des rêveurs passant leur vie aux bords d'Hissos à disserter sur la beauté. Mais la politique égyptienne a donné à peine, elle aussi, matière à réflexion. Derrière Te mot de « temps des Hyksos », les historiens tardifs d'Egypte ont dissimulé la même crise que celle du « temps des États batailleurs » chez les Chinois. Nul n'a osé entreprendre cette étude. Et dans le monde arabe, la curiosité de nos historiens s'arrête juste au domaine linguistique de l'antiquité. Que n'a-t-on pas écrit sur les institutions politiques de Dio-clétien! Et que de matériaux, par exemple, n'a-t-on pas rassemblés sur l'histoire, tout à fait froide, de l'administration des provinces romaines en Asie-Mineure!... Parce que cette histoire était écrite en grec!! Quant au modèle de Dioclétien, sous tous les rap-
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rts, l'État sassanide, il n'apparaît que dans la mesure où il fut nncmi de Rome. Mats quel est donc son histoire juridique et administrative ? Quel travail avons-nous sur le droit et l'économie égyptiens, indous, chinois, qui puisse soutenir la comparaison avec nos travaux sur le droit antiquel ?

Vers 3000 *, après une longue « période des Mérovingiens », claire-

i. Il nous manque également une kisoire du paysage (donc du sol, de la végétation et du climat) sur lequel s'est déroulée l'histoire humaine depuis 3.000 ans. Or l'histoire humaine est si difficile à séparer de l'histoire du paysage, elle reste si profondément liée à elle par des milliers de racines, qu'il est tout à fait impossible, sans elle, de comprendre la vie, l'âme et la pensée. En ce qui concerne le paysage sud-européen, depuis la fin de l'âge glaciaire une invincible surabondance de végétation cède peu à peu sa place a l'indigence du sol. A la suite des cultures égyptienne, antique, arabe, occidentale, s'est accomplie autour de la Méditerranée une transformation du climat, selon laquelle le paysan devait abandonner la lutte contre le inonde végétal et l'entreprendre pour ce même monde, s'imposant ainsi d'abord contre la forêt vierge, puis contre le désert. Au temps d'Annibal, le Sahara était loin au sud de Carthage, aujourd'hui il menace déjft PEspagne du Kord et l'Italie; où était-il au temps des constructeurs de pyramides portant en reliefs des tableaux

s'effaça. Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, ι conséquence ne se serait pus produite.

λ. ia nouvelle méthode de morphologie comparée permet un contrôle certain des chronologies des vieilles cultures, établies jusqu'à ce jour par des moyens tout différents. La radmc raison qui empêcherait, en l'absence de toute autre nouvelle, de dater la naissance de Goethe cent ans avant l'Orfaust, ou de confondre la corriere· d'Alexandre le Grand avec celte d'un grand homme antérieur à lui, permet d'inférer, des traits particuliers de la vie politique, de l'esprit, de l'art, de la pensée et de lu religion, que la naissance de la culture égyptienne eut lieu en l'an 3.000, celte de la culture chinoise en l'an 1400. If» calculs des savants français et ceux, plus récents, de Borchardt dans ses Annale» und seitliche Festlegung des Alte» Reiches (1919) font a priori aussi erronés que ceux des historiens chinois sur la durée des dynasties mythiques de Hsia et de Schang. Il eût tout à feit impossible aussi que le calendrier
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ment visible encore en Egypte, s'établirent dans des régions extrêmement minuscules, sur les bords du Nil et de l'Euphrate, les deux cultures les plus anciennes. Leur jeunesse et leur maturité s'appellent depuis longtemps Ancien et Moyen Empire, Sumer et Akkad. L'étouffement de la féodalité égyptienne par la noblesse héréditaire née dans son sein, et la décadence de la royauté primitive qui s'en est suivie, ressemblent si étonnamment aux événements de l'Ancienne Chine, depuis I-Wang (934-909), et à ceux de l'Occident, depuis l'empereur Henri IV, qu on devrait risquer enfin entre ces cultures une étude comparative. Au début du « baroque » babylonien, apparaît le grand Sargon (2500), qui avance jusque sur le littoral de la Méditerranée, conquiert Chypre et s'intitule, à la manière de Justinien Ier ou de Charles-Quint, le « maître des quatre mondes ». Sur le Nil en 1800, en « Akkad et Sumer » un peu plus tôt, commencent donc aussi les premières civilisations, où l'asiatique montre une force prodigieuse d'expansion. Les « conquêtes de la civilisation babylonienne », la plupart relatives à la science des mesures, des nombres, du calcul, furent portées peut-être de là jusqu'à la mer du Nord et à la mer Jaune. Plus d'une marque de fabrique babylonienne sur un outil a pu être honorée par les sauvages Germains comme un signe magique et devenir l'origine d'un ornement « vieux germanique ». Mais pendant ce temps, Te monde babylonien même change de mains. Cosséens, Assyriens, Chal-déens, Mèdes, Perses, Macédoniens, simples1 bandes armées ayant à leur tête un chef puissant, se succèdent dans la capitale sans provoquer, chez ce peuple, de réaction sérieuse. C'est le premier exemple d" « empire romain ». En Egypte, les choses ne se passèrent pas autrement. Les prétoriens Cosséens font et défont les maîtres; les Assyriens maintiennent les vieilles formes politico-juridiques, comme les empereurs militaires depuis Commode; le Perse Cyrus se sent, comme l'Ostrogoth Théodoric, l'administrateur de l'Empire; les Mèdes, comme les Lombards, se croient peuple souverain en pays étranger. Mais ce sont là différences de droit politique, non de fait. Les légions de l'Africain Septime Sévère poursuivaient des buts exactement les mêmes que ceux des hordes de l'Ostrogoth Alaric, tandis qu'à la bataille d'AndrinopIe on pouvait à peine distinguer le « Romain » du « Barbare ».

A partir de 1500 naissent trois cultures nouvelles, d'abord l'Indoue dans le haut Pendjab, vers 1400 la Chinoise sur le moyen Hoangho, vers iioo l'antique sur la mer Egée. Quand les historiens chinois parlent de leurs trois grandes dynasties — Hsiâ, Schang, Dschou — ils s'expriment à peu près comme Napoléon qui se nommait fondateur de la quatrième dynastie après les Mérovingiens, Carolingiens et Capétiens. En réalité, la troisième dynastie a toujours

égyptien ait été introduit en 4241. Comme dans toute chronologie, il faut admettre un développement qui implique de profondes réformes du calendrier, et qui rend par là-même sans objet l'idée d'une date initiale en général.

i. Ed. Meyer (Gesck, d. Altertums, III, 97) a évalué la petite armée des Perses à ι /2 million — ce qui est peut-être trop élevé — par rapport aux 50 millions de l'Imperium babylonien. C'est un rapport de même ordre qui existe entre les années germaniques et les légions des empereurs militaires romains du m· siècle, ou entre les troupes des l'tolémées et des Romains et la population égyptienne.
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vécu le cours entier de la culture. Lorsqu'en 441, l'empereur titulaire de la dynastie Dschou devint pensionnaire d'État du « Duc oriental » et qu'en 1792 « Louis Capet » fut exécuté, la culture passa aussi, dans les deux cas, k l'état de civilisation. Des derniers temps de la dynastie Schang, on a conservé des bronzes très anciens, qui sont à l'art tardif chinois ce que la céramique de Mycène est à la première antiquité grecque, ou l'art carolingien à l'art roman. Les palais, châteaux, chevalerie, féodalité, des premières période» védique, homérique ou chinoise révèlent l'image entière du gothique, et la « période des grands protecteurs » (Mingdschou 685-591) correspond absolument au temps de Cromwell, Wallenstein, Richelieu et des tyrans antiques.

De 480 à 230, les historiens chinois font commencer la « période des États batailleurs », qui finit par un siècle de guerres ininterrompues avec des armées en masse et d'effrayants bouleversements sociaux, d'où sortit l'État romain de Tsin, fondateur de l'impérialisme chinois. La même chose se passa en Egypte de 1780 à 1580 (la « période des Hyksos » date de 1680); dans Te monde antique depuis Chéronée et, sous une forme plus terrible, des Gracques à Actium (133-31); c'est aussi le destin du monde européo-américain au xixe et au xxe siècles.

Entre temps, le centre de gravité passe de Hoangho (près Ho-nan-fu) au Jangtse (aujourd'hui province de Hupei), comme il passa de FAttique au Latium. Il planait alors sur le Sikiang la même nuit pour les historiens de Chine que sur l'Elbe pour ceux d'Alexandrie, et ils ne savaient rien de l'existence de l'Inde.

Comme les empereurs de la maison Julio-Claudienne de l'autre côté de l'hémisphère, le puissant Wang-Dscheng apparaît ici dans des guerres décisives, mène Tsin à la dictature et prend en 221 le titre d'Auguste (c'est le sens littéral du mot Schi) avec le nom césa-rique de Hoang-ti. Il institue la « paix chinoise », exécute dans l'empire exsangue ses grandes réformes sociales et entreprend déjà, tout à fait à la romaine, la fondation de la frontière de Chine, mur célèbre pour lequel il conquiert en 214 une partie de la Mongolie. (Chez les Romains, l'idée d'une frontière fixe contre les Barbares a pris naissance dès la bataille de Varus, on en posa ensuite les fondements au Ier siècle).Il a soumis le premier, dans de grandes guerres, les tribus barbares au sud du Jangtse et assuré la sécurité du pays par des routes stratégiques, des colonies et des forteresses. Tout aussi romaine est l'histoire privée de sa maison, qui aboutit finalement à des orgies néroniennes où le chancelier Lui-Schi, premier époux de 1 impératrice, et le grand diplomate Li-Sze, Agrippa de son temps et fondateur de l'alphabet unique en Chine, jouèrent un rôle. Suivent les deux dynasties de Han — l'occidentale de 206 avant à 23 après Jésus-Christ, l'orientale de 25 à 220 — sous lesquelles la frontière de Chine s'étend de plus en plus, tandis que des ministres eunuques, des généraux et des soldats font et défont dans la capitale les souverains de leur choix. Étranges moments que ceux où, sous les empereurs Wu-ti (140-86) et Ming-ti (58-76), la puissance mondiale avait rapproché le confucianisme


chinois, le bouddhisme indou et le stoïcisme antique si près de la mer Caspienne, qu'un contact eût pu en résulter aisément1!

Le hasard a voulu que les violentes attaques des Huns fussent brisées alors contre le mur chinois que précisément défendait chaque fois un empereur puissant. La défaite définitive des Huns fut consommée entre 124 et 119 grâce au Trajan chinois, Wu-ti, qui annexa aussi définitivement le Sud de la Chine, pour se frayer un passage vers l'Inde, et construisit l'immense route militaire de Tarnim, défendue comme une forteresse. Ils finirent par se tourner vers l'Ouest, guidés par une foule de tribus germaniques à leur tête, et arrivèrent devant le rempart romain, où ils furent plus heureux. L'imperium romain s'effondre, d'où cette conséquence, que l'im-perium chinois et indou restent seuls, aujourd'hui encore, l'objet de convoitise des puissances toujours changeantes. Aux yeux des Brahmans et des Mandarins actuels, les « Barbares aux cheveux roux » d'Occident ne jouent pas d'autre ni de meilleur rôle que le grand Mogol et le Mandchou, et ce sont eux aussi qui devront trouver leurs successeurs. Mais sur les colonies de l'empire romain en poussière, se préparait au Nord-Ouest la préculture d'Occident, tandis que la première période arabe avait déjà commencé en Orient.

La culture arabe est une découverte 2. Les Arabes tardifs en ont soupçonné l'unité, mais les historiens d'Occident l'ont totalement méconnue, à tel point qu'on ne trouve même pas un nom propre pour la nommer. La terminologie régnante voudrait que la période tardive seule fût arabe, la préculture et la première période, ara-méennes. Un nom positif manque. Les cultures ici se juxtaposaient de si près que leurs civilisations étendues se sont superposées à l'infini. La préhistoire arabe même, qu'on peut suivre chez les Perses et les Juifs, dépendait entièrement du vieux monde babylonien, tandis que la première période restait bannie sous le charme de l'antiquité venue de l'Ouest et justement parvenue à l'apogée de la civilisation. Des traces de civilisation égyptienne et indoue y sont sensibles. Mais l'esprit arabe a ensuite exercé son charme, souvent sous le masque antique, sur la culture occidentale débutante, et la civilisation arabe, qui s'est superposée dans l'âme du peuple en Espagne, en Provence, en Sicile, à la civilisation antique non encore entièrement éteinte de nos jours, est devenue le moule où s'ébaucha l'éducation de l'esprit gothique...

Le paysage de cette culture est remarquablement étendu et déchiqueté. Transportons-nous par la pensée à Palmyre ou à Ctésiphon et tâchons d'y voir clair. Au Nord, l'Osrohène avec Edesse, Florence de la première période arabe. Au Sud, la Syrie et la Palestine, patrie du Nouveau Testament et de la Mischna juive, avec Alexandrie pour avant-poste permanent. A l'Est, le mazdéisme subissant un puissant renouveau, qui correspond à la naissance du Messie dans le Judaïsme, et dont les fragments de la littérature avestique nous

1. Car même l'Inde avait manifesté alors, sous la dynastie de Maurya et de Sunga des tendances impérialistes qui ne pouvaient être que confuses et sans lendemain, a cause de la mentalité hindoue tout entière.

2. Voir tout notre chap. III.

ORIGINE    ET    PAYSAGE

46

LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

47

permettent d'affirmer l'existence nécessaire de ce renouveau. Ici sont nés également le Talmud et la religion de Mani. A l'extrême sud, foyer futur de l'Islam, une période chevaleresque a pu atteindre son plein épanouissement, comme dans le royaume sassanide. On y trouve encore aujourd'hui des ruines de bourgs et de châteaux, où furent fomentées des guerres décisives entre l'État chrétien d'Axum, sur la côte africaine, et l'État juif des Himjarites, sur la cote d'Arabie, guerres attisées de Rome et de Perse par le brandon diplomatique. A l'extrême nord est Byzance avec son bizarre mélange de civilisation antique tardive et de chevalerie plus ancienne, dont l'histoire du régime militaire byzantin surtout nous donne une expression ai confuse. C'est à tout ce monde que l'Islam, beaucoup trop tard, a fini par donner conscience de son unité, d'où l'évidence de sa victoire qui lui a conquis presque sans résistance des Chrétiens, des Juifs et des Perses. De l'Islam est née ensuite la civilisation arabe, qui parvint à l'apogée de sa perfection spirituelle, quand les Barbares d'Occident y firent une irruption passagère pour se rendre à Jérusalem. Quel effet produit cette invasion aux yeux de l'élite arabe? Peut-être un effet bolchevique? Mais la politique arabe méprisait et fermait les yeux sur les événements en « Fran-kistan »l. Même dans la guerre de 30 ans, qui était à cet égard un spectacle « d'extrême Occident », lorsque 1 ambassadeur anglais à Constantinople essaya de soulever les Turcs contre la maison des
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prendre en considération cette poussière d'Etats pillards fins du monde arabe. Le pressentiment de l'avenir devait manquer au grand public, même lors du débarquement de Napoléon en

ntre temps, une nouvelle culture était née au Mexique. Elle est ai loin de toutes les autres que jamais témoignage n est sorti d'elle ni n'y a pénétré. Sa ressemblance n'en est que plus frappante avec le cours de la culture antique. Devant ces Teokalhs, un parallèle avec les temples doriques remplirait nos philologues de stupeur, car c'est bien un trait antique, l'absence, dans la technique, de la volonté de puissance, qui a justement présidé ici au destin de l'armement, et qui a donc rendu les catastrophes possibles.

En effet, cette culture est l'exemple unique de mort violente. Elle n'a pas langui, ne fut ni opprimée ni entravés, mais assassinée à la fleur de l'âge, fauchée comme une héliotrope qu'on arrache en passant. Cet ensemble d'États, dont une puissance mondiale et plus qu'une fédération, supérieurs en force et en richesses aux cités gréco-romaines du temps d'Hinnibal, avec une haute politique, une organisation financière rigids, une législation tris avancée, des idées administratives et des mœurs économiques qui feraient rougir un ministre de Charles-Quint, une riche littérature polyglotte, une élite citadine raffinée inconnue de l'Occident à la même

i. Chec les poètes des Croisades, ce mot désignait l'empire franc de Charlemagne ou de se» successeurs, donc Γ Occident chrétien oppose S l'Orient arabe. (Note du traducteur .)


époque : voilà ce que ne brisa point une guerre sans merci, mais une poignée de brigands qui l'ont, en quelques années, si complètement mis à sac, que le souvenir même n'en tarda pas à disparaître chez les survivants de la race. De la grande cité de Ténoctitlan, plus une pierre n'est restée debout; dans les forêts vierges de Yukatan, les grandes villes attenantes à l'empire de Maya sont la proie rapide de la végétation. Pas une seule ne nous est connue par son nom. Trois livres indéchiffrables sont les seuls vestiges qui restent de leur littérature»

Le plus terrible dans ce spectacle est qu'il n'est même pas du ressort des nécessités occidentales. Chose privée de quelques aventuriers, il n'y avait personne en Allemagne, en Angleterre ou en France, qui en pût pressentir l'existence. Que l'histoire humaine n'a pas de sens, qu'il n'y a qu'une signification profonde dans les courants citaux de chaque culture! c'est ici ou jamais le lieu de le vérifier. Les relations interculturelles n'ont pas de signification et sont fortuites. Le hasard a été ici si terriblement banal, si exagérément ridicule, qu'aucune comédie bouffonne n'en saurait tracer le tableau. Quelques misérables coups de canon, une centaine de fusils à pierre, et la tragédie fut jouée, de l'exposition au dénouement.

Une connaissance certaine, valable pour toujours, de l'histoire du Mexique est impossible, même réduite aux dernières généralités. Des événements de la grandeur des croisades et de la Réforme y ont disparu sans laisser de trace. Pour la première fois, au cours dea dernières décades, la recherche historique a fixé, du moins dans ses grandes lignes, la chronologie tardive de cette culture, dont on peut élargir et approfondir1 nmage, grâce à la morphologie, par la comparaison avec les autres cultures. D'après cette chronologie, chacune des époques de la culture mexicaine suit d'environ 200 ans l'époque correspondante de la culture arabe, et précède de 700 ans environ celle de la culture occidentale. Une préculture a existé, qui a développé, comme en Egypte et en Chine, un alphabet et un calendrier, mais elle n'est plus reconnaissable pour nous. La date initiale de ce calendrier est de beaucoup antérieure à la naissance du Christ, mais ses rapports avec notre ère ne peuvent être constatés avec certitude. Du moins elle prouve que l'homme mexicain a un sens historique très fort, extraordinairement développé.

La première période « hellénique » des États de Maya est attestée par des inscriptions de dates sur les piliers en relief des vieilles villes de Copan * (Sud), de Tikal et, un peu plus tard, de Chichen Itza (Nord), de Naranjo, de Seibal (environ 160-450). A la fin de cette période, Chichen Itza donna le ton pour plusieurs siècles par ses constructions; à côté d'elle, la magnifique floraison de Palenque et

1. Le présent essai repose sur les données de deux Américains qui, indépendamment l'un de l'autre, essaient de dresser une chronologie et sont arrivés à une certaine unanimité :t,. Spence, THe civilitation of ancient Mexico, Cambridge 1912, et H. J. Spinden, Λ study of Maya art, ito subjtct, matter and historical deùelopuient, Cambridge 1913.

2. Ces noms sont ceux des villages actuels & proximité des mines. tes véritables noms »ont perdus.
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de Piedros Negros (Ouest) pouvait correspondre à la fin du gothique et de la Renaissance (450-600, soit 1250-1400 de notre ère). Plus tard (baroque), Champutun semble avoir été le centre où s'élabore le style qui influence d'abord, dans le haut plateau d'Anahuac, les peuplades « italiques » de Nahua, essentiellement réceptives quant aux manifestations de l'art et de la pensée, mais dont les instincts politiques dépassent de beaucoup ceux des États de Maya (environ 600-950, soit 750-400 de l'antiquité ou 1400-1750 de notre ère?) C'est alors que commence 1* « hellénisme » de Maya. En 950 fut fondée la ville d'Uxmal, qui devint bientôt cité mondiale de premier ordre, comme Alexandrie et Bagdad, également fondées au seuil de la civilisation. A côté d'elle, nous trouvons une série de grandes villes florissantes, comme Labna, Mayapan, Chacmultun, et de nouveau, Chichen Itza. Elles marquent l'apogée d'une architecture grandiose, qui n'enfantera plus de nouveau style, mais qui sait avec un goût sûr et d'une manière prodigieuse tirer parti des vieux motifs. La politique appartient à la ligue célèbre de Mayapan (960-1195), alliance de trois États souverains qui, malgré de grandes guerres et des révolutions répétées, réussissent à maintenir l'état de choses présent, d'une manière, semble-t-il, un peu artificielle et violente (350-150 de l'antiquité ou 1800-2000 de notre ère).

La fin de cette période est marquée par une grande révolution, correspondant à la prise définitive du pouvoir par les puissances « romaines » de Nahua dans les États de Maya. Par elles, Humac Cecia a provoqué une révolution générale qui détruit Mayapan vers 1190, (antiquité 150 environ). Il en résulte aujourd'hui l'histoire type d une civilisation mûre, où des peuplades particulières se disputent la suprématie militaire. Les grandes villes de Maya sombrent dans la contemplation bienheureuse, qui a perdu Athènes et Alexandrie romaines. Mais pendant ce temps, au suprême horizon de la région de Nahua, grandissent les derniers de ces peuples, les Aztèques naïfs et barbares, doués d'une insatiable volonté de puissance. Ils fondent (vers 132«), époque d'Auguste environ la ville de Ténochtitlan, qui prend bientôt rang de capitale et de chef du monde mexicain tout entier. En 1400 commence l'impérialisme militaire de grand style; des colonies de soldats et un réseau de routes stratégiques consolident les régions conquises, tandis que les États vassaux sont contenus et divisés grâce à une diplomatie supérieure. Ténochtitlan impérial prend des proportions considérables avec sa population internationale parlant toutes les langues du monde. La sécurité politique et militaire des provinces de Nahua a permis d'avancer rapidement vers le Sud et de préparer la mainmise sur les États de Maya; il est impossible de prévoir le cours qu'auraient pris les choses au siècle suivant, quand arriva la fin.

L'Occident se trouvait alors au stade que les États de Maya avaient déjà dépassé vers 700. Il faudrait descendre au temps de Frédéric II pour rencontrer des hommes mûrs capables de comprendre la politique des ligueurs de Mayapan. L'organisation des Aztèques vers 1500 était encore pour nous un avenir lointain. Mais ce qui dès ce moment distinguait le faustien de tout autre
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homme des autres cultures, c'était sa soif insatiable de la distance, qui fut aussi, en définitive, la cause de la destruction de la culture mexico-péruvienne. Cette soif sans exemple se manifeste dans tous les domaines. Certes, Carthage et Persepolis ont imité le style ionique; l'art indou de Gaudara s'est délecté au goût hellénique, et l'histoire découvrira peut-être un jour, dans les constructions en bois des anciens Germains, des éléments chinois. Le style des mosquées aussi a dominé des confins de l'Inde au Nord de la Russie, à l'Ouest de l'Afrique et en Espagne. Mais tout cela n'est rien en face de la force d'expansion des styles occidentaux. Il est évident que l'histoire même du style s'accomplit sur sa terre natale, mais ses résultats n? connaissent pas de frontières. Sur la place où s'éleva Ténochtitlan, les Espagnols ont édifié une cathédrale baroque, avec des chefs-d'œuvre de peinture et de plastique espagnoles; les Portugais ont déjà travaillé dans l'Inde antérieure, comme les architectes italiens et français du baroque tardif dans les régions lointaines de Pologne et de Russie. Le rococò anglais et surtout le style empire ont un domaine étendu dans les États des planteurs nord-américains, dont le mobilier et les merveilleux salons sont beaucoup trop méconnus en Allemagne. Le Canada et le Cap ont déjà subi l'influence du classicisme qui, depuis, ne connaît plus de borne. Et il en est de même de tous les autres rapports du domaine formel entre cette jeune civilisation et les civilisations anciennes encore existantes : toutes se couvrent d'une couche de formes vivantes euro-péo-américaine, de plus en plus serrée, qui étouffe peu à peu la forme ancienne propre.

II

Cette image du monde humain, propre à infirmer celle qui est encore ancrée de nos jours dans les meilleurs cerveaux, sous le nom d'antiquité, moyen âge et temps modernes, permet de donner aussi une réponse nouvelle, et que j'espère définitive pour notre civilisation, à ce vieux problème : Qu'est-ce que l'histoire ?

Ranke dit dans la préface de son histoire universelle : « L'histoire ne commence que là où les monuments deviennent intelligibles et où des documents écrits dignes de foi existent. » C'est la réponse d'un compilateur et d'un classeur de dates. Il n'est pas douteux qu'il confond ici l'histoire toute faite avec celle qui se fait chaque fois, dans le champ visuel de cltaque historien en particulier. La défaite de Mardonios à Platée cesse-t-elle d'être de l'histoire, si 2.000 ans plus tard un savant n'en sait plus rien ? La vie n'est-elle donc un fait que si on en parle dans les livres ?

Le plus grand historien depuis Ranke, Ed. Meyer1, dit : « Est historique ce qui est ou qui a été actif.' Le fait isolé qu'étudié l'histoire devient pour la première fois événement historique, après

i. Dans Zur Theorie und Methodik der Geschichte (Kleine Schriften, 1910) qui est de beaucoup le meilleur fragment sur la philosophie de l'histoire écrite par un adversaire de toute philosophie.
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qu'elle l'a dégagé de la masse infinie des faits contemporains. » Voilà qui'est dit tout à fait dans le goût et la pensée de Hegel. Il s'agit tout d'abord des faits, non de la connaissance accidentelle que nous en avons. Précisément, la nouvelle image historique nous oblige à admettre l'existence de faits de premier ordre, qui se succèdent en grandes séries, et dont nous ne saurons jamais rien au sens scientifique du mot. Il nous faut apprendre à compter sans limite avec l'inconnu. En second lieu, 1 existence des vérités est pour l'esprit, les faits n'existent que par rapport à la vie. L'histoire scientifique, ou selon ma terminologie, le tact physionomique, c'est le décret du sang, la connaissance des hommes, élargie et étendue au passé et à l'avenir, le coup d'oeil inné pour les personnes et les situations, pour ce qui était événement réel, pour ce qui était nécessaire, pour ce qui a dû exister, et non la simple critique scientifique et la connaissance des dates. Chez l'historien pur, l'expérience scientifique est secondaire ou postérieure. Elle prouve une seconde fois en détail, par les moyens intellectuels et linguistiques, à l'être éveillé, ce que l'être a déjà éprouvé en un moment d'illumination.

Parce que la puissance de l'être faustien a développé aujourd'hui une foule d'expériences intérieures, qu'aucun autre homme d'aucun autre temps n'a jamais pu acquérir; parce que nous attachons, dans une mesure toujours croissante, aux événements les plus lointains un sens et un rapport qu'ils ne pouvaient pas avoir pour tous, ni même pour ceux qui les ont subis : voilà précisément pourquoi aujourd'hui, pour nous, beaucoup de choses sont historiques, c'est-à-dire vie en harmonie avec notre vie, qui ne l'étaient pas encore il va un siècle. La révolution de Tibérius Gracchus avait cessé pour Tacite, qui en connaissait peut-être les dates, d'avoir une signification réelle, elle en a une pour nous. Aucun fervent de l'Islam n'attache d'importance à l'histoire des monophysites et de leurs rapports avec l'entourage de Mohammed; nous y apprenons à connaître une seconde fois, sous d'autres conditions, l'évolution du puritanisme anglais. En définitive, il n'y a plus rien au regard cosmique d'une civilisation, dont la terre entière est devenue le théâtre, qui ne soit absolument historique. Le scheine Antiquité-Moyen âge et Temps modernes, tel que l'a compris le xix« siècle, n'était qu'une Chrestomathie de rapports historiques les plus évidents. Mais l'influence que commence à exercer sur nous l'histoire de l'ancienne Chine et du Mexique est d'une espèce plus délicate, plus spirituelle ι nous y découvrons des expériences sur les dernières nécessités de la vie en général. Nous apprenons, au contact d'un courant vital tout différent, à nous connaître nous-mêmes tels que nous sommes, que nous devons être et que nous serons : c'est la grande école de l'avenir. Nous qui avons et faisons encore de l'histoire, nous apprenons à cette extrême limite de l'humanité historique ce que c'est que l'histoire.

La lutte entre deux tribus nègres du Soudan ou entre les Ché-rusques et les Chattes du temps de César, ou, ce qui est essentiellement identique, entre deux espèces différentes de fourmis, est un simple spectacle de la nature vivante. Mais la victoire des Chérus-
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qucs sur les Romains en l'an 9, ou des Aztèques sur les Tlascanes au Mexique, s'appelle de l'histoire. Car ici, le quand est d'importance, chaque décade, voire chaque année, a son poids. Il s'agit de faire avancer un courant de vie oij chaque épisode est à la hauteur d'une époque. Il y a un objectif auquel tend tout ce qui arrive, un être qui veut remplir sa vocation, un temps, une durée organique, non le va-et-vient désordonné de Scythes, de Gaulois ou de Caraïbes, dont les invasions individuelles sont aussi vaines que celles d'une colonie de castors ou d'un troupeau de gazelles dans une steppe. Ces dernières sont de l'histoire zoologique qui intéresse une vocation d'un tout autre ordre : elle n'étudie pas le destin de peuples ou de troupeaux déterminés, mais le destin général de l'homme, de la gazelle ou de la fourmi, en tant qu'espèces. L'homme primitif n'a d'histoire qu'au sens biologique; à l'établir se borne le rôle de toute recherche préhistorique. L habitude progressive du feu, des outils en pierre, des métaux et des lois mécaniques qui gouvernent l'action des armes, caractérise exclusivement l'évolution du type et de ses virtualités immanentes. Dans les cadres de cette espèce d'histoire, le résultat atteint par les armes dans un combat entre deux races est complètement indifférent. Age de pierre et baroque sont deux moments de la durée dans l'existence d'un genre et d'une culture, donc de deux organismes ressortissant à des vocations différentes. Je proteste ici contre deux hypothèses qui ont toujours vicié la pensée historique : l'hypothèse d'une fin unique pour l'humanité entière et l'hypothèse qui nie toute fin en général. La vie a une fin : celle d'accomplir le but impliqué dans sa génération. Or, l'individu appartient par sa naissance ou bien à des hautes cultures, ou bien seulement- au type humain en général. Il n'y a pas pour lui de troisième grande unité de la vie. Mais alors son destin se trouve soit dans le cadre de l'histoire zoologique, soit dans celui de 1' « histoire universelle ». L' « homme historique », au sens où j'entends ce mot et où il a toujours été entendu par tous les grands historiens, est l'homme d'une culture en voie d'accomplissement; avant, après et hors de cette culture, il n'a pas d'histoire. Et alors la destinée du peuple dont il fait partie lui est tout aussi indifférente que celle de la terre considérée, non par le géologue, mais par l'astronome.

Il résulte de là un fait tout à fait décisif, constaté ici pour la première fois : c'est que l'homme est sans histoire non seulement avant la naissance d'une culture, mais de nouveau dès qu'une civilisation s'est constituée dans sa forme définitive, et qu elle a donc consommé le développement vivant de la culture, épuisé les dernières virtualités significatives de l'être. Le spectacle de. la civilisation égyptienne à partir de Sethe Ier (1300) et des civilisations chinoise, indoue, arabe actuelles, est celui d'un retour au va-et-vient zoologique de l'époque primitive, même quand il apparaît sous le masque de formes raffinées religieuses, philosophiques et surtout politiques. Du point de vue babylonien, l'attitude farouche des hordes cosséennes à Babylone, ou l'air distingué de leurs successeurs perses ainsi que la date, la durée et le succès de ces invasions, sont dépour-
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vus de signification. Certes, le bien-être de la population ne leur fut pas indiffèrent, mais toutes ces invasions n'ont rien changé au fait que l'âme babylonienne était éteinte et que, par conséquent, tous les événements étaient pour elle dépourvus de signification profonde. Comme un changement dans l'état du gibier ou la migration d'un essaim d'oiseaux, une dynastie nouvelle en Egypte, étrangère ou indigène, une révolution ou une conquête en Chine, un nouveau peuple germanique dans l'Empire romain, appartiennent aussi à l'histoire du paysage. Dans l'histoire réelle des hommes, ce qui a toujours été l'enjeu et le fond de toutes les questions vitales animales, pour le chasseur ou le chassé, même quand ils n'ont pas la moindre conscience de la symbolique de leurs actes, de leurs desseins et de leurs destinées, c'était de réaliser un élément absolument psychique, de faire passer une idée à une forme historique vivante. Cela est tout aussi vrai dans le duel entre deux grandes tendances du style dans l'art (gothique et Renaissance) qu'entre deux philosophies (stoïcisme et épicurisme), deux politiques (oligarchie et tyrannie) ou deux formes économiques (capitalisme et socialisme).

De tout cela, on ne parle plus. Ce qui reste est la lutte brutale toute nue, la lutte pour l'avantage animal en soi. Et si, auparavant, la force la plus dénuée d'idée, en apparence, restait encore en quelque manière servante de l'idée, dans les civilisations tardives, l'idée apparemment la plus convaincante ne sert plus qu'à masquer des compétitions vitales purement zoologiques.

Le caractère distinctif des philosophies pré- et postbouddhiques est que la première est un grand mouvement de pensée orientée vers un but qui est donné avec l'âme et dans l'âme de l'Indou, la seconde un va-et-vient incessant d'un état de pensée que ne modifie point ce mouvement. Les solutions sont là, mais le goût change dans la manière de les exprimer. Il en eit de même de la peinture en Chine avant et après la dynastie de Han — qu'on la connaisse ou non — et de l'architecture égyptienne avant et après le Nouvel Empire. Dans la technique, il n en est pas autrement. Les Chinois d'aujourd'hui admettent nos découvertes occidentales sur la machine à vapeur -et l'électricité, d'une manière tout à fait identique — et avec la même crainte religieuse — qu'il y a 4000 ans le bronze et la charrue et, plus tôt encore, le feu. La psyché chinoise sépare complètement ces deux découvertes de celles faites par les Chinois eux-mêmes au temps de Dschou, et dont chacune était une époque dans leur histoire intérieurel. Avant et après une culture, le rôle joué par les siècles n'est guère plus considérable que celui joué par les décades, et même souvent, par les années à l'intérieur de cette culture. Car les périodes biologiques repre nnent peu à peu leurs droits (après la disparition de la culture). C'est ce qui donne à ces étata très tardifs, où les représentants trouvent un élément d'évidence

i. Le Japonais appartenait autrefois à la civilisation chinoise et il ne. cesse· pas, aujourd'hui non plus, d'appartenir à la civilisation occidentale; il n'existe pas de culture japonaise au sens propre du mot. Il faut donc juger différemment l'américanisme japonais.
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absolue, ce caractère de durée solennelle qui a rempli d'étonnement des hommes de culture authentique, comme Hérodote en Egypte et, depuis Marco Polo, les Européens en Chine, quand ils comparent cette durée au temps de leur propre évolution. C'est la durée de l'absence d'histoire.

Actium et la paix romaine n'ont-ils pas achevé l'histoire antique ? Les grandes résolutions ne surgissent plus, où se concentre le sens intérieur d'une culture entière. Le non-sens, la zoologie reprennent leurs droits. On devient indifférent — le monde, non l'individu privé agissant — à l'issue possible des événements. Tous les grands problèmes politiques sont clos, comme ils le sont, en définitive, dans toutes les civilisations, c'est-à-dire par le fait qu'on cesse de les sentir comme tels et qu'on n'y pense plus. Encore quelques années, et les problèmes mêmes qui sont à la base des catastrophes antérieures cessent d'être intelligibles. Il est impossible de revivre chez d'autres ce que l'on ne vit plus en soi-même. Quand l'Égyptien tardif parle du « temps des Hyksos », ou le Chinois tardif du « temps des États batailleurs », ils jugent l'image extérieure d'après leur propre mode de vie qui ne ( connaît plus de problème. Ils y aperçoivent de simples luttes pour la suprématie animale, ils ne voient pas l'idée directrice de toutes ces guerres d'extermination, civiles ou étrangères, où l'on convoque des mercenaires contre ses propres concitoyens. Nous comprenons aujourd'hui les tensions et explosions effrayantes dont s'entoura l'assassinat de Tiberius Gracchus et de Clodius. En 1700 nous ne pouvions pas encore, et en 2000 nous ne pourrons plus les comprendre. Il en est exactement de même pour Chian, ce phénomène napoléonien pour lequel les historiens d'Egypte ne purent trouver plus tard que le nom de « roi des Hyksos». Sans l'arrivée des Germains, les historiens romains auraient peut-être, mille ans plus tard, fait de Gracchus, Marius, Sulla et Cicéron, une dynastie renversée par César.

Comparez la mort de Tib. Gracchus et celle de Néron, lorsqu'on apprit à Rome l'élévation de Galba, ou bien la victoire de Sulla sur les soldats de Marius et celle de Septime Sévère sur Pescennius Niger. Le résultat opposé eût-il, dans le second cas, apporté le moindre changement à l'évolution de l'imperium ? C'est déjà aller beaucoup trop loin que de distinguer, avec Mommsen et Ed. Meyer, scrupuleusement entre la « monarchie » de César et le « principal » de Pompée ou d'Auguste. Aujourd'hui, ce sont des formules de droit public vides de contenu; mais il y a encore 50 ans, elles auraient pu être l'antithèse entre deux idées. Quand Vindex et Galba pariaient en 68 de rétablir la « République », ils jonglaient avec des concepts auxquels ne s'attachait plus déjà aucune symbolique réelle.. La seule question en litige était de savoir en quelles mains irait la puissance purement matérielle. En vain on eût prolongé encore durant des siècles, sous des formes de plus en plus primitives et, partant, « éternelles », la lutte de jour en jour plus acharnée pour le titre de César.

Ces populations n'avaient plus d'âme. Elles ne pouvaient donc plus avoir d'histoire propre. Tout au plus pouvaient-elles prendre,

55

ORIGINE    ET    PAYSAGE

LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

54

de l'histoire d'une culture étrangère, la signification d'un objet, et c'est cette vie étrangère exclusivement qui a donné à ce rapport un sens plus profond. Le facteur d'espèce historique qui influe sur le sol des vieilles civilisations en général, ce n'est donc jamais la marche des événements, dans la mesure où l'homme de ce sol y joue lui-même un rôle, mais dans la mesure, au contraire, où d'autres le font à sa place. Ainsi reparaît le phénomène de toute « histoire universelle » dans ses deux éléments fondamentaux : les courants de vie des hautes cultures et les relations entre celles-ci.

III. — les relations interculturelles

12

Malgré la postériorité des relations entre cultures à l'existence de ces mêmes cultures, la pensée historique' moderne proclame l'inverse. Moins elle connaît les courants de vie propre dont se compose l'unité apparente du devenir cosmique, plus elle s'acharne à découvrir la vie dans des relations enchevêtrées, et moins elle comprend, par conséquent, -ces relations mêmes. Quelle richesse de psychologie dans ces cultures qui s'attirent, se repoussent, se rapprochent, s'étudient, se corrompent, s'entrechoquent ou se sacrifient, soit qu'elles s'admirent ou se combattent en contact immédiat, soient qu'elles vivent isolées en face du monde formel d'une culture défunte, dont le paysage montre encore les ruines! Et combien étroites et mesquines à côté de ces cultures, les représentations que l'historien ajoute aux concepts d'influence, de durée, de continuité!

C'est du xixe siècle tout pur. Il n'aperçoit jamais qu'une chaîne de causes et d'effets. Tout est « résultat », rien n'est originel. Partout où un élément formel à la surface d'une vieille culture se retrouve dans la plus jeune, c'est le résultat d'une influence. Et quand on a rassemblé une série d'influences, on croit avoir bien travaillé.

A la base de cette mentalité scientifique se trouve l'image grandiose d'une unité de l'histoire humaine, telle qu'elle apparut un jour aux grands maîtres gothiques. Ce sont eux qui ont vu comment, ici-bas, les hommes et les peuples changent, tandis que leurs idées restent. L'impression ressentie fut si violente qu'elle n'a pas-encore disparu aujourd'hui. A l'origine, cette image représentait les desseins de Dieu i l'égard du genre humain; elle pouvait paraître encore telle plus tard, tant que dura le charme du schème Antiquité, Moyen âge, Temps modernes, et qu'on voyait exclusivement le durable apparent, non le mouvant réel. Mais entre temps, notre vue a changé, elle s'est refroidie et élargie, tandis que notre savoir a franchi depuis longtemps les limites de ce schème. Ceux qui continuent à voir ainsi font fausse route. La créature ne « convainc » plus personne, c'est le créateur qui « acquiesce ». On confond l'être


avec l'être éveillé, la vie avec ses moyens d'expression. Simple être éveillé elle-même, la pensée théorique voit partout des unités théoriques mouvantes. C'est une dynamique · purement faustienne. Aucun homme d'une autre culture ne s est représenté ainsi l'histoire. Jamais l'intelligence grecque, avec son image cosmique absolument corporelle, ne se serait donné pour but la poursuite des « effets » de pures unités d'expression, comme le « drame attique » ou Γ « art égyptien. »

Le premier but du Faustien est la découverte d'un nom pour désigner un système de formes d'expression. Le nom dégage i ses yeux un complexe de rapports. Encore quelques temps, et il croira que le nom est un organisme dont le rapport est la fonction. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de philosophie grecque,-de bouddhisme, de scolastique se représentent sous une forme quelconque une entité organique, une unité, force qui a grandi et acquis de la puissance, qui s'empare désormais des hommes, s'assujettit leur être éveillé, voire leur être, et les contraint finalement a orienter leurs actes dans le sens de ce vivant. C'est toute une mythologie, et il est symptomatique de voir que ceux qui la vivent, et vivent par elle sont exclusivement des hommes de la culture occidentale, qui connaissent bien d'autres mythes et démons de cette espèce, comme « Γ » électricité et « Γ » énergie des corps.

En réalité, ces systèmes n'existent que dans l'être éveillé humain, dont ils sont les espèces d'activité. Religion, science, art sont des activités de l'être éveillé qui ont pour fondement un être. Foi, réflexion, figuration et tout ce que ces invisibles réclament d'activité visible, sacrifices, prières, expériences physiques, travail du statuaire, formulation d'une expérience en termes transmissibles, sont des activités de l'être éveillé et rien de plus. Les autres hommes n'y voient que ce qui est visible et n'y entendent que les mots. Quant au sentiment éveillé en eux à cette occasion, c'est une épreuve personnelle dont ils ne peuvent déterminer les rapports avec celle que l'auteur lui-même a vécue. Nous voyons une forme, mais nous ignorons ce qui l'a engendrée dans l'âme d'un autre. Nous ne pouvons qu'y croire, et nous croyons en y projetant notre propre âme. Une religion a beau se révéler dans des paroles aussi claires que possible, elle reste parole et l'auditeur y projette son sens intérieur. Un artiste a beau nous émouvoir par des tons et des couleurs aussi attrayants que possible, l'auditeur et le spectateur ne trouveront dans cette émotion que leur propre âme. S'ils en sont incapables, l'œuvre n'aura pour eux aucune signification. Le don, très rare et très moderne, de « transhumance psychique » dévolu à quelques hommes éminemment historiques, est ici hors de cause. Un Germain converti par Boniface ne transmigre pas dans l'esprit de ce missionnaire. Ce frisson printanier qui traversa alors de part en pan le jeune monde nordique n'avait pas d'autre signification que de faire découvrir à chacun, pour sa propre religiosité et par la conversion, un langage immédiat. Les yeux de l'enfant s'ouvrent et brillent quand on lui dit le nom d'un objet qu'il tient en mains. C'est ce qui arriva ici.
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Ce ne sont donc pas les unités microcosmiques qui se déplacent, mais les unités cosmiques qui les choisissent et se les approprient. Autrement, si ces systèmes étaient des organismes réels capables d'exercer une action (car une « influence » est une activité organique), l'image de l'histoire serait tout autre. Il ne faudrait pas perdre de vue, en effet, qu'il y a constamment autour de chaque individu grandissant et de chaque culture vivante un nombre incalculable d'influences possibles, dont on n'admet qu'une petite minorité et non point la majorité. Sont-ce les œuvres ou les hommes qui procèdent à un tel choix ?

L'historien avide de causalité ne compte que les influences qui existent; il nous manque un calcul en sens contraire. Car à la psychologie des influences positives appartient celle des « négatives ». Et à cette psychologie extrêmement féconde qui résoudrait la première toute la question, personne n'a osé s'attaquer. Tant qu'on lui tournera le dos, on verra toujours apparaître l'image, faussée dans ses fondements, d'une histoire universelle à progrès continu, où rien ne se perd. Deux cultures peuvent être en contact d'homme à homme, ou bien l'homme de l'une voit se dresser devant lui les ruines médiates du monde formel et défunt de l'autre. Dans les deux cas, l'homme seul est actif. L'œuvre réalisée par l'un ne peut être animée par l'autre que s'il la sent dans son propre être. Elle devient ainsi sa propriété intime, son oeuvre et une partie de soi-même. Ce n'est pas le « bouddhisme » qui a voyagé de l'Inde en Chine, mais les Chinois d'une certaine orientation de sentiment qui ont accueilli une partie du fonds représentatif des bouddhistes indoue et en ont fait une espèce nouvelle d'expression religieuse, ayant une signification pour les bouddhistes chinois exclusivement. La sensation active et l'intelligence de l'observateur ne s'inquiètent jamais du sens originel de la forme, mais de cette forme elle-même où ils découvrent la possibilité de création personnelle. Les significations sont intraduisibles. Rien ne tempère la profonde solitude psychique qui s'interpose entre l'être de deux nommes d'espèce différente. Les Indous et tes Chinois avaient beau se sentir en communauté comme bouddhistes, ils n'en restaient pas moins isolés l'un de l'autre intérieurement. Ils possèdent les mêmes mots, les mêmes rites, les mêmes signes,... mais deux âmes différentes qui poursuivent chacune ses propres voies.

Parcourez ainsi toutes les cultures et vous trouverez partout confirmé, qu'au lieu de l'apparente continuité des vieilles créations dans les plus jeunes, ce sont toujours les organismes plus jeunes, au contraire, qui ont noué avec les organismes plus âgés un très petit nombre de rapports, sans aucun égard à la signification originelle de ce qu'ils se sont ainsi approprié. Qu'est-ce donc que ces « conquêtes éternelles » de la philosophie et de la science ? On nous répète à satiété que la philosophie grecque continue à vivre dans la nôtre. Mais ce jargon superficiel ne montre pas tout ce que l'homme magique d'abord, le faustien ensuite, ont volontairement nié, passé sous silence ou compris différemment, grâce à leur sagesse profonde et a leurs instincts tenaces, sans abandonner les vieilles formules.
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La foi naïve et enthousiaste des savants est encore ici en défaut. La liste de leurs erreurs serait très longue et réduirait l'autre au silence complet. Nous négligeons d'ordinaire, comme des erreurs insignifiantes, la théorie des petites images de Démocrite, l'idéalisme très corporel de Platon, les cinquante-deux enveloppes circulaires d'Aris-tote. Cela s'appelle vouloir connaître la pensée des morts mieux qu'eux-mêmes. Cette pensée est essentiellement vérité, seulement elle n'est pas pour nous. En réalité, la connaissance, d'ailleurs superficielle, que nous avons de la philosophie grecque équivaut à néant. Ayons donc la franchise de prendre les anciens penseurs au mot : il n'y a pas une seule proposition d'Heraclite, de Démocrite, de Platon, qui soit vraie pour nous, si nqus ne l'avons tout d'abord rectifiée. Qu'avons-nous, en effet, conservé des méthodes, concepts, fins, moyens, de la science grecque, sans parler des concepts-fondamentaux qui ne nous sont même pas intelligibles ? La Renaissance ne fut-elle pas tout entière sous Γ « influence » de l'art antique ? Mais qu'a-t-elle fait de la forme du temple dorique, de la colonne ionique, des rapports de la colonne et de la charpente, du choix des couleurs, de la perspective, du traitement des arrière-plans, des principes du groupement figuré, de la céramographie, de la mosaïque, de l'encaustique, de la tectonique des statues, des proportions de Lysippe ? Pourquoi tout cela reste-t-il sans influence ?

Parce que de prime abord, ce que nous voulions exprimer était un constat et que, par conséquent, du matériel inerte sous nos yeux, nous n'avons vu en réalité qu'une toute petite partie, celle que nous désirions et telle que nous la désirions, c'est-à-dire dans le sens de nos propres intentions, non dans celles de l'auteur, dont jamais art vivant ne s'est sérieusement inquiété. Il faut suivre trait pour trait Γ « influence » de la plastique égyptienne sur la plastique grecque pour comprendre qu'en fin de compte une telle influence n'a pas existé, mais que la volonté formelle des Grecs a emprunté à ces vieux matériaux de l'art quelques traits qu'elle aurait trouvés elle-même en quelque manière, sans eux. Tout autour de la Grèce antique travaillèrent des Égyptiens, des Cretois, des Babyloniens, des Assyriens, des Hittites, des Perses, des Phéniciens, dont les Grecs connaissaient la grande quantité d'édifices, d'ornements, d'oeuvres d'art, de cultes, de formes politiques, d'alphabets, de sciences. Laquelle de ces créations a séduit l'âme grecque au point d'en faire l'instrument de sa propre expression ? Je répète donc ceci : on ne rencontre dans chaque culture que les relations qu'elle a admises. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas admis ? Pourquoi les pyramides d'Egypte, par exemple, les pylônes, les obélisques, l'écriture hiéroglyphique et cunéiforme n'ont-ils pas été admis ? Qu'est-ce que l'art et la pensée gothique n'ont pas pris à Byzance, aux Maures d'Occident, à l'Espagne, à la Sicile ? On n'exaltera jamais assez la sagesse qui a présidé à ce choix absolument inconscient, à cette interprétation aussi décisive. Chaque relation admise est non seulement une exception, mais encore un mécompte, et nulle part peut-être ne s'exprime avec plus de clarté que dans cet art du mécompte méthodique la force intérieure d'une culture. Plus on exalte les prin-
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cipes d'une pensée étrangère, plus on en altère à coup sûr profondément le sens. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à suivre la trace exacte des laudateurs de Platon en Occident, depuis Bernard de Chartres et Marsilius Ficinus jusqu'à Goethe et à Schelling! Plu» on confesse avec humilité une religion étrangère, plus elle prend tout à fait la forme de l'âme nouvelle. Il faudrait réellement écrire un jour l'histoire des « trois Aristotes », celui des Grecs, des Arabes, des Goths, qui n'ont pas une seule idée ni une seule pensée communes. Ou bien l'histoire de la transformation du christianisme magique en christianisme faustien. On nous apprend et on nous répète que cette religion a passé sans modification essentielle de la vieille Église à celle d Occident. En réalité, l'homme magique a tiré, du tréfonds de sa conscience cosmique dualiste une expression de son être éveillé religieux, et c'est ce langage que nous appelons « le » christianisme. L'homme de la civilisation antique tardive s'est fait ensuite, des éléments communicables de cet événement, mots, formules, rites, un instrument de sa propre religiosité; d'homme à homme, ce langage formel passa enfin aux Germains de la précul-culture occidentale, sans changement d'intonation verbale, mais avec une sémantique toute différente. Jamais personne n'aurait osé corriger la signification originelle des paroles sacrées, mais jamais personne non plus n'a connu cette signification. Que ceux qui en douteraient veuillent bien considérer « Γ » idée de la grâce passant, chez Augustin, de la substance humaine dualiste, à Calvin, qui en fait la. volonté humaine au sens dynamique. Ou bien là représentation, à peine intelligible pour nous, du « consensus » magique, qui suppose en chaque homme un pneuma émané du pneuma de Dieu et qui trouve, par conséquent, dans l'opinion unanime des élus, la venté divine immédiate. Sur cette certitude sont fondées, non seulement l'autorité des décisions, des premiers conciles chrétiens, mais aussi la méthode scientifique encore en vigueur dans le monde musulman.  Comme l'homme d'Occident n'a pas compris cette méthode, il a fait des conciles postérieurs de la période gothique une espèce de parlement destiné à restreindre la liberté spirituelle du pape. Ainsi concevait-on encore au xv8 siècle — qu on songe à Constance et à Bàie, à Savonarole et à Luther — l'idée conciliaire qui dut finalement disparaître comme frivole et insensée devant celle de Pinfailllbjlité papale. Ou bien encore l'idée, commune à la première période arabe, de la résurrection de la chair, également fondée sur la représentation du pneuma divin et humain. L'homme antique croyait que l'âme, forme et sens du corps, naissait en quelque manière en même temps que lui. Les philosophes grecs en parlent à peine, et leur silence ne pouvait avoir que deux raisons : ou l'idée même leur était inconnue, ou elle était si évidente que la conscience contemporaine n'y découvrait aucun problème. C'est le cas ici. Pour l'homme arabe, il est tout aussi évident que son pneuma d'émanation divine a élu domicile dans le corps humain. D'où résulte pour l'esprit humain, s'il doit ressusciter au dernier jour, la nécessité de l'existence réelle : la résurrection sx νεχρών, des morts. L'idée profonde de cette résurrection est restée pour le sentirom* cosmique
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d'Occident absolument inintelligible. Non qu'il doutât de la teneur du dogme sacré, mais il substitua, inconsciemment chez les hauts dignitaires catholiques, très clairement chez Luther, un sens différent que nous désignons aujourd'hui du nom d'immortalité, c'est-à-dire de continuité de la vie de l'âme considérée comme pur centre roboratif pour toute l'éternité. Si Paul ou Augustin entendaient un jour nos idées sur le Christianisme, ils les rejetteraient, avec tous nos livres, nos dogmes, nos concepts, comme des erreurs absolues et des hérésies.

L'exemple le plus frappant d'un système qui semble, en apparence, avoir traversé deux millénaires sans modification essentielle, alors qu'en réalité il a eu dans trois cultures trois évolutions opposées, est l'histoire du droit romain.

Le droit antique est un droit créé par des citoyens pour des citoyens. Le régime politique sur lequel il se fonde naturellement est la polis. De cette forme fondamentale de l'être collectif résulte première-
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formel d'où est né tout le droit antique.

Persona est donc un concept spécifiquement antique et n'a de sens et de valeur que dans les seules limites de cette culture. L'individu-personne est un corps (τώ;αα) qui appartient à l'existence de la polis. Le droit de la polis se rapporte à lui exclusivement. Il s'abaisse jusqu'aux droits réels, limités à la condition de l'esclave, qui est un corps mais non une personne, et il s'élève jusqu'au droit divin, dont la limite est le héros, qui est devenu, de personne, une divinité et peut donc prétendre désormais à un culte, comme Lysandre et Alexandre dans les cités grecques, plus tard, les empereurs élevés au rang de Divi à Rome. L'orientation, de plus en plus nette, de la pensée juridique antique dans ce sens explique encore un concept tout à fait étranger à l'homme occidental : la capiti s deminutio média. Nous pensons qu'une personne peut être privée de ses droits en totalité ou en partie, mais l'homme antique frappé de cette peine cessait d'être une personne, bien que son corps continuât à vivre. Seule l'opposition de la personne à la chose, comme en étant l'objet, permet de comprendre le concept spécifiquement antique de res.

La religion antique étant entièrement religion d'État, il n'y a aucune distinction entre la genèse du droit réel et du droit divin : tous deux sont également créés par des citoyens. Choses et dieux ont une condition juridique exactement réglée par rapport aux personnes. Il est dès lors d'une importance capitale, pour le droit antique, d'avoir été créé par l'expérience publique immédiate, non par l'expérience professionnelle du juge, mais par celle, pratique

i. R. Hirzel, Die Person, 1914, p. 17.
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et générale, de l'homme qui prend une part importante à la vie politico-économique générale. Tout Romain engagé dans la voie des fonctions publiques devenait nécessairement juriste, général, chef d'administration et fonctionnaire des finances. Il rendait la justice comme préteur, après avoir acquis une grande expérience dans des domaines tout différents. Un ordre judiciaire, dressé à cette fin unique par la spécialisation et la théorie, est quelque chose d'absolument inconnu dans l'antiquité. C'est la science juridique postérieure tout entière qui a créé cette caste conforme à son esprit. Les Romains ne furent dans ce domaine ni systématiques, ni historiens, ni théoriciens, mais de simples et brillants praticiens. Leur jurisprudence est une science expérimentale de cas individuels, une technique raffinée, nullement un édifice d'abstractions.1

On aboutirait à une image fausse, si l'on mettait en parallèle le droit grec et le droit romain comme deux grandeurs de même ordre. Le droit romain a été à travers toute son évolution celui d'une cité particulière au milieu de plusieurs centaines d'autres, le droit grec au contraire n'a jamais formé une unité. La formation multiple, par les cités de langue grecque, de droits très voisins, ne change rien au fait que chacune a son droit propre. Jamais n'a surgi l'idée d'une législation générale dorique, ni même hellénique. Ces sortes de représentations sont restées complètement étrangères à la pensée antique. Le jus civile des Romains régissait les seuls Quirites; il ne prenait en considération ni étranger, ni esclave, ni tout le monde extra-citadin, alors que la première législation saxonne, par exemple, renferme déjà l'idée, très profondément ancrée, de l'existence d'un droit unique pour tous. Jusqu'au Bas-Empire, on discernait strictement le jus civile des citoyens d'avec le jus gentium (totalement différent de notre droit des .gens) des « autres », de ceux qui ressor-tissaientà Rome comme objets de sa juridiction. C'est uniquement parce que Rome, cité particulière, est parvenue à la maîtrise de l'impenum antique (ce qu'une évolution différente eût rendu possible aussi à Alexandrie), que le droit romain est arrivé à s'imposer, non par sa supériorité intérieure, mais grâce au succès politique d'abord, à la possession exclusive de l'expérience pratique de grand style ensuite. La formation d'un droit antique général de style hellénique, s'il est permis d'appeler ainsi l'esprit similaire de plusieurs droit* particuliers, coïncide avec un temps où Rome était une grandeur politique de troisième ordre. Et quand le droit romain commença à prendre des formes grandioses, il ne représentait encore qu'un côté de la domination de l'hellénisme par l'esprit romain : la formation du droit tardif antique passa de l'Hellade à Rome, c'est-à-dire d'une somme de cités-États, dont chacune avait conscience qu'elle ne possédait pas la puissance réelle, à une cité unique, dont l'activité entière a fini par s'épuiser dans l'exercice de cette suprématie. C'est pourquoi l'on n'a pas réussi à constituer une science juridique en langue grecque. Quand l'antiquité eut atteint le degré de maturité nécessaire pour cette science, la dernière de
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toutes, il n'y avait plus qu'une cité juridique qui pût venir en considération.

On ne tient donc pus assez compte de ce que le droit grec et le droit romain ne sont pas des grandeurs juxtaposées, mais successives. Le droit romain est le plus jeune, il suppose l'existence des autres et de leur longue expérience1, et il fut édifié plus tard et très rapidement sous l'impression de ses modèles. Il importe de noter que l'apogée de la philosophie juridique des Romains a suivi la formation achevée du droit grec, mais a précédé celle du droit romain.

»4

Mais ces élaborations furent accomplies dans la pensée d'une espèce d'hommes tout à fait ahistoriques. D'où cette conséquence que le droit antique est absolument un droit quotidien, voire instantané. Il est essentiellement créé dans chaque cas pour ce cas particulier, et cesse d'être un droit dès que ce cas est résolu. Sa validité aux cas futurs serait une contradiction pour le sentiment de l'homme antique, éminemment tourné vers le présent.

Le préteur romain proclame, au début de sa fonction annuelle, un édit où il annonce les principes juridiques auxquels il compte se conformer, mais son successeur n'y est lié en aucune manière. Et même la limitation à un an du droit en vigueur ne correspond pas à la durée réelle. Au contraire, le préteur prononce dans chaque cas particulier, pour la sentence à rendre par les jurés, notamment depuis la lex Aebutia, la formule juridique concrète, d'après laquelle cette sentence doit être prononcée à 1 exclusion de toute autre. Il crée ainsi, au sens littéral du mot, un « droit présent » sans aucune durée 2.

Identique en apparence, mais d'un sens tout à fait différent, et donc propre à révéler le gouffre qui sépare le droit antique du droit occidental, est un trait génial du droit anglais, spécifiquement germanique : le pouvoir créateur du juge en matière de procédure. Il doit appliquer un droit qui, de par son idée, possède une valeur éternelle. L'application des lois existantes, dont l'intention apparaît tout d'abord dans la procédure judiciaire, est réglée par lui à son gré au moyen de « rules » ou prescriptions exécutoires, qui n'ont rien de commun avec la formule écrite du préteur. Mais si dans un cas particulier, il arrive à conclure que le droit en vigueur présente une lacune dans une matière juridique réelle, il peut immédiatement combler celle-ci et créer par conséquent, au milieu du procès, un droit nouveau appartenant désormais à un état de fait durable, sous réserve de l'assentiment du corps judiciaire, dans des formes tout à fait légales. C'est précisément ce qui est on ne peut plus anti-

1. Il faut encore constater par hasard une »dépendance » du droit antique, en ce fera que le grand marchand Solon a créé son droit attlque par des dispositions empruntées à la législation égyptienne concernant l'esclavage pour dette«, le droit obligatoire, l'horreur du travail et le chònyigc (Diodore, I, 77, 79, 94.)

2. I*. WcngcT, Recht der Griechen und Römer, p. 166 sq.
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antique. Seul l'état de la vie publique d'une époque, parce qu'il reste essentiellement identique à lui-même, et par conséquent, le retour incessant des mêmes situations juridiques, crée peu a peu un ensemble de propositions qui se représentent toujours conformément à l'expérience, non parce qu'on les a dotées d'un pouvoir futur, mais parce qu'elles se recréent pour ainsi dire chaque fois. La somme de ces propositions, non un système, mais un total, forme aujourd'hui « le droit », comme on le trouve dans les recueils tardifs des édite prétoriens, dont les parties essentielles se transmirent de préteur à préteur pour des raisons d'opportunité.

Expérience signifie donc dans la pensée juridique antique autre chose que chez nous : non la récapitulation d'un corpus de lois parfaites prévoyant tous les cas possibles, ni l'aptitude à manier ce corpus, mais la connaissance de certaines situations litigieuses revenant sans cesse et l'économie d'effort que nécessite chaque fois une juridiction nouvelle.

La forme antique pure est donc une accumulation lente de la matière législative, une addition presque spontanée de nomoi, de leges et d'edicta, comme au temps du droit prétorien à Rome. Toutes les législations de Solon, de Charondas, des douze tables, ne sont que compendia accidentels d'édits qui se sont révélés pratiques à 1 usage. Le droit de Gortyn, à peu près contemporain des douze tables, ajoute un groupe de novelles à un recueil plus ancien. Chaque cité créait, aussitôt fondée, un recueil semblable, où entrait beaucoup de dilettantisme. Ainsi, Aristophane nous a laissé une satire des oiseaux qui forgent des lois. Mais nulle part, on ne parle de système, encore moins d'un désir de fixer le droit pour une longue durée.

Tout au contraire, il existe en Occident la tendance à concentrer, dès l'abord, toute la matière juridique vivante dans un système bien lié et définitif, où chaque cas futur imaginable trouve sa solution à l'avance. Tout droit occidental porte la marque du futur, tout droit antique celle du moment.

15

Cela semble en contradiction avec l'existence réelle d'œuvres législatives « antiques » faites par des professionnels et pour un usage durable. Mais nous n'avons pas, certes, la moindre notion d'un droit antique primitif (1100-700), et il n'y a sans doute pas, non plus, de trace d'opposition entre les droits coutumiers des anciennes villes et campagnes et ceux de la période gothique et de la première période arabe (législation saxonne, code syrien). Nos connaissances ne remontent pas plus haut qu'à une couche de recueils législatifs datant depuis 700 et attribués à des personnages légendaires ou semi-mythiques : Lycurgue, Zalenkos, Charondas, Dracon1 et quelques rois8 de Rome. Ces recueils existaient au témoignage de

t. Beloch, Griachim-lM Geschichte, Τ, ι, p. 350.

2. Derrière lesquels se trouve le droit étrusque, prototype du vieux droit romani. Rome était une ville étrusque.
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la légende, mais leurs auteurs réels, les actes effectifs de codification, le contenu originel de ces recueils étaient encore inconnus des Grecs au temps des Perses.

Une seconde couche, correspondant au Code Justinien, à la rédaction du droit romain en Allemagne, s'attache aux noms de Solon (600), Pittakos (550) etc... Ce sont déjà des droits mûrs, d'esprit citadin. On les appelait politeia, tiomos, par opposition aux anciens tliesmoi ou rhetrai.1 Nous ne connaissons donc réellement que l'histoire du droit antique tardif. D'où viennent donc ces codifications soudaines? Un premier coup d'œil jeté sur ces noms découvre que ces cas constituaient, en définitive, non un droit qu'on doive considérer comme résultant d'expériences pures, mais la solution autoritaire de problèmes politiques.

C'est une grosse erreur de croire à l'existence possible d'un droit général, planant pour ainsi dire au-dessus des objets et complètement indépendant d'intérêts politico-économiques. On peut l'imaginer, et les hommes qui confondent possibilité politique et activité politique, l'ont toujours rêvé ainsi. Mais ce rêve ne change rien au' fait, que le droit d'origine abstraite ne se manifeste pas dans l'histoire réelle. Sous sa forme abstraite la plus simple, chaque droit renferme l'image cosmique de ses auteurs, et chaque image cosmique de l'histoire une tendance politico-économique, indépendante de la pensée théorique de tel ou tel, mais dépendant de la volonté pratique de la classe qui a en mains le pouvoir effectif et donc le droit de légiférer. Chaque droit a pour auteur une classe particulière légiférant au nom de tous. A. France a dit un jour : o Notre droit défend au riche comme au pauvre, dans une majestueuse égalité, de voler du pain et de mendier au coin des rues. » Sans aucun doute, c'est la justice de quelques-uns. Mais les « autres » essaieront toujours, en considérant la vie à leur point de vue, de faire triompher un droit regardé comme le seul juste. Les législations sont donc toutes des actes politiques, et des actes politiques d'un parti. Ou bien elles renferment, comme la démocratie de Solon, une constitution (politeia) en rapport avec un droit privé (nomoi) de même esprit; ou bien, comme l'oligarchie de Dracon et des décemvirs2, une politeia qui s'appuie sur un droit privé. Les historiens d'Occident, habitués à leurs droits durables, ont été les premiers à sous-estimer cet enchaînement. L'homme antique le voyait très bien. La création des décemvirs à Rome fut le dernier droit, d'esprit purement patri-

1. Busolt, Griechische Staatskunde, p. 528.

2. Pour nous, l'importance historique du Droit des 11 tables n'est donc pas le fond qu'on lui prête et dont l'époque de Clcéron pouvait à peine encore conserver une proposition authentique, mais l'acte politique de sa codification même, dont la tendance correspond au renversement de la tyrannie tarquinienne par l'oligarchie du Sénat; cet acte devait sans aucun doute assurer ce succès menacé pour l'avenir. Le texte que les enfants apprenaient parcœur au temps de César a dû subir le même sort que les listes consulaires antérieures dans lesquelles on Insérait l'un apres lautre le nom des familles qui n'étaient parvenues que beaucoup plus tard ύ la prépondérance et à la richesse. Si Pais et Lambert ont récemment contesté toute cette législation, ils peuvent avoir raison pour les 12 tables, en affirmant qu'elles ont dû contenir ce qui fut considéré plus tard comme étant leur fond, m:\is non en ce qui concerne l'événement politique de l'année 430.
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cicn. Tacito l'appelle la fin du juste droit (finis aeuui juris, Annales 111, 27). Car comme l'apparition clairement symbolique de la décade tribunicicnnc remplaçant les decemviro, l'institution de la Icx rogata aussi travailla, comme droit populaire, à enterrer peu à peu le droit des douze tables et sa constitution fondamentale, et elle poursuivit avec une ténacité toute romaine l'œuvre accomplie d'un seul coup par Solon contre la création de Dracon, patrios politeia, droit idéal de l'oligarchie attique. Dracon et Solon seront désormais les cris de guerre dans la longue bataille qui s'engage entre l'oligarchie et le demos. A Rome, ce furent les institutions du Sénat et du Tribunal. La constitution de Sparte (« Ly eu reue ») n'a pas seulement représenté, mais conservé et consolidé l'idéal draconien et des douze tables. Comparés aux Romains, leurs proches parents, · Dracon et Solon passent progressivement de la situation des tyrans tarquins à celle des tribuns de la trempe des Gracques; la chute du dernier Tarquin ou l'institution des decemviro, qui fut en quelque manière un coup d'État contre le Tribunal et. ses tendances, correspond à peu près au déclin de Kléomenès (488) et de Pausanias (470); la révolte d'Agis III et de Kléomenès III (240), à l'activité, quelques années plus tard, de C. Flaminius, sans que ces rois aient réalisé jamais, contre les éphores correspondant au parti sénatorial, un succès définitif.

Entre temps, Rome devint une grande cité, au sens où l'antiquité tardive entendait ce mot. L'intelligence citadine relègue de plus en plus les instincts paysans. D'où, à partir de 350 environ, l'introduction dans la jurisprudence, à côté de la lex rogata du droit populaire, d'une lex data du préteur, qui est son droit de première instance. La bataille juridique entre l'esprit des douze tables et la lex rogata passe à l'arrière-plan, et la justice prétorienne au moyen d'édits devient un instrument aux mains des partis..

Le préteur est bientôt le centre absolu de la juridiction et de l'exercice de la justice; conformément à l'extension politique de la puissance romaine, le ressort juridique du préteur urbain diminue et son jus civile le cède au jus gentium du préteur pérégrin, au droit des « autres ». Et lorsque toute la population du monde antique, dans la mesure où elle ne possédait pas le droit de cité de la ville de Rome, finit par ressortir à ces « autres », le jus peregrinum de la ville de Rome devint effectivement un droit impérial; toutes les autres villes, y compris les peuplades alpestres et même les tribus bédouines de nomades organisées juridiquement et administrativement en « cités » (civitates), ne conservèrent leurs -droits propres que dans la mesure où le droit romain des étrangers ne contenait aucune clause pour elles.

La création juridique en général a donc cessé, dans l'antiquité, avec l'édictum perpetuum, rendu sur ordre d'Adrien (130). Cet édit rassembla sous une forme définitive toutes les propositions rendues chaque année par les préteurs, qui formaient depuis longtemps une matière fixe, et il interdit toute modification ultérieure. Comme toujours, le préteur continua d'annoncer publiquement le « droit de son année », qui valait en vertu de sa puissance prétorienne et
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non comme loi d'empire, mais il est obligé de s'en tenir au texte fixé1. C'est la fameuse « pétrification du droit fonctionnel », symbole pur d'une civilisation tardive2.

C'est avec l'hellénisme que commence la jurisprudence antique, le jugement méthodique du droit appliqué. De même que la science mathématique suppose des connaissances physiques et techniques 3, et la science juridique les rapports politico-économiques qui en sont la substance, ainsi Rome devint très tôt la cité de la jurisprudence antique. C'est tout à fait le cas au Mexique, où les Aztèques vainqueurs professent avant tout le droit dans leurs universités, comme celle de Tezcuco. La jurisprudence antique est une science des Romains et est restée leur seule science. La clôture par Archi-mède de la mathématique créatrice correspond exactement aux débuts de la littérature juridique4 dans la Tripertita d'Aelius (198, commentaire des douze tables). M. Scaevola écrit en 100 le premier traité de droit privé. La période de 200 à zéro est celle de la jurisprudence « classique » proprement dite, épithète qu'on applique aujourd'hui abusivement et d'une manière par trop bizarre à une période du droit arabe primitif. Par les fragments de cette littérature, on peut mesurer toute la distance entre les deux cultures. Les Romains ne traitent que des cas et de leur répartition, jamais de l'analyse d'un concept fondamental, comme par exemple l'erreur judiciaire. Ils distinguent avec scrupule les espèces de contrats, le concept de contrat leur est inconnu, tout autant que la théorie de la nullité ou de la contestation en droit, par exemple. « II est clair qu'après tout cela les Romains ne sauraient être nos modèles pour la méthode scientifique5. »

Les écoles sabiniennes et proculiennes, d'Auguste à 160 environ, marquent la fin du droit romain. Ce sont des écoles scientifiques comme les philosophiques d'Athènes; peut-être agitèrent-elles pour la dernière fois l'antithèse du droit sénatorial et du droit tri-bunicien (césarique) ? Au nombre des meilleurs Sabiniens figuraient deux descendants des meurtriers de César; un des Procu-liens avait été choisi par Trajan comme successeur. Tandis que la méthodique était essentiellement épuisée, la fusion continuait son chemin entre le vieux jus civile et le jus gentium prétorien.

Le dernier document de droit antique visible pour nous, ce sont les institutions de Gaius (161).

Le droit antique est un droit des corps. Il distingue, dans la matière cosmique, des personnes corporelles et des choses corporelles dont il fixe 'les rapports mutuels comme une mathématique euclidienne de la vie publique. La pensée juridique est la plus étroitement apparentée à la pensée mathématique. Toutes deux veulent abstraire du donné optique le hasard sensible, pour en extraire le principe intellectuel : forme pure de l'objet, type pur de la situation, liaison pure

1. Sohm,  Institutions, p.   ιοί.

2. Lenel, Das Edictum Perpetuum, iqo7, et L. Wenger, p. Ì68.

3. Même la table de multiplication qu'on apprend aux enfants suppose la connaissance des éléments de la mécanique du mouvement dans l'action de compter.

«llWfc,   UX.O   ^.*«.4JU\.»t9   UV   Ml   JU^waMlVJU^   UU   U4.VMV«.UA^Ul   Uaua   *  CM.

4. Von Mayr, II, i, p. 85 — et Sohm, p. 105.

5. I,enel, in Eniyklopadie der Rechtswissenschaft, I, p. 337.

66

LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

de cause à effet. Comme la vie antique possède des éléments absolument euclidiens, sous l'aspect où elle apparaît à l'intelligence de l'être éveillé antique, l'image qu'il en tire est aussi composée de corps, de rapports de position entre ces corps et d'influences réciproques par chocs et contre-chocs, comme dans les atomes de Démo-crite. C'est une statique juridique1.

16

La première création du droit arabe fut le concept de la personne acorporelle.

Pour donner toute sa valeur à cette grandeur si importante du nouveau sentiment cosmique, inconnue2 du droit antique pur et qui apparaît soudain chez les juristes κ classiques », tous araméens, il faut connaître l'étendue véritable du droit arabe.

Le nouveau paysage embrasse la Syrie et la Mésopotamie septentrionale, le Sud de l'Arabie et Byzance. Partout, dans ces contrées, croît un droit nouveau, coutumier et de style ancien, oral ou écrit, comme celui de la vieille législation saxonne. Et il se produit ici une sorte de miracle : du droit des cités-Etats individuelles, évident sur le sol antique, est né dans un calme parfait le droit des communautés de foi. Evénement tout à fait magique I C'est toujours un Çneuma, un même esprit, une connaissance et une compréhension identiques de la même vérité absolue, qui communie chaque fois les adeptes de la même religion dans une unité de volonté et d action, dans une personne juridique. Une personne juridique est donc un organisme collectif qui, comme tout organisme humain, possède des intendons, prend des résolutions, assume des responsabilités. Le concept s'applique déjà dans le christianisme à la communauté de Jérusalem3, et il s'étend jusqu'à la triade unitaire des personnes divines *.

Dès la période préconstantinienne, et tout en conservant strictement sa forme romaine de droit de cité, le droit antique tardif des rescrits impériaux, constitutiones, piacila, s'appliquait naturellement aux fidèles de l'église syncrétiste 6, amas de cultes tous pénétrés de la même religiosité. Tandis qu'à Rome même, le sentiment populaire de la masse' concevait encore certainement le droit de la .cité-État, ce sentiment se perdait à chaque pas qu'on faisait vers l'Est. L'idée d'une réunion des croyants en communauté juridique trouva

1. Par opposition au Droit antique et au Droit indou des Darmasutras, le Droit égyptien du temps des Hycsos et le Droit chinois de la « période des Etats batailleurs » doivent avoir été construits sur des concepts fondamentaux radicalement différents des concepts corporels de la Personne et de la Chose. I.a science allemande accomplirait un grand acte de libération, de la pression exercée sur elle par les « antiquité» > romaines, si elle parvenait α constater ces faits.

2. Solini, p. 220.

:t. Actes des apôtres» 15. On y trouve In source du concept d'un droit ecclésiastique.

4. L'Mnm considéré comme personne juridique : M. Horten, Die religiöse Geilan-kenvelt des Volkes im heutigen Islam, 1917. p. XXIV.

S On peut hasarder ce terme parce que les partisans de tous les cultes bas-antiques étaient rapprochés par un même· sentiment de communauté pieuse que les communautés particulières chrétiennes. Cf. chnp. III.
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toute su tonile ré;!lisce clans le culte imperiai, qui était un droit entièrement divin. Par rapport à ce droit, les Juifs et les Chrétiens i car l'église Perse n'est apparue que dans l'ancienne forme du culte de Mitnra, donc dans les cadres du syncrétisme sur un terrain antique) se sont comportés en mécréants de leur propre droit dans un ressort juridique étranger. Quand l'Araméen Caracalla, par la constitutio antonina1 de 212, eut donné le droit de cité à tous les habitants, à l'exception des dediticii, l'acte qu'il accomplit ainsi avait une forme antique pure, et beaucoup d'hommes, sans nul doute, ne le comprirent pas autrement. La ville de Rome s'était, par là, littéralement « incorporé » les citoyens de toutes les autres. Mais le sentiment personnel de l'empereur était tout différent. Il avait simplement fait de tous les citoyens les sujets du « maître des croyants », chef de la religion cultuelle, intitulé divus. La grande révolution fut consommée par Constantin : il substitua à la communauté syncrétiste, objet juridique du Khalife impérial, la communauté de foi chrétienne, créant ainsi la Constitution de la nation chrétienne. Les épithètes pieux et impie changent de place. A partir de Constantin, le droit « romain » passe peu à peu, insensiblement, à l'état de droit chrétien orthodoxe, comme quoi il fut admis et adopté par les Asiates et par les Germains convertis. Un droit tout nouveau naquit ainsi dans une forme ancienne. L'antique droit matrimonial, par exemple, ne permettait pas au citoyen romain d'épouser la fille d'un citoyen de Capoue, s'il n'y avait entre ces deux cités une communauté juridique, connubium. Maintenant, on demande d'après quel droit un Chrétien ou un Juif pourrait épouser une mécréante, qu'il soit originaire de Rome, de Syrie ou de Mauré-tanie. Car le cosmos du droit magique ne connaît pas de connubium ? entre deux croyants différents. Le mariage d'un Islandais avec une négresse de Byzance ne rencontre aucune difficulté, si tous deux sont Chrétiens; mais comment un Chrétien monophysite pourrait-il épouser une Nestorienne d'un même village syrien? Descendants probables d'une même famille, ils ressortissent à deux « nations » juridiques différentes.

Ce concept arabe de la nation est un fait nouveau tout à fait décisif. Entre la patrie et l'Étranger, la culture apollinienne situait la frontière entre deux cités, la magique entre deux communautés de foi. Le pérégrin, ïhostis, était au Romain ce que le païen est au chrétien, l'amharez au Juif. L'acquisition du droit de cité romaine par les Gaulois et les Grecs du temps de César devient maintenant le baptême chrétien ; il permet d'entrer dans la nation dirigeante de la culture dirigeante. Au temps des Sassanides, opposé à celui des Achéménides, les Perses ne connaissent plus de peuple perse comme unité d'origine et de langage, mais comme unité de foi en Mazda opposée à l'incréduJité, celle-ci dût-elle être professée par des Perses aussi purs que possible, comme la plupart des Nestoriens. C'est exactement dans le même sens que les Juifs, plus tard les Mandéens et les Manichéens, plus tard encore les églises chré-

t. Von Mayr, III, 38 — et \Veiif?er, p. 193.

2. Les ta Tables avaient même interdit le connuhium entre patriciens et plébéiens.
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tiennes de Nestoriens et de Monophysites, avaient le· sentiment de former une nation, une communauté de droit, une personne juridique.

Ainsi naît un groupe de droits arabes primitifs, dont la division par religions est aussi tranchée que celle du groupe des droits antiques par cités-États. Les Sassanides fondent des écoles à eux de droit zoroastrien; les Juifs qui forment une partie considérable de la population entre l'Arménie et Saba se créent un droit dans le Talmud, achevé quelques années avant le Corpus juris. Chacune de ces églises possède, indépendamment de toute frontière géographique, sa juridiction propre comme dans l'Orient actuel, et la déci-
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.'empire romain n'a conteste aux Juifs l'exercice de leur propre droit, mais les Nestoriens et les Monophysites, aussitôt leur séparation, se mirent à fonder aussi chacun un droit et une justice particuliers, et ce n'est que par voie « négative », c'est-à-dire par l'élimination lente des hétérodoxes, que le droit impérial « romain » a fini par devenir celui des Chrétiens confessant la religion de l'Empereur. C'est ce qui donne au code syrio-romain conservé en plusieurs langues sa véritable signification. Il est probablement antérieur à Constantin et né dans la chancellerie du patriarche d'Antioche, de toute évidence un droit coutumier de la première période arabe, rédigé par un scribe maladroit de l'antiquité tardive et qui, les manuscrits en témoignent, doit son expansion à l'opposition dirigée contre l'égiise impériale orthodoxe. Il n'est pas douteux qu'il sert de fondement au droit des mpnophy-sites et qu'il possède, jusqu'à la naissance du droit islamique, un ressort territorial beaucoup plus étendu que celui du Corpus juris. On voudrait connaître la valeur pratique que pouvait avoir réellement la partie de ce code écrite en latin. Les historiens du droit n'ont étudié jusqu'ici que ce seul texte latin, et ils n'ont donc même pas, dans leur partialité philologique professionnelle, aperçu l'existence du problème. Leurs textes n'étaient-ils pas le droit tout court, le droit venu de Rome jusqu'à nous ? Il s'agissait pour eux, uniquement, de considérer l'histoire de ces textes, non leur signification réelle dans la vie des peuples orientaux. Mais ici, le droit hautement civilisé d'une culture vieillie s'est imposé à une jeune culture nouvelle. Il lui est parvenu comme littérature savante, à la suite d'une évolution politique qui eût été toute différente si Alexandre et César avaient vécu plus longtemps, ou si Antoine avait vaincu à la bataille d'Actium. L histoire du droit arabe primitif doit être étudiée en partant de Ctésiphon, non de Rome. Le droit de l'Extrême-Occi-dent, intérieurement achevé de longue date, a-t-il été ici plus qu'une simple littérature P Quel part avait-il dans ce paysage à la pensée juridique réelle, à la création et à l'exercice du droit ? Et quels éléments romains ou antiques en général a-t-il conservés1?

i. Mittels (Reichsrecht nttd Volksrecht, p. 13) a dès i8qi attiré l'attention sm le caractère oriental de la législation de Constantin. Collinct (Ktudes historiques sur U droit de Jtistinien I", 1912) en ramène une tris grande partie au droit hellé-
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L'histoire de ce droit écrit en latin appartient depuis 160 à l'Orient arabe; c'est beaucoup dire que d'affirmer l'exact parallélisme de son cours avec celui de l'histoire littéraire des Juifs, des Chrétiens et des Perses. Les juristes classiques (160-220), Papinien, Ulpien, Paul, étaient arméniens; Ulpien s intitulait avec fierté phénicien de Tyr. Ils descendent donc du même peuple que les Tanaïm (qui bientôt après 200 achèvent la Mischna) et que la plupart des apologistes chrétiens (Tertullien 160-223). Simultanément, les savants chrétiens ont fixé le canon et les textes évangéliques, les Juifs la Bibie hébraïque (après avoir détruit tous les autres manuscrits), les Perses l'Avesta. C'est la haute scolastice de la première période arabe. Digestes et commentaires de ces juristes sont à la matière législative figée antique exactement ce que sont la Mischna à la Torà de Moïse et, plus tard, les Haditn au Coran : savoir, des « Halacha1 », un nouveau droit coutumier conçu sous forme interprétative d'une matière législative fournie par la tradition. Partout les méthodes casuistiques sont exactement les mêmes. Les Juifs babyloniens possédaient un droit civil complet enseigné dans les universités de Sura et de Pumbadita. Partout se forme un ordre de juristes : prudentes de la nation chrétienne, rabbins de la nation juive, plus tard ulémas (en Perse, mollas) de la nation arabe, qui émettent des avis, responso, en arabe fetwa. Quand l'ulema est officiellement reconnu, il s'appelle muphti (en byzantin « ex auctoritate principes»); les formes sont exactement les mêmes partout.

En 200, les apologistes deviennent pères de l'Église proprement dits, les Tanaïm Amoréens deviennent les grands casuistes du droit des juristes (« jus »), interprètes et compilateurs du droit constitutionnel (« lex »). Les constitutiones de l'empereur, source unique du nouveau droit « romain » à partir de 200, sont à leur tour une nouvelle Halacha, ajoutée à celle fixée par les écrits des juristes; elles correspondent donc tout à fait à lagemara, interprétation immédiate de la Mischna. Les deux directions sont achevées en même temps dans le Corpus et dans le Talmud.

L'antithèse « jus-lex », en usage dans le langage arabo-latin, s'exprime très nettement dans l'œuvre de Justinien. Sont « jus » les institutions et les digestes avec leur signification absolue de textes canoniques. Les constitutions et les novelles sont des « leges », droit nouveau sous forme interprétative. Il y a le même rapport entre les écrits canoniques du Nouveau Testament et la tradition patris-tique de l'Église.

Personne ne met en doute aujourd'hui le caractère oriental de milliers de constitutions. C'est du droit coutumier arabe pur, que la pression des événements a obligé de substituer2 aux textes savants. Les rescrits incalculables du chef chrétien de Byzance, du

nistique; mais combien de cet « hellénistique » était-il réellement grec et non pas seulement de langue grecque? En vérité,les résultats de la science des interpolations ne laissent plus subsister d'esprit « antique » dans les Digestes de Justinien.

1. Froner, Der Talmud, 1920, p. iqo.

2. Mittels (Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, 1908) note dans sa Préface que, « tout en conservant 1rs formes juridiques antiques, le droit lui-mime a partout chanpé ».

ORIGINE    ET    PAYSAGE

I, K    D li C Ι. Ι Ν    I) E      I,    O C C I 1) Ι· Ν Τ

7°

7'

chef perse de Ctésiphon, du Resch Galuta juif de Babylonc, enfin du Khalife islamique, ont exactement la même signification.

Mais que signifiait Γ « autre » partie de cette antiquité apparente, le vieux droit des juristes ? L'explication de textes ne suffit pas à en rendre compte. Il faut savoir quel rapport existe entre le texte écrit, la pensée juridique et l'exercice de la justice. Peut-être qu'un seul et même livre a eu dans l'être éveillé des deux groupes de cultures la valeur de deux œuvres radicalement opposées ?

L'habitude s'est développée très tôt de ne plus appliquer les vieilles lois de la cité en général à la matière effective de chaque cas particulier, mais de citer les textes des juristes et de la Bible1. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour nos romanistes, c'est un signe de décadence très profonde dans le régime juridique. Du point de vue arabe, c'est le contraire : cela prouve que ces hommes ont enfin réussi à s'assimiler intérieurement une littérature étrangère imposée, et sous la forme unique que pouvait prendre en considération leur propre sentiment cosmique. Là se révèle toute l'antithèse du sentiment cosmique de l'Arabe et de celui de l'antiquité.

îït antique est créé par des citoyens en vertu d'expériences s, le droit arabe vient de Dieu qui l'annonce par l'esprit

Le droit pratiques,

de ses élus et illuminés. La distinction romaine entre jus et fas, dont au surplus le contenu est toujours résultat de la réflexion humaine, perd ainsi tout son sens. Sacré ou profane, chaque droit est né dco auctore, ce sont les premières paroles du Digeste de Justinien. Le prestige du droit antique relève du succès, celui des droits arabes de l'iutorité du nom qu'ils portent2. Mais il y a une différence prodigieuse dans le sentiment de l'homme, suivant qu'il considère une loi comme exprimant la volonté d'un de ses semblables ou comme faisant partie d'un ordre divin. Dans un cas, il reconnaît la justice ou cède à la force, dans l'autre il témoigne de sa soumission (« islam »V L'Oriental ne demande à connaître ni l'intention pratique de la loi qui lui est appliquée, ni les fondements logiques du jugement. Le rapport du cadi avec les justiciables ne peut donc être comparé à celui du prêteur en général. Celui-ci étaie ses jugements sur une connaissance qui a fait ses preuves dans de hautes situations données, celui-là sur un esprit qui agit en quelque manière en lui et s'exprime par lui. Mais il résulte de là, entre le juge et le droit écrit, un rapport tout différent, selon qu'il s'agisse du préteur et de ses édite ou du cadi et de ses textes juridiques. L'édit est la quintessence des expériences que le préteur a faites siennes, les textes juridiques sont une sorte d'oracle interrogé en secret. Car l'intention pratique du texte, la disposition originelle du paragraphe

1. Von Mayr, IV, p. 45 sq.

2. D'où les noms d'auteurs fictifs sur d'innombrables livres des littératures arabe« : Dlonyatus Areopagita, Pythagorns, Hermès. Hlppokrates, Hensch, Barucli, Daniel, Salomo, I«s noms des apôtres des nombreux Évangiles et apocalypses.


ne viennent nullement en considération pour le cadi. Il interroge les mots, voire les lettres, non quant à leur signification dans la vie quotidienne, mais quant au rapport magique qu'ils doivent avoir dans le cas donné. Nous connaissons ce rapport entre 1Jesprit et le livre par la gnose, les apocalypses, la vieille mystique chrétienne, juive, perse, la philosophie néopythagoricienne, la cabbale, et il n'y a aucun doute que les bas-araméens utilisaient dans la pratique les codes latins exactement de la même manière. La conviction que l'esprit de Dieu a passé dans les énigmes du texte trouve son expression symbolique dans le fait, déjà mentionné, de la création par toutes les religions du monde arabe d'une espèce particulière d'écriture devant servir pour les livres saints, et qui s'affirme avec une étonnante ténacité encore comme étant le caractère de la nation, quand bien même celle-ci viendrait à changer de langue.

Mais la vérité résulte aussi dans une majorité de textes arabes, même juridiques, du consensus des élus spirituels, idjma. Cette théorie a été développée dans toutes ses conséquences par la science islamique. Nous cherchons chacun pour soi à trouver la vérité par notre propre réflexion. Le savant arabe, au contraire, vérifie et établit chaque fois la conviction générale des coreligionnaires, laquelle est infaillible parce que l'esprit de Dieu et l'esprit de la communauté sont identiques. Quand le consensus est réalisé, la vérité est constatée par là-même. « Idjma » est le sens de tous les anciens conciles des Chrétiens, des Juifs et des Perses. Mais c'est le sens également de la fameuse loi de citation de Valentinien III en 426, qui s'est heurtée au mépris général des juristes, parce qu'ils en méconnaissaient totalement les fondements spirituels. Cette loi réduit à cinq le nombre des grands juristes dont il est permis de citer le texte. Elle crée ainsi un canon, au sens du Nouveau et de l'Ancien Testament, contenant eux aussi la somme des textes autorisés à citer comme canoniques. Quand l'unanimité n'est pas acquise, la majorité décide; à égalité des voix, celle de Papinien est prépondérante. De la même conception est née aussi la méthode des interpolations portée à une application de grand style par Tribonien dans les Digestes. Un texte canonique est par définition vrai hors du temps, donc non susceptible d'amendement. Mais les besoins réels de l'esprit changent. D'où la naissance d'une technique de modifications secrètes, qui sauve en apparence la fiction de l'immutabilité et qui s'est exercée abondamment sur tous les écrits religieux des Arabes, y compris la Bible.

D'après Marc Antoine, Justinien est le personnage le plus fatal de l'histoire arabe. Comme son « contemporain », Charles-Quint, il a complètement raté sa vocation. De même qu'en Occident, le rêve faustien d'une résurrection du Saint-Empire romain, passant du romantisme politique tout entier, par delà Napoléon lui-même et les princes bouffons de 1848, a obscurci le sens des réalités, ainsi Justinien était hanté comme un Don Quichotte par une nouvelle conquête de l'imperium total. Au lieu de regarder son monde oriental, il avait toujours les yeux fixés sur la Rome lointaine. Dès avant de monter sur le trône, il a négocié avec le pape romain, qui n'était

72
LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

même pas encore généralement reconnu, par les grands patriarches de la chrétienté, comme primus inter pares. Le symbole di,ophysite de Chalcédoine fut introduit sur sa demande et lui valut pour toujours la perte des territoires monophysites. Actium avait eu pour conséquence de déplacer la christianisme dans les deux premiers siècles décisifs de sa formation, et de l'attirer en Occident, en territoire antique, où son élite spirituelle était exclue.

Le viel esprit chrétien s'est relevé ensuite chez les Monophysites et les Nestoriens. En les chassant, Justinien a affirmé .'Islam comme religion nouvelle et non comme courant puritain au sein du christianisme levantin. De même, au moment où les droits coutumiers d'Orient étaient assez mûrs pour être codifiés, il a créé un code latin qui était condamné déjà à rester, de la littérature, en Orient pour des raisons linguistiques, en Occident pour des raisons politiques.

L'œuvre elle-même, comme celles correspondantes de Solon et de Dracon, naquit à la limite d'une période tardive et dans une intention politique. A l'Ouest, où la fiction d'une continuité de l'imperium romanum a engendré les campagnes tout à fait insensées de Bélisaire et de Narsès, les Goths, Bürgendes et Ostrogoths avaient déjà mis sur pied, vers 500, un code latin pour les « Romains » vaincus. De Byzance, il a fallu leur répondre par un code proprement romain. En Orient, la nation juive avait également terminé son code, le Talmud; le nombre extraordinaire des ressortissants du droit impérial dans l'empire Byzantin a rendu un code nécessaire pour la propre nation de l'empereur, la chrétienne.

Car le Corpus juris, avec sa rédaction précipitée et sa technique incomplète, est malgré tout une création arabe, donc religieuse. A preuves la tendance chrétienne de beaucoup d'interpolations; les constitutions concernant le droit ecclésiastique, qui se trouvaient encore à la fin dans le Code Théodosien et qui prennent ici la première place; enfin les préfaces exprès de beaucoup de novelles. Toutefois, le livre n'est pas un commencement, mais une fin. Le latin qui a perdu sa valeur depuis longtemps, disparaît maintenant tout à fait de la vie juridique (la plupart des novelles sont déjà écrites en grec) et avec le latin disparaît l'œuvre qui est une folle conception. Mais l'histoire du droit poursuit son chemin tracé par le code syrio-romain, et elle conduit au vin* siècle à des œuvres de même nature que nos droits provinciaux du xviii6 siècle, tels les Églogues de l'empereur Léon* et le corpus de l'archevêque perse Jésubocht, qui fut un grand juriste 2. Alors vivait déjà le plus grand juriste de 1 Islam, Abou-Hanifa.

18

L'entrée en scène de l'histoire du droit occidental est tout à fait indépendante de l'œuvre de Justinien, alors complètement éteinte. La preuve qu'elle avait cessé d'avoir une signification, c'est que les

1. Krumbacher, Byzant. Literaturgeschichte, p. 606.

2. Sacnau, Syrische Rtchtsbücker, vol III.
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pandcctfs, su partie capitale, nous sont parvenues dans un manuscrit unique, retrouvé par hasard... et par malheur, en 1050.

La préculture a fait naître depuis 500 une série de droits chez les tribus germaniques des Goths, des Ostrogoths, des Burgondes, des Francs, des Lombards. Ils correspondent à ceux de la préculture arabe dont nous n'avons conservé que ceux des Juifs 1 : Deutéro-nome vers 621, aujourd'hui Moïse V, 12-26 environ, Lévitique vers 450, aujourd'hui Moïse II-IV. Tous deux se proposent les valeurs fondamentales d'un être primitif, famille et biens, et tous deux exploitent, avec une naïveté non dépourvue de sagesse, un vieux droit civilisé : les Juifs, et certainement aussi les Perses et d'autres, le droit babylonien tardif2; les Germains, quelques débris de la littérature romaine citadine.

La vie politique de la première période gothique, avec ses droits civils paysans, féodaux et très simples, aboutit très tôt à une évolution particulière répartie sur trois grands ressorts juridiques, qui subsistent encore de nos jours avec la même différence tranchée. Il nous manque, pour poursuivre le sens de cette évolution jusque dans sa racine, une histoire comparée unitaire du droit occidental.

La place de beaucoup la plus importante revient, par suite de ses destinées politiques, au droit normand emprunté du droit franc. Il a étouffé, après la conquête de l'Angleterre en 1066, le droit saxon autochtone et, depuis, en Angleterre, « le droit des grands est le droit du peuple tout entier. » Son esprit, purement germanique, continue à se développer sans être troublé, depuis la conception extrêmement rigoureuse (féodale) jusqu'à celle encore en vigueur de nos jours, et il est devenu droit régnant au Canada, dans linde, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Abstraction faite de cette puissance, il est aussi le plus instructif en Europe occidentale. A la différence des autres, il n'a pas évolué entre les mains de théoriciens, de professeurs de droit. L'étude du droit romain à Oxford est séparée de la pratique. La haute noblesse y a opposé son veto en 1236 à Merton. L'ordre judiciaire même continue à enrichir la vieille matière juridique de préjugés féconds, et c'est de ces décisions pratiques, dites reports, que naissent ensuite les codes, comme celui de Bracton en 1259. Depuis et jusqu'à nos jours, le droit statutaire, renouvelé sans cesse par les préjugés, et le droit coutumier, reconnaissable chaque fois dans la pratique judiciaire, continuent à marcher de pair, sans nécessiter une seule fois un acte législatif du parlement.

Au Sud étaient en vigueur les droits germano-romains mentionnés : dans le Midi de la France, le droit Xvisigoth opposé comme droit au droit coutumier franc du Nord; en Italie, le droit presque purement germanique des Lombards, le plus important de tous, conservé jusqu'en pleine Renaissance. A Pavie s'est fondée une école supérieure de droit allemand, d'où sortit en 1070 l'oeuvre

1. Bertholet, Kulturgeschichte Israels, p. 200 sq.

2. Un pressentiment nous en est donné par la fameuse loi de Ilammournbi, sans que nous puissions savoir quel rapport de rang intérieur cette œuvre· isolée offre avec le droit atteint en général par le monde babylonien.
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suprême de la jurisprudence d'alors : l'Expositio, et aussitôt après un code : le Lombarda *. L'évolution juridique du Sud tout entier fut interrompue par Napoléon qui y substitua son Code Civil, devenu dans tous les pays romans et par delà les frontières le fondement d'une évolution nouvelle et, partant, le plus important après le droit anglais.

En Allemagne, le mouvement gigantesque suscité par les droits des tribus gothiques (législation saxonne en 1230, législation souabe en 1274) se brisa dans le néant. Survint alors une confusion de petits droits citadins et territoriaux qui dura jusqu'au jour où le romantisme politique de rêveurs extra-terrestres et de fanatiques exaltés par la détresse des faits, comme l'Empereur Maximilien, s'empara aussi du droit. La diète impériale de Worms créa en 1495 à l'instar de l'Italie le règlement de la cour suprême. Au Saint-Empire romain s'ajouta ainsi le droit impérial romain comme droit populaire allemand. On troqua contre l'italienne la vieille procédure judiciaire allemande, et les juges qui faisaient leurs études par delà les Alpes durent recevoir leur expérience non des faits de la vie ambiante, mais d'une philologie pourfendeuse de concepts. Ce pays seul a connu, depuis, des idéologues du droit romain qui défendent le Corpus juris comme une relique sainte contre la réalité.

Qu'est-ce donc qui a passé, sous ce nom de Corpus, en la possession d'un petit nombre d'hommes gothiques? En iioo, à l'Université de Bologne, un Allemand, Irnerius, a fait du manuscrit unique des Pandectes l'objet d'une pure scolastique juridique. Il appliqua la méthode lombarde à ce nouveau texte ,« en la vérité duquel on croit comme à une ratio scripta de la Bible ou d'Aristote 8. » Vérité... Mais l'intelligence gothique, liée au mode de vie gothique, était très loin de soupçonner, même à distance, l'esprit de ces propositions renfermant les principes d'une vie civilisée de citadins cosmopolites. Comme toute scolastique, cette école de glossateurs était hypnotisée par le réalisme du concept... la réalité propre, la substance cosmique, ce ne sont pas les objets, mais les universaux... Planant au-dessus du doute, quel qu'il fût, ils s'imaginaient trouver 3 le vrai droit, non comme le « misérable et maculé » Lombarda, dans la coutume et les moeurs, mais dans le jeu mécanique des concepts abstraits. Ils prenaient un intérêt purement dialectique au livre4 et ne songeaient pas le moins du monde à appliquer leur science à la vie. Ce n'est qu'après 1300 que leurs gloses et leurs sommes vont rejoindre lentement les droits lombards des villes de la Renaissance. Les juristes bas-gothiques, surtout Bartolus, ont opéré la fusion du droit canon et du droit germanique pour en faire un tout destiné à l'usage pratique. Ils y ont insufflé une pensée réelle correspondant au début d'une époque tardive, à la législation de Dracon, par exemple, et aux rescrits des empereurs de Dioclétien à Théodose. L'œuvre de Bartolus est devenue en Espagne et en Alle-

1. Sohm, Institutions, p. 156.

2. Lenel, I, p.  395.

3.1,e jeu de mota des fat* lombarde et le* romaine est de Huguccio (1200).

4. W. Goetz, Archiv für Kulturgtsch, io, 38 sq.


magne le « droit romain » en vigueur; ce n'est qu'en France que la jurisprudence baroque de Cujacius et de Donellus a fait un retour en arrière, au texte byzantin.

Mais à côté de l'œuvre abstraite d'Irnerius, il se passa, à Bologne encore, un événement tout à fait décisif. En 1140, le moine Gratien1 y écrivit son fameux Décret, créant ainsi la science du droit canon occidental, en systématisant le vieux droit ecclésiastique du catholicisme (magique) à partir de l'ancien sacrement du baptême de la première période arabe. Le christianisme néo-catholique (faustien) trouva désormais une forme qui exprime son être juridique. L'origine en remonte à l'ancien sacrement gothique de l'autel, lui-même dérivé de la consécration du prêtre. C'est en 1234, dans le Liber extra, que fut achevée la partie principale du Corpus juris canonici. Ou l'Empereur avait échoué, la papauté a réussi, en cousant ensemble les riches matériaux de tous les droits des tribus, à créer un Corpus juris germanici général d'Occident. De la matière juridique gothique, sacco-profane, naît ainsi un droit privé complet avec son droit criminel, sa procédure civile et sa méthode germanique. Tel est le droit « romain », dont l'esprit pénètre encore, depuis Bartolus, l'étude de l'œuvre justinienne. Et ainsi se manifeste, même dans le droit, le grand schisme faustien qui a provoqué la lutte gigantesque de l'Empire et de la Papauté. De même que dans le monde arabe, la contradiction était impossible entre le jus et le fas, de même dans l'Occident cette contradiction est inéluctable. Jus et fas expriment tous deux une volonté de puissance sur l'infini : la volonté laïque, issue des mœurs, pose sa griffe sur les générations futures; la volonté ecclésiastique, issue d'une* certitude mystique, pose hors du temps une loi éternelle. Cette bataille entre deux adversaires égaux n'a jamais été achevée et se représente encore sous nos yeux en matière de-droit matrimonial, dans l'opposition entre le mariage civil et le mariage religieux.

A 1 aube du baroque, en prenant des formes citadines et financières, la vie revendique un droit semblable à celui des cités-États antiques depuis Solon. On comprend bien aujourd'hui l'intention du <froit en vigueur, mais personne n'ose rien changer à l'héritage fatal du gothique, qui confère à une classe d'érudit le privilège de créer le « droit né en même temps que nous. »

Comme dans la philosophie des Sophistes et des Stoïciens, le rationalisme citadin se tourne vers le droit naturel, depuis sa fondation par Ollendorp et Bodinus jusqu'à sa destruction par Hegel. En Angleterre, Coke, le plus grand juriste du pays, a défendu, contre la dernière tentative des Tudors pour introduire le droit des Pandectes, le droit germanique qui règne encore pratiquement. Mais sur le continent, les systèmes savants continuèrent à se développer sous forme romaine dans les droits territoriaux d'Allemagne et les projets de l'Ancien Régime, qui servirent d'appui à Napoléon. Le commentaire de Backstone aux Laws of England (176^) reste donc le seul code purement germanique au seuil de notre civilisation.

i. D'après la dernière dissertation de Sohm : Das all katholische KirchenrecM und das Dekret Grattons, 1918.
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Ainsi j'arrive au but et je regarde autour de moi. J'aperçois trois couches juridiques, reliées seulement par des éléments linguistiques et syntaxiques, que l'une a pris ou dû prendre à l'autre sans que leur emploi lui fît voir, même superficiellement, l'être étranger qui est à sa base. Deux de ces couches sont achevées. Dans la troisième nous sommes enfermés nous-mêmes, et à un tournant décisif où le travail d'édification de grand style, dévolu là-bas aux Romains et à l'Islam exclusivement, ne fait ici que commencer.

Que fut pour nous jusqu'à présent le droit romain ? Qu'a-t-il gâté ? A quoi peut-il nous servir dans l'avenir ?

Le courant fondamental qui circule à travers notre histoire juridique est la lutte du livre et de la vie. Le livre occidental n'est ni un texte sibyllin, ni un texte magique avec un sens caché, mais un fragment d'histoire conservé. C'est un passé comprimé qui veut entrer dans l'avenir et y entrer grâce à nous, liseurs, oui en ranimons la substance. A la différence de l'homme antique, le faustien ne veut pas achever sa vie dans un système en vase clos, mais continuer une vie qui a commencé bien avant lui et qui finira longtemps après. L'homme gothique pensant au delà de son propre corps ne demandait pas si, mais où il fallait fixer historiquement son être. Il avait besoin d'un passé pour orienter le présent en surface et en profondeur. Comme ses prêtres avaient vu surgir le vieil Israël, de même ses laïques ont vu monter la vieille Rome, dont ils contemplaient partout les ruines. Ils lui rendaient un culte, non pour sa grandeur, mais pour sa distance et son ancienneté. Si ces hommes avaient connu l'Egypte, ils eussent jeté à peine un coup d'œil sur Rome : le langage de notre culture serait devenu tout différent.

Culture de livres et de liseurs, elle a partout « accueilli » les écrits romains encore existants, et son évolution a pris la forme d'une délivrance lente, opérée à contre-cœur. « Réception » d'Aristote, d'Euclide, du Corpus juris, cela signifie (dans l'Orient magique, c'est tout autre chose) : découverte définitive et trop tardive d'une forme pour ses propres pensées. Mais cela signifie aussi que l'homme doué historiquement devient l'esclave de ses concepts. Non parce que sa pensée accueille le sentiment cosmique d'autrui, car celui-ci n'y entre point, mais parce que ce sentiment étranger empêche son sentiment propre de développer un langage impartial.

Or, la pensée juridique est contrainte de s'e rapporter à des choses tangibles. Les concepts juridiques doivent s'abstraire d'éléments concrets. Et c'est là leur fatalité : au lieu d'être tirés des mœurs rigides et vigoureuses de l'être social et économique, ils furent abstraits prématurément et trop tôt de la littérature latine. Le juriste occidental devint philologue, substituant ainsi à l'expérience pratique de la vie une expérience livresque, fondée en soi exclusivement et consistant dans la dissection pure, dans la combinaison logique de concepts abstraits.
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A ce propos, un fait nous a échappé entièrement : la devoir de tout droit privé de représenter l'esprit de l'être social et économique auquel il est appliqué. Ni le code civil, ni le code prussien, ni Grotius, ni Mommsen, ne s'en sont clairement rendu compte. On ne voit pas percer le moindre soupçon sur cette « source » réelle du droit en vigueur, ni dans l'enseignement technique des juges, ni dans la littérature.

Nous possédons, en conséquence, un droit privé fondé sur l'ombre de l'économie antique tardive. La profonde amertume avec laquelle on oppose capitalisme et socialisme, depuis le début de la vie économique occidentale civilisée, vient en grande partie de ce que la pensée juridique savante, et par elle, celle de l'élite en général, rattachent à des états et à des organisations de la vie antique, des concepts aussi décisifs que ceux de personne, de chose et de propriété. Le livre s'interpose entre les faits et l'idée qVon s'en forme. L'homme instruit — instruit par les livres, s'entend — évalue encore de nos jours essentiellement à l'antique. Celui qui n'est qu'homme d'action, qui n'est pas né pour juger, se sent incompris de lui. Il aperçoit la contradiction entre la vie de son temps et la conception juridique qu'on s'en fait et cherche à connaître l'auteur qui a fait naître, à son avis, cette contradiction par intérêt.

Nous voilà revenus à nouveau à cette question : Qui a créé le droit occidental et pour qui l'a-t-il créé ? Le préteur romain était propriétaire foncier, officier, expert en finances et en administration, par là même préparé tout d'abord au rôle de juge et de justicier. Dans une cité cosmopolite de l'antiquité tardive, le préteur pérégrin maniait le droit des étrangers comme un droit de circulation économique, sans plan ni tendance, en parlant de cas réellement constatés.

Mais la volonté de durée faustienne exige un livre qui vaille « désormais pour toujours1 », un système anticipant sur tous les cas possibles en général. Ce livre, œuvre de savant, créa nécessairement un ordre érudit de jurisconsultes et de praticiens : docteurs des facultés, anciennes familles de juristes en Allemagne, noblesse de robe en France. Sans doute, les judges anglais, au nombre d'un peu plus d'une centaine, sont choisis parmi l'ordre supérieur des avocats (barristers), mais ils ont un rang supérieur à celui des ministres eux-mêmee.

Un ordre savant est étranger au monde. Il méprise l'expérience extérieure à la pensée. De là une lutte fatale entre l'habitude courante de la vie pratique et la « classe des savants ». Chaque manuscrit des Pandectes d'Irnerius à été le « monde » où vécut durant des siècles le juriste savant. Même en Angleterre, où il n'y a pas de Facultés de droit, la corporation des juristes a pris en mains le monopole de l'éducation de la postérité et isolé ainsi de l'évolution générale celle des concepts juridiques.

Notre science juridique jusqu'à ce jour a donc été ou philologie de la langue juridique ou scolastique des concepts juridiques. C'est

i. Ce qui est. toujours valable en Angleterre, c'est la forme constante de la continuation du Droit par la pratique.
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la seule science qui continue à tirer des universaux le sens do la vie. « La science juridique allemande d'aujourd'hui représente dans une très grande mesure un héritage de la scolastique médiévale. Une pensée théorique juridique approfondie, sur les valeurs fondamentales de notre vie réelle, n'a pas encore commencé. Ces valeurs nous sont encore totalement inconnues1 ».

C'est une tâche réservée à la pensée allemande de l'avenir. Elle consiste à dégager de la vie pratique actuelle ses principes les plus profonds et à les porter à la hauteur de concepts juridiques fondamentaux. Les grands arts sont révolus, la science juridique est en face de nous.

Car le travaii du xixe siècle, quelque puissance créatrice qu'il s'arroge encore, n'était qu'une préparation. // nous a libérés du livre de Justinien, non des concepts. Les idéologues du droit romain ont perdu toute considération parmi les savants, la science vieux style reste encore. Une autre espèce de science juridique est nécessaire pour nous libérer aussi du schème de ces concepts. Il faut remplacer la science philologique par une expérience sociale économique.

Jetez un coup d œil sur le droit civil et le droit criminel allemand et vous découvrirez la situation toute nue : deux systèmes couronnés par une enveloppe de lois secondaires. Il était impossible d'en intégrer la matière à une loi fondamentale. Car ce que le schème antique pouvait retenir encore se disloque, et tout tombe en poussière : le concept et la syntaxe.

Pourquoi fallait-il qu'en 1900, après une dispute grotesque pour savoir si l'électricité était une chose corporelle, le vol du courant électrique ressortît à la juridiction criminelle d'une loi d'urgence ? Pourquoi la matière régie par les lois des patentes ne peut-elle pas être incorporée aux droits réels ? Pourquoi le droit d'auteur ne ferait-il pas une discrimination de principe entre la création spirituelle de l'œuvre, sa figure transmissiblc comme manuscrit et sa forme objective d'ouviage imprimé? Pourquoi fallait-il pour un tableau, contrairement aux droits réels, une propriété artistique et une propriété matérielle distinctes, selon qu'on acquît l'original ou le droit de reproduction? Pourquoi ne pas punir le détournement d'une idée commerciale ou d un plan d'organisation et réserver cette peine au voleur du morceau de papier sur lequel ces projets sont écrits? Parce que nous sommes dominés2 encore par le concept antique de chose corporelle. Notre vie est différente. Notre expérience instinctive est toute de concepts'fonctionnels sur la capacité de travail, l'esprit d'invention et d'entreprise, les énergies, aptitudes et talents spirituels, corporels, artistiques, organisateurs. Notre physique, dont la théorie très avancée est une photographie authentique de notre mode de vie actuel, prouve, par la théorie de l'électricité, qu'elle ignore en général le vieux concept de corps. Pourquoi donc notre droit est-il impotent, par principe, en face des grands faits économiques actuels ? Parce qu'il considère aussi la personne comme un corps seulement.

i. Sohtn, Institutions, p. I7Ì>. z. GxU· civil nlU'iiunul, S 'in.
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Si la pensée juridique occidentale s'est encombrée de mots antiques, ces mots n'ont gardé de leur signification que l'enveloppe très superficielle. La concordance du texte ne révèle jamais que l'emploi logique des termes, non la vie qui les soutenait. Il n'y a pas d'usage logique de la pensée d'hommes étrangers, qui puisse réveiller la métaphysique sommeillant dans leurs textes juridiques. Aussi bien le dernier mot, et le plus profond, n'a-t-il été prononcé par aucun des droits du monde, parce qu'il reste évident. Chacun d'eux admet l'essentiel implicitement; il l'applique à des hommes qui le comprennent et qui savent utiliser,, outre la lettre de la loi, également et surtout intérieurement, son esprit à jamais ineffable. Chaque droit est coutumier dans une mesure impossible à exagérer, car la loi a beau définir les termes, la vie seule les interprète.

Mais si une langue juridique étrangère, traitée par des savants, veut lier le droit propre par le schème de ses concepts, ceux-ci resteront vides et la vie muette. Le droit deviendra fardeau, au lieu d'être une arme, et la vie réelle ira son chemin non avec, mais à côté de l'histoire du droit.

Et c'est pourquoi la matière juridique nécessitée par les faits de notre civilisation s'intègre au schème antique des codes, en partie du dehors, en partie d aucune part, et reste ainsi pour la pensée juridique, donc de l'élite, encore informe et, partant, inexistante.

Personnes et choses en général, au sens de notre législation actuelle, sont-elles des concepts juridiques ? Non ! Ehes n'établissent entre l'homme et le reste qu'une frontière banale, une frontière physique pour ainsi dire. Le concept romain de persona nouait, au contraire, toute la métaphysique de l'être antique : l'antithèse de l'homme et de la divinité, la nature de la polis, du héros, de l'esclave, du cosmos composé de matières et de forme, l'idéal de vie de l'ataraxie en sont la condition évidente qui est entièrement perdue pour nous. Notre pensée rattache au mot de propriété la définition statique de l'antiquité, faussant ainsi dans toutes ses acceptions le caractère dynamique de notre manière de vivre. Volontiers nous abandonnerions ces subtilités aux rêves éthérés des esthètes, aux abstractions des juristes et des philosophes et aux absurdes chicanes des doctrinaires politiques; mais l'intelligence de l'histoire économique tout entière repose sur la métaphysique de ce seul concept.

Aussi dirons-nous carrément ici : Ce droit antique est un droit des corps, le nôtre un droit des fonctions. Les Romains ont créé une statique juridique, notre tâche est une dynamique juridique. Pour nous, la personne n'est pas un corps, mais une unité de force et de volonté, et la chose non un corps, mais un but, un instrument et ui e création de cette unité. Le rapport antique entre es corps était la position, le rapport entre les forces s'appelle action. Pour un Romain, l'esclave était une chose qui créait de nouvelles choses. Le concept de propriété spirituelle n'est jamais apparu à un écrivain comme Cicéron, à plus forte raison celui de propriété d'une idée pratique ou des virtualités d'un grand génie. Mais pour nous, l'organisateur, l'inventeur, l'entrepreneur, sont des forces productives agissant sur d'autres forces executives en leur donnant une direc-
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tion, une tâche et des moyens d'action propres. Les deux forces relèvent de la vie économique non comme possesseurs de choses, mais comme représentants d'énergies.

Il est nécessaire que l'avenir bouleverse la pensée juridique tout entière, par analogie avec la physique supérieure et la mathématique. Toute la vie sociale, économique, technique attend d'être enfin conçue dans ce sens, il faut plus d'un siècle de pensée sagace et profonde pour atteindre ce but. La nouvelle espèce d'enseignement juridique nécessite :

i° une expérience immédiate, large et pratique de la vie économique actuelle;

2° une connaissance exacte de l'histoire juridique d'Occident, faite de comparaison constante entre le droit allemand, le droit anglais et le droit romain.

3° la connaissance du droit antique, considéré non comme modèle pour nos conceptions régnantes actuelles, mais comme exemple illustre d'un droit évoluant purement dans la vie pratique contemporaine.

Le droit romain a cessé d'être pour nous la source d'universaux ayant une valeur éternelle. Mais les rapports de l'être romain et des concepts juridiques romains nous le rendent à nouveau précieux. Nous pouvons apprendre a son contact à savoir former notre droit d'après nos propres expériences.


II
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I. — l'ame de la ville.

Sur la mer Egée, vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, deux mondes se dressent l'un en face de l'autre : le premier, le monde Mycénien, s'avance avec lenteur, ivre de souffrance et d'action dans sa marche vers la maturité, vers un avenir plein d'espoirs, en d'obscurs pressentiments; le second, le monde Minyen de Crète, ayant résolu tous ses grands problèmes, contemple avec sérénité et satisfaction les trésors d'une vieille culture raffinée et facile.

Ce phénomène, justement devenu le centre de nos recherches modernes, ne sera réellement compris que si nous arrivons à mesurer le gouffre qui sépare les deux âmes mycénienne et minyenne. Il faut que les contemporains en aient eu le profond pressentiment, mais guère la « connaissance ». Je vois encore le pieux hommage rendu par les châtelains de Tiryns et de Mycènes à la haute spiritualité des moeurs de Cnossus, encore inégalées; le regard dédaigneux des Cnosséens sur la petitesse de ces roitelets et de leur suite; mais aussi, en revanche, un sentiment de saine supériorité inavouée chez ces Barbares, semblables aux soldats germaniques en face des dignitaires vieillots de Rome.

D'où savez-vous cela, m'objectera-t-on ? De ce que l'histoire nous offre maintes périodes, où les hommes de deux cultures se sont regardés dans les yeux. Nous connaissons plus d'une « interculture ». Et nous y percevons des voix qui sont parmi les plus fécondes de l'âme humaine.

Les rapports entre Cnossus et Mycènes étaient sans doute les mêmes qu entre la cour de Byzance et les Grands d'Allemagne qui y prirent femme, comme Othon II : exaltation sincère de chevaliers et de comtes, à laquelle la stupéfaction dédaigneuse d'une civilisation raffinée, un peu fanée et lasse, qui s'étonne du réveil matinal balourd et de la fraîcheur du paysage allemand, tel que le décrit Scheffel dans son roman Ekkehard.
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Charlemagne met en pleine lumière ce mélange de psychisme originel, précédant immédiatement le réveil, et de spiritualité tardive lui servant de base. Par certains traits de son gouvernement, nous pouvons l'appeler Khalife de Frankistan, par d'autres, il reste le chef de tribu germanique; c'est dans le mélange des deux qu'est la symbolique du phénomène, comme ces formes du palais-chapelle d'Aix qui n'est déjà plus mosquée, mais qui n'est pas encore cathédrale. En attendant, la culture germano-occidentale avance par des voies lentes et souterraines, mais ce que nous appelons du terme assez gauche de Renaissance carolingienne est un éclat soudain d'un rayon de Bagdad. N'oublions pas que le temps de Charlemagne est un épisode de surface. Sa disparition a mis fin aussitôt à un nasard sans lendemain. La nouveauté n'apparaît qu'après 900, après un profond abaissement, et elle arrive à produire ses effets avec tout le poids d'un destin, avec une profondeur qui est un gage de sa durée. Mais en 800, la civilisation arabe a passé des villes cosmopolites d'Orient comme un rayon de soleil sur les paysages, exactement comme passa jadis la civilisation hellénique qui a jeté, sans Alexandre et même avant lui, un vif éclat jusqu'à l'Indus. Alexandre n'a ni réveillé, ni étendu cette civilisation, il a marché sur ses voies, non à sa tête, vers l'Est.

Les constructions qui se dressent sur les collines de Tiryns et de Mycènes sont des palais et des châteaux à la manière naïve des Germains. Au contraire, les palais crétois (non châteaux royaux, mais édifices cultuels gigantesques pour une nombreuse communauté de prêtres et de prêtresses) offrent un luxe d'ornement vraiment romain tardif, celui d'une ville mondiale. Au pied des collines hérissées de châteaux s'entassent les huttes de paysans et de serfs; on a exhumé en Crète — comme à Gurnia et à Hagia Triada — des villes et des villas qui révèlent des besoins de haute civilisation et une architecture de longue expérience, à laquelle les meubles et les décorations murales les plus dépravées sont absolument familiers : creusets lumineux, canalisations, maisons à escaliers et autres installations semblables. A Mycènes, un plan de maison est un symbole strict de la vie; en Crète, il est l'expression d'une « opportunité » raffinée. Comparez à tout ce qui est mycénien authentique, ces vases de Camarma et ces fresques en stuc poli. C'est absolument de l'art industriel, délicat, mais creux, et non point cet art profond et riche d'une symbolique lourde et maladroite, qui s'oppose là-bas au style géométrique. Ce n'est même pas un style, c'est un goût1. A Mycènes, la race autochtone a élu son domicile selon les richesses du sol et la sécurité contre l'ennemi; la population minyenne a fixé le sien d'après des considérations commerciales, comme le montre très clairement cette ville de Phylacopi qui fut fondée à Melus pour exporter l'obsédienne. Un palais mycénien est une promesse, un palais minyen un aboutissement. Or, c'est exactement ce qui arrivera, vers 800, dans les fermes et maisons franques ou wisigothiques entre la Loire et l'Ebre, et au

i. Ceci est reconnu aujourd'hui, même par l'histoire de l'art : von Salis, Die Kunst der Griechen, 1919, ρ. 3 *<1· — Η· Th. Bessert, Alt Kreta, 1921, introduction.
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Sud, dans les châteaux, villas et mosquées des Maures à Cordoue et à Grenade.

Ce n'est assurément pas un hasard qui a fait coïncider exactement l'apogée du luxe minyen avec la grande période des révolutions en Egypte, surtout celle des Hyksos (1780-1580)1. Les artisans égyptiens d'alors peuvent avoir pris la fuite dans les îles pacifiques et jusqu'aux châteaux du continent, comme plus tard les savants byzantins en Italie. Car il faut supposer, pour comprendre la cuhure de Minos, qu'elle était une partie de la culture égyptienne. Nous la connaîtrions mieux, si la partie décisive des créations artistiques d'Egypte, tout ce qui est né dans le Delta occidental, n'était tombée en proie à fmimidité du sol. Nous ne connaissons de la culture d'Egypte que ce qui a fleuri sur le sol anhydre du Sud; mais nous savons de longue date que la Haute-Egypte ne fut point le centre de gravité de l'évolution.

Il est impossible de tracer mie ligne de démarcation bien nette entre la vieille cuhure minyenne et la jeune culture mycénienne. Dans le monde créto-égyptien tout entier on rencontre un engouement tout à fait moderne pour ce qui est étranger et primitif; inversement, les chefs d'armée ont volé et acheté, en toui cas admiré et imité les objets d'art crétois, partout où ils l'ont pu, dans les châteaux du continent. Tout le langage formel du style, autrefois réputé germanique, des invasions n'en montre-t-il pas l'origine orientale 2 ? Les rois faisaient bâtir ou décorer leurs palais et leurs tombeaux par des artistes méridionaux prisonniers ou commandés exprès. Le « tombeau d'Atrée » à Mycènes se place ainsi tout à fait à côté de celui de Théodoric à Ravenne.

Un prodige de cette espèce est Byzance. Il faut dégager ici couche par couche avec soin : d'abord la ville mondiale antique tardive de première classe, reconstruite en 326 par Constantin sur les ruines de la grande cité détruite par Septime Sévère et où affluaient, d Occident, la vieillesse apollinienne, d'Orient, la jeunesse magique; ensuite et deuxièmement, la ville mondiale arabe tardive, devant les murs de laquelle, en 1006, arrivèrent les croisés sous la conduite de Godefroi de Bouillon (la spirituelle Anna Commena les stigmatise dans un tableau 3 historique plein d'impitoyable mépris) et où perce un rayon printanier aux derniers jours d'automne de cette civilisation. Les Goths en furent charmés comme de la ville la plus orientale de la civilisation antique, et les Russes, mille ans plus tard, comme de la ville la plus septentrionale de la civilisation arabe. C'est là que s'interpose « entre deux styles » la géante cathédrale de Basilius, précurseur de la préculture russe, à Moscou en 1554, comme sur un espace de deux millénaires le temple de Salomon entre la ville mondiale de Babylone et le Christianisme primitif.

1. D. Kimmen, Die Kretisch-mykenische Kultur, 1921, p. 210.

2. Dehio, Geschichte der deutschen Kunst, 1919, p. i6 sq.

3. Dietrich, Byzantinische Charakterküpfe, p. 136 sq.
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L'homme originel est un animal errant, un être dont l'être éveillé ne cesse de se tflter toute sa vie, pur microcosme sans feu ni Heu, avec des sens aigus et craintifs, tout entier à son métier de veneur pour disputer quelque chose à la nature hostile. L'agriculture a introduit, la première, une profonde révolution — car elle est art et, comme tel, absolument étrangère au chasseur et au pasteur : on bêche et laboure non pour détruire, mais pour transformer la nature. Planter n'est pas prendre quelque chose, mais le produire. Mou ainsi, on devient toi-même plante, c'est-à-dire paysan. On prend racine dans le sol qu'on cultive. L'âme humaine découvre une âme dans le paysage, un nouvel enchaînement de l'être àia terre s'annonce comme devant être un nouveau mode de sentir. D'hostile, la nature devient notre amie, notre mère. Nous sentons un profond rapport entre semer et engendrer, entre la moisson et la mort, le grain et l'enfant. La piété chthonienné a un culte nouveau pour la campagne fructifère qui grandit avec l'homme. Et partout la forme parfaite de ce sentiment de la vie est la figure symbolique de la maison paysanne, dont la disposition des pièces et chaque détail de la forme extérieure parlent le langage du sang de ses habitants. La maison paysanne est le grand symbole de la sédentarité. Elle est plante elle-même, elle enfonce dans son « propre » sol ses racines profondes. Elle est propriété au sens sacré. Les esprits, favorables du foyer et de la porte, du bien-fonds et des appartements : Vesta, Janus, Lares, Pénates, y ont leur domicile fixe à côté des personnes.

La maison est le fondement de toute culture, laquelle germe à son tour, comme une plante, dans le sein du paysage maternel et approfondit encore une fois l'enchaînement psychique de l'homme au sol. La maison est au paysan ce que la ville est à l'homme de culture. Les esprits favorables sont à la maison particulière ce qu'est pour chaque ville son patron divin ou sacré. La ville de culture est donc un organisme végétal aussi éloigné que le paysanat de tout nomadisme comme de tout microcosme pur. C'est pourquoi toute évolution d'un langage formel supérieur reste liée au paysage. Ni art ni religion ne peuvent changer le Heu de leur croissance. La civilir sation avec ses villes gigantesques est la première qui dédaigne à nouveau ces racines psychiques et s'en écarte. Le civilisé, nomade intellectuel, redevient pur microcosme, absolument sans patrie et spirituellement libre, comme le chasseur et le pasteur l'étaient cor-porellement. Ubi bene sibi patria est vrai avant et après chaque culture. Avant le. printemps des invasions germaniques, c était la nostalgie virginale, déjà mère pourtant, qui allait demander au Sud une patrie où bâtir un nid pour sa culture prochaine. Aujourd'hui que cette culture est finie, c est l'esprit déraciné qui erre par toutes les virtualités du paysage et de la pensée. Mais entre les deux, il y

pesé toute la

eut un temps où l'homme est mort pour un lopin de terre. Il y a un fait tout à fait décisif, dont on n'a jamais p<
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signification : c'est que toutes les grandes cultures sont des cultures citadines. L'homme supérieur de la seconde époque cosmique est un animal constructeur de cités. Le critère très net de « l'histoire universelle », par lequel elle se distingue proprement de toute histoire de l'homme en général, est qu'elle est l'histoire de l'homme citadin. Peuples, États, politique et religion, tous les arts, toutes les sciences, reposent sur ce seul phénomène primaire de l'être humain : la ville. Comme tous les penseurs'de toutes les cultures sont citadins eux-mêmes, quand bien même ils habiteraient physiquement à la campagne, ils ne savent pas non plus quelle chose bizarre est la ville. Il faudra donc se transporter tout à fait dans l'étonnement d'un primitif qui voit, pour la première fois, au milieu du paysage cette masse de pierres et de bois que représentent nos rues dallées et nos places pavées, comme des cages de l'aspect le plus étrange, dans lesquelles évolue la fourmilière humaine.

La naissance de l'âme d'une ville est proprement le prodige. Ame collective d'espèce entièrement nouvelle, dont les raisons dernières resteront toujours pour nous une éternelle énigme, elle surgit tout à coup et se sépare du psychisme général de sa culture. Dès son éveil, elle se constitue un organisme visible, un tout né de l'agrégat des fermes rurales dont chacune a son histoire. Et ce tout vit, grandit, respire, acquiert un visage, une forme et une histoire intérieures. Outre la maison particulière, le temple, la cathédrale, le palais, l'image unitaire désormais donne aussi à la ville un langage formel et une histoire du style, qui accompagnent le cours entier de la vie d'une culture.

Il est évident que ce n'est pas le volume, mais l'existence d'nne âme, qui distingue la ville du village. Non seulement les primitifs de l'Afrique centrale actuelle, mais encore les peuples tardifs de la Chine, de l'Inde, de toutes les régions industrielles d'Europe et d'Amérique modernes, constituent de grandes colonies, non des villes. Ils constituent des centres de paysage, mais ne forment pas intérieurement un monde psychique pour soi : ils n'ont pas' d'âme. Chaque population primitive vit absolument une vie paysanne et rustique. L organisme appelé « ville » est inexistant pour elle. Ce qui se détache du village, à l'extérieur, n'est pas la ville, mais le marché, simple point d'intersection des intérêts ruraux, où il ne saurait être question de vie indépendante. Même artisans ou marchands, les habitants d'un marché vivent et pensent en paysans. C'est par le sentiment qu'il nous faut revivre en détail les secrètes aspirations des anciens Égyptiens, des vieux Chinois, ou des Germains, transformant une bourgade, une simple tache perdue dans la vasti-tude du paysage, en une ville que rien peut-être ne sépare extérieurement de cette bourgade, mais qui est le lieu spirituel d'où l'homme subit la campagne comme un « entourage » secondaire et différent de lui. Il y a dès lors deux vies, l'intérieure et l'extérieure, qui sont senties du paysan aussi clairement que du bourgeois. Le forgeron de campagne et celui de la ville, le maire du village et celui de la cité, vivent dans deux mondes différents. Le campagnard et le citadin sont des hommes différents. D'abord, ils sentent cette différence;
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ensuite, elle les subjugue; finalement, ils ne se comprennent plus. Un paysan des Marches de Brandebourg est aujourd'hui plus près d'un paysan de la Sicile que d'un Berlinois. C'est a partir de cette vocation que la ville existe, et c'est cette vocation qui est dans toutes les cultures le fondement évident de la totalité de l'être éveillé.

Chaque jeunesse d'une culture est aussi la jeunesse d'un nouveau régime citadin. L'homme de la préculture éprouve une crainte profonde au spectacle de ces phénomènes auxquels ne le rattache aucun rapport intime. Xe Rhin et le Danube ont vu mainte tribu germanique — par exemple, i Strasbourg — se fixer aux portes d'une cité romaine abandonnée. En Crète, c'est un village que les conquérants ont bâti sur les ruines des villes incendiées de Cnossus et de Gurnia. Dans la préculture occidentale, les ordres de Bénédictins, Clunisiens et Prémontrés surtout, se sont établis en plein air comme les chevaliers. Les Franciscains et les Dominicains furent les premiers à bâtir à l'intérieur des vieilles villes gothiques; mais c'est par eux, précisément, que s'éveilla l'âme citadine nouvelle. N'est-ce pas non plus dans leur* constructions, dans l'art franciscain tout entier, qu'on voit encore l'individu trembler d'une tendre mélancolie et d'un frisson presque mystique devant la nouveauté, l'éclat, le réveil, obscurément acceptés encore par la masse ? C'est à peine si l'on ose encore dépouiller en soi le paysan. Avant les Jésuites, on ne connaît pas encore la vie de l'être éveillé, mûr, supérieur, celle du citadin authentique. La prédominance absolue de la campagne surla ville nous offre un symbole dans tous ces jeunes chefs de toutes les jeunes cultures, qui ne connaissent pas encore la ville et qui tiennent leur cour dans des palais ambulants. En Egypte, sous 1 Ancien Empire, le centre administratif fortement peuplé tient ses assises au « Mur blanc », plus tard à Memphis, près du temple de Phtah; mais les résidences pharaoniques changent sans cesse, comme dans Babylone Sumérien et dans l'Empire Carolingien1. Les empereurs chinois de la dynastie Dschou depuis noo avaient leur palais régulier à Loh-Yang, aujourd'hui Honan-fu ; mais cette ville n'est devenue résidence durable que depuis 700, date correspondante à notre xvie siècle.

Le sentiment de l'enchaînement à la terre, de la plante cosmique, ne s'est exprimé nulle part avec autant de force que dans ces vieilles cités minuscules, à peine plus étendues qu'un carrefour, autour d'un marché, d'un château ou d'un sanctuaire. C'est ici ou jamais le lieu où l'on voit clairement que chaque grand style est lui-même une plante. La colonne dorique, la pyramide égyptienne, la cathédrale gothique sont strictement des drageons sortant du sol, des êtres de destin exempts d'être éveillé; la colonne ionique, les édifices égyptiens du Moyen Empire et l'architecture baroque sont de parfaits êtres éveillés, conscients, libres et sûrs d'eux-mêmes, qui reposent sur ce sol. L'être isolé des puissances dû-paysage, tranché pour ainsi dire par le pavé qu'il piétine, s'affaiblit i mesure que la sensation et l'intelligence se renforcent.

i. Ed. Meyer, GeschtcliU dt» Altertums, J, p. 188.
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L'homme se « spiritualise », s' « affranchit », se rapproche à nouveau davantage du nomade, sauf qu'il a moins d'espace et de chaleur. L' « esprit » est la forme citadine spécifique de l'être éveillé intelligent. Tous les arts, toutes les religions, toutes les sciences, en se spiri-tualisant peu à peu, deviennent étrangers au paysage, incompréhensibles au serf de la glèbe. Avec la civilisation commence la sénilité. Les vieilles racines de l'être se dessèchent dans la masse pierreuse des villes. L'esprit libre — parole fatidique! — apparaît comme une flamme resplendissante qui s'élève dans les airs, où elle s'éteint tout à coup.

Le nouveau langage de la nouvelle âme citadine s'identifie très tôt avec celui de la culture en général. La campagne avec toute sa population rurale est frappée : elle ne comprend plus, elle est obstruée, elle s'amuit. Toute l'histoire du style authentique a pour théâtre la ville. C'est le destin de la ville et l'expérience de ses habitants exclusivement, qui parlent à l'œil dans la logique des formes visibles. Le plus ancien gothique, qui germait encore dans le paysage, étudiait la maison paysanne avec ses habitants et ses outils. Mais le style Renaissance germe exclusivement dans la ville Renaissance, le baroque dans la ville baroque, sans compter la colonne corinthienne et le rococò qui sont des produits citadins tout à fait gigantesques. Peut-être de cette ville passe-t-il encore un rayon léger à travers le paysage, mais la campagne elle-même n'est plus apte à la moindre création. Elle se tait et détourne les yeux. Le paysan et sa maison sont restés gothiques par essence et le restent encore; la campagne hellénique a gardé son style géométrique, le village égyptien est encore celui de l'ancien Empire.

C'est avant tout la « physionomie » de la ville qui en exprime l'histoire, qui mime presque l'histoire psychique de la culture même. D'abord les petites villes très anciennes du gothique, comme de toutes les autres cultures primitives, presque perdues dans le paysage : maisons paysannes authentiques encore, pressées l'une contre l'autre à l'abri d'un château ou d'un sanctuaire, et qui, tout en conservant leur forme intérieure, se transforment en maisons citadines pour, la seule raison que leur entourage n'est pas le produit d'un pré ou d'un champ, mais des maisons voisines. Les peuples de culture primitifs sont devenus peu à peu des peuples de citadins, donnant ainsi à la ville une image spécifique chinoise, indoue, apollinienne, faustienne et une physionomie arménienne ou syrienne, ionienne ou étrusque, allemande, anglaise ou française. Il y a une ville de Phidias, une ville de Rembrandt, une ville de Luther. Ces appellations et les simples noms de Grenade, Venise, Nuremberg évoquent aussitôt une image fixe, car ces villes sont le lieu de naissance de tout ce qu'une culture a produit en fait de religion, d'art, de science. Les Croisades sont filles spirituelles de châteaux féodaux et de monastères rustiques, la Réforme, engeance citadine,
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fille des rues étroites et des maisons montantes. La grande épopée, évocatrice du sang qu'elle chante, appartient au palais et au château, mais le drame, où la vie éveillée β analyse elle-même, est poésie citadine, tandis que le roman de l'esprit affranchi jetant un regard sur toute l'humanité suppose l'existence de la ville mondiale. Il n'y a, ai l'on excepte la chanson populaire authentique, qu'une lyrique citadine, et si l'on fait abstraction de α l'éternel » an paysan, qu'une peinture et une architecture citadines, qui ont d'ailleurs une histoire rapide et brève.

Et le bruyant langage formel de ces grandes figures de pierre, que l'humanité citadine, tout yeux et tout esprit, transfère sur son champ optique, par opposition au langage moins sonore du paysage! Cette silhouette de la grande ville avec ses toits flanqués de cheminées, ses tours et ses coupoles à l'horizon 1 Quel langage que celui que découvre un coup d'œil sur Nuremberg ou Florence, Damas ou Moscou, Pékin ou Bénarès! Et quelle ignorance que la nôtre en ce qui concerne l'esprit de la cité antique, dont nous ne connaissons pas les lignes à 1 horizon méridional, sous le soleil de midi, en temps brumeux, pendant la matinée ou par une nuit étoilée! Ces réseaux de rues, droites ou courbes, larges ou étroites; ces maisons basses ou montantes, claires ou sombres, qui ont toutes vue sur la rue dans les villes d'Occident, dont les ouvertures grillagées tournent toutes le dos à la rue dans les villes d'Orient; l'esprit des places et des angles, des clôtures et des ouvertures, des fontaines et des monuments, des églises, temples et mosquées, des amphithéâtres et des gares, des bazars et des hôtels de ville; puis les faubourgs, villas, maisons de rapport dressées entre des tas d'ordures et des champs, quartiers aristocratiques ou pauvres, Subura de l'antique Rome ou faubourg Saint-Germain à Paris, la vieille Baia et la moderne Nice, les petites images citadines de Rothenbourg et Bruges et la mer de maisons de Babylone, Ténochtitlan, Rome, Londres : tout cela a une histoire, est une histoire. Survienne un grand événement politique... et la physionomie d'une ville revêtira d'autres traits. Paris des Bourbons a pris une mine différente sous Napoléon, comme Berlin des petite Etats, sous Bismarck. Mais à côté d'eux, le paysanat est toujours resté inerte, mécontent, irrité.

Aux temps les plus reculés, l'image rurale seule domine la vue de l'homme, elle pétrit l'âme humaine et s'envole avec elle. Un même tact régit les modes de sentir de l'homme et le bruit des forêts. Le visage, la démarche, le costume même de l'homme sont rivés aux prairies et aux buissons. Avec ses toits muets semblables à des collines, avec ses fumées vespérales, ses fontaines, ses enclos, son bétail, le village est complètement perdu, alité, dans le paysage. Le paysage confirme la campagne et en rehausse l'image qui ne sera défiée que par la ville tardive. La silhouette de la vifle contredit les lignes de la nature. Elle nie toute nature. Elle veut s'en distinguer, la dépasser. D'abord les frontons aigus, coupoles baroques, faites, cimes n'ont aucune parenté dans la nature, et ils n'en veulent point; enfin la ville mondiale géante, la ville conçue comme un monde sans autre monde à ses côtés, commence l'œuvre destructrice de l'image
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rurale. Jadis la ville s'est sacrifiée à cette image, aujourd'hui elle veut se l'approprier. Elle transforme alors les chemins extérieurs en rues, les forêts et les prés en parcs, les montagnes en points de vue, tandis qu'à l'intérieur elle crée une nature artificielle : fontaines remplaçant les sources, parterres, bassins et haies taillées au lieu des prairies, des étangs et des buissons. Dans un village, le toit de chaume a encore la forme d'une colline, la rue ressemble à un fossé. Mais en ville, des défilés de rues empierrées, longues, surélevées, remplies de poussières multicolores et de bruits étranges, s'ouvrent et abritent des hommes qu'aucun organisme naturel n'avait jamais pressentis. Les costumes et les visages eux-mêmes sont comme rapportés sur un fond pierreux. Le jour, la rue s'anime de couleurs et de sons bizarres; la nuit, une lumière nouvelle éclipse celle de la lune. Et le paysan perplexe reste sur le pavé, figure idiote, ne comprenant rien, incompris de tous, idoine assez pour être un personnage de comédie et pour approvisionner de pain cette cité mondiale.

Mais il résulte de là une conséquence plus importante que toutes les autres, à savoir que toute histoire politique, toute histoire économique, n'est compréhensible que si l'on admet pour la ville, qui se sépare de plus en plus de la campagne jusqu'à la déclasser totalement, le caractère d'organisme déterminant la marche et le sens de l'histoire supérieure en général : l'histoire universelle est l'histoire des cités.

Sans parler de la mentalité euclidienne de l'homme antique, chez qui le sentiment de l'être et le concept d'État s'associent dans le besoin d'un minimum d'extension et ne cessent, par conséquent, de s'identifier de plus en plus avec le corps de pierre de la polis particulière, chacune des autres cultures apporte aussi de bonne heure un type de ville capitale. Elle est, comme l'indique son nom symptomatique, la ville dont l'esprit domine la campagne par ses méthodes, ses desseins, ses actes politico-économiques. La campagne et ses habitants deviennent l'instrument et l'objet de cet esprit directeur; ils ne comprennent pas, ils ne demandent pas de quoi il s'agit. Dans tous les pays de toutes les cultures tardives, les grands partis, les révolutions, le césarisme, la démocratie, le parlement sont la forme où l'esprit de la capitale dicte au paysan ce qu'il doit vouloir, et éventuellement, pourquoi il doit mourir. Le forum antique, la presse moderne d'Occident sont les moyens de la puissance spirituelle absolue aux mains des dirigeants de la capitale. Tout campagnard qui comprend alors ce qu'est la politique en général et qui se sent de taille à lutter, émigré en ville, peut-être sans y transférer son corps, mais très certainement en y transportant sa pensée. Dans la mesure où la campagne paysanne a une âme et une opinion publique, elles lui sont toujours dictées et imposées de la ville par le discours et la presse. L'Egypte c'est Thebes, l'orbis terrarum Rome, l'Islam Bagdad, la France Paris. Chaque jeunesse d'une culture a une histoire dont le théâtre est une multitude de petits points centraux et particuliers du paysage. Noms égyptiens, tribus homériques, comtés et villes libres gothiques ont fait un jour de l'histoire. Mais peu à peu, la politique se concentre dans un
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très petit nombre de capitales, et toutes les autres villes ne conser-ventplus qu'un simulacre dévie politique. A quoi l'atomisme antique lui-même» avec ses divisions du monde en cités-États, n'a jamais rien changé non plus. Des la guerre du Péloponèse, seuls Athènes et Sparte ont encore fait une politique propre. Les autres cités de la mer Egée ressortissaient simplement à la politique de l'une ou de l'autre; il n'est pas question chez elles de politique particulière réelle. Enfin, le seul forum de la ville de Rome devient le théâtre de l'histoire antique. Malgré les batailles de César en Gaule, de ses meurtriers en Macédoine et d'Antoine en Egypte, tout ce qui se pâme dans ces pays n'acquiert de sens qu'en jonction de Rome.

Toute histoire réelle commence par la constitution en ordres primaires de la noblesse et du clergé et par l'ascension de ces ordres au-dessus des paysans. L'opposition de la grande et de la petite noblesse, du roi et des vassaux, de la puissance laïque et ecclésiastique, est la forme fondamentale de toute politique chez les Grecs homériques, chez les vieux Chinois et chez les Goths, jusqu'au jour où la ville, bourgeoisie ou troisième ordre, eut bouleversé le style de l'histoire. Mais le sens de l'histoire se concentre entièrement dans ces deux ordres exclusivement, et dans la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes. Le paysan est ahistorique. Son village est en dehors de l'histoire universelle, et l'évolution tout entière, de la guerre« de Troie » à celle de Mithridate, des empereurs saxons à la guerre mondiale, a passé sous silence ces petits points du paysage, saccagés au besoin, imposés exagérément, mais conservant toujours leur mentalité intacte.

Le paysan est l'homme éternel, indépendant de toute culture qui niche dans les villes. Il la devance et lui survit, se multipliant obscurément de génération en génération, borné aux métiers et aux aptitudes de serf de la glèbe, âme mystique, entendement stérile, enchaîné à la pratique, terme et source jamais tarie du sang qui circule dans l'histoire universelle des villes.

Les formes politiques et mœurs économiques, les dogmes de foi, les instruments, la science, l'art, toutes les inventions de la culture citadine, sont finalement acceptés par lui avec méfiance et hésitation, et sans qu'il change jamais rien à sa manière d'être. Extérieurement, le paysan occidental est allé ainsi au-devant de toutes les grandes doctrines conciliaires, depuis le grand concile de Latran jusqu'au concile dé Trente, de même qu'il a admis les résultats techniques du machinisme et la Révolution française. Mais il est resté quand même ce qu'il fut et ce qu'il avait été dès ayant Char-lemagne. Ses dieux sont antérieurs à toutes les religions supérieures. Enlevez-lui la tyrannie des grandes villes et il retournera infailliblement à son état primaire naturel. Son éthique réelle, sa métaphysique réelle, qu'aucun savant citadin n'a jugée dignes de découvrir, sont en dehors de toute histoire religieuse ou spirituelle; elles n'ont pas d'histoire du tout.
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La ville est esprit, la grande ville « esprit libre ». La bourgeoisie, Ordre de l'esprit, commence à prendre conscience de son être particulier, en se révoltant contre les puissances... « féodales »... du sang et de la tradition. Elle abat les trônes et limite les vieux droits au nom de la raison et surtout du « peuple », par quoi elle entend désormais le peuple citadin exclusivement. La démocratie est la forme politique qui impose au paysan la conception citadine du monde. L'esprit citadin réforme la grande religion du passé et place, à côté de la vieille religion des ordres, une religion bourgeoise de la science libre. La ville dirige l'histoire économique en remplaçant les valeurs primaires rurales, impossibles à séparer de la vie et de la pensée paysannes, par le concept d'argent indépendant des biens. Le nom primaire et paysan du commerce des biens est l'échange. Même dans les échanges contre du métal précieux, aucune « pensée monétaire » ne dégage, à la base de l'opération, la valeur abstraite de son objet pour la rattacher à une grandeur fictive ou métallique qui a pour but désormais de mesurer « l'autre », appelée « marchandise ». Les caravanes des nomades et des Wikings allaient autrefois d'une colonie rurale à l'autre et signifiaient échange de butin. Celles des périodes tardives se font entre deux villes et signifient « argent ». C'est ce qui distingue des marchands de la Hanse et de Venise, postérieurs aux Croisades, les Normands antérieurs à ces Croisades; ou bien des marins des grandes colonisations, les navigateurs antiques de l'époque mycénienne. La ville signifie non seulement esprit, mais aussi argent.

Une époque commence, quand l'expansion de la ville est si grande qu'elle n'a plus besoin de lutter contre la campagne, le paysan, le chevaner, tandis que la campagne et ses ordres primaires se défendent désespérément contre la dictature citadine, dictature spirituelle du rationalisme, politique de la démocratie, économique de l'argent. Le nombre de villes pouvant alors être considérées historiquement comme dirigeantes est déjà très restreint. On note la différence profonde, avant tout psychique, entre la grande et la petite ville, la seconde devenant, avec son nom très symptoma-tique de ville de campagne, une partie du paysage qui ne compte plus. Dans ces petites villes, la distinction aussi accusée, entre le villageois et le citadin, est cependant effacée par la nouvelle distance qui les sépare tous deux de la grande ville. La malice du bourgeois de campagne et l'intelligence du grand citadin sont deux extrêmes de l'être éveillé intelligent, qui n'admettent guère de moyen terme intelligible. On voit qu'ici non plus, il ne s'agit pas du nombre, mais de l'esprit des habitants. Il est clair aussi que chaque grande ville a conservé des coins où vivent dans 'eurs ruelles, comme aux champs, des fragments d'humanité restés presque ruraux et entretenant par delà la rue des rapports presque villageois. Une pyramide d'organismes, de plus en plus marqués de stigmates citadins, s'élève de ces hommes presque ruraux, traverse des couches de plus en plus étroites et atteint, au sommet, un nombre plus restreint encore de grands citadins authentiques, qui sont partout chez eux où leurs conditions psychiques sont remplies.

92
LE    DÉCLIN    DE    l'   OCCIDENT

Ainsi le concept d'argent touche à l'abstraction complète. Il ne sert plus à comprendre les relations économiques, il assujettit le cours des denrées à sa propre évolution. Il n'apprécie plus les objets entre eux, mais par rapport à lui. Son rapport au sol, et à l'homme né du sol, est si complètement effacé que la pensée économique des villes dirigeantes, « les places d'argent » n'en tiennent plus aucun compte. Aujourd'hui, chez l'être éveillé de l'élite économique active, l'argent est devenu une pure puissance spirituelle dont le métal n'est qu'une simple représentation, et qui tient sous sa tutelle le financier comme la terre d autrefois le paysan. Il y a une « pensée monétaire » comme il y a une pensée mathématique et une pensée juridique.

Mais le sol est une réalité naturelle, l'argent un artifice abstrait, simple catégorie de la raison, comme « la vertu » des rationalistes. Il en résulte que toute économie originelle, donc acitadine, dépend des puissances cosmiques du sol, du climat, de la race, qu'elle est par conséquent limitée et, par opposition à l'argent, pure forme économique à l'intérieur de 1 être éveillé ayant un rayon virtuel aussi peu restreint dans la réalité qu'une grandeur mathématique ou logique. De même qu'il n'y a pas de coup d'oeil sur la réalite, nous empêchant de construire autant de geomètrice non euclidiennes qu'il nous plaira, il n'y a rien non plus, dans l'économie instituée
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ar les grandes villes, qui puisse nous empêcher de multiplier « argent », de le concevoir dans une certaine mesure sous d'autres' dimensions monétaires, sans que ces opérations aient absolument rien de commun avec un accroissement quelconque de l'or, ni en général de la valeur réelle. Il n'y a ni mesure ni bien réel pouvant se comparer à la valeur d'un talent au temps des guerres persiques ou à celle du butin pris par Pompée en Egypte. L'argent est devenu pour l'homme, en tant que ζώον οίκονοαικον une forme de l'être éveillé actif qui ne possède plus dans l'être aucune espèce de racine. De là son extraordinaire puissance sur chaque civilisation commençante, qui est aussi à ses débuts une absolue dictature de cet « argent » sous une forme différente pour chaque culture; d'où aussi le manque de consistance de cet « argent », qui finit par lui faire perdre, comme sous Dioclétien, sa force et son sens, pour le rayer entièrement de la pensée d'une civilisation postérieure, afin de donner une place nouvelle aux valeurs primaires du sol.

Enfin naît la ville mondiale, symbole extraordinaire et récipient de l'esprit entièrement affranchi, point central où se concentre enfin tout le cours de l'histoire universelle : ces villes gigantesques et très peu nombreuses bannissent et tuent dans toutes les civilisations, par le concept de province, le paysage entier qui fut la mère de leur culture. Aujourd'hui, tout est province : campagne, petite et grande ville, à l'exception de ces deux ou trois points. Plus de nobles et de bourgeois, d'hommes libres et d'esclaves, d'Hellènes et de Barbares, d'orthodoxes et d'infidèles, il n'y a que des provinciaux et des habitants de la capitale. Cette antithèse éclipse toutes les conceptions philosophiques.

Les plus anciennes capitales furent Babylone et, en Egypte, Thèbes du Nouvel Empire — le monde minyen de Crète, malgré
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sa splendeur, appartient à la province égyptienne. Dans l'antiquité, Alexandrie fut le premier exemple de capitale, ravalant d'un seul coup la vieille Hellade au rang de province. Ni Rome, ni Carthage nouvellement peuplée, ni Byzance ne l'ont supplantée. Dans l'Inde, les villes géantes d'Udjein, de Kanandj et surtout de Pataliputra étaient réputées jusqu'en Chine et à Java. En Occident, on connaît la légendaire renommée de Bagdad et de Grenade. Au Mexique, semble-t-il, la ville d'Uxmal, fondée en 950, fut la première capitale des empires de Maya devenue province après la victoire des villes mondiales toltèques de Tezcuco et Ténochtitlan.

Il ne faut pas oublier l'origine première du mot provincia : il désignait à Rome l'état politico-juridique de la Sicile, dont la défaite seule a rabaissé un paysage de culture dirigeante au rang d'objet absolu. Désormais, elle est en face de Rome une ville de province. Et c'est exactement dans le même esprit que Madrid des Habs-bourgs et Rome des papes furent, au χνπβ siècle, de grandes villes dirigeantes que les villes mondiales de Londres et de Paris rabaissèrent au rang de provinces depuis la fin du xviii6 siècle. L'ascension de New-York au rang de ville mondiale par la guerre de Sécession de 1861-65 est peut-être, du siècle dernier, l'événement le plus lourd de conséquences.

Le colosse en pierre, appelé « ville mondiale » est au terme de l'évolution de chaque grande culture. Il s'empare de l'homme de culture dont la campagne a moulé la psyché, et en fait sa propriété, sa créature, son instrument, finalement sa victime. Cette masse de pierre est la ville absolue. Elle déploie dans le champ optique de l'œil humain une image grandiose de beauté, qui renferme toute la haute symbolique de la mort chez le « Devenu » achevé. Un millénaire d'histoire du style a transformé la pierre animée de l'architecture gothique en matériau inerte de ce démoniaque désert pierreux.

La ville mondiale est tout esprit. Ses maisons ne remontent plus, comme les édifices ioniques et baroques, à la vieille maison paysanne où la culture prit naissance un jour. Elles ne sont même plus du tout des maisons ayant un refuge pour Vesta, Janus, les Pénates, les Lares, mais de simples abris ayant pour créateurs non le sang, mais l'opportunité, non le sentiment, mais l'esprit d'entreprise économique. Tant que le foyer resta, au sens pieux, le centre réel significatif d'une famille, le dernier lien avec la campagne n'a pas non plus disparu. Mais dès que ce lien est rompu, dès que la masse des locataires et des hôtes de passage commence à errer de toit en toit dans cette mer domestique, comme le chasseur et le pasteur de la préhistoire, l'éducation intellectuelle du nomade est aussi achevée. Il voit dans sa ville un monde, le monde. Seule la ville dans son ensemble^ garde encore la signification d'habitation humaine. Les maisons qui la composent sont des atomes.

Maintenant,  les villes plus vieilles dont le noyau  gothique,
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composé d'une cathédrale, d'un hôtel de ville et de maisons k pignons sur rue, a développé, à l'époque baroque, une ceinture plus claire et plus spirituelle de maisons patriciennes, de palais et d'églises a portiques entourant les tours et les portes : ces villes commencent à déborder de tous côtés en masses informes de maisons locatives et autres bâtisses opportunes qui avancent leur« tentacules sur la campagne déserte et, par des reconstructions et démolitions, détruisent la vénérable physionomie du bon vieux temps. Quiconque observe du haut d une tour cette mer d'habitations, histoire pétrifiée d'un organisme, sait exactement où finit la croissance organique et où commence l'entassement anorganique, donc illimité, dépassant tous les horizons. Et c'est maintenant aussi que naît un phénomène artistique et mathématique complètement étranger au paysan, celui de la joie purement epirituelle de la création opportune : la viUe d'architecture citadine qui a, dans toutes les civilisations, pour but la forme en échiquier, symbole de l'absence d'âme. Ce sont ces carrés réguliers de maisons qui ont étonné Hérodote à Babylone et les Espagnols à Ténochtitlan. Dans 4e monde antique, la série des villes « abstraites » commence avec Thurioi, qu'Hippodamos de Milet « traça » en 441. Viennent ensuite Priene, où le modèle d'échiquier ignore totalement l'émotion des plans de base, Rhodes, Alexandrie, villes de province impériales. Chez les architectes musulmans, la construction méthodique commence à Bagdad à partir de 762 et, un siècle plus tard, avec la géante ville de Samarra1 sur le Tigre. Dans le monde européo-amérîcain, le premier grand exemple est le plan de Washington (1701). Sans aucun doute, les villes mondiales chinoises du temps de Han, et indoues de la dynastie de Maurya, ont eu les mêmes formes géométriques. Les villes mondiales de la civilisation euro-péo-américaine sont loin d'avoir atteint le sommet de leur évolution. Je vois venir le temps où — après 2000 — on construira des cités urbaines pour dix ou vingt millions d'âmes, distribuées sur d'immenses paysages et ayant des édifices auprès desquels les plus grands des nôtres sembleraient des grottes lilliputiennes, et des pensées économiques qui nous paraîtraient de la folie..

Mais même sous ce dernier aspect de son être, l'idéal formel de l'homme antique reste le point corporel : tandis que nos géantes villes modernes traduisent toute notre tendance à l'infini, en couvrant un vaste paysage de faubourgs et de colonies de villas, de grands réseaux de communications très différentes qui vont dans toutes les directions, et de larges artères régulières qui passent sur, au-dessous ou au-dessus du sol dans les quartiers trop étroits; la ville antique authentique cherche toujours, au lieu de s'étendre, à se condenser en rues étroites et serrées, excluant tout transport rapide, pourtant si perfectionné sur les voies romaines de campagne, et

i. Comme Ics (ora impériaux et le« ruinée de Louxor et de Karnak, Samarra offre des proportions américaines. Cette ville s'étend sur 33 kilomètres de long sur le Tigre. Îe palace de Balkuwara que le Khalife Mutawalcldl fit construire pour un de ses fils, forme un quadrilatère de 1.250 mètres de tour. Une des géantes mosquées mesure 260 χ 180 mètres. (Schwarg, Die Abbassitlenresideni Samarra, 1910, — Herzfeld, Ausgrabungen von Samarra, 1912).
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évitant d'habiter le faubourg dont elle ne cherche même pas a créer les conditions d'aménagement. Soma au sens strict du mot, la ville antique, même mondiale, veut rester toujours un corps resserré et arrondi. Le sinoïcisme de la première antiquité, qui avait partout attiré en ville la population des campagnes et créé ainsi le premier type de la polis, se répète à la fin sous une forme absurde : chacun veut habiter au centre de la ville, dans son noyau le plus dense, de crainte de ne plus se sentir comme Citadin. Toutes ces villes sont city, ville intérieure, et rien d'autre. Au lieu de zone faubourienne, le nouveau sinoïcisme antique crée le monde des étages supérieurs. Malgré les constructions colossales des empereurs, Rome n'avait encore en 74 qu'une ridicule superficie de dix-neuf kilomètres et demi l. Ce qui oblige à étendre ces corps non plus en largeur, maïs sans cesse en hauteur. Sur une façade de trois à cinq mètres 2, les maisons locatives de Rome, dans la fameuse Insula Feliculae, s'élevaient à des hauteurs encore inconnues en Occident et qu'on ne voit que dans de rares villes d'Amérique. Au Capitele, sous Vespasien 3, la hauteur des toits avait atteint déjà le sommet de la montagne. Et dans ces magnifiques villes massives régnaient une atroce misère, une dépravation de toutes les mœurs vivantes, modelant déjà entre frontons et mansardes, dans les caves et les arrière-cours, le nouvel homme primitif. Il n'en fut pas autrement à Bagdad, Babylone, Ténochtitlan et, aujourd'hui, à Londres et à Berlin. Diodore raconte l'histoire d'un pharaon détrôné qui avait loué à Rome, dans un étage très haut, un appartement sordide.

Mais ni la misère, ni la contrainte, pas même la connaissance claire de cette évolution insensée ne peut du phénomène démonique affaiblir la force attractive. La roue du destin tourne vers la fin, la naissance de la ville implique sa mort. Le commencement est à la fin ce que la maison paysanne est au bloc citadin, l'âme à l'intelligence, le sang à la pierre. Ce n'est pas en vain que le « temps » a pour nom irréversibilité. Ici l'on avance, mais on ne recule pas. Le paysanat a enfanté un jour le marché, la ville rurale, et les a nourris du meilleur de son sang. Maintenant, la ville géante, insatiable, suce la campagne, lui réclame sans cesse de nouveaux flots d'hommes qu'elle dévore, jusqu'à mourir elle-même exsangue dans un désert inhabité. Quiconque sombre un jour dans la beauté peccable de ce dernier prodige de toute histoire n'en réchappera jamais plus. Les peuples originels peuvent se libérer du sol pour émigrer au loin. Le nomade intellectuel ne le peut plus. La nostalgie de la grande ville est peut-être la plus forte. Pour lui, chaque grande ville est sa patrie, mais le village prochain est déjà l'Étranger. Il aime mieux mourir sur le pavé que de retourner à la campagne. Et même le dégoût de cette magnificence, la lassitude des lumières aux mille

1. Friedländer, Sittengeschichte Roms, p. 5. Comparci ces dimensions avec celles de Samarra qui était loin d'être aussi peuplé. Les grandes villes · bas-antiques » bâties sur le sol arabe ne sont pas non plus antiques à cet égard. L« faubourg horticole d'Antioche était célèbre dans tout l'Orient.

2. La ville que le Julien Apostat d'Egypte, Amenophis IV, bâtit à Tell el Amarna avait des rues atteignant une largeur de 45 mètres. (Borchardt, Zeitschrift für Bauwesen, LXVI, 524).

3. Pöhlmann, Aus Altertum und Gegenwart, 1910, p. 211 sq.
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couleurs, le taedium vitae qui s'empare finalement de tout citadin, sont impuissants à l'en délivrer. La ville le suit sur la montagne comme sur la plage. Son cœur a perdu la campagne et ne la retrouvera pas au dehors.

Ce qui rend le citadin de la ville mondiale incapable de vivre ailleurs que sur ce terrain artificiel, c'est la régression du tact cosmique de son être, tandis que les tensions de son être éveillé deviennent chaque jour plus dangereuses. N'oublions pas que le côté animal du microcosme, l'être éveillé, s'ajoute à l'être végétal, mais non inversement. Tact et tension, sang et esprit, destin et causalité sont entre eux comme la campagne fleurie et la ville pétrifiée, comme l'être et ce qui dépend de lut. La tension sans le tact cosmique qui l'anime est le passage au néant. Or, la civilisation est tension et rien de plus. Les têtes des hommes civilisés de rang sont dominées exclusivement par l'expression de la tension la plus aiguë. L'intelligence est exclusivement la capacité de compréhension la plus tendue. Ces têtes sont le type du « dernier homme » dans toutes les cultures. Comparez-leur les têtes de paysan, quand elles surgissent tout à coup de la fourmilière boulevardière d une grande ville. De la défiance paysanne (qui est malice, finesse maternelle, instinct reposant sur le tact senti, comme chez tous les animaux), le chemin qui traverse l'esprit citadin pour rejoindre l'intelligence cosmopolite (ce mot traduit déjà à merveille, par sa sonorité, la diminution du fonds cosmique) peut s'appeler aussi la régression constante du destin et l'accroissement effréné du besoin de causalité. L'intelligence est le substitut de l'expérience inconsciente de la vie, l'exercice magistral d'une pensée squelettique et décharnée. Les visages intelligents se ressemblent chez tous les peuples. C'est la race elle-même qui se retire d'eux. Moins l'être sent le nécessaire et l'évident, plus il s'habitue à vouloir tout « éclairer », plus l'être éveillé calme sa phobie par la causalité. D'où l'identification par l'homme du savoir et de la démonstration; d'où la substitution aussi du mythe causal ou théorie scientifique au mythe religieux; d'où enfin la notion d'argent abstrait, considéré comme pure causalité de la vie économique, par opposition au commerce d'échanges ruraux qui est tact et non système de tensions.
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sont des phénomènes qui reviennent dans toutes les villes mondiales de toutes les civilisations. Cinéma, expressionnisme, théoso-

phie, combats de boxeurs, danses nègres, poker, courses : tout cela se retrouve à Rome, et les connaisseurs devraient un jour en étendre

La seule forme de récréation, spécifique à la ville mondiale, que connaisse la tension intellectuelle est la détente, la « distraction ». Le jeu authentique, la joie de vivre, le plaisir, l'ivresse sont les enfants du tact cosmique, et on n'en comprend plus la nature. Au contraire, l'alternance du labeur pratique et très intense de la pensée avec le crétinisme conscient oui en est le contraire; l'alternance de la tension spirituelle avec la tension corporelle sportive, et de celle-ci


la recherche aux villes mondiales arabes, indoues, chinoises. Pour n'en citer qu'un exemple, lisez le Kamasutram et vous verrez quels sont les hommes qui goûtèrent aussi le bouddhisme; vous ouvrirez alors de tout autres yeux sur les combats de gladiateurs dans les palais crétois. Sans doute, ils ont pour base un culte, mais sur ce culte plane un parfum semblable à celui du culte citadin fashionable d'Isis près du circus maximus.

Et de ce déracinement croissant de l'être, de cette tension croissante de l'être éveillé il résulte, comme conséquence suprême, un phénomène préparé de longue date, sourdement, qui se manifeste soudain à la claire lumière de l'histoire pour mettre fin à tout ce spectacle : la stérilité du civilisé. Ce phénomène est impossible à comprendre par la causalité physiologique, comme l'a tenté, par exemple, journellement la science moderne. Car il implique absolument un tournant métaphysique vers la mort. Certes oui comme individu, mais comme type, comme collectivité, le dernier homme des villes mondiales ne veut plus vivre : la phobie de la mort est éteinte dans cet organisme collectif. La crainte profonde et obscure qui s'empare du paysan, l'idée de la mort de sa famille et de son nom, ont perdu leur sens. Dans la continuité du sang, proche parent du monde intérieur visible,' on ne sent plus un devoir du sang, la condition dernière de l'être, une fatalité. Les enfants manquent non seulement parce que leur naissance devient impossible, mais parce que l'intelligence extrêmement avancée ne trouve plus de raisons pour sa propre existence. Pénétrez dans l'âme d'un paysan établi sur sa motte de terre depuis les origines, ou qui l'a acquise pour y adhérer de tout son sang. Il y prend racine comme neveu de ses aïeux ou aïeul de neveux à venir. Sa maison, sa propriété signifient pour lui, non appartenance réciproque passagère du corps et du bien pour un nombre d'années déterminées, mais enchaînement intérieur durable d'un pays éternel et d'un sang éternel. Ce n'est qu'ainsi, par un établissement au sens mystique, que les grandes époques circulatoires, la génération, la naissance et la mort, acquièrent ce charme métaphysique qui trouve son expression symbolique dans les mœurs et la religion de toutes les populations rurales sédentaires. Pour le « dernier homme » tout cela est inexistant. Dana les vieilles familles, les vieux peuples, les vieilles cultures, l'intelligence et la stérilité ne sont pas liées seulement parce qu'à l'intérieur de chaque microcosme individuel la tension exagérée du côté animal de la vie dévore le'côté végétal, mais parce que l'être éveillé s'habitue à régler causalement 1 être. L'expression très symptomatique d'instinct naturel désigne chez l'intellectuel non seulement une connaissance « causale », mais encore une valeur ayant sa place appropriée dans le cercle de ses autres besoins. Le grand tournant apparaît au moment précis où la pensée vulgaire d'une population très civilisée trouve des « raisons » pour l'existence des enfants. La nature ignore ces raisons. Partout où il y a vie réelle règne une logique intérieure organique, un impersonnel, un instinct, qui sont absolument indépendants du nexus causal et ne sont même pas aperçus par la vie. L'abondance des naissances chez les populations origi-
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nelles est· un phénomène naturel, dont personne ne songe à i l'existence et, à plu» forte raison, l'utilité ou l'inconvénient.

fonder Là où

l'on introduit des raisons dans les questions vitales, la vie elle-même devient déjà »*n problème. Là commence une savante restriction du nombre des naissances — que Polybe déplorait déjà comme étant la fatalité de la Grèce, mais qu'on pratiquait dès longtemps avant lui dans les grandes villes et qui a pris des proportions effrayantes au temps des Romains — fondée d'abord sur la misère matérielle, puis se passant très tôt de toute espèce de fondement. Là, le choix de la « compagne de la vie » — (le paysan, comme tout homme originel, choisit la mère de tes enfants) commence donc aussi, dans l'Inde bouddhique comme à Babylone, à Rome comme dans nos villes modernes, à devenir un problème spirituel. Le mariage à la Ibsen apparaît, cette « communauté supérieure des esprits » où les deux époux sont « libres », entendez en tant qu'intelligences, c'est-à-dire libérés de l'impulsion végétative du sang qui cherche à se multiplier. Et Shaw ose affirmer* « que la femme ne peut s'émanciper sans répudier sa. nature féminine, son devoir envers l'époux, envers les enfants, envers la société, envers la loi, envers tout le monde, sauf envers elle-même ». La femme originelle, l'épouse du paysan est mère. Toute sa vocation, à laquelle elle aspire dès l'enfance, se concentre dans ce mot. Mais la femme qui naît de nos jours, l'épouse d'Ibsen, la camarade, est l'héroïne de toute uae littérature cosmopolite depuis le drame nordique jusqu'au roman parisien. Au lieu d'enfants, elle a des conflits psychiques, son mariage est un problème d'artiste, où il s'agit d'une « compréhension réciproque » II est tout à fait indifférent qu'une dame américaine trouve l'enfantement insuffisamment justifié parce qu'il l'oblige à manquer une saison, une Parisienne parce qu'elle a peur d'être abandonnée par son amant, une héroïne d'Ibsen parce qu'elle « n'appartient qu'à elle-même. » Toutes trois sont maîtresses d'elles-mêmes et toutes sont stériles. On trouve le même fait lié aux mêmes « raisons » à Alexandrie comme à Rome, et naturellement dans toute autre société civilisée, avant tout aussi dans celle où grandit Bouddha, et il y a partout, dans l'hellénisme et le xixe siècle, comme au temps de Laotsé et du Tscharvaka, une éthique pour intelligences sans enfants et une littérature sur les conflits intérieurs de fiora et de Nana.

La familk nombreuse, dont Goethe pouvait encore dans Werther esquisser le tableau vénérable, devient un provincialisme. Le père de famille nombreuse dans les grandes villes est une caricature — qu'Ibsen n'a pas oubliée; elle est dus sa Comédie de Vamour .

A ce degré commence dans toutes les civilisations le stade multi-centenaire de l'inquiétante dépopulation. Toute la pyramide de l'humanité capable de culture s effondre, elle croule par le sommet : d'abord la ville mondiale, puis la provinciale, enfin la campagne qui retarde un. moment la dépopulation des villes par l'exode constant et sans bornes de sea meilleurs hommes. Enfin, le sang primitif

i. B. Shnr, ./tanittvMr, p. 57.


seul reste, mais dépouillé de ses éléments prometteurs et  sains. Le type du fellah apparaît.

Si jamais preuve existe que la causalité n'a rien à faire avec l'histoire, elle est dans le trop fameux « déclin de l'antiquité » opéré longtemps avant l'invasion des Germains1. L'imperium jouit de la paix la plus complète, il est riche, il est hautement développé, il est bien organisé; il possédait, de Nerva à Marc Aurèle, une succession de souverains que ne révéla jamais aucun césarisme d'une autre civilisation. Et cependant la population décroît rapidement et en masse, malgré la loi désespérée d'Auguste sur le mariage et les enfants, la le χ de maritandis ordinibus qui a exercé sur la société romaine une action plus déconcertante que la défaite de Varus, malgré les adoptions massives et l'établissement ininterrompu de soldats barbares pour peupler les régions désertées, malgré les énormes services d'approvisionnement institués de Nerva à Trajan pour élever les enfants de parents pauvres. L'Italie, puis l'Afrique du Nord et la Gaule, enfin l'Espagne qui sous les premiers empereurs avait la population la plus dense de toutes les parties de l'Empire, se dépeuplent, deviennent désertes. La fameuse parole de Pline, répétée comme un symptôme par les économistes politiques, latifundia perdidere Italiani, jam vero et provincias, confond le début et Je terme de cette évolution : jamais la grande propriété rurale n'aurait acquis une telle extension, si la paysannerie n'avait été auparavant sucée par les villes et si elle n'avait déjà, au moins intérieurement, fait le sacrifice de la campagne. Enfin, l'édit de Pertinax de 193 met à nu cet effrayant état de choses : chacun pouvait en Italie et dans les provinces s'emparer de la terre inhabitée; il lui suffisait de la cultiver pour en tirer un droit de propriété.Les historiens n'auraient qu'à jeter un regard sérieux sur les autres civilisations pour constater partout le même phénomène. A l'arrière-plan des événements du Nouvel Empire pharaonique, sous la dix-neuvième dynastie surtout, on découvre les traces très nettes d'une violente dépopulation. Une construction de ville comme à Tell el Amarna, où Aménophis IV fit ouvrir des rues de quarante-cinq mètres de largeur, serait restée inimaginable dans la population si dense de la vieille Egypte; et il en est de même de la misérable défense contre les « peuples de la mer » dont les visées conquérantes n'étaient alors pas à coup sûr plus dangereuses pour l'Empire que celles des Germains depuis le IV* siècle; il en est de même enfin de l'intrusion constante des Libyens dans le Delta où un de leurs chefs en 945 — exactement comme Odoacre en 476 après Jésus-Christ — prit le commandement de l'Egypte. Mais on sent le même phénomène dans l'histoire du bouddhisme politique depuis César Asoka 2. La disparition totale de la population de Maya, très peu de temps après la conquête espagnole, et la chute des grandes villes abandonnées au pouvoir de la forêt vierge ne prouvent pas seute-

i Cf. pour ce qui suit, les développements dans Meyer,Kl.Schriften, 1910, p. 145 sq.

2. Dans la Chine du ni" siècle — donc au temps d'Auguste Chinois! — nous connaissons les mesures prises pour relever le chiffre de la· population. Von Rosthorn, Das sonale Leben der Chinesen, 1919, p. 6.

ΙΟΟ
LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

ment la brutalité des conquérants, laquelle en cet endroit serait restée sans effet en face d'une humanité de culture jeune et féconde, mais une extinction intérieure commencée sans doute depuis longtemps. Et si nous tournons les yeux vers notre civilisation propre, nous verrons que la très grande majorité des familles nobles en France n'a pas été exterminée par la Révolution française, mais qu'elles se sont éteintes depuis 1815; la stérilité de cette noblesse s est répandue sur la bourgeoisie et, depuis 1870, sur les paysans que la Révolution avait précisément presque recréés. En Angleterre et bien plus encore aux États-Unis, ce « suicide de la race » 3ue Roosevelt a stigmatisé dans son livre célèbre, s'est introduit e longue date comme une institution de grand style, précisément dans l'élite de la population anciennement immigrée de l'Est.

Aussi trouve-t-on de bonne heure, dans toutes ces civilisations, les villes de province abandonnées et, au terme de l'évolution, les villes géantes désertes dans les masses pierreuses desquelles vit un petit peuple de fellahs, comme des hommes de l'âge de pierre dans leurs antres et leurs huttes de branchages. Samarra fut abandonnée dès le Xe siècle; Pataliputra, résidence d Asoka, n'était en 636, quand la visita le voyageur chinois Hsiuen Tsiang, qu'un affreux désert de maisons complètement vides; et beaucoup de grandes villes Maya devaient être inhabitées dès le temps de Cortez. nous possédons depuis Polybe une longue série de descriptions antiques1 de vieilles villes célèbres dont les rangées de maisons vides se sont écroulées lentement, tandis que sur leur forum et leur gymnase les troupeaux paissent, et que leurs amphithéâtres sont couverts de moissons d'où émergent encore des statues et des Hermès. Au Ve siècle, Rome avait la population d'un village, mais ses palais des empereurs étaient encore habitables.

Ainsi se termine l'histoire de la ville. Passant de marché à la ville de culture et de là à la ville mondiale, elle sacrifie le sang et l'âme de ses créateurs à cette évolution grandiose et à sa dernière floraison, l'esprit de la civilisation, et elle finit ainsi par se tuer aussi elle-même.

Si le printemps signifie la naissance de la ville dans la campagne, l'automne la lutte de la ville contre la campagne, la civilisation est la victoire par laquelle la ville se libère du sol et se tue elle-même. Déracinée, morte pour le cosmos, irrévocablement tombée au pouvoir de la pierre et de l'esprit, la civilisation développe un langage formel qui reproduit tous les traits de sa nature : non les traits d'un devenir, mais ceux d'une chose devenue, achevée, susceptible de changement sans doute, mais non de développement. Aussi n'a-t-elle qu'une causalité, sans plus de destin, qu'une extension, sans plus de direction vivante. Il en résulte que tout langage formel

d'une culture est, comme l'histoire de son évolution, lié au pays

i. Strabon, Pâmantes, Dlon Chrysoetome, Avien, etc... Cf. Meyer, Kl. Sckn/ten, p. 164 sq.
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d'origine, mais que toute forme civilisée est partout dans sa patrie et tombe, dès qu'elle apparaît, au pouvoir d'une extension sans limite. Certes, les villes nanséatiques ont des entrepôts de style gothique en Russie septentrionale,, et les Espagnols ont bâti des villes baroques en Amérique du Sud, mais il est impossible qu'un chapitre si petit soit-il de l'histoire du style gothique se déroule hors d'Europe occidentale, et les hommes de cultures'étrangères ne peuvent pas davantage développer, ni même simplement s'approprier le style du drame attique ou anglais, l'art de la fugue, la religion de Luther ou d'Orphée. Au contraire, les créations alexan-drines ou romantiques appartiennent à tous les citadins sans exception. Avec le romantisme commence pour nous ce que la claire vue intérieure  de  Goethe  nommait  littérature  cosmique,  littérature cosmopolite et directrice en face de laquelle une littérature provinciale attachée au sol reste sans effet et ne peut se déployer qu'avec peine. L'État de Venise ou de Frédéric le Grand, le Parlement anglais tel qu'il est en réalité et en actes, ne peuvent se répéter, mais on peut dans chaque campagne d'Afrique ou d'Asie « introduire » des « constitutions modernes », tout comme on avait introduit des polis antiques en Numidie et en Bretagne. Ce n'est pas l'écriture hiéroglyphique, mais l'écriture littérale, invention technique de la civilisation égyptienne1, qui est devenue d'usage général. Et de même, ce ne sont pas les vraies langues de culture, comme l'attique de Sophocle, l'allemand de Luther, mais les langues mondiales, comme la Koïne hellénistique, l'arabe, le babylonien, l'anglais, issues de la pratique journalière des villes mondiales, que l'on peut partout apprendre. Voilà pourquoi les villes modernes prennent dans toutes les civilisations un cachet toujours plus uniforme. Allez où vous voudrez, vous rencontrerez toujours Berlin,  Londres, New-York; et quand un Romain voyageait, il pouvait trouver à Palmyre, à Trêves, à Timgad et dans Tes villes hellénistiques de l'Indus à la mer d'Aral, ses colonnades, ses places et ses temples ornés de statues. Seulement, ce qui se répand ici, ce n'est plus le style, mais le goût, ce n'est plus une morale authentique, mais des attitudes, ce η est plus le costume, mais la mode d'un peuple. Ainsi, il est donc possible aux peuples éloignés non seulement d'admettre les « conquêtes éternelles » d'une semblable civilisation, mais de les propager  d'une  manière  indépendante.   De tels  terrains  d'une « civilisation de clair de lune » sont représentés par la Chine méridionale et le Japon, qui ne furent « sinoïsés » qu après Han en 220, Java qui répandit la civilisation brahmanique, Carthage qui reçut ses formes de Babylone.

Autant de formes d'un être éveillé extrême, lié et entravé par aucune puissance cosmique, purement spirituel, purement extensif, et dont la force d'extension est donc si grande que les rayonnements les plus éphémères et ultimes se répandent et se superposent presque sur la terre entière. Peut-être y a-t-il des fragments de fqrmes chinoises civilisées dans les constructions Scandinaves en bois, peut-

i. Après la découverte de Sethe, Cf. Rob. Eisler, Die kenitischen Weihinsciiri/tin der Hyksösteit, 1919.

VILLES    ET    PEUPLES

103

LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

IO2

être des mesures babyloniennes dans le Pacifique, des monnaies antiques en Afrique australe, des influences égyptiennes et indoues peut-être au Pérou.

Mais tandis que cette extension franchit toutes les frontières,
la métamorphose de la forme intérieure accomplie dans des pro
portions grandioses permet de distinguer trois phases : la désagré
gation de la culture, le culte exclusif de la forme civilisée, la cristal-
-
·    »--ι-»!— ~<. jz:\ ——._.i;» „» ;e „„;.
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l'Allemagne comme uc ia ucuuciv nauuu u ^*.*,*·**.*.. .. _ ___„ toutes les questions de la vie, apollinienne, magique, faustienne, sont étudiées et ramenées à leur dernier état de science ou d'ignorance. Plus de lutte pour les idées. La dernière, l'idée de la civilisation elle-même, est formulée dans ses grandes lignes, de même que la technique et l'économie sont achevées en tant que problème. Mais alors commence le grand travail d'exécution de toutes les nécessités, et celui de l'application de ces formes à l'être entier de la planète. Une fois ce travail achevé et la civilisation définie une fois pour toutes dans son fond et dans sa forme, la fixation de la forme commence. Le style dans les cultures est le pouls de la réalisation. Alors naît, si Γόη peut dire, le style civilisé, expression de l'achevé. Il est parvenu, en Egypte et en Chine surtout, à une perfection magnifique qui remplit toutes les manifestations d'une vie désormais invariable intérieurement, depuis le cérémonial et l'expression du visage jusqu'aux formes d'art les plus délicates et les plus raffinées. D'histoire au sens de poussée vers un idéal formel, il ne saurait plus être question; mais une émotion extérieure, facile et constante continue toujours à tirer du langage formel, donné une fois pour toutes, de petits problèmes et des solutions d'ordre esthétique. En cela consiste toute la fameuse « histoire » de la peinture sine-japonaise et de l'architecture indpue. Et de même que cette histoire apparente se distingue de l'histoire réehe du style gothique, ainsi le chevalier des croisades diffère du mandarin chinois, comme l'ordre en devenir de l'ordre devenu. Le premier est histoire, le second l'a dominée depuis longtemps. Car, nous l'avons déjà constaté, l'histoire de ces civilisations est apparencee, de même que ies grandes villes dont le visage change constamment sans devenir autres elles-mêmes. Et un esprit de ces villes n'existe pas. Elles sont campagne sous forme pétrifiée.

Qu'est-ce qui s'évanouit? Et qu'est-ce qui reste? C'est un pur hasard si les peuples germaniques sous la pression des Huns ont occupé les pays romans et brisé ainsi l'évolution du final état « chinois » de 1 antiquité. Les « peuples de la mer », marchant depuis 1400 contre le monde égyptien dans une invasion absolument identique, ne réussirent que sur le domaine insulaire crétois. Accompagnées des flottes de Wikings, leurs puissantes expéditions sur les côtes de Libye et de Phénicie ont échoué, tout comme celles des Huns contre la Chine. L'antiquité offre ainsi l'exemple unique d'une civilisation brisée en pleine maturité. Malgré cela, les Germains ne brisèrent jamais que la couche superficielle des formes


antiques et y substituèrent la vie de leur propre préculture. L' « éternelle » couche inférieure ne fut pas atteinte par eux. Elle reste, cachée et entièrement voilée sous un langage formel nouveau, au fond de toute l'histoire suivante, et elle subsiste encore de nos jours dans le Midi de la France, au Sud de l'Italie, au Nord dé l'Espagne, en vestiges sensibles. Il y a dans ces pays une nuance bas-antique de la religion catholique populaire qui se détache nettement du catholicisme de l'Église, celui de la couche supérieure de l'Europe occidentale. Dans les fêtes ecclésiastiques du Sud de l'Italie, on retrouve encore aujourd'hui des cultes antiques et préantiques, partout aussi des divinités (saints) dont l'adoration révèle, à travers le nom catholique, une conception antique.

Mais ici, c'est un autre élément qui apparaît avec sa signification propre : nous sommes en face du problème de la race.

II. — peuples, races, langues.

Le tableau scientifique de l'histoire pendant tout le xixe siècle est gâté par une représentation issue des romantiques ou tout au moins achevée par eux : l'idée de « peuples », telle qu'on la trouve dans le langage enthousiaste de l'éthique. Dès qu'une religion, un ornement, une architecture, une écriture, ou encore un empire ou une grande invasion, apparaissent quelque part dans un temps plus ancien, le savant se pose immédiatement la question en ces termes : Comment s'appelait le peuple qui a produit ce phénomène ? Cette manière de poser la question est caractéristique de l'esprit européen occidental dans sa constitution actuelle, mais elle est de tous points si erronée que l'image évoquée par elle, de la marche des événements, doit être nécessairement manquée. « Le peuple », considéré comme forme primaire absolue dans laquelle les hommes sont historiquement agissants, la patrie première, l'établissement primaire, les migrations « des » peuples — ici se reflète le grand mouvement donné aux concepts de Nation en 1789 et de peuple en 1813, lesquels remontent tous deux en dernière analyse à la conscience puritaine anglaise de l'individu. Mais précisément parce qu'il cache un grand pathos, ce concept échappe volontiers à la critique. Même des savants perspicaces désignent sous ce terme dés centaines de choses tout à fait différentes sans s'en apercevoir, et c'est ainsi que la notion de « peuple » devient une prétendue grandeur distincte qui fait toute l'histoire. Bien que rien ne soit moins évident ni plus éloigné de la pensée grecque et chinoise, l'histoire universelle est pour nous aujourd'hui synonyme de l'histoire des peuples. Tout le reste, culture, langue, art, religion, est créé par les peuples. L'État est la forme d'un peuplé.

Ce concept romantique doit être ici détruit. Ce qui habite la terre depuis .es temps glaciaires, ce sont les hommes, non les
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« peuples ». Leur destin est déterminé d'abord- par le fait que la succession corporelle des parents et des enfanta, la parenté du sang, forme des groupes naturels qui révèlent la claire tendance à prendre racine dans 14 n paysage. Même les tribus nomades contiennent leurs mouvements dans les cadres de certaines limites. Ainsi nous est donnée une durée du côté cosmico-végétal de la vie, celle de l'existence. Celle-ci je l'appelle race. Tribus, clans, sexes, familles — désignent tous le fait du sang qui, par les générations, continue le croisement dans un paysage plus large ou plus étroit.

Mais ces hommes possèdent encore le côté microcosmico-animal de la vie, celui de l'être éveillé, de la sensation et de l'entendement, et la forme dans laquelle l'être éveillé de l'un entre en rapport avec celui de l'autre, je l'appelle la langue, qui n'est d'abord rien d'autre qu'une expression inconsciente du vivant, sensiblement perçue, mais qui se développe peu à peu en une technique de communication consciente reposant sur un sentiment unanime de la signification des signes.

Finalement, chaque race est un grand corps unique et chaque langue la forme d'activité d'un grand être éveillé réunissant beaucoup d'individus. Jamais nous ne parviendrons à résoudre ces deux énigmes si nous ne les traitons ensemble et en perpétuelle compa-

raison.

Mais on ne comprendra jamais non plus l'histoire de l'humanité supérieure, si on oublie que l'homme comme élément d'une race et possesseur d'une langue, ou, selon qu'il est issu d'une unité du sang, ou intégré à une unité de compréhension, que par conséquent rétre et 1 être éveillé de l'homme ont leurs destins particuliers. Et d'ailleurs l'origine, le développement et la durée du côté racial et du côté linguistique sont absolument indépendants l'un de l'autre dans une seule et même population. La race est quelque chose de cosmique et de psychique. Elle est périodique par quelque manière et subit intérieurement l'influence des grands rapports astronomiques. Les langues sont des formations causales, eiles agissent par la polarité de leurs moyens. Nous parlons des instincts raciaux et de l'esprit d'une langue. Mais ce sont deux mondes différents. A la race ressortit la signification très profonde des mots de temps et de nostalgie, à la langue celles des mots d'espace et d'angoisse. Tout cela a été jusqu'à ce jour versé pêle-mêle dans le concept de « peuple ».

Il y a donc des courants de l'être et des combinaisons de l'être éveillé. Les premiers ont une physionomie, les seconds se fondent sur un système. La race, considérée dans l'image du monde ambiant, est la synthèse de toutes les marques corporelles dans la mesure où elles existent pour l'impression sensible des êtres éveillés. Ici, il nous faut remarquer qu un corps développe et achève, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, la forme impliquée dans sa génération et qui lui est propre intérieurement, tandis que, en même temps, ce que le corps est, abstraction faite de sa forme, ne cesse de se renouveler. D un enfant, il ne reste donc en réalité dans l'homme rien d'autre que le.sens vivant de son être, et nous ne reconnaissons
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plus de celui-ci que ce que nous en présente, dans le monde, l'être éveillé. Bien que l'impression de race se réduise, pour un homme supérieur, presque entièrement à ce qui apparaît dans le monde lumineux de son œil, que la race soit donc essentiellement l'ensemble des marques visibles, il existe cependant aussi pour lui des restes importants de caractères non optiques, tels que l'odorat, les voix des animaux, mais avant tout le langage de l'homme. Pour des animaux supérieurs, au contraire, il n'est pas douteux que l'impression réciproque de la race ne soit absolument pas dominée par la vision. Le flair est plus important, mais il s'y ajoute des espèces de sensations qui échappent complètement au savoir humain. Il en résulte qu'une plante, parce qu'elle possède l'être, possède aussi la race — les pépiniéristes et les jardiniers le savent très bien, — mais que des animaux seuls éprouvent des impression» de race. J'ai toujours été ému quand je vois, au printemps, que ces végétaux en fleurs, qui aspirent à la génération et à la fécondation, ne s'attirent pas l'un l'autre par toute la puissance lumineuse de leurs fleurs et ne peuvent même pas s'en apercevoir, mais sont réduits à être la proie des animaux pour qui seuls existent ces couleurs et ces odeurs.

J'appelle langue la libre activité du microcosme éveillé tout entière, dans la mesure où elle exprime quelque chose pour d'autres. Les plantes ne possèdent ni être éveillé, ni émotion, donc pas de langue. Mais l'être éveillé des êtres animaux est de part en part un langage, peu importe si le sens des actes individuels doit ou non être un langage et si le but conscient ou inconscient de l'action est dans une tout autre direction. Un paon a certainement conscience de parler quand il étale sa queue en panache, mais un jeune chat qui joue avec une pelote de fil nous parle inconsciemment par la gentillesse de ses mouvements. Chacun connaît la différence de ses mouvements suivant qu'il se sait ou non observé. On commence tout à coup à « parler » consciemment de tout ce qu'on fait.

Mais il en résulte alors une différence très considérable dans les espèces de langues : il y a la langue qui n'est qu'une expression du monde, et dont la nécessité intérieure réside dans la nostalgie de toute vie à se réaliser par devant témoins, à se témoigner à elle-même son être, et ia langue qui veut se faire comprendre par des êtres déterminés. Il existe donc des langues d'expression et des langues de communication. Les premières ne supposent qu'un être évefllé, les
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« tu », c'est donc supposer en ce « tu » un sentiment sémantique correspondant au sien propre. La langue d'expression par-devant témoins ne prouve que l'existence d'un moi. La langue de communication suppose un toi. Le moi est le sujet parlant, le toi est ce que doit comprendre la langue du moi. Pour un homme primitif, un arbre, une pierre, un nuage peuvent être un toi. Toutes les divinités sont toi. Dans le conte, il n'y a rien qui ne puisse tenir une cor"" sation avec l'homme. Et il n'est besoin que de s'observer,
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moments du courroux ou de l'exaltation poétique, pour savoir qu'aujourd'hui encore chaque chose peut devenir pour nous un toi. Et finalement, chaque homme qui pense parle avec lui-même comme avec un toi. Ce n'est qu'au contact du toi que s'éveille aussi le savoir d'ua moi. « Moi » désigne donc le fait qu'il existe un pont pour passer dans un autre être.

Une ligne de démarcation rigoureuse est impossible à tracer entre une langue d'expression artistique ou religieuse et une pure langue de communication. Cela est particulièrement vrai des hautes cultures et du développement particulier de leurs domaines formels. Car d'une pan, nul ne peut parler sans mettre encore dans son langage un accent révélateur qui lui est souvent inconnu à lui-même et qui dans tous les cas ne sert pas à la communication. D'autre part, nous connaissons tous le drame dans lequel le poète veut « dire » quelque chose qu'il aurait pu dire tout aussi bien et mieux par un cri, le tableau qui veut enseigner, exhorter, convertir par son contenu — les séries d images forment dans toute église grecque orthodoxe un canon rigoureux et ont expressément pour but de faire voir clairement au spectateur les ventés religieuses sur lesquelles un livre ne lui dit rien, — les gravures de Hogarth remplaçant les sermons en chaire, et enfin la prière, ce langage immédiat avec Dieu, qui peut être remplacée aussi par l'exercice d'une action cultuelle devant ses yeux dont il comprend la 'angue. La querelle théorique sur le but de l'art repose sur ce principe qu'une langue d'expression artistique ne doit pas être une langue de communication, et l'apparition du sacerdoce se fonde sur cette conviction, que le prêtre seul connaît la langue dans laquelle l'homme peut communiquer avec Dieu.

Tous les courants de l'être ont une marque historique, toutes les combinaisons de /être éveillé ont une marque religieuse. Ce qui est confirmé par chaque langue formelle authentiquement religieuse ou artistique et ce que révèle partout pour nous en particulier l'histoire de l'écriture — l'écriture est une langue verbale pour l'œil — vaut aussi sans nul doute pour la genèse de la langue parlée humaine en général. Les mots primairei», sur la structure desquels nous n'avons pas le moindre savoir, possédaient certainement aussi une couleur cultuelle. Mais la race est dans une connexion correspondante avec tout ce que nous appelons la vie, considérée comme lutte pour la puissance, avec l'histoire, considérée comme destin, avec ce qui s'appel e aujourd'hui la politique. Il est peut-être téméraire de vouloir flairer, dans la tendance d'une plante grimpante vers des points d'appui par lesquels elle enlace

un arbre, triomphe de sa résistance et finit par l'étrangler pour s'élever bien haut dans l'air par-dessus sa cime, quelque chose d'un


recherche ethnologique a découverts en deux endroits de la terre tout à fait différents, et d'ailleurs d'un emploi assez limité, mais qui n'ont cessé de passer insensiblement au premier plan de la science : le totem et le tabou. Plus ils deviennent énigmatiques et ambigus, plus on a senti qu'ils touchent aux derniers fondements de la vie et non pas chez la seule humanité primitive. Et de l'examen qui en a été présenté résulte· désormais la signification propre de tous les deux : totem et tabou désignent le sens ultime de l'être et de l'être éveillé, le destin et la causalité, la race et la langue, le temps et l'espace, la nostalgie et l'angoisse, le tact et la tension, la politique et la religion. Le côté totémique de la vie est végétatif et appartient à tous les êtres, le côté tabou est animal et suppose le mouvement libre de l'être dans un monde. Nous possédons les organes totémiques de la circulation sanguine et de la génération, et les organes tabous des sens et des nerfs. Tout ce qui relève du totem a une physionomie, tout ce qui relève du tabou a un système. Dans le totem réside le sentiment commun des êtres qui appartiennent à un seul et même courant de l'être. Il ne peut être ni transféré, ni supprimé» c'est un fait, le fait au sens immanent. Tout ce qui est tabou est caractérisé par des combinaisons de l'être éveillé; il se peut apprendre et transférer, et il est par là même un secret gardé par des communautés cultuelles, des écoles philosophiques et des guildes d'artistes, qui ont toutes une sorte de langue ésoté-rique *.

Mais l'être peut être pensé sans l'être éveillé, non l'être éveillé sans l'être. Il en résulte qu'il y a des êtres de race sans langue, mais pas de langue sans racei Aussi tout ce qui est racial a-t-il son expression propre, indépendante de tout être éveillé, appartenant aussi bien aux animaux qu'aux plantes — distincte certes de la langue d'expression consistant dans la variation active de l'expression — et qui n'est pas destinée pour des témoins, mais existe purement et simplement : la physionomie. Au contraire, dans toute langue d'une profonde signification et qui est dite vivante, il y a, outre le côté tabou qui s'apprend, un trait racial absolument impossible à apprendre et qui meurt avec les représentants de cette langue : il réside dans la mélodie, le rythme et l'accent, dans la couleur, le ton et la marche de la prononciation, dans l'usage linguistique, dans le geste accompagnateur. On devrait en conséquence distinguer la langue, du langage. La première est en soi une masse amorphe de signes, le second est l'activité agissante au moyen de ces signes 2. Quand on ne peut plus entendre et voir immédiate·' ment comment une langue est parlée, on n'en connaît plus que le squelette et non le corps. Tel est le cas du Sumérien, du gothique,
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partent d'ici en série continue pour aboutir aux formes politiques et religieuses achevées de toute civilisation moderne.

Et de là résulte enfin la clé de ces deux mots remarquables, que la


hensfan.

3. Guillaume de Humbold (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues) fut le premier qui affirma qu'une langue n'est pas une chose, mais une activité, t Si on prend le mot au gens étroit, on pourra dire sans doute qu'il n'y α pe» plus de langue qtfil n'y a d'esprit, mais c'est l'homme qui parle et c'est l'homme qui agit spirituellement. >
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du sanskrit et de toutes les autres langues que nous n'avons déchiffrées que dans les textes et les inscriptions et que nous appelons à juste raison des langues mortes, parce que les communautés humaines qui avaient été formées par ces langues ont disparu. Nous connaissons à peu de chose pris la valeur phonétique des syllabes et le sens des mots dans le latin du temps d'Auguste, mais nous ne savons pas comment un discours de Cicéron retentissait des rostres et nous savons moins encore comment Hésiode et Sapho lisaient leurs vers et comment se déroulait une conversation sur le marché d'Athènes. Si le latin a été réellement reparlé dans le gothique, ce gothique en a tiré néanmoins quelque chose de nouveau, puisque du tact et du ton de la prononciation, sur lesquels nous ne pouvons plus aujourd'hui nous faire une idée, la formation du latin gothique a enjambé bientôt sur le vocabulaire et la syntaxe. Mais le latin antigothique des humanistes, qui devait permettre à ceux-ci de parler Cicéron, n'était pas non plus une résurrection. On mesurera toute l'importance du côté racial du langage si l'on compare l'allemand de Nietzsche et de Mommsen, le français de Diderot et de Napoléon, et si l'on remarque que Leasing et Voltaire sont plus près ι un de l'autre dans l'usage qu'ils font de leur langue que Leesing et Hölderlin.

Et il en est de même de la langue d'expression la plus importante qui soit : l'art. Le côté tabou, c'est-à-dire le fonds formel, les règles conventionnelles, le style pour autant qu'il désigne un ensemble de tournures établies, ce qu'on peut comparer avec le vocabulaire et la syntaxe grammaticale, représente la langue même qui peut être apprise. On rapprend et on la transmet par "usage dans les grandes écoles de peinture, dans la tradition architecturale, en général dans la stricte discipline manueile qui est d'évidence pour tout art authentique et dont le but était, de tpus temps, la sûre maîtrise d'un langage tout à fait déterminé, vivant précisément à l'époque dont il s'agit.. Car il existe là aussi des langues vivantes et des langues mortes. La langue formelle d'un art ne peut se dire vivante que si tous les artistes réunis l'emploient comme une langue maternelle commune, dont on se sert sans même penser à sa constitution. En ce sens, le style gothique était une langue morte au xvie siècle, le rococò vers 1800. Comparez l'absolue sûreté avec laquelle s'expriment les architectes et musiciens des xvne et xviii· siècles, avec les balbutiements d'un Beethoven, les connaissances linguistiques acquises péniblement, pour ainsi dire en autodidactes, par Schinkel et Schadow, le bousillage des préraphaélites et des néogothiques, enfin les vagissements désespérés des artistes d'aujourd'hui.

Le parler d'une langue formelle artistique, tel qu'on le trouve dans les œuvres, fait reconnaître le côté totémique, la race des artistes individuels, non moins que celle des générations d'artistes tout entières. Les créateurs du temple dorique de l'Italie méridionale et de la Sicile, et ceux du gothique en brique de l'Allemagne du Nord, étaient une race forte, et de même les musiciens allemands de Henrich Schütz à Sébastien Bach. Au côté totémique appartiennent et l'influence des cycles cosmiques dont l'importance, pour


les formes de l'histoire de l'art, est à peine soupçonnée et ne sera jamais confirmée dans le détail, et les époques créatiices des périodes printanières et de l'ivresse amoureuse, qui décident de la puissance de la forme, de la profondeur de conception d'oeuvres particulières et d'arts tout entiers, tout à fait indépendamment de la sûreté de main de l'artiste. Nous comprenons le formaliste par la profondeur de l'angoisse cosmique ou par le manque de race, le grand artiste sans forme, par la surabondance du sang ou le manque de discipline. Nous comprenons qu'il existe une différence entre l'histoire des artistes et celle des styles, et qu'on puisse transférer d'un pays à l'autre la langue d'un art, mais non la maîtrise nécessaire pour la parler.

Une race a des racines. Race et paysage sont connexes. Où une plante prend racine, là aussi elle meurt. Il n'est sans doute pas absurde de chercher la patrie d'une race, mais on devrait savoir que, là où est cette patrie, reste aussi une race avec des traits corporels et psychiques tout à fait essentiels. Si on ne l'y trouve pas, on ne la trouvera nulle part. Une race n'émigre pas. Ce sont les hommes qui émigrent; leurs générations successives sont alors nées dans des paysages toujours changeants; le paysage acquiert une puissance secrète sur ce qu'elles ont de végétatif, et finalement l'expression raciale est modifiée de fond en comble,, la vieille expression s'éteint et une nouvelle surgit. Ce ne sont pas des Anglais et des Allemands qui ont émigré en Amérique, mais ces hommes ont émigré comme Anglais et Allemands; comme Yankees, ils ont maintenant leurs descendants là-bas et ce n'est déjà plus, depuis longtemps, un mystère que le sol indien a prouvé sa puissance sur eux; de généra-ration en génération, ils ressemblent davantage à la population exterminée par eux. Gould et Baxter ont montré que les blancs de toutes les tribus, les Indiens et les nègres acquièrent à peu près la même grandeur corporelle et le même temps de développement, et d'ailleurs si rapidement que les Irlandais immigrés tout jeunes (avec un temps de développement très long) subissent encore sur eux-mêmes la puissance du paysage. Boas a montré que les enfants nés en Amérique, de parents juifs siciliens à tête longue ou juifs allemands à tête courte, ont déjà la même forme de tête. Mais ceci est vrai partout et devrait exhorter à la plus grande prudence les historiens des migrations, dont nous ne connaissons que certains noms de tribus émigrées et de modestes fragments linguistiques, comme c'est le cas dans la préhistoire antique des Danaïdes, des Étrusques, des Pélasges, des Achéens, des Doriens. Il n'en résulte rien pour la race de ces « peuples ». Ce qui pénétra sous le nom de Goths, Lombards, Vandales dans les pays sud-européens était d'abord sans doute une race pour soi. Mais dès l'époque de la Renaissance, ils s'étaient complètement assimilés aux éléments raciaux radicaux du sol provençal, castillan ou toscan.

Il n'en est pas ainsi de la langue. La patrie d'une langue désigne seulement le lien fortuit de sa formation, lequel n'est en aucun rapport avec sa forme intérieure. Les langues émigrent, en passant d'une tribu à l'autre qui les continue. Avant tout, elles sont échan-
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gées et l'on n'admettra jamais trop la fréquence des changements de langues che» lei races de l'époque ancienne. Répétons encore que c'est la masse formelle, et non le parler de la langue, qu'on s'approprie, de même que les populations primitives s'emparent sans cesse de motifs ornementaux pour les utiliser avec une sûreté parfaite, comme éléments de leur propre langue formelle. Il suffit dans les temps anciens, pour qu'un peuple renonce à sa propre langue, — souvent par une véritable terreur religieuse — qu un autre se soit révélé supérieur ou qu'on ait le sentiment d'une supériorité pratique de la langue de celui-ci. Poursuivez le changement linguistique des Normands qui apparurent toujours avec une langue différente, en Normandie, en Angleterre, en Sicile, devant Byzance, et étaient prêts chaque fois a l'échanger de nouveau contre une autre. Le respect de la langue maternelle, avec tout le poids moral rattaché à ce mot, et qui mène sans cesse à des lunes linguistiques acharnées, est un trait de l'âme occidentale tardive, à peine connu de l'homme des autres cultures et tout à fait inconnu de l'homme primitif. Or il est partout supposé implicitement par nos historiens, et il les conduit à une foule de fausses conclusions sur l'importance des sources linguistiques dans l'histoire des «peuples». Songez k la reconstruction de « l'émigration dorienne » par la répartition des dialectes grecs postérieurs. Il en résulte que les seuls noms de lieux, noms de personnes, inscriptions, dialectes, et en général le côté linguistique, n'autorisent aucune conclusion sur les destinées du côté racial des populations. Nous ne savons jamais de prime abord si un nom de peuple désigne un corps linguistique ou une partie raciale, s'il les désigne tous les deux ou aucun d'eux, et il faut ajouter que les noms de peuples et même les noms de pays possèdent leurs propres destins.

8

La maison est l'expression la plus pure de la race, qui existe en général. Dès l'instant où l'homme devenant sédentaire ne se contente plus d'un abri, mais se construit une habitation ferme, cette expression existe et distingue au sein de la race « Homme », qui appartient à l'image cosmique biologique, les races humaines de l'histoire universelle proprement dite, qui sont les courants de l'être d'une importance psychique beaucoup plus grande. La forme primaire de la maison est absolument sentie et végétale. On ne sait rien d'elle. Comme la coquille du nautile, comme la ruche, comme les nids des oiseaux, elle est d'une évidence intérieure, et tous les traits de moeurs originaux, forme de l'être, de la vie conjugale et familiale, de l'organisation tribale, ont leur portrait dans le plan de la maison et ses principales pièces : vestibule, halle, mègaton, atrium, cour, cheminée, gynécée. Il suffit de comparer la disposition de la maison romaine et de la vieille maison saxonne pour sentir que l'âme de ces hommes et celle de leur maison est une seule et même chose.

L'histoire de l'art n'aurait jamais dû s'emparer de ce domaine.


C'était une erreur de prendre la structure de la maison d'habitation pour une partie de l'architecture. Cette forme est née de l'obscure habitude de l'être, non pour l'œil qui recherche les formes lumineuses, et aucun architecte n'a jamais songé à confondre la répartition des pièces d'une maison d'habitation avec celles d'une cathédrale. Cette importante limite de l'art a échappé aux savants malgré la remarque fortuite de Dehiol, selon lequel la vieille maison germanique en bois n'a rien de commun avec la grande architecture postérieure dont la genèse est tout à fait indépendante. C'est pourquoi il subsiste toujoura un embarras méthodique que la science esthétique a sans doute senti, mais non compris. Elle rassemble à toutes les'époques préhistoriques et anciennes, sans distinction, des outils, des armes, de la céramique, des étoffes, des tombes et des maisons, et d'ailleurs d'après leur forme aussi bien que d'après leur ornementation, et elle ne prend pied que par l'histoire organique de la peinture, de la plastique et de l'architecture, c est-à-aire des arts particuliers achevés en soi. Mais ici, il y a une séparation claire et nette entre deux mondes, celui de l'expression de l'âme et celui de la langue d'expression pour l'œil. La maison, de même que les formes fondamentales complètement inconscientes, c'est-à-dire les formes d'usage des vases, des armes, du vêtement et des outils, appartiennent au côté totérnique. .Elles ne caractérisent pas un goût, mais le mode de lutte, le mode d'habitation, le mode de travail. Chaque siège originel est la copie d'une attitude corporelle de nature radicale; chaque anse d'un vase allonge le bras en mouvement. Au contraire, la peinture et la sculpture domestiques sur bois, le vêtement comme ornement, la décoration des armes et des outils appartiennent au côté tabou de la vie. Dans ces modèles et ces motus réside aussi une force magique pour l'homme primitif. Nous connaissons les lames des Germains des invasions avec un ornement oriental et les bourgs mycéniens, avec un art minyen. C'est ainsi' que se distinguent le sang et les sens, la race et la langue — la politique et la religion.

Il n'y a donc — et ce serait un des plus pressants devoirs de la science future — encore aucune histoire universelle de la maison et de ses races, qu'il faudrait traiter avec de tout autres moyens que l'histoire de l'art. Par rapport au temps de toutes les histoires de l'art, la maison paysanne est « éternelle » comme, le paysan même. Elle est en dehors de la culture et donc en dehors de 1 histoire des hommes supérieurs; elle ignore leur limite spatiale et temporelle et elle se conserve, de par 1 idée, intacte à travers toutes les vicissitudes de l'architecture qui ne peut s'accomplir qu'en elle, non par elle. La vieille hutte italique ronde est encore comme à l'époque impériale a. La forme de la maison romaine rectangulaire, signe de l'existence d'une seconde race, se trouve à Pompéi et même dans les palais impériaux sur le Palatin. On emprunte a l'Orient toute espèce de parure et de style, mais aucun Romain n'aurait songé à imiter par exemple la maison syrienne. La. forme du mégaraa de Tiryn» et de

1. Geschichte der deutschen Kunst, 1019, p. 14 sq.

2. W. Altmann, Die italischen RvnabiuHt», 1900.
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Mycène et celle de la vieille maison paysanne grecque décrite par Galen n'ont pas été davantage touchées par les maîtres architectes des villes hellénistiques. La maison saxonne et la maison franque ont conservé leur trait essentiel, en passant de la ferme champêtre à la maison bourgeoise des vieilles villes libres impériales et aux maisons patriciennes du xvm« siècle, tandis que les styles gothique, Renaissance, baroque et Empire passent légèrement au-dessus, agissent à leur façon sur la façade et dans toutes les pièces depuis la cave jusqu'au grenier, sans embarrasser l'âme de la maison. Et il en est de même des formes du mobilier, qu'on devrait psychologiquement distinguer avec soin de leur traitement par l'artiste. En particulier, le développement des sièges nord-européens jusqu'à ceux des clubs sont un fragment de l'histoire raciale, et non de l'histoire du style par exemple. Chaque autre signe peut faire illusion sur le destin d'une race; le nom étrusque qu'on trouve parmi les peuples de la mer, battus par Ramsès III, l'inscription énigma-tique de Lemnos, les peintures murales des tombes d'Êtrurie n'autorisent aucune conclusion certaine sur la connexion corporelle de ces hommes. Si, vers la fin de Tige de pierre, la vaste région à l'est des Carpathes a vu naître et durer une ornementation de haute importance, il n'en reste pas moins qu'une race y a pu supplanter une autre. Si, en Europe occidentale, de Trajan à Clovis, nous ne possédions que la céramique, nous n'aurions pas le moindre soupçon de l'événement des invasions. Mais l'apparition d'une maison ovale sur territoire égéen1, d'une autre maison ovale très bizarre en Rho-désie*, la très fameuse correspondance de la maison paysanne saxonne et de la maison lybico-kabyle révèlent un fragment d'histoire raciale. Les ornements se répandent quand une population les incorpore à sa langue formelle; une forme de maison ne pousse qu'avec une race. Quand l'ornement disparaît, il n'y a de changé qu'une langue; quand un type de maison disparaît, c'est une race qui est éteinte.

Il en résulte la nécessité de corriger notre histoire de l'art. Il faut aussi, dans son développement, séparer soigneusement le côté racial de la langue proprement dite. Au début d'une culture, pardessus le village paysan et ses maisons raciales, s'élèvent deux formes de rang supérieur marquées, l'une expression de l'être, l'autre langue de J'être éveillé : tes châteaux et les cathédrales. C'est en eux que la différence entre le totem et le tabou, la nostalgie et l'angoisse, le sane et l'esprit s'accroissent en une symbolique puissante. Comme siège des générations successives, le vieux château égyptien, chinois, antique, arabe méridional, occidental est proche de la maison paysanne. Tous deux demeurent, comme copie de la vie, de la génération et de la mort réelles, en dehors de toute histoire de l'art. L'histoire des châteaux allemands est absolument un frag-

i. Bulle, Orchomtnos, p. 26 sq.; Noack, Ovalkatts und Palast in Kreta, ρ. 53 sq. If» plans de maisons de la région égéo-asiatique, que l'on peut encore constater à une époque plus tardive, permettront peut-être d'apporter un peu d'ordre dans l'état de la population à l'époque préhistorique. I«es restes de la langue ne le peuvent pas.

t. Miduuval, Rkodesia, L/wdres, 1906.
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ment de l'histoire raciale. Il est vrai que l'ancienne ornementique ose les toucher tous les deux pour enjoliver ici le poutrage, là le portail ou la cage d'escalier, mais elle peut être choisie de manière ou d'autre ou faire complètement défaut. Un rapport nécessaire intérieurement entre le corps de bâtiment et l'ornement n'existe jamais. La cathédrale au contraire n'a pas d'ornement, elle est un ornement. Son histoire — de même que celle du temple dorique et de tous les autres anciens édifices du culte — se confond avec celle du style gothique et si complètement que personne n'a remarqué ici (comme dans toutes les cultures anciennes sur l'art desquelles nous avons encore quelque notion générale) que la stricte architecture, qui n'est autre qu une pure ornementique d'espèce suprême, se restreint aux édifices cultuels exclusivement. Toutes les belles formes architecturales que nous voyons à Gelnhausen, à Goslar et sur la Wartburg, sont empruntées à l'architecture cathédralesque, elles sont décoratives et sans nécessité intérieure. Un château, une épée, un vase d'argile peuvent se passer de cette décoration sans perdre leur sens ni même simplement leur forme; dans une cathédrale ou un temple-pyramide d'Egypte, ceci n'est même pas concevable.

Ainsi se distingue l'édifice qui a du style de celui où on a mis du style. Car dans le couvent et la cathédrale, c'est la pierre qui possède une forme et qui la passe aux hommes placés sous ses ordres; dans la maison paysanne et le château du chevalier, c'est la vigueur de la vie paysanne et chevaleresque qui forme d'elle-même le cadre. C'est 1 homme, non la pierre, qui est ici le premier, et si l'on doit parler encore ici d'ornement, il consistera dans la forme des moeurs et coutumes, rigoureuse, végétale, inébranlable. Ce serait la différence entre le style vivant et le style figé. Mais, de même que la puissance de cette forme vivante passe au sacerdoce et forme un type de prêtre chevaleresque, à l'époque védique comme à l'époque gothique, de même la sainte langue formelle romano-gothique s'empare de tout ce qui a des attaches avec cette vie mondaine : costume, armes, habitation, outils, et en stylise la surface. Mais l'histoire de l'art ne devrait pas s'illusionner sur ce monde qui lui est étranger; il est la surface.

Rien de nouveau ne s'ajoute aux anciennes villes. Entre les maisons raciales qui forment maintenant des rues et qui conservent fidèlement dans leur intérieur la disposition et les mœurs de la maison paysanne, gît une poignée d'édifices du culte, qui ont du style. Elles sont en outre incontestablement le siège de l'histoire de l'art et reflètent leur forme sur les places, les façades, les espaces intérieurs. Les châteaux ont beau être transformés en palais citadins ou maisons patriciennes, les palais en salles de réunion, bourses ou hôtels de ville, aucun d'eux n'a de style, mais il en est le réceptacle et le représentant. La bourgeoisie authentique n'a plus la forme métaphysique plastique de la vieille religion. Elle continue l'ornement, mais non l'édifice comme ornement. Désormais, dans la ville mûre, l'histoire de l'art se décompose en celle des arts particuliers. L'image, la statue, la maison sont des objets particuliers de l'application du
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style. L'Église aussi est maintenant une maison semblable. Une cathédrale gothique est ornement, une église baroque avec porche est un corps de bâtiment recouvert d'ornements. Ce que le style ionique et le baroque du xvie siècle avaient préparé est achevé par l'ordre corinthien et le rococò. Ici, la maison et l'ornement se sont définitivement et résolument séparés, et même les chefs-d'œuvre parmi les églises et les couvents du xvni* siècle ne peuvent pas enlever l'illusion que tout cet art est devenu mondain, c'est-à-dire décoration. Avec 1 Empire, le style se change en goût, et avec sa fin l'architecture passe à l'industrie d'art. Ainsi la langue d'expression ornementait et, partant, l'histoire de l'art sont finies. Mais la maison paysanne continue avec sa forme raciale inchangée.

Si l'on fait abstraction de l'expression de la maison, on s'apercevra d'abord de l'énorme difficulté qu'il y a à approfondir la nature de la race. Non pas sa nature interne, son âme, car notre sentiment en parle avec assez de clarté. Ce qu'est un homme de race, nous le savons tous du premier coup d'oeil. Mais à quels signes notre sensibilité, notre œil surtout, peuvent-ils reconnaître et distinguer les races? Sans doute, ceci relève de la physionomique, tout comme la répartition des langues relève de la systématique. Mais que de choses il faudrait avoir là sous les yeux! Combien disparaissent à jamais avec la mort et combien avec la décomposition ! Que ne révèle pas un squelette, seule chose que nous ayons de l'homme préhistorique dans le cas le plus favorable ? Tout y est presque. La recherche préhistorique montre le même empressement naïf à vouloir lire des choses incroyables sur une mâchoire ou sur un humérus, mais il suffit de penser à une fosse commune du Nord de la France, où nous savons qu'on a enterré des hommes de toutes races, des blancs et des noirs, des paysans et des citadins, des jeunes gens et des hommes mûrs. Si la postérité ne sait pas cela par d'autre source, elle ne le découvrira certainement pas par des recherches anthropologiques. De violents destins raciaux peuvent donc fort bien avoir passé sur un pays, sans que l'anthropologiste en puisse remarquer la moindre chose d'après les restes des squelettes dans les tombes. L'expression réside donc avant tout dans le corps vivant, non dans la structure des parties, mais dans leur mouvement, non dans le crâne, mais dans le visage. Mais combien d'expressions de race possibles existe-t-il pour l'homme d'aujourd'hui, même pour celui dont les sens sont très aigus ? Que n'entendons et ne voyons-nous peu ? Quel est le défaut de notre organe sensib'e en général, opposé certes à celui de mainte espèce animale ?

La science s'est allégé le problème au temps du Darwinisme. Quelle platitude, quelle lourdeur, quel mécanisme dans le concept dont elle se serti II comprend d'abord une somme de signes sensibles grossiers, dans la mesure où on peut les constater dans les documents anatomiques, c'est-à-dire sur des cadavres. De l'observa-
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tion du corps dans la mesure où il vit, il n'y est point question. Ensuite, on n'y examine que les signes qui s'imposent à un œil très peu raffiné, et seulement dans la limite où ils peuvent se mesurer et se compter. C'est le microscope qui décide, non le sentiment du tact. Dans l'analyse/ de la langue comme caractère distinctif, personne ne songe qu'il y a des races humaines d'après la manière de parler et non .d'après la structure grammaticale de la langue, qui n'est que fragment anatomique et système. On ne s'est pas encore rendu compte que l'étude de ces races parlantes pourrait être un des plus importants objets de la science. En réalité, nous savons tous comme connaisseurs d'hommes, par l'expérience journalière, que la manière de parler est un des traits raciaux les plus significatifs des hommes actuels. Les exemples en sont innombrables et connus de chacun en grand nombre. A Alexandrie, on parlait le même grec d'après une manière raciale très différente. Nous le voyons encore aujourd'hui à la façon dont nos textes sont écrits. Dans l'Amérique du Nord, les natifs du pays parlent sans doute de manière complètement identique, qu'il s'agisse de l'anglais ou de l'allemand et même de l'indien. Quel trait racial du paysage existe-t-il dans le parler des Juifs de l'Europe orientale et donc aussi dans le parler russe des Russes ? Et quel trait racial du sang dans le parler de tous les Juifs parlant leurs « langues maternelles » d'Europe, et par conséquent qui leui^est commun indépendamment de la contrée habitée par leurs hôtes ? Quels rapports y a-t-il ici en particulier dans la phonétique, l'accentuation, la syntaxe des mots ?

Mais la science n'a même pas remarqué que la race est différente suivant qu'il s'agit de végétaux enracinés ou d'animaux en mouvement, que le côté microcosmique de la vie fait apparaître un nouveau groupe de traits et qui sont décisifs pour la nature animale. Elle ne voit pas que les « races d'hommes » au sein de la race unitaire « Homme » sont à leur tour quelque chose de tout différent. Elle parle d'adaptation et d'hérédité et gâche ainsi, par une chaîne causale inanimée de caractères superficiels, ce qui est ici l'expression du sang et là la puissance du sol sur le sang, énigmes qu'on ne peut ni voir ni mesurer, mais qu'on ne peut que vivre et sentir d'œil à œil.

Les savants ne sont même pas d'accord entre eux sur le rang à donner à ces caractères de surface. Blumenbach a divisé les races d'après les formes du crâne, Friedrich Müller, tout à fait allemand, d'après la chevelure et la structure des langues, Topinard, Français authentique, d'après la couleur des cheveux et la forme du nez, Huxley, Anglais authentique, pour ainsi dire de manière sportive. Ce dernier serait en soi sans doute très opportun, mais un connaisseur de chevaux lui dirait qu'une terminologie savante ne traduit pas les qualités raciales. Ces mandats d'arrêt raciaux sont tous aussi dépourvus de valeur que ceux sur lesquels un agent de police exerce sa connaissance théorique des hommes.

Il est évident qu'on ne se représente pas ce qu'il y a de chaotique dans l'expression d'ensemble du corps humain. Indépendamment de l'odorat qui constitue, par exemple pour le Chinois, un signe
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caractéristique de la race, et de l'ouïe qui révèle sensiblement des différences profondes dans le langage, le chant et surtout le rire, deux choses qui ne sont accessibles à aucune méthode scientifique, l'état des images pour l'œil est si confusément riche en détails réellement visibles, et pour ainsi dire sensibles à la vision plus profonde, qu'il est impossible de songer à les réunir sous un petit nombre de points de vue. Et tous ces côtés et ces traits de l'image sont indépendants l'un de l'autre et ont leur histoire propre. Il y a des cas où la structure des os et surtout la forme du crâne se modifient complètement, sans entraîner une modification de l'expression des parties charnelles, c'est-à-dire du visage. Les frères et sœurs d'une seule et même famille peuvent manifester presque tous les signes dis-tinctifs de Blumenbach, Müller et Huxley, et cependant leur expression raciale vivante est complètement la même pour chaque observateur. Plus fréquente est encore l'identité de la structure corporelle dans les cas d'une différence manifeste de l'expression vivante. Il n'est besoin que de rappeler l'énorme différence entre une race de paysans authentiques, comme les Frisons ou les Bretons, et des races de citadins authentiques1. Mais à l'énergie du sang qui ne cesse d'empreindre durant des siècles les mêmes traits corporels

—ces « traits de famille » — et à la puissance du sol — « la trempe »

— s'ajoute encore cette force cosmique éniematique du même tact des communautés liées étroitement. Ce φΡοη nomme les erreurs de la grossesse n'est qu'un détail insignifiant d'un des principes plastiques les plus profonds et les plus puissants de tout élément racial. Que de vieux époux deviennent des sosies étonnants après une longue vie commune intérieure, c'est là une expérience que cqacun a pu faire, alors même que la science analytique lui « prouverait » peut-être le contraire. On ne saurait jamais trop exagérer la force plastique de ce tact vivant, de ce vigoureux sentiment intérieur pour perfectionner son propre type. Le sentiment de la beauté raciale — par opposition au goût très conscient des citadins mûrs pour les traits de la beauté individuelle spirituelle — est d'une vigueur extraordinaire parmi les hommes originels, et c'est pourquoi ils n'en ont aucune conscience. Mais un tel sentiment est formeur de race. Il a sans doute gravé dans le type du guerrier et du
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le cas de toute vieille noblesse qui se sent fortement et intérieurement comme unité et qui parvient par là même tout à fait inconsciemment à former un idéal corporel. La camaraderie discipline les races. La noblesse française et la noblesse terrienne de Prusse désignent des races authentiques, mais c'est précisément ce qui a mûri le type du Juif européen, avec son immense énergie raciale, dans une existence millénaire de ghetto, et c'est ce qui forgera toujours une

jrsionomiques. sur les bustes . K» i~, traits du gothique primitif e, et plus encore sur les célèbres por-grandes galeries des ancêtres renier-
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population en race, dès qu'elle serrera pour longtemps ses liens psychiques en face d'un destin. Où il y a un idéal de race, et c'a été le cas de chaque culture ancienne, de la chevalerie védique, homérique et staufienne, au suprême degré, la nostalgie d'une classe régnante vers cet idéal, sa volonté d'être ainsi et non autrement, fait que cet idéal arrive enfin à se réaliser tout à fait indépendamment du choix des femmes. Et à cela s'ajoute encore une considération numérique dont on est loin d'avoir tenu un compte süffisant. Chaque homme vivant de nos jours a déjà un million d'ancêtres vers 1 an 1300, un milliard vers l'an mille. Ce fait signifie que chaque Allemand vivant est, sans exception, apparenté par le sang à chaque Européen des Croisades et que, à mesure qu'on restreint la frontière du paysage, on multiplie cette parenté par cent et par mille, de telle sorte que la population d'un pays se concentre en une famille unique au cours de vingt générations à peine; et de même que le choix et la voix du sang, croisant à travers les générations, rapprochant sans cesse les hommes de race, nouant et brisant les mariages et dominant par la force et la ruse tous les obstacles des mœurs, cela aboutit à des enfantements innombrables qui exécutent de manière tout inconsciente la volonté de la race.

Ce sont d'abord les traits végétatifs de la race, la « physionomie de la situation » indépendamment du mouvement de ce qui est mobile, c'est-à-dire tout ce qui ne distingue pas le corps vivant du cadavre de l'animal, et qui doit être exprimé aussi dans les parties figées. Il y a sans doute quelque identité entre la taille d'un chêne vert et d'un peuplier d'Italie et celle d'un homme — « trapu », « élancé », « rabougri » —. Et de même la ligne dorsale d'un dioma-Jpire et le pelage d'un tigre ou d'un zèbre sont un caractère végétal de la race. Y appartient aussi l'action du mouvement accompli par la nature sur et avec les êtres. Un bouleau ou un frêle enfant qui se courbent sous le vent, un chêne au feuillage épars, des oiseaux croisant avec calme ou voltigeant avec angoisse dans la tempête : tout cela appartient au côté végétal de la race. Mais de quel côté se tiennent ces caractères dans la lutte entre le sang et le sol pour la forme intérieure d'une espèce humaine ou animale « transplantée » ? Et quelle quantité de forme mentale, morale, domestique y a-t-il ici ?
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rappelle

non de l'être éveillé lui-même et de sa langue, mais du fait que le cosmique et le microcosmique forment un corps aux mouvementé libres, un microcosme par rapport au macrocosme, dont la vie et l'activité possèdent une expression toute propre qui se sert en partie des organes de l'être éveillé, et qui se perd à son tour en grande partie, comme chez les coraux, avec la mobilité.

Si l'expression raciale de la plante consiste tout particulièrement dans la physionomie de la situation, l'expression animale réside dans la physionomie du mouvement, c'est-à-dire dans la forme qui se meut, dans le mouvement même et dans la forme des membres,
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voir, et sentir en voyant, combien l'immense énergie de cette vie se concentre dans la tête et la nuque, parle par lrœil qui rougit,
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pour autant que ceux-ci représentent le sens du mouvement. De cette expression de la race, un animal qui dort ne révèle pas grand' chose; un animal mort, dont le savant examine scientifiquement les parties, en révèle encore moins; la structure des os d'un vertébré ne révèle presque plus rien. C'est pourquoi les articulations des vertébrés sont plus expressives que leurs os; pourquoi les membres extérieurs sont le siège propre de l'expression, par opposition aux côtes et aux os du crâne — la mâchoire seule fait exception, parce qu'elle montre dans sa structure le caractère de la nutrition animale, tandis que la nourriture de la plante est un pur phénomène naturel —; pourquoi aussi le squelette de l'insecte, parce qu'il enveloppe le corps, est plus expressif que le squelette de l'oiseau qui ne fait que le soutenir. Ce sont surtout les organes du proto-phylle extérieur qui concentrent en eux avec une vigueur croissante l'expression de la race; ce n'est pas l'œil en soi quant à la forme et à la couleur, mais le coup d'oeil, l'expression du visage, la bouche qui, par l'habitude de parler, représente aussi l'expression du comprendre; ce n'est pas le crâne en général, mais la « tête », avec ses lignes formées par la chair seule, qui est devenue le siège tout à fait propre du côté non végétal de la vie. Songez dans quel but on élève ici des orchidées ou des rosés, là dés chevaux ou des chiens, et dans quel but on voudrait le mieux élever une espèce humaine. Mais cette physionomie résulte, il faut encore le redire, non de la forme mathématique des parties visibles, mais uniquement de l'expression du mouvement. Si nous comprenons du premier coup d œil l'expression raciale d'un homme immobile, c'est à cause aune expérience de l'œil qui voit déjà dans les membres le mouvement qui leur appartient. La véritable apparition raciale d'un bison, d'une truite, d'un aigle impérial ne peut pas se traduire par le dénombrement des contours et des dimensions, et elle n'aurait

une langue langue d'un art.

Mais ces marques des plus nobles espèces animales nous conduisent déjà tout près du concept de race qui crée au sein du type homme des différences dépassant les différences végétales et animales, plus spirituelles qu elles et par là-même moins accessibles encore aux moyens de la science. Les signes grossiers de la constitution du squelette n'ont déjà plus en généralde signification indépendante. Déjà Retzius, mort en 1860, a mis fin à la croyance de Blumenbach, qui voulait qu'il y eût correspondance entre la race et la forme du crâne, et J. Ranke résume ainsi ses conclusions : « Ce que représente l'humanité dans son ensemble quant aux formes différentes des crânes est déjà représenté en petit par chaque tribu,


souvent même par chaque communauté de cette tribu : une union des diverses formes crâniennes qui concilie les extrêmes par des formes intermédiaires graduées à l'infini1. » II n'est pas douteux qu'on y puisse relever des formes fondamentales idéales, mais on ne devrait pas se dissimuler que ce sont des idéals et que, malgré toutes les méthodes de mesure objectives, c'est le goût qui trace ici les limites réelles et qui procède aux répartitions. Plus important que toutes les tentatives pour découvrir un principe de classification est le fait que, au sein de la race humaine unitaire, toutes ces formes existent depuis les périodes glaciaires les plus lointaines, qu'elles n'ont pas varié considérablement et qu'on les rencontre sans distinction même dans une seule et même famille. Le seul résultat scientifique certain, c'est l'observation de Ranke, d'après laquelle, dans une classification des formes crâniennes en séries présentant des transitions, les chiffres moyens déterminés ne sont pas une marque de la « race », mais du paysage.

En effet, l'expression raciale d'une tête humaine se concilie généralement avec chaque forme crânienne imaginable. Ce qui est décisif, ce ne sont pas les os, mais la chair, le regard, la physionomie. Depuis le Romantisme, on parle d'une race indogermanique. Mais y a-t-il des crânes ariens et des crânes sémitiques ? Peut-on distinguer des crânes de Celtes et de Francs, ou même seulement de Boers et de Cafres ? Et sinon, quelle espèce d'histoire des races peut s'être ensuite écoulée sur terre sans aucun témoignage, pour nous et ne nous avoir rien laissé d'autre que des crânes? On pourrait montrer par un exemple frappant combien ceux-ci sont indifférente à ce que nous appelons race parmi les hommes supérieurs : il suffirait d'observer des hommes présentant les plus fortes différences de race au moyen d'un appareil de Rœntgen et de s'y placer soi-même en pensée. On aurait ainsi une impression par trop ridicule en voyant la « race » s'éclipser subitement et complètement sous les rayons lumineux.

Et le peu qui reste de significatif dans la structure osseuse est, il ne faut pas cesser de le répéter, un rejeton du paysage et non une fonction du sang. Elliot Smith en Egypte et von Luschan en Crète ont examiné quantité de fouilles extraites des tombes, depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours. Depuis les « peuples de la mer », vers le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'aux Arabes et aux Turcs, ces régions n'ont cessé d'être parcourues par des courants humains toujours nouveaux, mais la charpente osseuse moyenne resta invariable. La « race » a dépassé, en quelque sorte comme chair, la forme squelettique permanente du sol. Dans les régions alpestres sont établis aujourd'hui des « peuples » germaniques, romans et slaves d'origine très différente, et il n'est besoin que de jeter un coup d'oeil en arrière pour découvrir ici des tribus sans cesse nouvelles, parmi lesquelles les Ëtrusques et les Huns; mais la structure osseuse dans la forme humaine est devenue partout et toujours la même et se perd partout vers la plaine en d'autres

ι   J Ranke, Der Mensch, igi2, II, p. 205.
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formes également permanentes. C'est pourquoi les fameuses trouvailles de squelettes préhistoriques, depuis le crâne Néanderthalien jusqu'à l'homo Aurignacensis, n'apportent pas la moindre preuve en faveur de la race et des migrations raciales de l'homme primitif. Elles montrent — si l'on fait abstraction de certaines déductions à propos de la forme des mâchoires et du mode d'alimentation — simplement la forme fondamentale du pays, celle qu'on y trouve encore aujourd'hui.

C'est la même force mystérieuse du paysage que l'on peut faire voir dans chaque être vivant, dès qu'on trouve une marque qui soit indépendante des méthodes grossières du siècle darwinien. Les Romains ont apporté la vigne du Sud sur le Rhin et celle-ci n'a certes pas varié visiblement, c'est-à-dire botaniquement. Mais ici, la « race » se détermine une fois par d'autres moyens. Il y a une différence de terroir non seulement entre le vin du Sud et le vin du Nord, entre le vin du Rhin et de la Moselle, mais encore pour chaque situation particulière à chaque coteau particulier. Et la même remarque vaut pour chaque race pure de fruit, pour le thé et pour le tabac. Cet « arôme », produit authentique du paysage, appartient aux caractères non mesurables et, partant, d'autant plus significatifs d'une race pure. Mais les pures races humaines diffèrent entre elles, absolument, de la même manière spirituelle que les vine purs. Un même élément, qui ne se révèle qu'au goût le plus délicat, doux arôme présent dans chaque forme, unit au-dessous de toutes les hautes cultures, en Toscane les Etrusques avec la Renaissance, sur le Tigre les Sumériens de l'an 3000 avec les Perses de l'an 500 et les autres Perses de l'époque islamique.

Tout ceci est inaccessible au savant qui mesure et qui pèse. Il existe pour le sentiment, qui l'aperçoit du premier coup d'oeil avec une certitude non trompeuse, mais pas pour l'analyse scientifique. J'en conclus donc que la race, tout comme le temps"et le destin, est quelque chose de décisif pour toutes les questions vitales, quelque chose dont chacun a une connaissance claire et distincte, des qu'il cesse de vouloir le saisir par l'entendement, et donc par l'analyse et la classification qui le désaniment. Race, temps, destin sont inséparables. Dès que la pensée scientifique s'en approche, le mot temps prend le sens de dimension, le mot destin celui de chaîne causale et de race; ce pour quoi nous avions précisément encore un sentiment très sûr se change en une confusion inextricable de caractères tout à fait divergents et différents, qui se compénètrent sans aucune règle selon les paysages, les temps, les cultures et les tribus. Les uns se cramponnent longtemps et opiniâtrement à une tribu et s'y perpétuent, d'autres se g.issent comme des ombres de nuages par delà une population, et la plupart sont comme les démons du pays, qui s'emparent de chacun tant qu'il y réside. Les uns s'excluent et les autres se recherchent. Une répartition des races, ambition de tous les ethnologues, est impossible. Sa simple tentative est déjà contradictoire avec la nature de la race et tout schéma systématique imaginable en général est une falsification inévitable et une méconnaissance de ce dont il s'agit. La race est, par opposition à la langue,


de part en part asystématique. Finalement chacun en particulier et chaque moment de son être a sa propre race. C'est pourquoi l'unique moyen d'approfondir le côté totémîque de la vie est, non point la classification, mais le tact physiognomonique.

io

Que celui qui veut étudier une langue en son essence laisse de côté toutes les savantes recherches de vocabulaire et observe comment un chasseur parle à son chien. Le chien suit le doigt tendu; il écoute attentivement le son des paroles et secoue ensuite la tête : il ne comprend pas cette espèce de langue humaine. Puis il fait quelques bonds pour montrer sa manière de concevoir, s'arrête et jappe : c'est une proposition de sa langue qui renferme la question de savoir si c'est bien ce que son maître a voulu dire. Vient ensuite, exprimée également dans la langue du chien, la joie, s'il comprend qu'il avait raison. C'est exactement ainsi que deux hommes cherchent à se comprendre, qui n'ont aucune langue verbale commune. Quand un curé de campagne explique quelque chose à une paysanne, il la regarde droit dans les yeux et, involontairement, il met dans ses gestes tout ce qu'elle n'aurait pu comprendre en effet dans le mode d'expression cléricale. Les langues verbales d'aujourd'hui ne peuvent toutes amener à une entente qu'en liaison avec d'autres espèces de langues. Pour elles-mêmes, elles n'ont jamais été en usage nulle part.

Or, quand un chien veut quelque chose, il remue la queue, impatient de voir que son maître est assez sot pour ne pas comprendre cette langue très claire et très expressive. Il la complète par une langue sonore — il jappe ,— enfin par une langue de gestes — il donne un exemple .— Ici, l'homme est un imbécile s'il n'a pas appris à parler ainsi.

Enfin il arrive quelque chose de très remarquable. Quand le chien a usé de tous les moyens pour comprendre les différentes langues de son maître, il se place subitement devant lui et son regard perce le regard de l'autre. Ici se passe quelque chose de très mystérieux : le Je et le Tu entrent en contact immédiat. Le « regard » libère des bornes de l'être éveillé. L'être se comprend sans le signe. Alors le chien se mue en connaisseur d'hommes qui regarde l'adversaire droit dans les yeux et comprend ainsi derrière le langage ie sujet parlant.

Ces langues, nous les parlons encore tous aujourd'hui sans le savoir. L'enfant parle longtemps avant d'avoir appris le premier mot, et les grandes personnes parlent avec lui sans penser en aucune manière à la signification habituelle des mots; cela veut dire que les images sonores servent ici à une tout autre langue qu'à ceue des mots. Ces langues ont aussi leurs groupes et leurs dialectes; elles peuvent être apprises, possédées et oubliées; elles nous sont si indispensables que fa langue verbale ne nous servirait de rien, si nous nous avisions jamais de l'utiliser pour soi seule sans la compléter
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par des langues sonores et des gestes. Même notre écriture, langue verbale pour l'œil, serait presque inintelligible sans la langue des gestes servant de ponctuation.

C'est l'erreur fondamentale de la science linguistique que de confondre la langue en général avec la langue verbale humaine, non en théorie, mais régulièrement dans la pratique de toutes les recherches. Cela a conduit les linguistes à une ignorance totale de la foule incommensurable des espèces linguistiques qui sont d'usage commun parmi les animaux et les hommes. Le domaine linguistique est beaucoup plus vaste que ne le remarquent tous les linguistes et, dans sa dépendance non encore disparue aujourd'hui, la langue verbale y prend une place beaucoup plus modeste. En ce qui concerne les « origines de la langue humaine », la question a été mal 'posée. La langue verbale — car c'est d'elle qu'il s agit, ce qui n'est pas du tout la même chose — ne connaît pas en général d'origine, au sens où on l'entend ici. Elle n'est ni quelque chose de primaire, ni quelque chose d'unique. L'importance capitale qu'elle a acquise à partir d'un certain moment dans l'histoire humaine ne devrait pas faire illusion sur sa place dans l'histoire générale de l'être aux mouvements libres. Il est certain qu'on n'a pas le droit de commencer une science linguistique par l'homme.

Mais l'idée d'un « commencement de la langue animale » est aussi erronée. Le parler est si étroitement lié à l'être vivant de l'animal, par opposition à celui de la plante, qu'il n'est pas permis de concevoir comme muets des êtres unicellulaires dépourvus de tout organe des sens. Être un microcosme dans le macrocosme et pouvoir se communiquer aux autres est une seule et même chose. Il est insensé de parler de commencement de la langue au sein de l'histoire animale. Car il est de toute évidence que les êtres microcosmiques existent en pluralité. Penser à d'autres possibilités c'est vouloir s amuser. Les rêves darwinistes sur la génération primitive et le couple premier devraient bien être laissés pour compte à ceux qui ont le goût des éternités d'hier. Mais les essaims, où il y a toujours vivant un sentiment intérieur du « nous » sont aussi éveillés et tendent de l'un à l'autre à des relations de l'être éveillé.

L'être éveillé est une activité dans l'étendu, et une activité arbitraire. C'est ce qui distingue les mouvements d'un microcosme de la mobilité mécanique d'une plante et aussi des animaux et des hommes, tant qu'ils sont plantes, c'est-à-dire à l'état de sommeil. Observez l'activité animale dans la nutrition, la génération, la défense, l'attaque : un côté de cette activité consiste régulièrement dans le toucher du macrocosme par les sens, soit qu'il s'agisse de la sensation indifférenciée des êtres unicellulaires, ou de la vision d'un œil hautement développé. II y a ici une claire volonté de réception des impressions; nous l'appelons orientation. Mais à cela s'ajoute dès le début la volonté de production des impressions chez d'autres', on veut les séduire, les effrayer, les chasser. Nous appelons ceci expression, et c'est par elle qu'est donné le langage comme activité de l'être éveillé animal. Depuis lors, il n'est survenu aucun principe nouveau. Les langues mondaines des hautes civilisations ne sont rien d'autre qu'un
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développement extrêmement raffiné des possibilités qui sont toutes contenues déjà dans le fait de l'impression que les êtres unicellulaires veulent exercer l'un sur l'autre.

Mais ce fait repose sur le sentiment originel de l'angoisse. L'être éveillé dissèque le cosmique en-ses éléments, il tend un espace entre ce qui est séparé et aliéné. Se sentir seul est la première impression du réveil quotidien. De là l'instinct primaire qui consiste à se serrer l'un contre l'autre au milieu de ce monde étranger, à s'assurer sensiblement de la proximité d'autrui, à chercher une liaison consciente avec lui. Le toi libère de l'angoisse d'être seul, La découverte du toi, tandis qu'on l'isole comme un autre soi-même, organiquement, psychiquement, du monde de l'altérité, est le grand moment dans l'histoire primitive de l'animal. C'est ainsi qu'il y a des animaux. Il suffit de considérer longtemps et attentivement au microscope le petit monde d'une goutte d'eau pour se convaincre que la découverte du toi, et par conséquent du moi, a déjà précédé ici sous la forme la plus simple imaginable. Ces petits êtres ne connaissent pas seulement l'altérité, mais aussi l'autre être semblable à eux; ils n'ont pas que l'être éveillé, mais aussi des relations d'être éveillé, et donc pas seulement l'expression, mais aussi les éléments d'une langue d'expression.

Rappelons-nous ici la différence des deux grands groupes de langues. Une langue d'expression considère autrui comme témoin et ne vise qu'à une impression sur lui; une langue de communication le considère comme coorateur et attend de lui une réponse. Comprendre, c'est recevoir des impressions avec son propre sentiment de la signification; c'est là-dessus que repose l'effet produit par la plus haute des langues d'expression humaine : l'art1. Se comprendre, tenir un dialogue, c'est supposer en autrui le même sentiment de la signification qu'en soi-même. Nous appelons motif l'élément d'une langue d'expression parlée devant témoin. La maîtrise des motifs est la base de toute technique de l'expression. D'autre part, on appelle signe l'impression produite en vue de l'entente, et il forme l'élément de toute technique de la communication, dans le cas suprême donc celui de la langue verbale humaine.

C'est à peine si l'on se représente aujourd'hui l'étendue de ces deux mondes linguistiques dans l'être éveillé humain. A la langue d'expression qui se manifeste partout, aux temps très anciens, avec la pleine gravité religieuse du tabou, appartiennent : non seulement l'ornementique lourde et sévère qui se confond, à l'origine, avec le concept de 1 art absolu et qui fait de tout objet figé le représentant de l'expression; mais encore le cérémonial solennel, dont les formules recouvrent toute la vie publique et même encore la vie domestique 2, et la « langue du costume » c'est-à-dire de l'habillement,

ι. 1,'art est complètement formé chez les animaux. Dans la mesure où il est, par
analogie, accessible à l'homme, il consiste en mouvement rythmique (danse) et en
formation de sons (chant). Mais l'impression artistique sur les animaux mêmes est
loin d'être ainsi épuisée.
... . .

2. Dans l'Évangile de Luc, io, 4, Jésus dit aux 70 disciples qu il envoie dans les villes : « Et ne saluez personne en chemin. > La cérémonie du salut en plein air est si vaste que les gens pressés sont forcés d'y renoncer. Cf. A. Bertholet. Kultur-geschickte Isratis, 1919, p. 162,
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du tatouage, de la parure, qui ont une signification unitaire. Les savants du siècle dernier se sont efforcés vainement de faire dériver le vêtement du sentiment de la pudeur ou de raisons d'opportunité. Il n'est compréhensible que comme moyen d'une langue d'expression, et il l'est de la manière la plus grandiose dans toutes les hautes civilisations, même aujourd'hui encore. On n'a qu'à se rappeler la mode qui régente toute la vie et l'action publiques, l'habillement prescrit dans toutea les fêtes et les actes importants de la vie, les gradations dans l'habit de société, le costume de fiançailles, de deuil, 1 uniforme militaire,-les insignes ecclésiastiques; on pensera aux ordres et décorations, à la mitre et à la tonsure, aux perruques et à la canne, aux poudres, bagues, frisures, à toutes les exhibitions et inhibitions volontaires, au costume des mandarins et des sénateurs, des odalisques et des nonnes, à la cour de Néron, de Saladin et de Montézuma, pour ne rien dire des détails du costume populaire et de la langue des fleurs, des couleurs et des pierreries. La langue de la religion n'a pas besoin d'être nommée, car tout ceci'«* religion.

Les langues de communication, auxquelles participent toutes les espèces d'impressions sensibles concevables en général, ont développé peu à peu pour l'homme des hautes cultures trois signes prépondérants : l'image, le son et le geste, qui, dans la langue écrite de la civilisation occidentale, se sont condensés en une unité de lettre, de mot et de ponctuation.

Au cours de cette longue évolution s'accomplit enfin la libération de la langue du parler. Il n'y a pas dans l'histoire linguistique d'événement de portée plus grande. A l'origine sans doute, tous les motifs et tous les signes sont nés du moment et destinés seulement pour un acte particulier de l'activité de l'être éveillé. Leur signification réelle, sentie, et donc voulue, est la même. Le signe est un mouvement et non un mobile. Mais dès qu'un matériel de signes fixe rencontre un donneur de signes vivant, cela change. Ce n'est pas seulement l'activité qui se libère de ses moyens, mais aussi le moyen de sa signification. L unité des deux ne cesse pas seulement d'être évidente, elle devient impossible. Le sentiment de la signification est vivant et, comme tout ce qui se rattache au temps et au destin, il n'a lieu qu'une fois et ne se répète jamais. Aucun signe, si connu et si( habituel soit-il, n'est répété jamais exactement avec la même signification. C'est pourquoi, à l'origine, jamais signe ne revenait exactement sous la même forme. Le royaume des signes figés est un devenu absolu et un pur étendu, pas un organisme, mais un système, qui possède sa propre^ logique causale et qui porte aussi, dans la combinaison dé l'être éveillé de deux vivants, 1 opposition irréductible qui existe entre l'espace et le temps, entre l'esprit et le sang.

Ce matériel fixe de signes et de motifs avec sa prétendue signification fixe doit être l'objet d'étude et d'exercice, si l'on veut participer à la communauté d'être éveillé à laquelle on appartient. A la langue libérée du parler appartient nécessairement le concept d'école. Elle est complètement formée chez les animaux supérieurs, et elle est, dans chaque religion fermée en soi, dans chaque art, dans chaque société, la condition nécessaire pour être réellement un croyant, un


artiste ou un homme bien élevé. A partir d'ici, il n'y a plus de frontière rigide pour chaque communauté. On est obligé de connaître sa langue, c'est-à-dire ses principes de foi, sa morale, ses règles, pour en être membre. Le sentiment et la bonne volonté ne mènent pas plus au paradis dans le contrepoint que dans le catholicisme. La culture signifie une gradation inouïe de la profondeur et de la gravité de la langue formelle dans tous les domaines; elle consiste donc, pour chacun de ceux qui lui appartiennent, en une culture personnelle — religieuse, morale, sociale, artistique, — qui est une éducation et une discipline de la vie remplissant cette vie entière; c'est pourquoi dans tous les grands arts, dans les grandes églises, les mystères et les ordres, dans la haute société des classes distinguées, on atteint à une maîtrise de la forme qui relève des miracles de l'humanité et qui finit par se briser au sommet de ses revendications. Le mot désignant cette cassure dans toutes les cultures est, qu'il soit ou non prononcé, celui de retour à la nature. Cette maîtrise s'étend aussi à la langue verbale; à côté de la société distinguée du temps des tyrans grecs et des troubadours, à côté des fugues de Bach et des peintures sur vases d'Exekias, il y a l'art oratoire d'Athènes et la conversation française qui sont tous deux une convention rigide, lentement élaborée, comme tous les autres arts, et qui supposent chacun un long exercice de tous les instants.

Métaphysiquement, on ne saurait trop exagérer la signification qu'offre cette séparation d'une langue figée. L'habitude quotidienne de communiquer en des formes fixes, et la domination de l'être éveillé tout entier par ces formes qui ne sont plus senties pendant qu'elles sont en formation, mais qui existent purement et simplement et qu'il est nécessaire de comprendre au sens très propre du mot, aboutissent à une destitution, de plus en plus marquée, de la compréhension par la sensation, au sein de l'être éveillé. Un parler originel est senti par la compréhension; l'usage d'une langue requiert une sensation du moyen linguistique connu, et ensuite une compréhension de l'intention qui lui est cette fois attribuée. Le fond de toute éducation scolaire consiste d'après cela dans l'acquisition des connaissances. Chaque Église dit, en termes explicites et distincts, que ce n'est pas le sentiment, mais le savoir qui mène au salut recommandé par elle; chaque esthétisme authentique repose surle sûr savoir des formes que le particulier n'a pas à inventer, mais à apprendre. « L'entendement », c'est le savoir conçu comme être vivant. Il est ce qui est absolument aliéné au sang, à la race, au temps; c'est de l'opposition entre la langue figée et le sang qui coule, ou

l'histoire en devenir, que naissent les idéals négateurs de l'absolu, de l'éternel, de l'universel — idéals des Églises et des écoles.

Mais le résultat final est le caractère incomplet de toutes les langues et la contradiction constante où se trouve leur emploi avec ce que le parler voulait ou devait. On peut dire que le mensonge est entré dans le monde par la séparation entre la langue et le parler. Les signes sont fixes, leur signification ne l'est pas; c'est ce qui est d'abord senti, puis su, finalement prétendu. De tout temps l'expérience a été faite que l'on veut dire quelque chose et que les mots
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« refusent » de le dire, qu'on s'exprime mal et qu'on dit en réalité ce qu'on ne pense pas, qu'on parle exactement et qu'on est mal compris. Finalement naît l'art, si répandu chez les animaux, par exemple chez les chats, qui consiste à « employer des mots pour cacher ses pensées ». On ne dit pas tout, on parle tout autrement, on s'exprime avec des formalités, pour dire peu de chose, ou avec enthousiasme pour ne rien dire du tout. Ou bien, on imite la langue d'un autre. La pigrièche (lanius colludoj imite les strophes des petits' oiseaux chanteurs pour les séduire. C'est là une' ruse de chasseur très répandue, mais elle suppose des motifs et des signes fixes, tout comme l'imitation des vieux styles dans l'art ou la falsification d'une signature. Et tous ces traits, qu'on rencontre aussi bien dans l'attitude et dans le jeu physionomique que dans l'écriture et la prononciation, se retrouvent dans la langue de chaque religion, de chaque art, de chaque société. Il suffit de rappeler les concepts du flatteur, du dévot, de l'hérétique, le cant des Anglais, le sens sous-entendu des mots diplomate, jésuite, comédien, les masques et les habiletés que prennent dans leur commerce les gens instruits, et enfin la peinture actuelle où rien n'est pur et qui, dans chaque exposition, vous met sous les yeux sous forme expressive toutes les formes de mensonge généralement concevables.

Dans une tangue où l'on balbutie, on ne peut pas être diplomate. Mais dans sa maîtrise, on court le danger de faire, de la relation entre le moyen et la signification, un nouveau moyen. Ainsi naît l'art spirituel de jouer avec l'expression. Les Alexandrins et les Romantiques sont de ceux-là, en poésie lyrique Théocrite et Brentano, en musique Reger, en religion Kirkegaard.

Langue et vérité finissent par s'exclure1. Mais c'est précisément par là qu'au temps des langues figées le type du connaisseur d'hommes, qui est tout race et qui sait ce qu'il doit retenir d'un être partant, arrive à sa pleine considération. Lire froidement dans les yeux des gens, reconnaître le parleur derrière la langue d'un discours populaire ou d'une dissertation philosophique, le cœur derrière la prière, le rang social intérieur derrière le bon ton, et tout cela du premier coup, immédiatement, avec l'évidence de tout ce qui est cosmique, voilà ce qui manque au pur homme tabou qui a au moins la foi en une langue. Un prêtre qui est en même temps diplomate ne peut pas être un pur prêtre. Un moraliste de la trempe de Kant n'est jamais un connaisseur d'hommes.

Celui qui ment dans sa langue verbale se trahit dans sa langue de gestes, à laquelle il ne réfléchit pas. Celui qui flatte par ses gestes se trahit dans le ton. C'est justement parce que la langue figée sépare le moyen de l'intention, qu'elle n'atteint jamais son but aux yeux du connaisseur. Le connaisseur lit entre les lignes et comprend un homme dès qu'il en'voit la démarche ou l'écriture. Plus une communauté psychique est intérieure et profonde, plus elle aime à renoncer

i. « II y a du non-vrai dans chaque forme, même celle que l'on sent le plus ·, a dit Goethe. Dans la philosophie systématique, l'intention du philosophe ne se couvre ni avec les mots écrits par lui, ni avec la compréhension du lecteur, ni, puisque c'est une pensée en significations verbales, avec lui-même au cours de ses développements.


pour cotte raison au signe, à l'union par l'être éveillé. Une pure camaraderie se comprend sans trop de mots, la foi pure est silencieuse. Le plus pur symbole d'entente que la langue a encore dominé, c'est un vieux couple paysan assis le soir devant la ferme et s'entretenant en silence. Chacun d'eux sait ce que l'autre pense et sent. Les mots ne feraient que rompre l'harmonie. De cette compréhension réciproque, il y a quelque chose qui descend jusqu'aux profondeurs de l'histoire originelle de toute vie aux mouvements libres, bien au delà de la vie collective du monde animal supérieur. Ici, on atteint presque, pour quelque temps, à la libération de l'être éveillé.

II

De tous les signes figés, aucun n'est devenu plus riche de conséquences que celui qu'a l'état actuel nous appelons le « mot ». Il appartient sans doute à l'histoire authentique de la langue humaine. Mais l'idée d'une « Origine de la langue verbale », telle qu'elle est traitée et étudiée régulièrement, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent, est aussi insensée que celle d'un point initial de la langue en général. Celle-ci ne possède aucun commencement imaginable, parce qu'elle est donnée en même temps que la nature du microcosme et qu'elle y est contenue; celle-là, parce qu'elle suppose déjà des langues de communication très complètes, dans la forme continuellement développée desquelles elle n'a que le rang d'un trait individuel qui acquiert très lentement la prépondérance. On trouve la même erreur dans des théories aussi opposées que celles de Wundt et de Jespersen *; elles étudient le parler en mots, comme quelque chose de nouveau et d'indépendant pour soi, et aboutissent ainsi nécessairement à une interprétation absolument fausse. Mais c'est là une bifurcation très tardive, un dernier bourgeon sur le tronc des langues phonétiques, et non pas du tout une jeune pousse.

En réalité, une langue verbale pure est tout à fait inexistante. Personne ne parle sans employer, outre le matériel figé des accents, du tact, des jeux de physionomie, d'autres espèces de langues tout à fait différentes encore, qui sont beaucoup plus originelles et qui se sont complètement couvertes dans l'usage avec le langage verbal employé. Il faut veiller avant tout à ne pas confondre Te domaine des langues verbales actuelles, extrêmement compliqué dans sa structure, avec une unité intérieure avant son histoire unitaire. Chaque langue verbale que nous connaissons a des côtés très différents, et ceux-ci ont leurs destins propres au sein de l'histoire totale. Il n'y a pas de sensation sensible qui fût absolument indifférente pour l'histoire de l'usage des mots. Il faut encore distinguer sérieusement entre la langue phonétique et la langue verbale; la première est déjà familière aux espèces animales même très simples; la seconde n'offre, il est vrai, des différences de principe que dans des traits

i. Qui fait dériver la langue de la poésie, de la danse et surtout de l'amour. (Progrès! in language, 1894, p. 337).
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particuliers, mais qui sont d'autant plus significatifs. En outre, dans chaque langue phonétique animale on peut distinguer nettement les motifs d'expression (cris des animaux en rut) et les signes de communication (cri d'avertissement); et c'est certainement aussi le cas dans les mots les plus anciens; mais la langue verbale est-elle née maintenant comme langue d'expression ou comme langue de communication? Était-elle relativement indépendante de toutes les langues visuelles (image, geste) dans les phases très anciennes ? A ces questions, il n'y a pas de réponse parce que nous n'avons aucune notion des préformes du « mot » proprement dit. La science est bien naïve si, de ce que nous appelons aujourd'hui langues anciennes, et qui ne sont que des formes imparfaites d'états linguistiques très tardifs, elle prétend tirer des conclusions sur l'origine des mots. Le mot est dans ces langues un moyen fixé de très longue date, hautement développé et évident, mais c'est précisément ce qui n'est pas le cas de Γ « orìgine ».

Le signe qui a sans doute donné la possibilité aux langues verbales ultérieures de se libérer des langues phonétiques animales en général, je l'appelle le nom, et j'entends par là une forme phonétique servant à caractériser dans le monde ambiant quelque chose qui est senti comme être vivant et qui est devenu numen par l'appellation. Sur le mode de création de ces premiers noms, toute réflexion est superflue. Aucune langue humaine encore accessible à nous ne nous en donne le moindre point d'appui. Mais c'est ce que je considère comme décisif, en opposition avec la science moderne : ce n'est pas une variation du larynx, ou une espèce particulière de phonologie, ou un critère physiologique quelconque, qui sont en réalité des caractères de race, qui se présentent ici à nos yeux — si toutefois des choses de ce genre étaient survenues en général, — et ce n'est pas non plus une gradation de la capacité expressive des moyens existants, par exemple le passage du mot à la phrase (Herrn. Paul)1, mais une profonde métamorphose de l'âme; car avec le nom naît un nouveau coup d'oeil sur le monde. Si le parler en général est né de l'angoisse, d'une terreur insondable éprouvée devant les faits de l'être éveillé, terreur qui pousse l'un vers l'autre tous les êtres et qbi veut voir témoignée par des impressions la proximité d'autrui, c'est une gradation puissante qui apparaît ici. Le nom a mis pour ainsi dire en contact avec le sens de 1 être éveillé et avec la source de l'angoisse. Le monde n'a pas seulement une existence, on sent un mystère en lui. Par delà' toutes les fins de la langue d'expression et de communication, on nomme ce qui est énigmatique. Un animal ne connaît point d'énigme. On ne saurait trop insister sur le caractère solennel et vénérable de la nomination originelle. On ne doit pas toujours nommer le nom, on doit le tenir caché, il renferme une puissance dangereuse. C'est par le nom qu'est franchie la distance allant de l'histoire physique journalière de l'animala la métaphysique

i. Les complexes phonétiques d'ordre prqpositlonnel sont connus aussi du chien. Si le dingo australien qui, d'animal domestique redevint animal sauvage, a également passe de l'aboiement du chien au hurlement du loup, il est peut-être permis d'interpréter ce fait comme une transition vers des signes phonétiques beaucoup plus simples, mais cela n'a rien de commun avec les < mots ».


de l'homme. Ce fut le plus grand tournant de l'histoire de l'âme humaine. La théorie de la connaissance place habituellement le langage à côté de la pensée, et ce n'est point sans raison si l'on n'envisage que les seules langues encore accessibles aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus au fond des choses : c'est avec le nom qu'est née la religion déterminée proprement dite, au sein d'une terreur religieuse générale informe. Religion dans ce sens veut dire pensée religieuse. C'est la constitution nouvelle de la compréhension créatrice libérée de la sensation. Par une tournure très significative, nous disons : « réfléchir sur quelque chose ». Par la compréhension des objets nommés, c'est un monde supérieur qui est en train de se former par delà toutes les sensations, supérieur dans une claire symbolique et en relation avec la position de la tête, laquelle est perçue par l'homme comme étant le siège de ses pensées, souvent avec une clarté douloureuse. Ce monde prête au sentiment primaire de l'angoisse un but et la vision sur une délivrance. De cette pensée religieuse originelle est restée dépendante toute la pensée philosophique, savante, scientifique des époques tardives, jusque dans ses derniers fondements.

Nous devons concevoir les premiers noms comme des éléments tout à fait isolés dans le matériel des signes que comportent les langues phoniques ei de geste hautement développées; de la richesse et de la capacité expressive de ces langues, nous ne possédons plus aucune représentation depuis que les langues verbales ont fait dépendre d'elles-mêmes tous les autres moyens et n'ont continué la formation des premières que par égard à elles-mêmes 1. Mais une chose était déjà assurée lorsque commencèrent, avec le nom, un renversement et une spiritualisation de la technique de communication : la domination de l'œil sur les autres sens. L'homme était éveillé dans un espace lumineux, son expérience de la profondeur était un rayonnement de la vision vers les sources de lumière et les résistances lumineuses, il sentait son moi comme un point central dans la lumière. L'alternative du visible et de l'invisible domine absolument cette compréhension dans laquelle sont nés les premiers noms. Peut-être les premiers numina étaient-ils des objets du monde lumineux, que l'on sentait, entendait, observait dans leurs effets, mais qu'on ne voyait pas ? Le groupe des noms a sans doute, comme tout ce qui fait époque dans le devenir historique, subi une transformation rapide et violente. Le monde lumineux tout entier, dans lequel chaque objet possède les qualités de la situation et de la durée dans l'espace, a été désigné très tôt avec toutes les tensions existantes entre la cause et l'effet, l'objet et la qualité, l'objet et le moi, par d'innombrables noms qui l'ont fixé ainsi dans la mémoire. Car ce

i. Les langues de geste actuelles (Dclbrück, Grundfragen der Sprachforschung, p. 49 sq. avec renvoi au livre de Jorio sur les gestes des Napolitains) supposent toutes la langue verbale et dépendent complètement de son système de pensée. (Ex. celle que les Indiens d'Amérique ont développée pour pouvoir s'entendre de tribu à tribu malgré la grande diversité et la variabilité des langues verbales particulières,

de Mescalcro >), ou encore la mimique des acteurs.
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que nous appelons aujourd'hui mémoire, c'est la capacité de conserver pour la compréhension ce qui a été nommé au moyen îles noms. Par-dessus le royaume des objets visuels compris naît un royaume plus spirituel de dénominations, qui partage avec lui la propriété logique d'être purement extensif, polairement ordonné et dominé par le principe de causalité. Toutes les formes verbales — qui naissent beaucoup plus tardivement — comme les cas, les pronoms, les prépositions, ont un sens causal ou local, par rapport aux unités nommées; les adjectifs et même les verbes sont souvent nés par groupes -opposés; c est souvent comme dans la langue des Ewes étudiée par Westermann, le même mot qui est prononcé au début sur le mode mineur ou majeur pour désigner par exemple grand et petit, lointain et proche, le passif et l'actif. Plus tard, ce reste de la langue par gestes se dissout tout entier dans la forme verbale, comme on peut encore s'en rendre compte en grec αακρο.-et [Ηχροΐ et dans les sons U des noms égyptiens de la souffrance. C'est la forme de la pensée antithétique qui part de doublets verbaux opposés et fonde toute la logique anorganique, faisant de chaque trouvaille scientifique de vérités un mouvement en antithèses conceptuelles, parmi lesquelles celle qui existe, entre une opinion ancienne, considérée comme erreur, et une opinion nouvelle, considérée comme vérité, a toujours la prépondérance.

Le deuxième grand tournant a lieu avec la naissance de la grammaire. Tandis que la proposition prend la place du nom, la combinaison de mots celle du signe verbal, la réflexion — la pensée en relations verbales après qu on a perçu quelque chose pour lequel il n'existe pas de désignations verbales — devient déterminante par le caractère de l'être éveillé humain. Il est oiseux de se demander si les langues de communication renfermaient déjà de réelles « propositions » avant l'apparition des noms purs. Il est vrai que la proposition, au sens actuel du mot, s'est développée par ses propres conditions et avec ses propres époques au sein de ces langues, mais elle ne suppose pas moins l'existence des noms. C'est d'abord le tournant spirituel survenu à leur naissance, qui a rendu les propositions possibles comme relations de pensée. Et il faut d'ailleurs admettre que dans les langues averbales très développées, sous l'influence de l'usage continu, les traits se sont transformés l'un après l'autre en formes verbales, et incorporés ainsi de plus en plus à un schéma achevé, forme primaire de toutes les langues d'aujourd'hui. L'édifice intérieur de toutes les langues verbales repose donc sur des structures beaucoup plus anciennes, et son développement ultérieur ne dépend pas du vocabulaire et des destins de celui-ci. C'est l'inverse qui a lieu.

Car avec la syntaxe le groupe originel des noms particuliers se change en un système de mots, dont le caractère n'est plus déterminé par leur signification propre, mais par leur signification grammaticale. Le nom se manifeste comme quelque chose de nouveau, tout à fait pour soi. Mais les espèces de mots apparaissent comme des éléments de la proposition; et c'est alors qu'affluent en quantité innombrable les contenus de l'être éveillé qui, ainsi désignés, deman-


dent à être représentés dans ce monde de mots, jusqu'à ce que « tout » soit enfin devenu d'une manière quelconque un mot pour la réflexion.

La proposition est dès lors l'élément décisif. Nous parlons en propositions, non en mots. La définition de l'un et de l'autre a été tentée des milliers de fois et jamais réussie. D'après F. N. Fink, la formation des mots est une activité analytique, celle des propositions une activité synthétique de l'esprit, et la première précéderait la seconde. Il montre que la réalité sentie est très différemment comprise et que les mots peuvent donc être définis à des points de vue très différents1. Mais d'après la définition ordinaire, la proposition est l'expression linguistique d'une pensée, selon Herrn. Paul un symbole de liaison pour une pluralité de représentations dans l'âme du sujet parlant. Toutes ces définitions se contredisent. Il me paraît tout à fait impossible de déterminer la nature de la phrase d'après son contenu. Le fait pur et simple est que nous nommons propositions, dans l'usage linguistique, les unités mécaniques relativement très grandes; mots, les unités relativement très petites. La valeur des lois grammaticales ne va pas plus loin. Le parler courant n'est plus un mécanisme et n'obéit pas à des lois, mais au tact. Il y a donc déjà un trait racial dans la manière dont on conçoit en propositions ce qui doit être communiqué. Les propositions de Tacite et de Napoléon ne sont pas les mêmes que celles de Cicéron et de Nietzsche. L'Anglais divise la matière syntaxique autrement que l'Allemand. Ce ne sont pas les représentations et les pensées, mais la pensée, la manière de vivre, le sang qui déterminent dans les communautés linguistiques primitives, antiques, chinoises, occidentales, la délimitation typique des unités propositionnelles et, partant, le rapport mécanique du mot à la proposition. La limite entre la grammaire et la syntaxe devrait être tracée à l'endroit où cesse la mécanique de la langue et où commence l'organique du parler : usage linguistique, habitude, physiognomonie de la manière dont un homme s'exprime. L'autre frontière est située a l'endroit où la structure mécanique du mot passe dans les facteurs organiques de la phonologie et de la prononciation. A la prononciation du th anglais — trait racial du paysage — on reconnaît souvent encore les enfants des immigrés. Seul ce qui est intermédiaire entre ces deux limites, « la langue », a un système, est un moyen technique et est par conséquent inventé, corrigé, échangé, usé; la prononciation et l'expression tiennent à la race. Nous reconnaissons une personne connue sans la voir, à sa prononciation ; de même aussi l'homme d'une race étrangère, dût-il parler un allemand parfaitement correct. Les grandes mutations phonétiques, comme celles du vieux haut-allemand à l'époque carolingienne et du moyen haut-allemand à l'époque gothique tardive, ont une frontière géographique et n'attei gnent que le parler, non la forme intérieure de la proposition et di

du

mot.

Les mots sont, comme on l'a dit, les unités mécaniques relati-

i. Die Haupttypen des Sprachbaus, 1910.
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vement très petites de la proposition. Rien n'est peut-être plus caractéristique de la pensée d'une espèce humaine que sa manière d'acquérir ces unités. Pour le nègre bantou, une chose qu'il voit appartient d'abord à un très grand nombre de catégories logiques. Le mot qui la'désigne se composera donc d'une racine et d'un certain nombre de préfixes monosyllabiques. S'il parle d'une femme dans un champ, le mot employé sera par exemple : vivant-singulier-grand-vieux-féminin-dehors-Aomm«; cela fait sept syllabes, mais qui marquent un acte de conception unique, subtil et très étranger pour nous. Il y a des langues où le mot se confond presque avec la proposition.

La substitution, opérée pas à pas, de gestes grammaticaux aux gestes corporels ou sonores est donc décisive pour la formation

[image: image82.png]de la proposrtion, mais €1l¢ 'a jJamais ctc acnevee, 1l n'y 2 pas de
langues verbales pures. L’activité de la parole qui se manifeste,
toujours plus subtile. dans les mots consiste a éveiller, au moven de






sons verbaux, des sentiments de signification qui provoquent à leur tour, par le son des combinaisons verbales, de nouveaux sentiments de relation. Nous sommes exercés, par l'école du langage appris, à comprendre sous cette forme abréviative et indicative aussi bien les objets et les relations lumineux que les objets et les relations logiques qui en sont abstraits. Les mots sont seulement nommés, non employés conformément à leur définition, et il faut que l'auditeur sente ce qu'on veut dire. Il n'y a pas d'autre parler, et c'est justement pourquoi les gestes et le ton ont dans la compréhension du parler actuel une part bien plus grande que celle admise généralement.

Le dernier grand événement de cette histoire, par lequel la formation de la langue verbale est parvenue pour ainsi dire à la perfection, c'est la naissance du verbe. Elle suppose déjà un très haut degré d'abstraction, car les substantifs sont des mots qui mettent en relief, dans l'espace lumineux des objets sensiblement délimités — Γ » Invisible » est également délimité — aussi par la réflexion; mais les verbes désignent des types de variation qui ne sont pas vus, mais abstraits de la mobilité immense du monde lumineux en négligeant les caractères particuliers du cas isolé; ou bien produits comme concepts. Une « pierre qui tombe » est à l'origine une unité d'impression. Mais on y a d'abord séparé le mouvement et le mobile, puis on a délimité κ tomber » comme une espèce de mouvement abstraite de nombreuses autres et avec d'innombrables transitions — s'enfoncer, planer, s'effondrer, glisser. — La différence n'y est pas « vue », mais « connue ». On peut encore sans doute, chez certains animaux, se représenter des signes substantivaux, mais non des signes verbaux. Entre Fuir et Courir, ou Voler et Être balayé par le vent, la différence dépasse beaucoup trop l'objet de la vision pour pouvoir être aperçue par d'autres que par un sujet éveillé ayant l'habitude des mots. Elle suppose une métaphysique. Mais grâce à la « pensée en verbes », la vie aussi est devenue désormais accessible à la réflexion elle-même. De l'impression vivante sur l'être éveillé, du Devenir — que la langue de gestes imite tout naturelle-


ment et qui reste donc intact en soi — on a séparé sans s'en rendre compte ce qui ne se manifeste qu'une fois, c'est-à-dire la vie même, et le reste a été intégré comme l'effet d'une cause (le vent souffle, il fait des éclairs, le paysan laboure) dans un système de signes, au moyen de simples désignations extensives. Il est nécessaire de descendre jusqu'au fond des distinctions figées de sujet et de prédicat, d'actif et de passif, de présent et de parfait, pour voir comment l'entendement maîtrise ici les sens et comment il desanime la réalité. Dans les substantifs, il est permis de considérer l'objet de pensée (représentation) comme un décalque de l'objet visuel; mais dans le verbe, c'est quelque chose d'anorganique qui a supplanté quelque chose d'organique. Le fait que nous vivons, c'est-à-dire que nous percevons quelque chose précisément en ce moment, devient la durée conçue comme une qualité du perçu; dans la pensée verbale, cela s'appelle : le perçu dure. Il « est ». C'est ainsi que se forment enfin les catégories de la pensée, graduées d'après ce qui lui est naturel et ce qui ne le lui est pas; ainsi apparaît le temps comme dimension, le Destin comme cause, le vivant comme mécanisme chimique ou psychique. Ainsi naît le style de la pensée mathématique, juridique, dogmatique.

Par là est donné le dualisme qui nous paraît inséparable de la nature de l'homme et qui n'est pourtant qu'une expression de la domination de son être éveillé par la langue verbale. Ce moyen de communication entre le moi et le toi a, grâce à sa perfection, fait de la compréhension animale de la sensation une pensée en mots, tutélaire de la sensation. Spéculer signifie communiquer avec soi-même en significations verbales. Cette activité est absolument impossible dans toute autre espèce de langue, et elle caractérise les habitudes de vie des classes d'hommes entières depuis l'achèvement de la langue verbale. S'il est impossible de concilier la vérité avec la parole prononcée, parce qu'une langue figée et désanimée slest séparée du parler, cela s'applique fatalement au système de signes des mots. La pensée abstraite consiste dans l'usage d'un échafaudage verbal fini, dans le schème duquel est resserrée la matière infinie de la vie. Les concepts tuent l'être et faussent l'être éveillé. Jadis, au printemps de l'histoire linguistique, lorsque la compréhension cherchait encore à s'affirmer contre la sensation, cette mécanisation était sans importance pour la vie. Aujourd'hui l'homme est devenu, d'être qui pensait parfois, un être pensant, et c'est l'idéal de tous les systèmes de pensée que de soumettre la vie définitivement et entièrement à la domination de l'esprit. Cela se produit dans la théorie, tandis qu'on n'admet de réalité que le connu et qu'on condamne le réel à n'être qu'apparence ou illusion des sens. Cela se produit dans la pratique, tandis qu'on condamne au silence la voix du sang au moyen de principes éthiques généraux 1.

i. Il n'y a de tout à fait vrai que la technique, parce que les mots ne forment ici que la clé de la réalité et parce que les propositions varient jusqu'à ce qu'elles soient, non point « vraies », mais efficaces. Une hypothèse technique ne revendique pas un droit .à être juste, mais utilisable.
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Toutes deux, logique et éthique, sont des systèmes de vérités absolues et éternelles devant l'esprit; et toutes deux sont pour cette même raison des systèmes d'erreurs devant l'histoire. Dans le royaume des pensées, l'oeil intérieur a beau triompher sans condition sur l'extérieur; dans le royaume des faits, la foi aux vérités éternelles est une piètre et absurde comédie dans les cerveaux de quelques individus. Il ne peut pas du tout exister de système de pensée vrai, parce qu'aucun signe ne remplace la réalité. Les penseurs profonds et probes sont toujours parvenus à cette conclusion que toute connaissance est déterminée d avance par sa propre forme et qu'on ne peut jamais atteindre ce qu'on entena par des mots, sauf encore une fois dans la technique, où les concepts sont des moyens et non des fins eh soi. Et à cet Ignorabimus correspond le jugement de tous les sages authentiques, selon lequel les principes abstraits de la vie ne prennent droit de cité que comme des idiotismes, sous l'usage journalier desquels la vie continue son cours comme elle l'a toujours accompli; La race est finalement plus forte que la langue, et c'est pourquoi parmi tous les grands noms de penseurs, ceux-là seuls ont exercé une action sur la vie qui furent des personnalités et non des systèmes instables.

12

D'après cela, l'histoire intérieure des langues verbales présente jusqu'ici trois phases. Dans la première, les premiers noms se manifestent au sein de langues de communication très développées, mais averbales, comme des grandeurs d'une compréhension spécifique nouvelle. Le monde s'éveille comme un mystère. La penâée religieuse commence. Dans la deuxième phase, une langue de communication achevée se mue peu à peu en valeurs grammaticales. Le geste se transforme en proposition et celle-ci change les noms en mots. En même temps, la proposition devient la grande école de la compréhension en regard de la sensation, et le sentiment toujours plus délicat des significations provoque une richesse de flexions débordante qui se rattachent avant tout au substantif et au verbe, au mot spatial et au mot temporel. C'est l'apogée de la grammaire, qu'on pourrait peut-être fixer — avec une grande prudence — aux deux millénaires précédant la culture de FEgypte et de Babylone. La troisième phase est marquée par une décadence rapide de la flexion, et donc par la substitution de la syntaxe à la grammaire. La spiritualisation de l'être éveillé humain est si avancée qu'il n'a plus besoin de matérialiser ses mots par des flexions et qu'au lieu d'une forêt vierge de formes verbales il peut s'exprimer sûrement et librement par des allusions à peine marquées dans l'usage linguistique le plus sobre (particules, place des mots, rythme). Au contact du parler en mots, la compréhension arrive à dominer l'être éveillé; il est aujourd'hui en train de se libérer de la contrainte du mécanisme linguistique sensible, en faveur d'une pure mécanique de l'esprit. Ce ne sont pas les sens, mais les esprits qui entrent en contact.
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C'est dans cette troisième phase de l'histoire linguistique se déroulant en soi dans l'image cosmique biologique l, et appartenant donc à l'homme comme type, qu'intervient l'histoire des hautes cultures donnant au destin des langues verbales un tournant subit, grâce à une « langue du lointain » tout à fait nouvelle (l'écriture) et grâce à la puissance de son intériorité.

La langue écrite égyptienne était déjà vers 3000 en voie de désagrégation grammaticale rapide; le sumérien aussi dans ce que l'eme-sal (langue des femmes) appelle langue littéraire. Le chinois écrit, qui forme depuis très longtemps une langue à part, opposée à toutes les langues courantes du monde chinois, est, dès les plus anciens textes connus, si entièrement dépourvu de flexion qu'on n'a pu que très récemment constater qu'il avait réellement eu un jour une flexion. Le système indoeuropéen ne nous est connu qu'en pleine décadence. Des cas de l'ancien védique — vers 1500 — il ne s'est conservé dans les langues antiques, un millénaire pius tard, que des débris. Depuis Alexandre le Grand, la déclinaison a perdu le duel, la conjugaison le passif tout entier dans la langue hellénistique courante. Les langues occidentales ont varié dans la même direction, bien qu'elles soient de provenance la plus diverse possible, les langues germaniques résultant de rapports primitifs, les langues r 'mânes de rapports hautement civilisés : les cas, sauf un, ont disparu des langues romanes, et l'anglais n'en a plus depuis la Réforme. L'allemand courant a définitivement perdu le génitif au début du xixe siècle, et il est en train de renoncer au datif. Seul celui qui essaiera de traduire « à reculons » un morceau de prose difficile et significatif, par exemple de Tacite ou de Mommsen, écrit dans une langue très ancienne riche en flexions, — tout notre travail de traduction n'est que la transcription d'états linguistiques plus anciens en états plus récents — seul celui-là acquerra la preuve que la technique des signes s'est réfugiée, entre temps, dans une technique de la pensée qui n'a pour ainsi dire besoin de signes abrégés, mais saturés de signification, que pour des allusions exclusivement comprises par un initié de la communauté linguistique considérée. C'est la raison pourquoi un Européen d'Occident reste absolument exclu de la compréhension des livres saints des Chinois, mais aussi de la compréhension de toute autre langue de culture, du λόγο? et de Γάργή gcccs, de l'atman et du braman sanscrits, lesquels concernent une conception cosmique dans laquelle il faut avoir grandi pour en comprendre les signes.

C'est justement dans ses chapitres les plus importants que l'histoire extérieure de la langue est à peu près entièrement perdue pour nous. Son printemps est profondément enfoui dans l'âge primitif, et il faut encore faire remarquer que nous devons nous représenter ici Γ « humanité » sous forme de troupes isolées et toutes mmuscuies qui se perdent dans le vaste espace. Une métamorphose de l'âme se manifeste quand le contact réciproque est devenu la règle et finalement l'évidence, mais c'est justement pour cette

i. Cf. p.  il sq.

136

137

VILLES    ET    PEUPLES

LE   DÉCLIN   DE   L'OCCIDENT

raison qu'il n'y a pas de doute que ce contact est d'abord cherché, puis réglé ou défendu au moyen de la langue; et ce n'est que par l'impression de la terre remplie d'hommes que l'être éveillé individuel devient plus tendu, plus spirituel, plus prudent et qu'il élève et discipline la langue verbale, de telle sorte que la naissance de la grammaire est peut-être en liaison avec le caractère racial du grand nombre.

Depuis lors, aucun système grammatical ne s'est plus manifesté, il n'y a plus que des espèces nouvelles détachées du tronc existant. Sur ces langues proprement primaires, leur structure et leur accent, nous ne savons rien. Aussi loin que nous pouvons regarder dans le passé, nous voyons des systèmes linguistiques complètement achevés, employés par chacun comme des choses tout à fait naturelles et appris par chaque enfant. Qu'il ait pu jamais en être autrement, qu'un jour peut-être un profond frisson ait accompagné l'audition de ces langues étranges et mystérieuses — comme ce fut et c'est encore le cas de l'écriture à 1 époque historique, — cela nous paraît indigne de foi. Et pourtant nous devrions compter avec la possibilité que les langues verbales ont été un jour un privilège de classe dans un monde de modes de communication averbale, un bien secret jalousement tardé. Qu'il existe un tel penchant, c'est ce que montrent des milliers d'exemples : le français comme langue diplomatique, le latin comme langue savante, le sanscrit comme langue cléricale. C'est l'orgueil des milieux raciaux que de converser entre eux sans être compris des autres. Une langue pour tous est vulgaire. « Avoir droit de parler à quelqu'un » est un privilège ou une insolence. L'usage de la langue écrite chez les gens instruits et leur dédain du dialecte sont encore des témoignages de l'orgueil bourgeois authentique. Seulement nous vivons dans une civilisation où les enfants apprennent l'écriture avec la même évidence que la marche. Dans toutes les cultures antérieures^ c'était un art rare et non accessible à chacun. Je suis convaincu qu'il n'en fut pas autrement un jour de la langue verbale.

Le temps de l'histoire linguistique est extraordinairement rapide. Un siècle y signifie déjà beaucoup. Je rappellerai cette langue de gestes des Indiens de l'Amérique du Nord, qui devint nécessaire parce que le changement rapide des dialectes excluait une autre entente entre les trious. On comparera aussi l'inscription récemment-découverte du forum (vers 500) avec le latin de Flaute (vers 200) et celui-ci avec la langue de Cicéron. Si on admet que les plus anciens textes védiques ont fixé l'état de la langue vers 1200 avant Jésus-Christ, l'état de cette langue vers 2000 peut déjà avoir été si entièrement différent qu'aucun savant indo-européen avec sa méthode déductive ne le pourra soupçonner même de très loin. Mais l'allégro devient lento au moment où l'écriture, langue de la durée, intervient pour fixer et paralyser les systèmes à des âges très différents. C'est précisément ce qui rend cette évolution si opaque : nous ne possédons que des fragments de langues écrites. Du monde linguistique d'Égypie et de Babylone, il y a encore des originaux datant de 3000, mais les plus anciens fragments indo-européens sont des


copies, dont l'état linguistique est beaucoup plus jeune que leur contenu.

Tout cela a déterminé les destins de la grammaire et du vocabulaire de manière très diverse. La première se rattache à l'esprit, le second aux objets et aux lieux. Une variation intérieure naturelle ne se fonde que sur des systèmes grammaticaux. Ce sont, au contraire, les fondements psychologiques de l'usage verbal qui montrent que, malgré les variations de la prononciation, la structure phonétique intérieure et mécanique reste d'autant plus solide, car sur elle repose la nature de la nomination. Les grandes familles linguistiques sont de simples familles grammaticales. Les mots y sont en quelque sorte déracinés et passent d'une famille à l'autre. C'est une erreur fondamentale des linguistes, des indogermanistes en tête, que de traiter la grammaire et le vocabulaire comme une unité. Le vocabulaire semi-antique de la chimie, le vocabulaire diplomatique français, le vocabulaire anglais des courses ont uniformément acquis droit de cité dans toutes les langues modernes. Si on veut parler ici de mots étrangers, il faudra y ranger aussi la plus grande partie des « racines » des langues anciennes. Tous les noms se rattachent aux choses qu'ils désignent et partagent leur histoire. En grec, les noms de métaux sont d'origine étrangère, les mots comme ταύρος, χιτών, οίνο;, sont sémitiques. Dans les textes hittites de Boghazkoï1 on trouve des noms de nombres indous, et ce dans des expressions techniques qui y sont parvenus avec l'élevage du cheval. Des termes administratifs latins ont pénétré en foule dans l'Est grec 2, des termes allemands depuis Pierre le Grand en Russie, des termes arabes dans la mathématique, la chimie et l'astronomie d'Occident. Les Normands, Germains eux-mêmes, ont inondé l'anglais de mots français. Dans le régime bancaire du domaine linguistique germanique, c'est un fourmillement d'expressions italiennes, et, à un degré plus élevé encore, des expressions doivent avoir émigré en masse d'une langue dans une autre avec l'agriculture, l'élevage du bétail, les métaux, les armes, et en général avec chaque métier, avec le commerce d'échange et toutes les relations juridiques des tribus, tout comme le matériel de noms géographiques passe toujours en possession de la langue qui précisément est dominante, si bien que les noms grecs de lieux sont en grande partie cariens, les noms allemands en grande partie celtiques. On peut dire sans exagération : plus un mot indo-européen est répandu, plus il est de date récente et plus probable son origine étrangère. Ce sont précisément les noms les plus archaïques qui sont la propriété rigoureusement gardée. Le latin et le grec n'ont en commun que des noms tout à fait récents. Ou bien les mots téléphone, gaz, automobile appartiennent-ils au matériel linguistique du peuple « primaire » ? En admettant que les « mots primaires » ariens viennent pour trois quarts de l'égyptien et du babylonien du troisième millénaire, nous n'en percevrions plus rien dans le sanscrit après

1. Paul Jenseil, Sitzungen der prciiss. Akademie, 1919, p. 367 sq.

2. I,. Hahn, Rom und Romanisimis im griech, römischen Osten, 1906.
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un siècle d'évolution sans écriture, car les innombrables mots latins d'emprunt sont devenus depuis très longtemps méconnaissables en allemand. Le suffixe — ette dans Henriette est étrusque — combien de suffixes « ariens purs » ou « sémitiques purs » peuvent encore être étrangers et seulement impossibles à déterminer comme tels ? Comment expliquer la ressemblance frappante de beaucoup de mots dans les langues australiennes et indo-européennes ?

Le système indo-européen est certainement le plus jeune et, partant, le plus spirituel. Les langues dérivées de lui régissent aujourd'hui la terre, mais existait-il déjà en 2000 comme construction grammaticale particulière en général ? On sait qu'on admet aujourd'hui comme probable une forme unique servant de point de départ aux langues ariennes, sémitiques et namitiques. Les plus anciens fragments écrits de l'indou fixent peut-être l'état linguistique de I2OO, les plus anciens fragments grecs l'état linguistique de 700. Mais des noms de personnes et de divinités apparaissent, en même temps que le cheval, déjà beaucoup plus tôt en Syrie et en Palestine1, et ceux qui les ont donnés apparaissent sans doute d'abord comme des mercenaires, puis comme des dirigeants2. Qu'on se rappelle l'effet produit jadis par les armes à feu espagnoles sur les Mexicains. Ces Wikings continentaux, ces premiers chevaliers — hommes qui ont grandi avec le cheval et dont la légende du Centaure reflète encore Pimpression de frayeur qu'ils inspiraient — se seraient-ils fixés vers 1600 en aventuriers parcourant toutes les plaines du Nord, et auraient-ils apporté avec eux la langue et le monde divin des chevaliers indous ? En même temps que l'idéal de classe et le genre de vie de la race arienne ? Après ce qu'on vient de dire ci-dessus de la race, cela expliquerait, sans aucune « migration » d'un « peuple primaire », l'idéal de race des territoires parlant arien. Les chevaliers des Croisades n'ont pas fondé différemment leurs États en Orient, d'ailleurs exactement au même endroit que, 2500 ans plus tôt, les héros portant le nom de Mitanni.

Ou bien ce système n'était-il vers 3000 qu'un dialecte insignifiant d'une langue perdue ? La famille des langues romanes régnait sur toutes les mers vers 1600 après Jésus-Christ. En 400 avant Jésus-Christ, la « langue primaire » du Tibre possédait un domaine de cinquante lieues carrées. Il est certain que l'image géographique des familles grammaticales vers 4000 était encore très bigarrée. Le groupe »émitico-hamitico-arien — s'il a jamais formé une unité — avait sans doute alors à peine une grande importance. Nous rencontrons chemin faisant les débris de vieilles familles linguistiques qui appartinrent certainement un jour à des systèmes très répandus : étrusque, basque, sumérien, ligurien, vieilles langues d'Asie-Mineure sont de ce nombre. Dans les archives de Boghazkoï, on a constaté jusqu'à ce jour huit langues nouvelles qui étaient en usage vers l'an looo avant Jésus-Christ. Étant donné le temps de variation d'alors, l'arien peut avoir formé vers l'an 2000 une unité avec des langues dont nous serions aujourd'hui incapables de le distinguer.

1. Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, I, 2e édlt. § 455, 465.

2. Voir chap. suivant.
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L'écriture est une espèce de langue toute nouvelle et signifie un changement complet des relations de l'être éveillé humain, tandis qu'elle le délivre de la contrainte du présent. Les langues d'images désignant des objets sont beaucoup plus anciennes, probablement plus anciennes que tous les mots; mais l'image ici ne désigne plus immédiatement un objet visuel, mais d'abord un mot, quelque chose qui est déjà abstrait de la sensation. Premier et unique exemple, d'une langue qui nécessite comme existante une pensée achevée, mais qui ne l'apporte pas avec elle.

L'écriture suppose donc une grammaire complètement développée, car l'activité qui consiste à lire et écrire est infiniment plus abstraite que celle du parler et de l'audition. Lire, c'est poursuivre une image écrite en ayant le sentiment de la signification des sons-verbaux qui y appartiennent. L'écriture contient des signes pour désigner d'autres signes et non des objets. Il faut que le sens grammatical soit complété par une compréhension momentanée.

Le mot appartient à l'homme en général, l'écriture exclusivement à l'homme de culture. Elle est, par opposition à la langue verbale, conditionnée par tous les destins politiques et religieux de l'histoire cosmique non seulement en partie, mais de part en part. Toutes les écritures naissent dans des cultures particulières et comptent au nombre de leurs symboles les plus profonds. Mais nous manquons totalement encore d'une histoire complète de l'écriture, et une psychologie des formes et de leurs métamorphoses n'a même pas été tentée. L'écriture est le grand symbole du lointain, c'est-à-dire non seulement de la largeur, mais aussi et surtout de la durée, de l'avenir, de la volonté d éternité. Parler et entendre ne se font que dans la proximité et le présent, mais par l'écriture on parle à des hommes qu'on n'a jamais vus, ou qui ne sont pas encore nés, et la voix d'un homme est entendue encore des siècles après sa mort. L'écriture est une des premières marques de la vocation historique. Mais c'est justement pourquoi rien n'est plus caractéristique d'une cinture que son attitude intérieure envers l'écriture. Si nous savons si peu de l'indo-européen, c'est parce que les deux plus anciennes cultures ou les hommes se sont servis de ce système, l'indoue et l'antique, par suite de leur vocation a historique, n'ont ni créé une écriture propre, ni même accueilli les écritures étrangères avant leur période tardive. En effet, l'art tout entier de la prose antique est créé immédiatement pour l'oreille. On lisait comme si l'on parlait; nous lisons tous « comme un livre », en comparaison, et ne sommes pour cette raison, à cause de l'éternelle oscillation entre l'image graphique et le son du mot, jamais parvenus à un style complet de la prose au sens attique. Au contraire, dans la culture arabe chaque religion a développé son écriture propre, qu'elle a même conservée en changeant de langue : la durée des livres et des doctrines sacrés est inséparable de l'écriture comme symbole de la durée. Les plus
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anciens témoignages de l'écriture littérale existent dans les espèces d'écritures sud-arabiques, sans doute séparées d'après les sectes minéennes et sabéennes et remontant peut-être jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs, Mandéens et Manichéens de Baby-Ionie parlaient l'araméen oriental, mais avaient tous leur propre écriture. Depuis l'époque abbasside, l'arabe devient prépondérant, mais Chrétiens et Juifs continuent à l'écrire de leur propre écriture. L'Islam a partout répandu l'écriture arabe parmi ses fidèles, qu'ils parlassent sémite, mongol, arien ou nègre1. L'habitude d'écrire fait naître partout la différence inévitable entre la langue écrite et la langue courante. La langue écrite applique la symbolique de la durée à son propre état grammatical, qui ne cède que lentement et de mauvais gré aux transformations de la langue courante, laquelle représente donc toujours un état plus récent. Il n'y a pas une xo'.vv, hellénique, mais deux *, et l'immense distance qui sépare le latin écrit du latin vivant à l'époque impériale est suffisamment attestée par la structure des premières langues romanes. Plus une civilisation est vieille, plus marquée la différence allant jusqu'à cette distance qui sépare aujourd'hui le chinois écrit du Kuanchua parlé par les Chinois instruits du Nord. Ce ne sont plus deux dialectes, mais deux langues entièrement étrangères l'une à l'autre.

Mais on y voit déjà exprimé ce fait que l'écriture est au plus haut degré une affaire de classe et un très ancien privilège du clergé. La paysannerie est sans histoire et donc sans écriture. Mais il y a aussi une antiphathie prononcée de la race contre l'écriture. Cela me paraît avoir une suprême importance pour la graphologie : plus l'écrivain a de race, plus souverainement il traite la structure ornementale des signes d'écriture et y substitue des images linéaires toutes personnelles. L'homme tabou seul conserve en écrivant un certain respect pour les formes propres des signes et cherche à les répéter toujours involontairement. C'est la différence entre l'homme d'action qui fait l'histoire et le savant qui ne fait que la dessiner et Γ « éterniser ». L'écriture est dans toutes les cultures en la possession du clergé, parmi lequel comptent aussi les poètes et les savants. La noblesse méprise l'écriture. Elle fait écrire. Cette activité avait de tout temps quelque chose de spirituel et de clérical. Les vérités ne deviennent tout à fait atemporelles que par l'écriture, non par la parole. C'est encore l'antithèse du château et de la cathédrale :

Ìu'est-ce qui doit durer ici — l'acte ou la vérité ? Le document garde es faits, l'écriture sainte garde des vérités. Ce que sont d'un côté la chronique et l'archive, le manuel et la bibliothèque le sont de l'autre. C'est pourquoi, outre l'édifice du culte, il y a encore quelque chose qui n'est pas décoré d'ornements, mais qui est l'ornement, c'est le Livre. L'histoire de l'art de toutes les époques printanières devrait mettre en tête l'écriture, et l'écriture cursive plus encore que l'écriture monumentale. Ce qui est gothique, et ce qui est

1. LJdzbarski, Siltutigfii rf. litri. Akademie, 1916, f). uiS. Documentutiiiii très riche dans M. Mieses, Die (ieselm der Srhrißgeschitlite, 1919.

2. P. Krctschmcr, in (iercke \ordfn, JCinlcitunQ in die Altertumswissenschaft, Ι, Ρ· SS»·
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magique se reconnaît ici dans toute sa pureté. Aucun ornement ne possède l'intériorité d'une forme littérale ou d'une page d'écriture. L'arabesque n'apparaît nulle part aussi parfaite que dans les maximes coraniques sur les murs de la mosquée. Et le grand art des initiales, l'architecture de la forme paghiate, la plastique des reliures! Un Coran en lettres soufiques agit à chaque page comme une tapisserie murale. Un Évangile gothique est comme une petite cathédrale. Il est caractéristique que l'art antique ait touché et enjolivé tous les objets — à la seule exception de l'écriture et du manuscrit. Il y a là une haine de la durée, le mépris d'une technique qui est malgré tout plus qu'une technique. Il n'y a ni en Grèce ni dans l'Inde un art de l'inscription monumentale comme en Egypte, et personne ne semble avoir pensé au fait qu'une feuille portant le manuscrit de Platon était une relique, et qu'on aurait pu conserver par exemple sur l'Acropole un précieux exemplaire des drames de Sophocle.

Tandis que la ville s'élève au-dessus de la campagne, que la bourgeoisie s'ajoute à la noblesse et au clergé et que l'esprit citadin prend Te pouvoir, l'écriture, d'annonciatrice de la gloire des nobles et des vérités éternelles, passe au rang d'instrument du commerce des affaires et de la science. La culture indoue et la culture antique n'avaient pas admis ce premier rôle, elles autorisèrent l'importation étrangère du second; et c'est comme instrument vulgaire, de tous les jours, que l'écriture littérale s'imposa lentement. En même temps, et avec la même signification que cet événement, se présentent en Chine l'introduction des signes phonétiques vers 800 avant Jésus-Christ, et 'surtout en Occident, l'invention de l'imprimerie au XVe siècle : le symbole de la durée et du lointain est renforcé jusqu'à l'extrême par le grand nombre. Enfin les civilisations ont accompli le dernier pas, afin de donner à l'écriture une forme opportune. Comme on l'a dit, l'invention de l'écriture littérale dans la civilisation égyptienne vers 2000 était une pure innovation technique; dans le même sens, Li Si, chancelier d'Auguste chinois, a introduit en 227 l'écriture unitaire chinoise, et enfin parmi nous, ce que peu de gens ont reconnu dans sa véritable signification, est née une nouvelle espèce d'écriture. Que l'écriture littérale égyptienne n'est nullement quelque chose d'ultime et d'achevé, c'est ce que prouve l'invention de la sténographie, qui est l'égale de l'alphabet et qui n'est pas seulement une écriture abrégée, mais la domination de l'écriture littérale par un principe de communication nouveau, extrêmement abstrait. Il est bien possible que les formes écrites de cette espèce supplantent complètement les lettres alphabétiques dans les siècles prochains.

H

Peut-on oser écrire dès aujourd'hui une morphologie des langues de culture ? Ce qui est certain, c'est que la science jusqu'à ce jour n'a même pas encore découvert ce problème. Les langues de culture sont les langues de l'homme historique. Leur destin ne s'accomplit
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pas dans des espaces de temps biologiques, il suit le développement organique de courants vitaux strictement mesurés. Les longuet de culture tont det longuet historiques. Cela veut dire d'abord qu'il n'y a pas un événement historique, pas une institution politique, qui ne soient déterminés en même temps aussi par l'esprit de la langue qui y est employée, et qui n'aient agi à leur tour sur l'esprit et la forme de cette langue. La construction de la phrase latine est aussi une conséquence des batailles romaines qui revendiquèrent toute la pensée du peuple pour l'administration des vaincus; la prose allemande, avec son manque de normes fixes, porte encore aujourd'hui la trace des guerres de Trente ans, et l'ancienne dogmatique chrétienne aurait eu une forme différente, si les plus anciennes écritures n'étaient pas toutes en grec, mais en syrien comme celle des Mandéens. Mais cela veut dire en outre que l'histoire cosmique est régie par l'existence de l'écriture comme d'un moyen d'entente proprement historique, à un degré dont les savants ont à peine encore pris conscience. L'État au sens supérieur à pour base le commerce de l'écriture; le style de toute politique est déterminé absolument par la signification donnée chaque fois aux documents, aux· archives, aux signatures, à la publicité dans la pensée politico-historique d'un peuple. La lutte pour le droit est une lutte pour ou contre le droit écrit; les constitutions remplacent la puissance matérielle par la rédaction des paragraphes et élèvent ces pages d'écriture au rang d'armes. La langue et le présent, l'écriture et la durée sont connexes, mais l'entente orale et l'expérience pratique, l'écriture et la pensée théorique ne le sont pas moins. On peut ramener à cette antithèse la plus grande partie de l'histoire politique intérieure de toutes les périodes tardives. Les faits perpétuellement changeants contredisent l'écriture, les vérités la font progresser — c'est l'antithèse historique cosmique des deux partis, existant sous une forme quelconque, dans les grandes crises de toutes les cultures. L'un vit dans la réalité, l'autre fui oppose une écriture; toutes les grandes révolutions supposent une littérature.

Le groupe des langues de culture occidentales se manifeste au Xe siècle. Les corps linguistiques existants, c'est-à-dire les dialectes
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de la campagne acitadine qui marchent « éternellement », prenant à peine une part aux événements de la grande histoire, toujours comme dialectes non écrits, à travers périodes tardives et civilisations, et qui subissent des transformations lentes et insoupçonnées. Là-dessus s'édifie maintenant la langue des deux ordres primaires comme le premier phénomène d'une relation de l'être éveillé, qui a la culture, qui est la culture. Ici, dans ce milieu de nobles et de clercs, les langues deviennent langues de culture, le parler appartenant au château, la langue à la cathédrale : c'est ainsi qu'au seuil de l'évolution le végétal se sépare de l'animal, le destin du côté vivant de celui du côté rnort, celui du côté organique de celui du côté mécanique de l'entente. Car le côté totémique affirme, le côté tabou nie le sang et le temps. Là se trouvent partout de très bonne heure les langues de culture figée dont la sainteté est garantie par leur invariabilité, systèmes atemporels depuis très longtemps défunts, ou aliénés à la vie et artificiellement paralysés, pourvus d'un vocabuiaire strictement conservé et fixe qui est la condition nécessaire à la rédaction de vérités éternelles. Ainsi se sont figés le védique ancien comme langue religieuse et le sanscrit comme langue savante. L'égyptien de l'Ancien Empire fut toujours retenu comme langue cléricale, si bien que dans le Nouvel Empire les formules sacrées d'Egypte étaient aussi peu comprises que le Carmen Saliare et le chant des Arvals au temps d'Auguste1. Dans la préhistoire de la culture arabe, le babylonien, l'hébreu et l'avestique sont morts simultanément comme langues courantes — probablement au ηθ siècle avant Jésus-Christ, — mais c'est justement pourquoi ils furent opposés, dans les écritures saintes des Chaldéens, des Juifs et des Perses, à l'araméen et au pehlvi. C'est la même signification qu'avait pour l'Église le latin gothique, pour la science baroque le latin des humanistes, en Russie le slave ecclésiastique et, sans doute aussi, à Babylone le snmérien. Par opposition, la pratique du parler avait élu domicile dans les châteaux et les palais. C'est ici qu'ont été formées les langues vivantes de culture. Parler est une habitude, une discipline de la langue, le bon ton dans la phonologie et la tournure, le tact délicat dans le choix des mots et le mode d'expression. Tout cela est caractéristique de la race, cela ne s'apprend pas dans les cellules des couvents et les ateliers de savants, mais dans la société polie et au contact d'un modèle vivant. C'est dans les milieux nobles et comme caractère de leur ordre qu'ont été formés la langue d'Homère 2, ainsi que le vieux français des Croisades et le moyen haut-allemand des Staufen, tous issus d'habitudes rustiques. Si on admet que les grands poètes épiques, les scaldes et les troubadours, en ont été les créateurs, il ne faudra pas oublier que ces créateurs ont été élevés aussi Knguisti-quement pour cette tâche d'abord, à l'école de l'ordre dans lequel ils se mouvaient. Ce grand fait par lequel la culture devient majeure est l'œuvre d'une race, non celle d'un atelier.

i. C'est ce qui me fait croire aussi que l'étrusque a joué, très tard encore, un rôle important dans les collèges des prêtres romains.

•J. Aussi faut-il bien se rendre compte que les chants, fixés par écrit pendant la période coloniale seulement, ne peuvent se présenter que dans une langue littéraire, et non dans la langue courtoise courante où ils étaient d'abord récités.
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La culture linguistique cléricale part de l'examen des concepts et des conclusions. Elle s'efforce de porter à l'extrême la capacité des mots et des formes propositionnelles : ainsi se manifeste une différence sans cesse croissante, entre l'usage linguistique scolas-tique et courtois, rationnel et social, et il y a, par delà toutes les frontières des familles linguistiques, quelque chose de commun dans le mode d'expression de Plotin et de Thomas d'Aquin, dans le Vêda et la Mischna. Ici est le point de départ de toute langue savante mûre qui en Occident, qu'elle s'appelle allemand, anglais ou français, n'a pas dépouillé aujourd'hui encore les dernières traces de sa provenance du latin scolastique, et par conséquent aussi l'origine de toute méthodique des expressions techniques et des formes propositionnelles de la conclusion. Cette antithèse entre les modes d'entente du grand monde et de la science se continue jusqu'au cœur de la période tardive. Le centre de gravité du domaine linguistique français se situe résolument du côté de la race) c'est-à-dire du parler à la cour de Versailles et dans les salons parisiens. C'est ici que s'est transplanté l'esprit précieux des romans d'Arthur, et qu'il s'est élevé à la conversation régissant l'Occident tout entier, à l'art classique du parler. Pour la philosophie grecque, les plus grands embarras qu'elle a rencontrés proviennent auisi de ce que l'ionico-attique avait été entièrement constitué dans les cours des tyrans et les symposies. Plus tard, il fut presque impossible de parler du syllogisme dans la langue d'Alcibiade. D'autre part, la prose allemande qui ne trouva en général aucun centre de haute formation, à l'époque décisive du baroque, oscille aujourd'hui encore, dans sa stylistique, entre les tournures française.« et les tournures latines — tournures courtoises et tournures savantes, — suivant qu'elle vise à l'élégance ou à l'exactitude de l'expression; et c'est grâce aussi à leur provenance linguistique, de la chaire ou de l'école savante, et à leur séjour, comme éducateurs dans les châteaux ou les petites cours, que nos classiques ont sans doute réussi à se constituer un style personnel que l'on peut imiter; mais non à créer une prose spécifiquement allemande, obligatoire pour tous.

A ces langues de classe, la ville a apporté la troisième et dernière langue, celle de la bourgeoisie, la langue écrite proprement dite, rationnelle, opportune, prose au sens le plus strict du mot. Elle oscille légèrement entre le mode social distingué et le mode savant d'expression, attentive aux tournures toujours nouvelles et aux termes à .la mode d'une part, s'accrochant d'autre part avec entêtement aux concepts existants. Maïs en son fond essentiel, elle est de nature économique. Elle se sent absolument comme un signe de classe, en face de l'éternel parler ahistorique du κ peuple », dont se servirent Luther et d'autres au grand mécontentement de leurs contemporains délicats. Avec la victoire définitive de la ville, ces langues citadines absorbèrent aussi celles de la société aristocratique et de la science. Dans les hautes sphères de la population cosmopolite citadine, il se développe une xo'.r/· uniforme, intelligente, pratique, antipathique aux dialectes et à la poésie, caractéristique de la symbolique de toute civilisation, sorte de mécanique


précise, froide et pourvue d'un geste réduit au minimum. Ces dernières langues sans feu ni lieu peuvent être apprises par chaque marchand et chaque portefaix, tels le grec de Carthage et d'Oxus, le chinois de Java, l'anglais de Shanghai' et pour les comprendre, le κ parler » n'a aucune importance. Voulez-vous savoir quel est leur véritable créateur? Ce n'est pas l'esprit d'une race ou d'une religion, mais simplement celui de l'économie.

III. — peuples primitifs, peuples de culture,

PEUPLES  DE   FELLAHS.

15

Nous pouvons enfin maintenant, avec la plus extrême prudence, serrer de plus près le concept de <l peuple » et apporter de l'ordre dans ce chaos de formes ethniques, que la recherche historique moderne n'a fait qu'accroître. Il n'y a pas de mot qu'on ait employé aussi fréquemment, et en même temps aussi complètement soustrait à la critique, pas un non plus qui n'ait un besoin aussi pressant de la critique la plus aiguë. Même les historiens très avisés, après s'être efforcés jusqu'à un certain point d'y apporter théoriquement quelque clarté, continuent, dans la suite de leurs recherches, à jeter dans le même moule les concepts de peuples, de races, de communautés linguistiques. Trouvent-ils un nom de peuple, ils en font aussitôt une expression linguistique; découvrent-ils une inscription de trois mots, ils croient avoir trouvé un complexus racial. Quelques « racines » offrent-elles une certaine correspondance, ils aperçoivent dans le lointain un peuple primitif et une patrie primitive qui surgissent. Le nationalisme moderne n'a fait qu'accroître encore ce » mode de penser en unités ethniques ».

Mais les Hellènes, les Doriens et les Spartiates sont-ils un peuple ? Les Celtes, les Gaulois et les Sénonesr Si les Romains étaient un peuple, que furent donc les Latins ? Et quelle unité entend-on quand on parle des Étrusques parmi les peuplades d'Italie aux environs de 400 ? N'est-on pas allé jusqu'à faire dépendre leur « nationalité » de la structure de leur langue, comme d'ailleurs celle des Basques et des Thraces? Et quel concept ethnique supposent les termes d'Américain, de Suisse, de Juif, de Boer ? Est-ce le sang, la langue, la croyance, le gouvernement, le paysage — qui détermine toutes ces notions de peuple ? En général, la parenté linguistique et sanguine n'est constatée que par voie scientifique. L individu n'en a aucune conscience. Un Indo-européen n'est rien d'autre qu'un concept de savant et de philologue. La tentative d'une fusion des Grecs et des Perses par Alexandre le Grand a complètement échoué, tandis que c'est précisément aujourd'hui que nous sentons le poids de la communauté anglo-allemande. Peuple est au contraire un complexus dont on a conscience. Considérez donc l'usage linguistique ordinaire. Chacun désigne avec enthousiasme, comme étant
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son « peuple *», la communauté qui lui est intérieurement la plus proche — et il appartient à beaucoup d'entre elles —. Il tend ensuite a appliquer ce concept particulier, issu d'un événement personnel, aux associations les plus hétérogènes. Pour César les Arvernes étaient une civitas, pour nous les Chinois sont une « nation ». Aussi n'étaient-ce point les Grecs, mais les Athéniens qui furent un peuple, et seuls quelques-uns d'entre eux, comme Isocrate, se sont sentis des Hellènes avant tout. C'est pourquoi aussi de deux frères, l'un peut s'appeler Suisse et l'autre, avec la même raison, Allemand. Ce ne sont pas là des concepts savants, mais des faits historiques. Le peuple est une association d'hommes qui se sentent comme un tout. Ce sentiment vient-il à s'éteindre, le nom 'et chaque famille particulière peuvent subsister, mais le peuple a cessé d'exister. Les Spartiates se sentaient dans ce sens comme un peuple, les « Doriens » peut-être vers noo, mais assurément pas en 400. Les Croisés étaient devenus un peuple authentique par le serment de Clermont, les Mormones par leur bannissement du Missouri en 1839 ', les Mamertins, mercenaires d'Agathoclès, par la nécessité de se conquérir un refuge. Le principe générateur de peuple a-t-il été différent chez les Jacobins et chez les Hycsos ? Combien de peuples ont pu naître de l'escorte d'un chef ou d'une bande de fuyards ? Une telle association peut changer de race, comme les Osmaniens apparus en Asie-Mineure sous le nom de Mongols; elle peut changer de langue comme les Normands de Sicile, de nom comme les Achéens ou les Danaens. Il existe un peuple comme tel, tant que dure le sentiment de communauté.

Du destin des peuples, il nous faut distinguer celui de leurs noms. Ils sont souvent le seul document qui nous en reste; mais pouvons-nous inférer en quelque manière d'un nom à l'histoire, à la descendance, à la langue, ou même seulement à l'identité de ses représentants ? Encore une erreur des savants d'avoir simplifié le rapport entre les deux, non en théorie, mais en pratique, comme par exemple dans les noms de personnes actuels. A-t-on la moindre idée du nombre des possibilités ici présentes ? Le fait de donner un nom a déjà une importance infinie dans les anciennes associations. Grâce au nom, un groupe humain prend conscience de sa différenciation avec une sorte de grandeur sacrée, mais ici les noms de cultes peuvent être juxtaposés aux noms de guerriers, d'autres s'être trouvé dans le pays ou hérités, le nom généalogique peut être échangé contre celui d'un héros comme les Osmaniens, et il peut naître enfin dans toutes les frontières des noms étrangers en nombre illimité, qui ne sont connus et familiers peut-être qu'à une partie des associés ethniques. Si de tels noms seuls nous sont parvenus, on peut dire presque que chaque inférence sur leurs représentants aboutit nécessairement à une erreur. Les noms, sans doute sacrés, des Francs, des Alamans et dea Saxons, ont remplacé une grande quan-

i. Sentiment »I répandu, que les ouvrier· des grandes villes se disent peuple et excluent ainsi la bourgeoisie avec laquelle ils ne se sentent aucun lien de communauté; mais la bourgeoisie de 1789 n'avait pas agi différemment.

i. Éd. Meyer, Unprunf vmA GtteUeklt Λτ Marmont», igit, ρ. 138 sq.
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tité des noms donnés au temps de la bataille de Varue. Si noue ne le savions pas, nous serions convaincus depuis longtemps qu'il y avait eu là un refoulement ou une destruction de races plus anciennes par de nouveaux envahisseurs. Les noms de Romains et de Quintes, de Spartiates et de Lacédémoniens, de Carthaginois et de Puniques existaient côte à côte — il y avait là une possibilité d'admettre deux peuples. Nous ne saurons jamais dans quelle relation s'étaient trouvés entre eux les noms de Pélasges, d'Acnéens et de Danaens, et sur quels faits se base cette relation. Si nous n'avions que ces mots, il y a longtemps que les savants auraient fait de chacun un peuple — avec sa langue et sa race particulière. — N'a-t-on pas voulu inférer du nom de paysage, Doris, à la marche de l'invasion dorienne ? Combien de fois un peuple peut-il avoir demandé son nom à un paysage et l'avoir adopté ? Le cas se voit dans le nom des Prussiens d'aujourd'hui, mais aussi dans celui des Perses, des Juifs et des Turcs, inversement en Bourgogne et en Normandie. Le nom d'Hellènes naquit vers 650, on ne saurait donc y rattacher une migration de la population. La Lorraine reçut le nom d'un prince tout à fait insignifiant, et d'ailleurs par suite du partage d'une succession et non d une immigration de peuple. Les Allemands s'appelaient, à Paris, en 1814 des Allemands, en 1870 des Prussiens, en 1914 des Boches; en d'autres temps, on aurait découvert derrière ces noms trois peuples différents. Les Européens d'Occident s'appellent en Orient des Francs, les Juifs des Espagnols, — cela provient de circonstances historiques; mais qu'aurait conclu un philologue de ces noms seuls ?

Impossible d'apercevoir les résultats auxquels aboutiraient les savants en l'an 3000, s'ils continuaient à travailler avec les méthodes actuelles, en se servant de noms, de fragments linguistiques et des concepts de patrie primitive et de migration. Les chevaliers teuto-niques du xine siècle avaient chassé les Prussiens païens; en 1870 ce peuple en migration apparaît tout à coup devant Paris. Les Romains pressés par les Goths ont émigré du Tibre sur le bas Danube; ou bien une partie d'entre eux serait-elle parvenue jusqu'en Pologne où on parlait latin à la Diète ? Charlemagne a battu les Saxons sur le Wesèr, ceux-ci émigrèrent alors dans la région de Dresde, tandis que les Hanovriens — originaires de la Tamise où ils avaient leur établissement primitif, selon le nom dynastique — s'emparèrent du pays. Au lieu d'histoire des peuples, les historiens ont écrit celle des noms; mais les noms ont leurs destins propres et, pas plus que ceux-ci, les langues avec leurs migrations, transformations, victoires et défaites n'apportent la moindre preuve à l'existence des peuples auxquels elles appartiennent. Ceci est une erreur fondamentale, surtout de la philologie indo-européenne. S'il y a migration des noms de Palatina! et de Calabre à l'époque historique, si l'hébreu s'est transporté de Palestine à Varsovie, le persan du Tigre dans l'Inde, que peut-on déduire ensuite de l'histoire du nom des Étrusques et de l'inscription prétendue « tvrsé-nienne » de Lemnos ? Ou bien les Français ont-ils formé jamais un peuple primitif avec les nègres de Haïti, comme le prouve leur
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langue commune? Dans la région comprise entre Budapest et Constantinople, on parle aujourd'hui deux langues mongoles, une sémitique, deux antiques et trois slaves et ces communautés linguistiques ont toutes le sentiment de former des peuples1. Si on voulait bâtir là-dessus une histoire des migrations, il en résulterait un produit étrange de méthodes erronées. Le dorien est le nom d'un dialecte, nous n'en savons rien de plus. Sans doute, il s'est vite répandu quelques dialectes de ce groupe, mais cela ne prouve 2 absolument pas 1 expansion, ni même l'existence, d'une espèce humaine correspondante.

16

Ici, nous sommes en face du concept favori de la pensée historique moderne. Dès qu'un historien de nos jours rencontre un peuple qui a fait quelque chose, il se croit pour ainsi dire dans l'obligation de répondre à cette question : « d'où vient-il ? » C'est une convenance pour un peuple d'être venu de quelque part et d'avoir une patrie première. C'est presque l'injurier que d admettre qu'il se trouve aussi, dans ses pénates, à l'endroit où il est. La migration est un motif légendaire favori de l'humanité primitive, mais son application à la recherche savante n'a que trop dégénéré en une manie. Les Chinois ont-ils immigré en Chine ou les Égyptiens en Egypte ? Cette question ne se pose pas, on se contente de demander : quand et d'où ? On aimerait mieux faire venir les Sémites de Scandinavie et les Ariens de Chanaan que d'abandonner le concept de. patrie primitive.

Or le fait d'une forte mobilité de toutes les populations anciennes est hors de doute. Le problème libyen cache un secret de cette sorte. Les Libyens ou leurs ancêtres parlaient hamitique, mais ils étaient corporellement, comme le montrent déjà les vieux reliefs d'Egypte, de haute taille, blonds avec des yeux bleus, et ils proviennent donc sans aucun doute du Nord de 1 Europe 3. En Asie-Mineure, il y a au moins trois couches migratoires certaines depuis 1300, elles sont peut-être en relation avec les incursions des nordiques « peuples de la mer » eh Egypte, et des faits semblables sont attestés dans le monde mexicain. Mais nous ne savons rien de la nature de ces mouvements; des migrations qu'aimé à se représenter l'historien moderne, d'après lequel des peuplades fermées parcourraient les

i. En Macédoine, les Serbes, les Bulgares et les Grecs ont fondé au xix· siècle des écoles Chrétiennes, pour la population qui était hostile aux Turcs. Quand par hasard on enseignait le serbe dans un village, la génération suivante se composait déjà de Serbes fanatiques. La puissance actuelle des > nations * est donc tout simplement une conséquence de ta politique scolaire précédente.

z. Sur le scepticisme de Beloch relatif à la prétendue migration doriennc, cf. sa Grieck. Geschickte, 1,2, chap. VIII.

3. Cf. C. Mehlis, Die Berterfrage (Archtv far Anthropologie, 39, p. 249 sq.) qui donne aussi des renseignements sur la parenté de la céramique dans l'Allemagne du Nord et la Mauritanie, et mime de beaucoup de noms de rivières et de montagnes. Les anciennes constructions de pyramides de l'Ouest africain s'apparentent etroitement, d'une part avec les tombes nordiques des Huns, d'autre part avec les tombes royales de l'Ancien Empire égyptien. (Voir aussi quelques clichés dans : l,. Frobenius, Der kleinafrikanische Grabbaii, 1916).
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pays comme de grands corps massifs, se refouleraient et combattraient l'une l'autre pour s'établir enfin quelque part, il ne peut assurément pas être question. Ce n'est pas le déplacement en lui-même, c'est la représentation qu'on s'en fait qui a gâché nos vues sur la nature des peuples. Les peuples, au sens moderne, n'émi-grent pas, et ce qui émigrait un jour a besoin d'une appellation très prudente et ne supporte pas partout la même. Le motif éternellement répété de ces invasions est également creux et digne du xixe siècle : la nécessité matérielle. La faim eût amené à de tout autres tentatives et n'a certainement pas été la raison suprême qui fit sortir les hommes de race de leur nid — bien qu'elle soit, naturellement, le motif le plus fréquemment invoqué lorsque ces bandes migratrices se heurtaient tout à coup à une entrave militaire. Dans ces hommes frustres et rudes, c'est sans aucun doute le besoin microcosmique originel de se mouvoir dans le vaste espace, qui s'est élevé du plus profond de leur âme comme besoin d'aventure, comme témérité, comme trait de destin, comme penchant à la puissance et au butin, comme une nostalgie lumineuse de l'action, nostalgie du carnage joyeux et de la mort héroïque que nous ne sommes plus capables de nous représenter; souvent ce devait être une discorde patriotique et la fuite devant la vengeance du plus fort, mais toujours quelque chose de viril et de vigoureux. Et cela était contagieux. Ëtait lâche quiconque se reposait dans ses champs. Ou bien les croisades, les explorations de Cortez et de Pizarro et, de nos jours encore, les aventures des trappeurs dans le Far West américain sont-elles dues à la nécessité de vivre ? Dans l'histoire, quand une petite bande victorieuse fait irruption dans une vaste région, la règle générale est qu'elle y est portée par la voix du sang, le désir nostalgique d'un grand destin, l'héroïsme des hommes de race authentique.

Mais il faut avoir aussi une image de la situation dans les pays traversés. Ces traits ont changé constamment et ce changement ne dépendait pas de l'esprit des migrants, mais de plus en plus de la nature de la population sédentaire, qui était finalement bien supérieure en nombre. Il est clair que, dans les espaces presque inhabités, une simple capitulation du plus faible est possible et régulière.

Dans les états de densité postérieure néanmoins, il s'agit d'un déracinement du plus faible qui est obligé de se défendre ou de conquérir un nouveau pays. On se presse déjà dans l'espace. Il n'y a pas de tribu qui puisse vivre sans une perpétuelle surveillance de toutes parts et sans une méfiante préparation à la résistance. La dure nécessité de la guerre discipline les hommes. Les peuples marchent vers une grandeur intérieure, au contact des peuples et à l'encontre des peuples. L'arme devient arme contre des hommes et non contre des animaux. Enfin arrive la forme migratoire dont il peut seulement être question à l'époque historique : des troupes de passage se meuvent dans une région entièrement habitée, dont la population reste sédentaire et conservée comme une partie intégrante de ce qu'on a conquis; les vainqueurs sont en minorité nume-
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rique et se voient en face de situations tout à fait nouvelles. Les peuples à forme intérieure plus forte se superposent à des populations beaucoup plus nombreuses, mais informes, et la transformation ultérieure des peuples, des langues, des races dépend de détails très compliqués. Depuis les recherches décisives de Bcloch1 et de Delbriick *, nous savons que tous les peuples migrateurs — étaient peuples dans ce sens les Perses de Cyrus, les Mamcrtins et les Croisés, aussi bien que les Ostrogoths et les « peuples de la mer » des inscriptions égyptiennes — étaient très peu nombreux par rapport aux habitants sédentaires; quelques milliers de guerriers vigoureux et supérieurs aux indigènes par leur seule résolution d'être et non de souffrir un destin. Ils ne s'emparent pas du pays habitable, mais du pays habité : le rapport' des deux populations devient ainsi un problème de classes, la migration une expédition militaire et la sédentarité une action politique. Et c'est ici, où le succès d'une petite troupe guerrière avec les effets qu'il comporte : extension des noms et de la langue des vainqueurs, apparaît à distance historique trop facilement comme une « migration de peuples », c'est ici qu'il faut reposer encore la question : « qu'est-ce donc qui peut émigrer »?

Est-ce le nom d'un paysage ou d'une association — ce peut être aussi celui d'un héros que sa suite porte, — tandis qu'il se répand, s'éteint là et est adopté ici par une population toute différente, ou qu'il lui est donné; tandis qu'il passe du paysage aux hommes et marche avec eux, ou inversement ? Est-ce la langue des vainqueurs ou des vaincus — ou encore une troisième, adoptée par eux deux pour se faire comprendre ? Est-ce la suite d'un chef qui subjugue des pays entiers et se multiplie par les femmes volées ? Ou une troupe fortuite d'aventuriers de provenance très diverse ? Ou une peuplade avec femmes et enfants, comme ces Philistins qui, tout à fait à la manière germanique, passèrent en Egypte vers 1200 avant Jésus-Christ sur leurs petits quadriges à bœufs en longeant les côtes de Phénicie3? Cela nous oblige à poser encore cette autre question : Est-il permis d'inférer du destin des langues et des noms à celui des peuples et des races ? Une seule réponse est possible un non catégorique.

Parmi les « peuples de la mer » qui ne cessèrent d'attaquer l'Egypte au χπιβ siècle, apparaissent les noms des Danaens et des Achéens, mais chez Homère tous deux sont des appellations presque mythiques; on relève ensuite le nom de Lukka, qui fut plus tard rattaché à la Lycie, mais dont les habitants se nomment Tramiles; enfin les noms des Étrusques, des Sardes et des Sicules, mais il n'en résulte pas que ces Turscha parlaient l'étrusque postérieur, rien qui concerne leurs rapports corporels avec les habitants d'Italie portant le même nom; et même si ces deux résultats étaient assures, rien n'autoriserait à parler d' « un seul et même peuple ». En supposant

i. Die Bevfllherung der griechisch römischen Weil, 1886. 3. Geschichte der Kriegskunst, 1900.

j. Ramset III qui le» α battui * reproduit leur cortège tur tes relief» de Medinet Habou. (W. M. Müller, Λ ««· und Europe, p. 36«).


que l'inscription de Lemnos soit étrusque et que l'étrusque soit indo-européen, les conséquences qui en résulteraient auraient quelque valeur pour l'histoire linguistique, mais absolument aucune pour l'histoire raciale. Rome est une ville étrusque. Cela n'est-il pas indifférent pour l'âme du peuple romain ? Les Romains sont-ils indo-européens parce qu'ils parlaient par hasard un dialecte latin ? Les ethnographes connaissent une race alpestre et une race méditerranéenne, au sud et au nord desquelles ils trouvent une parenté corporelle frappante entre les Libyens et les Germains du nord; mais les philologues savent que les Basques sont par leur langue le fragment d'une population « pré-indo-européenne » — ibérique. Les deux opinions s'excluent. Les fondateurs de Mycène et de Tiryns étaient-ils des « Hellènes » ? On pourrait demander tout aussi bien si les Ostrogoths étaient des Allemands. J'avoue que de telles questions me sont inintelligibles.

Pour moi, le « peuple » est une unité de l'âme. Tous les grands événements de l'histoire n'ont pas été proprement l'œuvre des peuples, mais ils ont d'abord produit ces peuplas. Toute action modifie l'âme de l'acteur. On peut s'être groupé d'abord autour d'un nom célèbre, mais l'existence d'un peuple, au lieu d'une foule, qui entend résonner ce nom est la conséquence et non la condition des grands événements. C'est d'abord par leurs destins de migrants que les Goths et les Osmaniens sont devenus ce qu'ils furent plus tard. « Les Américains » ne sont pas des immigrants d'Europe; le nom du géographe florentin, Amerigo Vespucci, désigne aujourd'hui d'abord un continent, mais en outre un peuple authentique qui doit son caractère spécifique au bouleversement psychique de 1775 et surtout à la guerre de Sécession de 1861-1865.

Le mot peuple n'a pas d'autre contenu. Ni l'unité de langue ni celle de la descendance physique ne sont décisives. Ce qui distingue un peuple d'une population, ce qui l'en dégage et l'y fait dissoudre ensuite, c'est toujours l'événement intérieur du « nous ». Plus ce sentiment est profond, plus vigoureuse la force vitale de l'association. Il y a des formes de peuples énergiques, languissants, volages, imperturbables. Ils peuvent changer de langue, de race, de nom, de pays; tant que leur âme persiste, ils s'adaptent intérieurement aux hommes de toutes les provenances imaginables et ils les transfornr.ent. Le nom romain désigne un peuple à l'époque d'Hannibal, à celle de Trajan il ne désigne plus encore qu'une population.

Que si l'on associe toutefois, avec beaucoup de raison, les notions de peuples et de races, on 'n'entend point par là ce concept, aujourd'hui courant, de race de la période darwinienne. N'allez donc pas croire que jamais peuple restât uni par la simple unité de descendance corporelle, ni qu'il ait pu conserver cette forme même à travers dix générations seulement. On ne saurait trop répéter que cette origine physiologique n'existe que pour la science, jamais pour la conscience du peuple, et qu'aucun peuple ne s'est jamais enthousiasmé pour cet idéal du « sang pur ». L expression « avoir de la race » ne désigne rien de matériel, mais quelque chose de cos-
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mique et de dirige, une harmonie sentie du destin, une marche et une allure égales dans l'être historique. D'une disharmonie de ce tact entièrement métaphysique naît la haine raciale qui n'est pas moins forte entre Français et Allemands qu'entre Allemands et Juifs, et de cette même pulsation naît, d'autre part, l'amour réel entre l'homme et la femme, qui est parent de la haine. Celui qui n'a pas de race ne connaît pas cet amour dangereux. Si une partie de la masse humaine qui se sert aujourd'hui de langues indo-européennes est très près d'un certain idéal de race, il faut y voir une indication de la force métaphysique de cet idéal agissant discipli-nairement, mais non l'existence d'un « peuple primitif » dans le goût de nos savants. Il est en effet de la plus haute importance que cet idéal n'ait jamais d'empreinte sur la population totale, mais de préférence sur son élément guerrier et surtout sur la noblesse authentique, donc parmi les hommes oui vivent tout entiers dans un monde de faits, sous la contrainte du devenir historique, hommes de destin qui veulent et qui osent, bien que l'accession dans l'ordre des seigneurs, précisément dans l'ancien temps, ne donnât aucune peine à un étranger de race ayant un rang extérieur et intérieur, et que les femmes fussent choisies d'après leur « race » et certainement pas d'après leur descendance. Immédiatement après, comme on peut encore l'observer de nos jours, ceux dont les traits raciaux portent la plus faible empreinte1 sont les vraies natures de prêtres et de savants, bien qu'ils aient peut-être avec les autres la plus étroite parenté consanguine. Une forte mentalité éduque et mûrit le corps comme une œuvre d'art. Les Romains forment, au milieu de la confusion des tribus italiques et même de la plus diverse origine, une race ayant l'unité la plus stricte, qui n'est ni étrusque, ni latine, ni en général « antique », mais spécifiquement romaine 2. S'il existe un lieu où l'on puisse voir de ses yeux la force d'une peuple donné, c'est dans les bustes romains de la dernière période républicaine.

Je cite encore comme exemple les Perses. Exemple le plus vigoureux des erreurs, nécessairement entraînées par les représentations, savantes des notions de peuple, de langue et de race.^ Là est aussi la raison dernière et peut-être décisive, qui a empêché de connaître jusqu'aujourd'hui 'Organisme de la culture arabe. Le persan est une langue arienne, donc « les Perses » sont « un peuple indo-européen ». Donc l'histoire et la religion perses sont un thème de la philologie « iranienne ».

Premièrement : Le persan est-il une langue de même ordre que l'indou, issu d'une langue primitive commune, ou bien seulement
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ι. C'est pourquoi ils out inventé l'expression de noblesse spirituelle, qui est un non-an»^
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d'eux, Flavius, était même devenu alors un édile curule.


entre le latin de Tacite et le français du serment de Strasbourg en 842. Or nous connaissons au milieu du deuxième millénaire — donc sous la chevalerie védique — par les lettres d'Amarna et les archives de Boghaz-Ko de nombreux noms « ariens » de personnes et de dieux, en Syrie et en Palestine. Ed. Meyer1 fait cependant remarquer que ces noms sont indous et non persans, et la même remarque vaut pour les noms de nombres récemment découverts. Il n'est point question de Perses, et moins encore de « peuple » au sens où l'entendent nos historiens. C'étaient des héros indous qui chevauchaient vers l'Ouest et qui ont représenté une puissance avec leurs armes précieuses, leurs chevaux de selle et leur besoin d'action, partout dans le monde babylonien agonisant.

Depuis 600 apparaît, au milieu de ce monde, le petit paysage de Persie avec une population politiquement unie de paysans barbares. Hérodote raconte que trois seulement de ces tribus étaient de nationalité proprement persane. La langue de ces chevaliers s'est-elle conservée dans ces montagnes et « Perse » est-il un nom de pays qui a passé à un nom de peuple ? Les Mèdes qui leur ressemblaient beaucoup portaient aussi le nom d'un pays dont la classe supérieure guerrière a appris, par de grands succès politiques, à se sentir comme unité. Dans les archives assyriennes de Sargon et de ses successeurs (700) on trouve, à côté des noms géographiques non ariens, de nombreux noms « ariens » de personnes, généralement d'hommes dirigeants; mais Tiglat Pileser IV (745-727) nomme ce peuple : des hommes « aux cheveux noirs2 ». Le « peuple perse » de Cyrus et de Darius n'a pu se constituer qu'à partir de là, avec des hommes d'origine diverse, mais d'une vigoureuse unité de sentiment. Mais lorsque, deux siècles plus tard, les Macédoniens en eurent dissous la domination, « les Perses » continuèrent-ils encore leur existence générale sous cette forme ? Y avait-il en 900, en Italie, un véritable peuple lombard ? Il est certain que l'extension lointaine de la langue officielle persane et la répartition des quelques milliers de jeunes gens de Persis sur l'immense sphère des obligations militaires et administratives avaient, depuis longtemps, dissous le peuple et lui avaient substitué comme représentant du nom perse une classe supérieure se sentant politiquement comme unité, et dont les aïeux de Persis ne pouvaient être qu'en très petit nombre. Oui, il n'y a même pas un pays qu'on puisse nommer théâtre de l'histoire perse. Ce qui arrive de Darius à Alexandre se passe tantôt au Nord de la Mésopotamie, donc chez une population parlant araméen, tantôt dans le vieux Sinéar, en tout cas pas en Persis où les somptueux édifices commencés par Xerxès ne furent même pas achevés. Les Parthes étaient une tribu mongole qui avait adopté un dialecte persan et essayait d'incarner en elle, au milieu de cette population, le sentiment national perse.

Il faut encore mentionner ici, à côté de la langue et de la race

i. Zcitschr. f. vergi. Sprachforschung, 42, p. 26 : Les plus anciens témoignages datés de la langue iranienne. a. Ed. Meyer, Toc. cit., p. ι sq.
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perses, également le problème de la religion persel. La science l'a traitée comme de juste en connexion avec les deux autres, et donc toujours en relation avec l'Inde. Mais la religion de ces Wikings continentaux n'était pas apparenté« à la religion védique, mais identique avec elle, comme le prouvent le dualisme des divinités Mitra-Varuna et Indra-Nasatya, dans les textes de Boghaz-Koï. Et au sein de cette religion conservée dans le monde babylonien apparaît maintenant Zoroastre, réformateur sorti du bas peuple. On sait qu'il n'était pas Perse. Ce qu'il a créé — j'espère le montrer encore — est une transposition de la religion védique dans les formes de la pensée cosmique araméenne, où se prépare déjà lentement la religiosité magique. Les daevas, dieux de la vieille foi indpue, deviennent les démons de la foi sémitique, les djin des Arabes, Jahvé et Belzebut ont des rapports qui ne diffèrent en rien de ceux d'Ahura Mazda et d'Ahriman dans bette religion de paysans absolument araméenne, issue par conséquent d'un sentiment cosmique dualiste. Ed. Meyer* a très bien décrit la différence entre les conceptions du monde indoue et « iranienne », mais il n'a pas vu l'origine de cette différence, parce qu'il est parti d'une hypothèse fausse. Zoroastre est un compagnon des prophètes d'Israël, qui ont transformé également et en même temps la foi du peuple mosaïque et chananéen. Il est caractéristique que l'eschatologie tout entière soit un bien commun de la religion persane et juive, et que les textes de l'Avesta au temps des Parthes fussent écrits originairement en araméen et seulement ensuite traduits en pehlevi 3.

Mais dès le temps des Parthes s'était accompli, chez les Perses comme chez les Juifs, ce profond changement intérieur qui détermine le concept de nation, non plus d après l'appartenance à une tribu, mais d'après la juste religiosité. Un Juif qui passait à la religion de Mazda était par là même devenu Perse; un Perse qui devenait Chrétien appartenait au « peuple » nestorien. La population très dense du Nord de la Mésopotamie — pays maternel de la culture arabe — est une nation en partie juive, en panie perse, dans un sens qui n'a rien à faire avec la race et fort peu avec la langue. « L'incrédule » était, déjà au temps où naquit Jésus, celui qui n'était ni Perse ni Juif.

Cette nation nouvelle, c'est le « peuple perse » de l'Empire sassa-nide. C'est pourquoi le pehlevi et l'hébreu cessent en même temps et que l'araméen devient la langue maternelle des deux communautés. Si on veut employer les termes d'Ariens et de Sémites, on dira que les Perses étaient ariens, mais pas « peuple » au temps des lettres d'Amarna; peuple, mais sans race au temps de Darius; communauté religieuse, maïs de descendance sémitique à l'époque des Sassanides. Il n'existe ni un peuple primitif perse qui se serait différencié d'un rameau arien, ni une histoire universelle perse; et l'on ne peut même pas donner pour ces trois histoires particu-

i. Cf. pour ce qui mit, chap. III de ce livre. a. Gesell, d. Allertami, I. f 590 gq. 3. Andréas et Wackernagel, Af**Sc««i der Götfi*g, 1911, p. ι sq.
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liéres, qui coïncident simplement par certains rapports linguistiques, un théâtre géographique unitaire.

La base d'une morphologie des peuples est ainsi enfin trouvée. Dès qu'on en connaît l'essence, on découvre aussi un ordre intérieur dans le cours ethnologique de l'histoire. Les peuples ne sont pas des unités linguistiques, politiques ou zoologiques, mais des unités psychiques. Mais c'est précisément en prenant ce sentiment pour base que je distinguerai maintenant des peuples antérieurs, actuels et postérieurs à une culture. Un fait qui a toujours été profondément senti est que les peuples de culture ont une plus grande netteté que les autres. J'appelle leurs prédécesseurs des peuples primitifs. Ce sont ces associations fugaces et hétérogènes qui se forment et se dissolvent sans règle connaissable dans la dynamique des choses, qui finissent par pressentir une culture non encore née, comme aux temps préhomériques, préchrétiens, germaniques et qui, condensées en couches entières d'un type de plus en plus distinct, réunissent la population en groupes, tandis que leur substance humaine varie à peine. C'est par une succession de couches de cette sorte qu'on passe des Cimbres et des Teutons aux Marcomans et aux Goths pour arriver aux Francs, aux Lombards et aux Saxons. Sont peuples primitifs les Juifs et les Perses de la période des Séleucides, les « peuples de la mer » de la période mycénienne, les « clans » égyptiens au temps de Menés. Les successeurs de la culture sont les peuples de fellahs, dont les Égyptiens de l'époque romaine sont l'exemple le plus célèbre.

Au Xe siècle, l'âme faustienne s'éveille tout à coup et se manifeste en d'innombrables formes. Parmi ces formes apparaît, à côté de l'ornement et de l'architecture, une forme ethnique nettement marquée. Des formes ethniques de l'empire carolingien : Saxons, Souabes, Francs, Wisigoths, Lombards, sont nés tout à coup les Allemands, les Français, les Espagnols, les Italiens. Tous les historiens ont jusqu'à ce jour, consciemment ou inconsciemment, considéré ces peuples de culture comme quelque chose de primaire ayant une existence en soi, et ils ont traité la culture elle-même comme étant le produit de ces peuples. Les Indous, les Grecs, les Romains, les Germains ont passé pour des unités créatrices absolues de l'histoire. La culture grecque fut l'œuvre des Hellènes, il fallait donc que ceux-ci aient existé comme tels beaucoup plus avant, par conséquent qu'ils aient immigré. Toute autre représentation du créateur et de la création paraissait impensable.

Ce que je considère comme une découverte décisive, c'est que des faits qui précèdent il résulte une conséquence inverse. Il faut affirmer avec la plus grande énergie que les grandes cultures sont quelque chose de tout à fait originel, et qui a émergé des profondeurs les plus insondables de la mentalité. Au contraire, les peuples enchaînés à une culture sont, par leur forme intérieure, par leur
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manifestation tout entière, non les auteurs, mais les œuvres de cette culture. Ces formes dans lesquelles le groupe humain reçoit, comme une matière, sa consistance et sa structure, ont un style et une histoire du style, tout comme les genres artistiques et les modes de la pensée. Le peuple d'Athènes n'est pas moins que le temple dorique, l'Anglais pas moins que la physique moderne : un symbole. Il y a des peuples de style apollinien, magique. « Les Arabes » n'ont pas créé la culture arabe. Au contraire, la culture magique, qui commence au temps du Christ, a produit comme dernière .grande création ethnique le peuple arabe qui représente, comme le juif et le perse, une communauté de foi, celle de l'Islam; l'histoire universelle est l'histoire des grandes cultures. Et les peuples ne sont que les formes symboliques dans lesquelles l'homme qui s'y trouve remplit son destin.

Dans chacune de ces cultures, la mexicaine comme la chinoise, l'indoue comme l'égyptienne, il y a, que nous puissions le savoir ou non, un groupe de grandi peuples d'un seul et même style, qui naît à l'entrée du printemps et qui, formant des états et représentant l'histoire, mène aussi dans le cours entier de l'évolution sa propre forme vers un but. Ces peuples différent extrêmement l'un de l'autre. Il semble impossible d'imaginer une opposition plus forte
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 l'entre Athéniens et Spartiates, Allemands et Français, Tsin et su; et toute l'histoire militaire sait que la haine nationale est le moyen le plus noble d'introduire des décisions historiques; mais dès qu'on a affaire à un peuple étranger à la culture, il s'élève partout un invincible sentiment de parenté psychique, et le concept de Barbare désignant l'homme qui n'appartient pas intérieurement à une culture est aussi rigoureusement connu des peuples des clans égyptiens et du monde politique chinois que de l'antiquité. L'énergie de la forme est si puissante qu'elle s'empare des peuples voisins et y dépose une seconde empreinte — tels furent les Carthaginois, peuple de style demi-antique dans l'histoire romaine, tels les Russes, peuple de style demi-occidental dans notre histoire depuis la grande Catherine jusqu'à la chute de l'empire pétrinique.

Les peuples dans le style d'une culture s'appellent nations, et ce mot les distingue déjà des peuples d'avant et d'après la culture. Ce n'est pas seulement un vigoureux sentiment du « nous » qui unit intérieurement ces grandes associations, les plus significatives entre toutes. La nation repose sur une idée. Ces courants d'une existence collective ont avec le destin, le temps et l'histoire, un rapport très profond qui diffère dans chaque cas particulier et qui détermine aussi la relation ethnique de race, de langue, de pays, d'État, de religion, Le style de l'histoire chinoise se distingue de celui de l'antique, comme l'âme des vieux Chinois et des peuples antiques.

Quant à la vie des peuples primitifs et des peuples de fellahs, elle est cette montée et cette descente géologique si souvent nommée, un devenir chaotique où il se passe beaucoup de choses sans but et sans durée précise et où, en un sens profond, il finit par ne plus rien se passer. Les peuples historiques, ceux dont l'existence est
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Γ histoire universelle, sont les nations seulement. Il faut bien comprendre ce que parler veut dire. Les Ostrogoths ont subi un grand destin, et ils n'avaient pourtant — intérieurement — pas d'histoire. Leurs batailles et leurs établissements n'avaient pas de nécessité et étaient, pour cette raison, épisodiques. Leur fin est dépourvue de signification. Ceux qui vivaient en ιςοο à Mycène et à Tiryns n'étaient pas encore une nation, dans la Crète minyenne ils ne l'étaient déjà plus. Tibère fut le dernier souverain qui essaya de continuer historiquement une nation romaine, de la sauver pour l'histoire; Marc Aurèle n'a plus défendu qu'une population romaine pour laquelle il y avait sans doute des incidents encore, mais plus d'histoire. Le nombre de générations à travers lesquelles a vécu le peuple mède, achéen ou hunique, les formes d'association où vécurent les générations qui les ont précédés ou suivis, sont impossibles à déterminer et ne dépendent d'aucune règle. Mais la durée de la vie d'une nation est déterminée, de même que le cours et le tact où s'effectue son histoire. Le nombre des générations depuis le début de la dynastie Oschou jusqu'au gouvernement de Schi Hoang Ti, depuis les événements que suppose la légende de Troie jusqu'à Auguste, depuis l'époque thinite jusqu'à la dix-huitième dynastie égyptienne, est à peu près la même. La période tardive des cultures, de Solon à Alexandre, de Luther à Napoléon, embrasse environ dix générations, pas plus. C'est dans de tels délais que s'accomplissent les destins des peuples de culture authentiques, et donc en général ceux de l'histoire universelle. Les Romains, les Arabes, les Prussiens sont des nations tardives. Combien de générations les Fabiens et les Juniens avaient-ils vécues déjà comme Romains au temps de la bataille de Cannes ?

Mais les nations sont aussi les véritables peuples constructeurs des villes. Elles sont nées avec les châteaux forts, elles grandissent avec les villes pour atteindre le sommet de leur conscience cosmique et de leur vocation, elles s'éteignent dans les villes cosmopolites. Chaque image citadine ayant du caractère a aussi un caractère national. Le village entièrement racial ne le possède pas encore, la ville cosmopolite ne l'a déjà plus. Ce trait essentiel qui plonge dans une certaine nuance toute la vie publique d'une nation, et qui dépose son empreinte sur la moindre expression nationale ne sera jamais conçu avec assez de force, d'indépendance et de singularité. S'il existe entre les âmes de deux cultures une cloison étanche qui ne permettra jamais à l'homme d'Occident de comprendre entièrement l'Indou ou le Chinois, cette cloison existe aussi, et même au plus haut degré, entre nations mûres. Les nations ne se comprennent pas mieux que les individus. Chacune ne comprend de l'autre que l'image qu'elle s'en est forgée, et fort peu de connaisseurs pénètrent plus profondément. Vis-à-vis des Égyptiens, il a fallu que tous les peuples antiques se sentissent apparentés et unis; entre eux ils ne se sont jamais compris. Y a-t-il opposition plus tranchée qu'entre l'esprit athénien et l'esprit spartiate r Ce n'est pas de Bacon, Descartes et Leibniz, que date la pensée philosophique des Allemands, des Français et des Anglais, elle existait déjà dans la scolastique, et,
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même dans la physique et la chimie modernes, les méthodes scientifiques, le choix et les modalités des expériences et des hypothèses, leur relation réciproque et leur signification pour le progrès et le but de la recherche diffèrent sensiblement dans chaque nation. La piété allemande et la piété française, la morale anglaise et la morale espagnole, les coutumes anglaises et les coutumes allemandes sont si Foin l'une de l'autre que le tréfonds de toute nation étrangère reste, pour l'homme moyen, et donc pour l'opinion publique de sa nation, une perpétuelle énigme et la source d'erreurs constantes et lourdes de conséquences. Dans la période impériale de Rome, on commence à se comprendre partout, mais c'est pourquoi justement il n'y avait plus rien qui se pût comprendre dans les villes antiques. Avec la possibilité de se comprendre, cette humanité-là avait cessé de vivre en nation, elle a cessé ainsi d'être historique.

I

C'est justement à cause de la profondeur de ces événements lu'ïl est impossible qu'un peuple entier soit également un peuple de culture, une nation. Chez les peuples primitifs, chaque homme en particulier avait un égal sentiment de dépendance ethnique. Mais l'éveil d'une nation à la conscience d'elle-même s'accomplit sans exception par degrés, et donc surtout dans une classe particulière, dont l'âme est la plus forte et qui maîtrise les autres par sa puissante vitalité.  Chaque nation est représentée devant l'histoire Par une minorité. Au début de la période véronale, c'est d'abord la noblesse qui est ici la primevère où se conserve le caractère national de grand style, inconscient, mais d'autant plus fortement senti dans son tact cosmique. Le « nous », c'est la chevalerie, aussi bien dans la féodalité égyptienne de 2700 que dans celle des Indous et des Chinois en 1200. Les héros d'Homère sont « les » Danaens. Les barons normands sont l'Angleterre. Le duc de Saint-Simon qui avait encore un peu du vieux sang des Francs avait coutume de dire que « la France entière était rassemblée dans l'antichambre », et il y eut un temps où Rome et le Sénat n'étaient littéralement pas autre chose. Avec les villes, la bourgeoisie devient représentante de la nation et, parallèlement à la spiritualité croissante, elle représente la conscience nationale qu'elle a reçue de la noblesse et qu'elle mène à son aboutissement. Ce sont toujours et sans cesse des milieux individuels, gradués à l'infini, qui vivent, sentent, agissent et savent mourir au nom du peuple, mais ces milieux s'agrandissent. C'est au xvin8 siècle qu'est né le concept occidental de nation qui prétendit et/selon les circonstances, revendiqua énergiquement d'être représentée par tout le monde sans exception. En réalité, les emigrante étaient, comme on sait, aussi convaincus que les Jacobins d'être le peuple, les représentants de la nation française. Un peuple de culture se confondant avec « tous » n'existe pas. C'est seulement parmi les peuples primitifs et les peuples fellahs, c'est seulement dans une existence ethnique sans profondeur ni rang historique, que cela est possible. Tant qu'un peuple est nation, tant qu'il remplit le destin d'une nation, il y a en lui une minorité qui représente et accomplit son histoire au nom de tous.
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Les nations antiques sont, conformément à l'âme statique euclidienne de leur culture, les unités corporelles les plus petites qu'on puisse imaginer. Ce ne sont pas les Hellènes ou les Ioniens qui sont des nations, mais le demos de chaque ville particulière, association d'hommes mûrs qui%est limitée1 juridiquement, et donc nationaleren t, en haut par le type du héros, en bas par celui de l'esclave. Le synoïcisme, ce phénomène ancien énigmatique, consistant pour les habitants d'une localité à renoncer à leurs villages et à se réunir en une ville, est le moment où la nation antique parvenue à la conscience d'elle-même se constitue comme telle. On peut suivre encore les progrès de cette forme nationale depuis les temps homériques l jusqu à l'époque de la grande colonisation. Elle correspond absolument au symbole primaire antique : chaque peuple était un corps visible qu'on pouvait embrasser d'un coup d'oeil, un τώρα qui nie franchement le concept d'espace géographique.

Qu'importé pour l'histoire de l'antiquité que les Étrusques d'Italie soient identiques, physiquement ou linguistiquement, avec les porteurs du même nom chez les κ peuples de la mer », ou bien qu'il y ait un rapport quelconque entre les populations pélasgiques ou danaennes d'avant Homère et celles qui portèrent plus tara les noms de Doriens ou d'Hellènes? S'il a existé peut-être, vers iioo, un peuple dorien et étrusque primitif, il n'a jamais existé une nation dorienne ou étrusque. Il n'y eut, en Toscane comme en Péloponèse, que des cités-États, des points nationaux qui, à l'époque de la colonisation, pouvaient se multiplier, mais non s'élargir par des établissements coloniaux. Les guerres étrusques des Romains ont toujours été faites contre une ou plusieurs cités, et ni les Perses ni les Carthaginois n'ont trouvé devant eux d'autre espèce de « nation ». L'expression : « les Grecs et les Romains », dont nous nous servons encore depuis le xvme siècle, est complètement fausse. Un « peuple » grec, au sens que nous lui donnons ici, est un malentendu; les Grecs ri*ont jamais connu ce mot. Le nom d'Hellènes qui surgit vers 650 ne désigne pas un peuple, mais la totalité des hommes de culture antique, la somme des nations 3 par opposition à la barbarie; et les Romains urbains authentiques, n'ont pas pu « concevoir » leur empire autrement que sous la forme d'innombrables points nationaux, civitates, ou ils ont donc absorbé aussi juridiquement tous les peuples primitifs de leur Imperium. Quand s'éteignit cette forme de sentiment national, l'histoire de l'antiquité était également terminée.

i. L'esclave n'appartient pas à la nation. L'incorporation des non-citoyens dans l'année d'une cité, Inévitable en temps de détresse, a toujours été pour cette raison considérée comme l'ébranlement de la pensée nationale.

i, L'Iliade trahit déjà cette tendance à se sentir comme peuple dans le petit et le minuscule.

3. Pensez donc que ni Platon ni Aristote ne pouvaient re représenter le peuple idéal, autrement que dans la forme de la polis. Mais il est naturel aussi que le« penseurs du xviii« siècle vissent, dans les < Anciens > des nations à la Shaftesbury et à la Montesquieu; nous aurions seulement dû voir un peu plus loin qu'eux.
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Une des tâches les plus ardues de l'histoire de demain consistera à suivre, dans les pays de la Méditerranée orientale, comment de génération en génération les nations de l'antiquité tardive s'éteignirent insensiblement, tandis que le sentiment national magique acquérait de plus en plus de puissance.

Une nation de style magique est la communauté confessionnelle, l'association de tous ceux qui connaissent la voie du salut et qui sont unis intérieurement par l'idjma de cette croyance. On appartient à une nation antique par la possession du droit de citoyen, à une magique par un acte sacramentel, chez les Juifs par la circoncision, chez les Mandéens et les Chrétiens par une espèce très précise de baptême. Le citoyen d'une ville étrangère est pour un peuple antique ce qu'est l'incroyant pour un peuple magique. Avec lui, pas de communication ni d'union par mariage, et cet exclusivisme national va si loin qu'en Palestine il s'est développé, côte à côte, un dialecte judéo-araméen et un autre christiano-araméen1. Si une nation faustienne n'est pas nécessairement liée par une confession, mais bien par une certaine religiosité; si une nation antique ne possède pas en général de rapports exclusifs avec des cultes particuliers, la nation magique se confond absolument avec la notion d'église. La nation antique est liée intérieurement à une ville, l'occidentale à un territoire, l'arabe ne connaît ni patrie ni langue maternelle. L'expression unique de son sentiment cosmique est simplement l'écriture et chaque « nation », dès sa naissance, en développe une qui lui est propre. C'est justement pour cette raison que le sentiment national magique, au sens plein de ce mot, est si intérieur et si solide qu'il produit sur nous, hommes faustiens qui y déplorons l'absence de patrie, un effet entièrement énigmatique et peu rassurant. Cette cohésion muette et évidente, que voient encore aujourd'hui chez les Juifs, par exemple, leurs hôtes occidentaux, a pénétré dans le droit romain « classique » (qui est une œuvre d'Araméens) sous le nom de personne juridique2 qui ne veut pas dire autre chose que communauté magique. La diaspora était une personne juridique avant la lettre.

Les peuples primitifs, antérieurs à cette évolution, étaient en majorité des communautés tribales comprenant notamment, depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ : les Minéens sud-arabiques, dont le nom disparaît vers 100 avant Jésus-Christ; les Chaldéens, également apparus vers 1000 comme groupe tribal de langue araméenne, qui régnèrent de 625 à 639 sur le monde babylonien; les Israélites d'avant l'exil3 et les Perses de Cyrus. Et cette forme est si fortement sentie de la population que les communautés sacerdotales qui se développèrent partout depuis Alexandre conservent les noms de tribus éteintes ou fictives. Chez les Juifs et les Sabéens sud-arabiques, ils s'appellent des Lévites, chez les Mèdes et les Perses, des mages — d après une tribu médique éteinte, —

1. N. Pinck, Die Sprachstämme des Erdkreises, 1915, p. 29.

2. Sans doute vers la fin du π* siècle après J. C.

3. Groupe sans consistance de tribus edomites qui formaient alors, avec les Moa-bites, lesAmalékites. les Ismaélites et d'autres, une population relativement homogène de langue hébraïque.


chez les partisans de la religion néo-babylonienne, des chaldéens, également d'après un groupe tribal disparu. Mais ici comme dans toutes les autres cultures, l'énergie du sentiment de la communauté nationale a fini par triompher complètement de l'ancienne organisation de ces peuples primitifs. De même qu'il y avait, sans nul doute dans le populus Romanus, des parties ethniques de descendance très diverse, et que la nation française absorba les Francs saliens tout comme les indigènes romans et vieux celtiques, de même la nation magique ne connaît plus la descendance comme caractère distinctif. Èlle a mis longtemps à la vaincre, et la tribu joue encore un grand rôle chez les Juifs au temps des Macchabées et chez les premiers successeurs de Mahomet; mais chez les peuples entièrement mûrs de cette culture, comme les Juifs talmudiques, elle ne signifie plus rien. Qui appartient à la croyance appartient à la nation, il serait sacrilège d'admettre même un autre critère. Le prince d'Adiabène1 passa au Judaïsme avec tout son peuple, aux premiers temps du christianisme. Ils furent incorporés ainsi dans la nation juive. Il en est de même de la noblesse d'Arménie, et aussi des tribus caucasiennes qui ont dû être judaïsées en grand nombre, ainsi que des Bédouins d'Arabie jusqu'à l'extrême Sud, et même des tribus africaines jusqu'au lac Tchad. Nous en avons encore un témoignage dans les Juifs noirs d'Abyssinie, les Falaschas. Le sentiment de l'unité nationale n'est pas, manifestement, ébranlé même par de telles différences raciales. On assure que les Juifs entre eux peuvent encore aujourd'hui distinguer du premier coup d'oeil des races entièrement différentes et que, dans les ghettos de l'Europe orientale, on reconnaît nettement « les tribus » au sens de l'Ancien Testament. Mais cela n'est point une différence de nation. Selon von Erckert2, le type juif d Europe occidentale est très généralement répandu parmi les peuples non juifs du Caucase; selon Weis-senberg3, il est à peu près inexistant parmi les Juifs· à tête longue du Sud de l'Arabie. Les têtes sabéennes représentées sur les tombeaux du Sud de l'Arabie montrent un type d'homme qu'on dirait presque romain ou germanique, et dont proviennent, au moins depuis la naissance du Christ, les Juifs convertis par les missionnaires.

Mais cette absorption de peuples primitifs organisés en tribus par les nations magiques des Perses, des Juifs, des Mandéens, des Chrétiens et d'autres, a dû s'être accomplie d'une manière tout à fait générale et sur une vaste échelle. J'ai déjà fait remarquer ce fait décisif que, longtemps avant le début de notre ère, les Perses formaient simplement une communauté-religieuse, et il est certain que leur nombre a infiniment augmenté par des passages à la religion mazdéenne. La religion babylonienne avait alors disparu — ses partisans sont donc devenus en panie «juifs », en partie « perses », — mais il y a une religion astrale issue d'elle, nouvelle par sa nature intérieure et voisine de la juive et de la persane : celle qui pone le

1. Au sud de Wansee. La capitale est Arbela, ancienne patrie de la déesse Ischtar.

2. Archiv, für Anthropologie, vol. 19.

3. Zeitschrift für ethnologie, 1919.
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nom des Chaldéens et dont les fidèles forment une nation authentique de langue araméenne. C'est de cette population araméenne

nalité arabe, le soufisme et la Schia.

Vue d'Edesse, la population du monde antique apparaît désormais, elle aussi, comme une nation de style magique : « les Grecs » de langue orientale sont la totalité de tous les hommes qui sont attachés aux cultes syncrétistes et réunis par l'idjma de la religiosité bas-antique. On n'aperçoit plus les cités-nations hellénistiques, mais seulement une communauté de croyants, les « prieurs de mystères », qui sous les nomsd'Helios, Jupiter, Mithra, Θε0£ ΰψιττοί, adorent une sorte de lahvé ou d'Allah. Hellénisme désigne, dans l'Orient tout entier, un solide concept religieux qui correspond absolument à la réalité d'alors. Le sentiment de la polis est à peu près éteint et une nation magique n'a besoin d'aucune patrie, d'aucune unité de descendance. L'hellénisme de l'empire séleu-cide, qui cherchait des prosélytes au Turkestan et sur l'Indue, était déjà par sa forme intérieure apparenté au parsïsme et au judaïsme de la diaspora. L'Araméen Porphyre, élève de Plotin, a essayé plus tard d'organiser cet hellénisme sacerdotalement, à l'instar des églises chrétiennes et persanes, et l'empereur Julien l'éleva au rang d Église d'État. L'acte ainsi accompli n'était pas seulement religieux, mais avant tout national. Si un Juif sacrifiait à Sol ou à Apollon, il était devenu Grec. Ainsi Ammonios Sakkas (f 242), maître de Plotin et probablement d'Origène, passa « des Chrétiens aux Grecs », et il en est de même de Porphyre qui, comme le juriste romain Ulpien 1, était un phénicien de Tyr appelé d'abord Mal-kous 8. Dans ce cas, les juristes et les fonctionnaires prennent des noms latins, les philosophes des noms grecs. Cela suffit aujourd'hui aux historiens et aux théologiens, hypnotisés par la méthode philologique, pour les traiter de Romains et de Grecs au sens des antiques cités-nations. Mais combien d'Alexandrins ne peuvent avoir été Grecs qu'au sens magique ? Plotin et Diophante n'étaient-ils pas peut-être des Juifs ou des Chaldéens de naissance ?

Mais les Chrétiens aussi se sentaient dès le début comme une nation de style magique, et les autres « Grecs » (les « païens ») et les Juifs ne les concevaient pas non plus autrement. Ceux-ci considéraient d'une manière tout à fait logique leur détachement du judaïsme comme un acte de haute trahison, et ceux-là considéraient leur propre prosélytisme dans les villes antiques comme une conquête. Mais les Chrétiens appelaient τα έθνη les fidèles des autres Ëglises. Lorsque les monophysites et les nestoriens se séparèrent des orthodoxes, c'étaient de nouvelles nations qui naissaient en même temps que ces églises. Depuis 1450, les Nestoriens sont gouvernés par le marschamoun qui est en même temps prince

i. Digeste, 50, 15.

a. Gcnken, Der Ausgang d. griech. römischen Heidentums, 1920, p. 57.
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et patriarche du peuple et qui prend à l'égard du sultan exactement la même position que possédait jadis le resch juif Galouta dans l'empire perse. Cette conscience nationale issue d'un sentiment cosmique tout à fait précis, dont l'existence est par conséquent évidente, ne saurait être passée sous silence si l'on veut comprendre les persécutions chrétiennes postérieures. L'État magique est lié indissolublement au concept de l'orthodoxie. Khalifat, nation, Église forment une unité intérieure. Adiabène passa au judaïsme comme Etat, Osroène dès 200 de l'hellénisme au christianisme, l'Arménie au VIe siècle de l'église grecque à l'église monophvsite. L'expression dégagée par chacune de ces conversions est que l'État s'identifie avec Ta communauté des orthodoxes considérée comme personne juridique. Quand des Chrétiens vivent dans l'État islamique, des Nestoriens dans l'État perse, des Juifs dans l'État byzantin, en tant qu'incroyants ils n'appartiennent pas à cet.État et sont donc abandonnés à leur propre juridiction. Quand leur nombre ou leur mission menacent la subsistance de l'identité entre l'État et l'Église orthodoxe, leur persécution devient un devoir national. C'est pourquoi dans l'empire perse, on persécuta d'abord les orthodoxes (les « Grecs ») et ensuite les Nestoriens. Dioctétien oui avait, comme khalife — dominus et deus — lié le culte païen avec l Imperium, et qui se sentait absolument comme le maître de ces croyants, ne pouvait pas non plus se soustraire au devoir d'opprimer la seconde Église. Constantin changea la « vraie » église et donc aussi la nationalité de l'empire byzantin. A dater de ce jour, le nom de Grec passe lentement et insensiblement à la nation chrétienne, à celle que reconnaissait l'empereur, maître des croyants, et qu'il faisait représenter aux grands conciles. D'où l'incertitude qui plane sur l'image historique de l'empire byzantin, organisé vers 290 comme Imperium antique, alors qu'il avait été depuis ses débuts un État national magique qui changea ensuite (depuis 321) immédiatement la nation sans en changer le nom. Sous le nom de Grecs, c'est d'abord le paganisme, comme nation qui a combattu les Chrétiens, puis c'est le christianisme, comme nation qui a combattu l'islam. En se défendant contre celui-ci, contre la nation « arabe », la nationalité s'est'dégagée de plus en plus nettement, et c'est ainsi que les Grecs d'aujourd'hui sont une forme de culture magique développée d'abord par l'église chrétienne, puis par la langue sacrée de cette église, e»fin par le nom de cette église. L'islam a apporté de la patrie de Mahomet le nom d'Arabes comme une appellation de son unité nationale. C'est une erreur d'identifier ces « Arabes » avec les tribus bédouines du désert. La nouvelle nation, avec son âme énergique et passionnée a été créée par le consensus de la foi nouvelle. Elle n'est pas plus que les nations chrétienne, juive et persane, une unité de race liée par une patrie; elle n'a donc pas non plus « émigré », mais a reçu au contraire sa formidable expansion de l'hospitalité que trouvèrent dans ses rangs la plupart des anciennes nations magiques. A la fin du premier millénaire, toutes ces nations passent à fa forme de peuples dé fellahs, et c'est sous cette forme qu'ont vécu, depuis, les peuples chrétiens
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de la péninsule balkanique sous la domination turque, les Parsis de l'Inde et les Juifs de 1 Europe occidentale.

Les nations faustiennes apparaissent avec des traits de plus en plus précis depuis Othon le Grand et absorbent très tôt les peuples primitifs de la période carolingienne1. Vers l'an mille, les hommes d'importance se sentaient déjà comme Allemands, Italiens, Espagnols ou Français, tandis que leurs aïeux, séparés d'eux par six générations à peine, ne s'étaient point sentis dans le fond de leur âme comme Francs, Lombards ou Wisigoths.

La forme ethnique de cette culture suppose, comme l'architecture gothique et le calcul infinitésimal, une tendance vers l'infini, au sens spatial et temporel du mot. Le sentiment national comprend d'abord un horizon géographique qui, pour un temps aussi reculé, et pour les moyens de communication dont il disposait, doit être appelé inouï et sans égal dans aucune autre culture. La patrie considérée comme un lointain spatial, comme un territoire dont les particuliers ont à peine jamais aperçu les frontières et pour la protection duquel ils sont cependant prêts à mourir, cette patrie ne pourra jamais être comprise dans sa profondeur symbolique et sa majesté par des hommes de culture étrangère. La nation magique ne possède en général pas de patrie terrestre comme telle; celle de la nation antique n'est qu'un point sur lequel on se presse l'un sur l'autre. Qu'il y eût réellement, dès l'époque gothique, quelque chose où les hommes de la vallée de l'Adige et des châteaux lithuaniens des ordres chevaleresques se sentaient comme les membres d'une seule association, voilà qui est tout à fait impossible à imaginer dans l'ancienne Chine et en Egypte, et qui est en opposition la plus tranchée avec Rome ou Athènes, où tous les membres du Demos étaient pour ainsi dire sous la surveillance constante l'un de l'autre. Le pathos du lointain est encore plus fort au sens temporel. Il a fait précéder l'idée de patrie, conséquence de l'existence nationale, d'une autre idée qui produit d'abord ces nations faustiennes en général : l'idée dynastique. Les peuples sont des peuples historiques, des communautés qui se sentent liées non par le lieu ou le consensus, mais par l'histoire; et comme symbole représentant le destin commun apparaît ensuite la maison régnante visible. Pour l'Égyptien et le Chinois, le symbole dynastique avait une signification tout autre. Ici dynastie signifie temps, dans la mesure où il agit et où il veut. Ce que l'on avait été ou voulait être, on l'apercevait dans l'existence d'une maison particulière. Ce sens de la dynastie était si profondément senti que l'indignité d'un régent ne pouvait pas ébranler le sentiment dynastique, il s'agissait de l'idée et non de la personne. Et à cause de cette idée, il arriva que des milliers de personnes convaincues affrontaient la mort pour une querelle

i. Te suis convaincu que les nations chinoises qui sont nées en grand nombre dans le territoire du moyen Hoangho à l'époque de Dschou, ainsi que les clans égyptiens de l'Ancien Empire, dont chacun avait sa capitale et sa religion particulières, et qui se faisaient encore à l'époque romaine des guerres religieuses formelles dirigées par l'un contre l'autre, étaient plus apparentes par leur forme intérieure aux peuples de l'Occident qu'à ceux de l'antiquité et de la culture arabe. Et pourtant ces questions n'ont même pas attiré encore l'attention de nos historiens.
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ue. L'histoire antique pour l'œil antique était une chaîne 3e hasards qui mènent d'un moment à l'autre; l'histoire magique pour l'homme magique était la réalisation progressive d'un plan cosmique voulu par Dieu et qui se déroulait, au contact des peuples et par eux, entre la création et la destruction; l'histoire faustienne à nos yeux est un grand vouloir unique d'une logique consciente, dans 1 accomplissement duquel les nations sont dirigées et représentées par leurs souverains. C'est un trait de race qui ne s'explique pas. On l'a senti et c'est grâce à ce sentiment que la fidélité féodale du gothique, la loyauté du baroque et le sentiment national du XIXe siècle, dont le caractère non dynastique n'est qu'apparent, se ramènent à la fidélité des soldats germaniques de l'époque des invasions. Il ne faut pas se méprendre sur la profondeur et le rang de ces sentiments, lorsqu'on critique la série innombrable des serments violés par les vassaux et les peuples, ainsi que le perpétuel spectacle de la platitude courtisane et de la servilité vulgaire. Tous les grands symboles sont mentaux et ne peuvent être compris que dans leurs formes suprêmes. La vie privée d'un pape n'a aucune relation avec l'idée de la papauté. N'est-ce pas la chute d'Henri le Lion qui, à une époque de formation nationale, témoigne de la vigueur avec laquelle un souverain d'importance sentait incarné en lui le destin de « son » peuple ? Il représente ce peuple devant l'histoire et lui doit éventuellement le sacrifice de son honneur.

Toutes les nations occidentales sont d'origine dynastique. L'âme des peuples primitifs carolingiens se reflétait encore dans l'architecture romane et vieux gothique. Il n'y a pas un gothique français et un gothique allemand, mais un gothique franc-salien, franc-rhénan, souabe, et de même un roman visigothique — unissant le Midi de la France et le Nord de l'Espagne, — lombard et saxon. Mais sur ce roman et ce gothique s'étend déjà la minorité des hommes de race qui sentent dans leur appartenance à une nation une grande mission historique. C'est d'eux que viennent les Croisades, dans lesquelles il y a réellement une chevalerie allemande et une chevalerie française. Un caractère des peuples faustiens est d'être conscients de la direction de leur histoire. Mais cette direction est liée à la succession dynastique. L'idéal de race a une nature absolument généalogique, — à ce point de vue, le darwinisme avec ses théories de l'hérédité et de la descendance est presque une caricature de la héraldique gothique, — et l'univers-histoire, dans l'image duquel vit chacun en particulier, ne renferme pas seulement la généalogie des familles particulières, surtout des familles régnantes, mais aussi celle des peuples comme forme fondamentale de cette histoire. Il faut regarder de très près pour s'apercevoir que le principe généalogique faustien avec ses concepts éminemment historiques de la pairie et de la pureté du sang est aussi étranger à l'Egypte et à la Chine qu'à la noblesse romaine et à l'empire byzantin. Au contraire, sans cette idée on ne pourrait concevoir ni notre paysannerie, ni le patriciat des villes. Le concept savant de peuple, que j'avais analysé ci-dessus, dérive essentiellement du sentiment généalogique de l'époque gothique. L'idée d'un arbre généalogique des
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peuples a eu pour conséquence l'orgueil des Italiens d'être les héritiers des Romains et celui des Allemands de se réclamer de leurs aïeux germaniques, et cela est quelque chose de tout à fait différent de la croyance antique à l'origine atemporelle des héros et des dieux. Depuis que, en 1789, la langue maternelle se fut ajoutée au principe dynastique, cette idée a finalement transformé, en une généalogie de la « race arienne » très profondément sentie, le peuple primitif indo-européen qui n'était à l'origine qu'une ,pure imagination de savant; et dans cette transformation, le mot race est proprement devenu un synonyme de destin.

Mais les « races » d'Occident n'ont pas créé les grandes nations, eilet en résultent. Toutes furent encore inexistantes à l'époque carolingienne. C'est l'idéal de classe de la chevalerie qui, agissant en sens divers en Allemagne, en Angleterre, en France et en Espagne, a provoqué et fait triompher ce que les nations particulières d aujourd'hui vivent et sentent sous le nom de race. C'est là-dessus que reposent, comme on l'a dit, les concepts historiques (et donc entièrement étrangers à l'antiquité) de la pureté du sang et de la pairie. Comme le sang de la famille régnante incarne le destin, l'existence de toute la nation, le système politique baroque a pris une structure purement généalogique et la plupart des grandes crises, la forme des guerres de succession. Même la catastrophe napoléonienne qui a donné pour un siècle au monde sa structure politique s'accomplit de telle sorte qu'un aventurier a osé supplanter par son sang celui des anciennes dynasties, et que cette offensive contre un symbole a donné à la défensive la consécration historique. Car tous ces peuples étaient le résultat des destins dynastiques. L'existence d'un peuple portugais, et donc aussi d'un Etat portugais, au Brésil résulte du mariage du comte Henri de Bourgogne en 1095. L'existence des Suisses et des Hollandais résulte d'une insurrection contre la maison des Habsbourgs. L'existence d'une Lorraine, comme nom de pays et non comme nom de peuple, résulte de ce que Lothaire II était mort sans enfant.

C'est l'idée d'empire qui a fondu en nation allemande une foule de peuples primitifs de la période carolingienne. Allemagne et Empire sont des concepts inséparables. Le déclin des Staufen signifie le remplacement d'une grande dynastie par une poignée d'autres petites et très petites; il a brisé, dès le début du baroque, la nation allemande de style gothique, juste au moment où, dans les villes dirigeantes — Paris, Madrid, Londres, Vienne — la conscience nationale s'était élevée d'un degré plus haut. Si la guerre de Trente ans, par exemple, n'a pas détruit l'Allemagne, mais au contraire confirmé et révélé sa chute, depuis longtemps consommée, par le fait même qu'elle a existé sous cette forme désespérée, c'est parce

S


 ne la chute des Hohenstaufen devait avoir sa dernière conséquence, n'y a peut-être pas de preuve plus forte pour montrer que les nations faustiennes sont des unités dynastiques. Mais les Saliens et les Staufen ont créé encore, avec les Romans, les Lombards et les Normands, au moins idéellement, la nation italiehne qui ne pouvait que par delà l'Empire se rattacher à l'époque romaine.
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Si la violence étrangère a provoqué ici, comme ailleurs, la résistance de la bourgeoisie qui divisa les deux premiers ordres et attira la noblesse vers l'Empire, l'église vers les villes; si dans cette lutte
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antidynastiques; si ennn il ne resta qu'un mélange __ minuscules États pillards dont la « politique Renaissante » se comporta envers l'esprit politique de haute volée du gothique impérial, avec la même hostilité témoignée jadis par Milan à la volonté de Barberousse : il n'en est pas moins vrai que l'idéal de l'uno Italia, auquel Dante a sacrifié la paix de sa vie, est une pure création dynastique des grands empereurs Allemands. Avec l'horizon historique du patriciat des villes, la Renaissance a détourné de tout son pouvoir la nation de l'accomplissement de cette idée, et elle a pendant toute la période baroque rabaissé la pays au rang d'objet de la politique dynastique étrangère. Le sentiment gothique n a été réveillé qu'en 1800 par le romantisme, d'ailleurs avec une force ayant tout le poids d'une puissance politique.

Le peuple français a été unifié par ses rois qui ont fusionné les Francs et les Wisigoths. C'est en 1214 à Bouvines qu'il apprit pour la première à se sentir un et uni; et plus symbolique encore est l'œuvre de la maison de Habsbourg qui, d'une population liée par aucune langue, aucune race, aucune tradition, fit naître la nation autrichienne qui a donné ses preuves — les premières et les dernières — en protégeant Marie-Thérèse et en luttant contre Napoléon. L'histoire politique de la période baroque est essentiellement celle des maisons de Bourbon et de Habsbourg. Le succès qui échut aux Wettiner, au lieu des Guelfes, explique pourquoi « la Saxe » est située en 800 sur les bords du Weser, aujourd'hui sur ceux de la Saale. Des événements dynastiques et enfin l'action de Napoléon expliquent pourquoi la moitié de la Bavière prit part à l'histoire d'Autriche et que l'État bavarois se compose en grande partie 4e Francs et de Souabes.

La dernière nation d'Occident est la Prusse, œuvre des Hohen-zollern, comme les Romains furent l'œuvre dernière du sentiment antique de la polis, et les Arabes celle d'un consensus religieux. C'est à Fenrbellin que la jeune nation s'est légitimée et à Rosbach qu'elle a vaincu pour l'Allemagne. Avec son infaillible coup d'oeil sur les époques historiques, c'est Goethe qui a dit alors du drame de Lessing sur « Minna de Barnhelm » : elle est la première poésie allemande d'un contenu spécifiquement national. Un autre témoignage très profond de la certitude dynastique des nations occidentales, c'est que l'Allemagne retrouve maintenant d'un seul coup sa langue poétique. La chute de l'Empire des Staufen avait mis fin aussi a la littérature allemande de style gothique. Les œuvres clairsemées des siècles suivants, période d apogée de toutes les littératures nationales à l'Ouest de l'Allemagne, ne méritent point ce nom. Avec la victoire de Frédéric II commence une poésie nouvelle : de Lessing à Hebbel, c'est-à-dire de Rosbach à Sedan. La tentative faite alors de renouer le fil perdu, en se rattachant consciemment d'abord aux
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singulière d'une histoire de l'art composée'presque de fragments géniaux, sans avoir jamais atteint un but réel.

A li fin du svilì· siede s'accomplit ce remarquable tournant spirituel par lequel la conscience nationale cherche à s'émanciper du principe dynastique. C'avait été déjà le cas, apparemment, auparavant en Angleterre; beaucoup penseront à la Magna Charta de 1215; d'autres ne se dissimuleront pas que c'est précisément cette reconnaissance de la nation par son représentant qui a donné au sentiment dynastique un caractère de profondeur évidente et de raffinement, dont les nations du continent restèrent très éloignées. Si l'Anglais moderne est l'homme le plus conservateur de la terre, sans le paraître, et si par conséquent sa politique résout tant de problèmes nécessaires, par le tact national et le silence au lieu de palabres, si elle a donc eu jusqu'ici le plus de succès, la raison en est dans ce que le sentiment dynastique s'est émancipé tôt de l'expression du pouvoir monarchique.

Au contraire, la Révolution française ne signifie dans ce sens qu'un succès du rationalisme. Elle a moins libéré Ta nation que le concept de nation. Les races occidentales ont la dynastie dans le sang, c'est pourquoi elle contrarie l'esprit. Car une dynastie représente l'histoire, elle est l'histoire incarnée d'un pays, tandis que l'esprit est intemporel et ahistorique. Toutes les idées de révolutions sont « éternelles » et « vraies ». Les droits universels de l'homme, la liberté et l'égalité, sont de la littérature et de l'abstraction, mais pas des faits. Tout cela peut s'appeler républicain; ce qui est sûr, c'est que c'était encore une minorité qui a essayé d'introduire au nom de tous le nouve' idéal dans le monde des faits. Cette minorité devint une puissance; mais aux dépens de l'idéal. Elle n'a en effet remplace que le dévouement sentimental : par le patriotisme persuasif du XIXe siècle; par un nationalisme civilisé, qui n'est possible que dans notre culture et qui est inconsciemment dynastique, même en France et encore aujourd'hui; par le 'concept de patrie comme unité dynastique se manifestant, d'abord dans le soulèvement de l'Espagne et de la Prusse contre Napoléon, puis dans les guerres d'indépendance dynastique de l'Allemagne et de l'Italie. C'est l'antithèse de la race et du langage, du sang et de l'esprit, qui explique l'antithèse moderne entre la généalogie et l'idéal, également spécifique à l'Occident, de la langue maternelle; il y avait dans les deux pays des enthousiastes oui croyaient pouvoir remplacer le pouvoir unificateur de l'idée d'empereur et de soi par la combinaison de la République et de la poésie. Il y avait U un peu de « retour — de l'histoire — a la nature. » Aux guerres de succession on substitue des guerres linguistiques, où une nation cherche à imposer, aux fragments d'une autre, sa langue et, par conséquent, sa nationalité. Mais qui ne voit que le concept rationaliste de nation comme unité linguistique, tout en faisant abstraction du sentiment dynastique, n'est pas plus capable de le remplacer qu'un Grec hellénistique de supprimer la conscience de la polis, ou un Juif moderne d'abolir intérieurement
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Vidjma national. La « langue maternelle » est déjà un produit de l'histoire dynastique. Sans les Capétiens il n'y aurait pas de langue française, mais un dialecte romano-frane dans le Nord et un provençal dans le Midi; la langue littéraire de l'Italie est un mérite des empereurs allemands, surtout de Frédéric II. Les nations modernes sont d'abord les populations de vieiljes régions dynastiques. Toutefois, le second concept de nation, nation considérée comme unité de langue écrite, a détruit la nation autrichienne au cours du xixe siècle et créé peut-être la nation américaine. Depuis, il existe dans tous les pays deux partis représentant la nation en sens contraires: comme unité dynastico-historique et comme unité spirituelle —parti de la race et parti de la langue; — mais ces considérations anticipent déjàsur les problèmes politiques qui seront traités au chapitre IV.

19

Dans le pays non urbain, c'était la noblesse qui représentait d'abord la nation au sens supérieur. La paysannerie, ahistorique et « éternelle » était peuple, avant la naissance de la culture; elle reste peuple primitif par maints traits essentiels et survit à la forme nationale. « La nation * est, comme tous les grands symboles de la culture, une propriété intérieure de quelques hommes peu nombreux. On naît à ta nation comme à l'art et à la philosophie. Là aussi il y a quelque chose correspondant à la différence entre créateur, connaisseur et profane, soit qu'il s'agisse de la polis antique, ou du consensus juif, ou d'un peuple d'Occident. Quand une nation se lève d'enthousiasme pour combattre pour son honneur et sa liberté, c'est toujours une minorité qui « enthousiasme » la foule au sens propre du mot. Le peuple s'éveille, cette expression est plus qu'une métaphore. Ce n'est que maintenant que 1 être éveillé du Tout se manifeste réellement. Tous ces particuliers qui, hier encore, montraient dans leur démarche un sentiment collectif qui s'étendait simplement à la famille, à la profession, peut-être au lieu de naissance, sont aujourd'hui subitement et avant tout des hommes de leur peuple. Leur sentiment et leur pensée, leur moi, et donc le 11l » qui est en eux, s'est transformé jusqu'au fond : il est devenu historique. Alors, le paysan ahistorique même devient membre de sa nation, et une période commence pour lui, dans laquelle il vit l'histoire et ne se contente pas de la voir passer.

C'est dans les villes cosmopolites que naît, à côté d'une minorité qui a une histoire et qui vit la nation intérieurement, qui la sent représentée chez elle et qui veut la diriger, une seconde minorité, celle des hommes intemporels, ahistoriques, littérateurs, hommes des raisons et des causes, non du destin, et qui, intérieurement étrangers au sang et à l'existence, tout à fait êtres éveillés pensants, ne découvrent plus au concept de nation aucun contenu « raisonnable ». Ils ne lui appartiennent plus réellement, car les peuples de culture sont des formes de courants existentiels, tandis
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que le cosmopolitisme est une simple combinaison des « intelligences » éveillées. Il renferme de la haine contre le destin, avant tout contre l'histoire comme expression du destin. Tout ce qui est national est racial à tel point qu'il ne trouve aucune langue pour

l'argumentation <

la défense de cette argumentation, non au moyen de nouveaux arguments, mais au moyen du sang.

Mais c'est justement pourquoi cette minorité, spirituellement bien supérieure, lutte avec des armes spirituelles, et elle en a le droit, puisque les villes mondiales sont pur esprit déracinées, et déjà en soi propriété civilisée commune. Les cosmopolites-nés et les enthousiastes de la paix universelle et de la réconciliation des peuples — dans la Chine des empereurs en lutte, dans l'Inde bouddhiste, dans l'hellénisme et aujourd'hui — sont les maîtres spirituels des peuples de fellahs. panem et circenses — n'est qu'une seconde formule du pacifisme. Un élément antinational a toujours existé dans l'histoire de toutes les cultures, soit que nous en ayons connaissance ou non. La pensée pure qui se propose elle-même pour but fut toujours étrangère à la vie, et donc hostile à l'histoire, non guerrière, sans race. Qu'on se souvienne de l'humanisme et du classicisme, des sophistes d'Athènes, de Bouddha et de Laotsé, pour ne rien dire des grands défenseurs des conceptions sacerdotales et philosophiques du monde, et de leur mépris passionné pour toute ambition nationale. Si différents que soient ces cas, ils se ressemblent en ce que, dans tous, le sentiment cosmique de la race, le sens des réalités

[image: image89.png]e L B N T e s g are? g e v, m o !
résalution d'étre le sujet ct non 'objet de I'évolution historique
— '—. bref 1a volonté de puis-






_ „ j'y a pas de tierce-possibilité sance, sont dominés par une tendance dont les auteurs sont très souvent des hommes sans instincts originels, mais d'autant plus rouilles par la logique et ne se trouvant a l'aise que dans le monde des vérités, des idéale et des utopies, hommes livresques qui croient pouvoir remplacer la réalité par la logique, le pouvoir des faits par une justice abstraite, le destin par la raison. Cela commence chez les hommes de l'éternelle angoisse qui fuient la réalité et se retirent dans les couvents, dans les bibliothèques et communautés spirituelles, pour déclarer l'indifférence de l'histoire universelle; et cela finit dans chaque culture par les apôtres de la paix universelle. Chaque peuple produit des anomalies de ce genre — considérées historiquement —. Leurs têtes forment déjà des groupes physio-nomiques à part. Elles prennent un haut rang dans « l'histoire de l'esprit », une longue série de noms célèbres est de ce nombre; du point de vue de l'histoire réelle, elles sont de peu de valeur.

Le destin d'une nation parmi les événements de son monde dépend de la mesure où la race réussit à rendre ce phénomène historiquement inefficace. Peut-être pourra-t-on montrer aujourd'hui encore que, dans le monde politique chinois, l'empire de Tsin en 250 avant Jésus-Christ avait remporté la victoire finale parce que sa. nation


seule s'était libérée des influences taoïstes. En tout cas, le peuple romain a triomphé du reste de l'antiquité parce qu'il a su détruire les instincts des fellahs hellénistiques pour maintenir sa politique. Une nation est une humanité mise en forme vivante. Le résultat régulier des théories de réformateurs universels est une masse informe et donc ahistorique. Tous les réformateurs universels et citoyens du monde représentent des idéals de fellahs, soit qu'ils le sachent ou non. Leur succès signifie que la nation est détrônée dans le cadre de l'histoire, non en faveur de la paix perpétuelle, mais en faveur des autres. La paix universelle est chaque fois une décision unilatérale. La fax romana n'a eu, pour les empereurs militaires postérieurs et pour les rois militaires germaniques, que cette seule signification : faire d'une population informe, de centaines de millions d'habitants, l'objet de la volonté de puissance de quelques petites bandes de guerriers. Cette paix a coûté aux pacifiques des sacrifices qui éclipsent ceux de la bataille de Cannes. Les mondes babyloniens, chinois, indous et égyptiens passèrent d'une main conquérante à l'autre et payèrent la lutte de leur propre sang. Ce fut leur — paix. Lorsque les Mongols conquirent la Mésopotamie en 1401, ils érigèrent un monument de triomphe avec les crânes de cent mille habitants de Bagdad qui ne s'étaient pas défendus. Sans doute la mort des nations élève par-dessus l'histoire un monde de fellahs spirituels, définitivement civilisés, « éternels ». Dans le domaine des faits, ceux-ci retournent à un état naturel qui oscille entre une longue souffrance et une rage passagère, sans que tous les ruisseaux de sang versé — qu'aucune paix ne tarira jamais — n'y puissent changer quelque chose. Un jour ils avaient saigné pour eux-mêmes, maintenant il faut qu'ils saignent pour les autres et, trop souvent même, pour leur seule conservation — telle est la différence. Un chef à poigne disposant de dix mille aventuriers peut gouverner à sa fantaisie. Supposé que le monde entier soit un Imperium unique, ces conquérants y trouveraient simplement le théâtre le plus vaste possible pour leurs actes héroïques.

La mort est meilleure que l'esclavage, disent les vieux paysans frisons. Renversez cet aphorisme et vous aurez la formule de toutes les civilisations tardives, dont chacune a dû savoir par expérience ce qu'il en coûte.

Ili PROBLÈMES   DE   LA   CULTURE   ARABE.

I.  —  LES  PSEUDOMORPHOSES  HISTORIQUES.

Dans une couche de roche sont renfermés les cristaux d'un minéral. Il s'y forme des fentes et des fissures; l'eau suinte et lave peu à peu les cristaux, dont elle ne laisse plus subsister que la forme creuse. Plus tard surviennent des phénomènes volcaniques qui font sauter la montagne, des masses en fusion traversent les strates de roche, s'y figent et s'y cristallisent également. Mais elles ne peuvent le faire sous leur propre forme, elles sont obligées de remplir les formes existantes, et il en résulte des formes faussées, cristaux dont la structure intérieure contredit l'édifice extérieur, espèce rocheuse qui apparaît sous une forme étrangère. C'est ce que les minéralogistes appellent pseudomorphose.

J'appelle pseudomorphose historique les cas dans lesquels une vieille culture étrangère couvre le sol, avec une telle puissance qu'elle empêche une jeune culture de respirer et que celle-ci n'arrive pas, dans son propre domaine, non seulement à développer ses formes d'expression pures, mais encore à l'épanouissement complet de la conscience d'elle-même. Tout ce qui s'élève des profondeurs d'une mentalité printanière se déverse dans les formes creuses de la vie étrangère; des sentiments juvéniles se figent dans des œuvres vieillottes et, au lieu de l'élan en hauteur de la force végétative indépendante, seule la sève de la haine nourrit des branches gigantesques contre la force lointaine.

Tel est le cas de la culture arabe. Sa préhistoire est tout entière dans le domaine de la très vieille civilisation babylonienne, qui était depuis deux millénaires la proie de conquérants alternatifs. Sa « période mérovingienne » est marquée par la dictature du minuscule groupe ethnique persel, peuple primitif comme les Ostro-goths, dont la domination bicentenaire à peine discutée suppose

i. Il comptait moins d'un centième de la population totale de l'Empire.
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une immense lassitude de ce monde de fellahs. Mais depuis 300 avant Jésus-Christ s'opère un grand réveil parmi les jeunes peuples de ce monde de langue araméenne, situé entre le Sinaï et le Zagros1.

Une relation nouvelle de l'homme à Dieu, sentiment cosmique entièrement nouveau, remplit, comme au temps de la guerre de Troie et des empereurs saxons, toutes les religions existantes, soit qu'elles portent les noms d'Ahura Mazda, de Baal ou de Jahvé; elle incite partout à une grande création, mais à ce mo'ment même, et de manière telle qu'il est permis de penser à une connexion intérieure — car la puissance perse reposait sur des conditions psychiques qui justement alors s'évanouissaient —, à ce même moment apparurent les Macédoniens, nouvelle bande d'aventuriers comme tous les précédents, quand on les considère de Babylone; et une légère couche de civilisation antique se répandit sur le pays jusque dans l'Inde et le Turkestan. Il est vrai que les royaumes des Diado-ques auraient pu devenir insensiblement des Etats d'esprit préarabique; le royaume des Séleucides qui couvrait Justement le domaine linguistique araméen l'était déjà vers 200. Mais depuis la bataille de'Pydna, il fut peu à peu intégré, dans sa partie occidentale, à rimperium antique et donc soumis à la puissante action d'un esprit dont le centre de gravité était situé au loin. C'est ici que se prépare la pseudomorphose.

Géographiquement et historiquement, la culture magique est la plus centrale dans le groupe des hautes cultures, la seule qui touche presque à toutes les autres dans l'espace et le temps. Aussi la construction de l'édifice historique de notre image cosmique sur cette culture dépend-elle de cette condition : connaître la forme intérieure que la forme extérieure a faussée. Or, c'est précisément cette connaissance qui a manqué jusqu'à ce jour, en raison des préjugés philologiques et théologiques, et plus encore du morcellement de la science spécialiste moderne. Depuis longtemps, par son objet, sa méthode, sa conception, la science occidentale est divisée en une foule de spécialités dont la séparation insensée a empêché même de discerner les grands problèmes. S'il existe quelque domaine où la « spécialisation » est devenue une fatalité, c'est dans les problèmes du monde arabe. Les historiens proprement dits bornaient leur curiosité au domaine de la philologie classique, mais leur horizon se terminait, à l'Est, aux frontières linguistiques antiques. En conséquence, ils n'ont pas aperçu du tout la profonde unité de développement, en deçà et au delà de cette limite qui n'a jamais existé psychiquement. Le résultat fut la perspective, dite Antiquité-Moyen âge-Temps modernes, qui est limitée et schématisée par l'usage linguistique gréco-latin. Axum, Saba et aussi l'empire sassa-nide n'étaient pas accessibles au connaisseur des langues anciennes, qui s'en tenait aux « textes », et c'est pourquoi ils n'ont guère d'existence dans son histoire. Les historiens de la littérature, également

i. Il faut remarquer que le pays d'origine de la culture, babylonienne, le vieux Sfocar, n'a d'importance d'aucune sorte dans les événements postérieurs. Pour la culture arabe, seule la région située au nord, non au sud de Babylone, entre en considération.


philologues, confondaient l'esprit de la langue avec celui des oeuvres. Ce qui était écrit en grec, ou seulement conservé en territoire araméen, fut incorporé par eux à une littérature « grecque tardive », dont ils postulèrent ensuite la période propre. Les textes écrits en d'autres langues ne tombaient pas dans leur spécialité et furent en conséquence attribués en bloc artificiellement à d'autres histoires de la littérature. Mais c'est là précisément qu'on trouve la preuve la plus forte en faveur de la thèse de la disparité nécessaire entre l'histoire d'une littérature et la langue où elle est écrite1. Il y avait ici un groupe fermé de littératures nationales magiques, d'un esprit unitaire, mais écrites dans plusieurs langues, parmi lesquelles les langues antiques. Car une nation de style magique n'a pas de langue maternelle. Il y a une littérature nationale talmudique, manichéenne, nestorienne, islamique et même néopythagoricienne, mais pas une hellénique et une hébraïque.

La science religieuse a divisé ce domaine en spécialités individuelles d'après les confessions europèo-occidentale»^ et la théologie chrétienne à son tour a été et est encore déterminée à l'Est par la « frontière philologique ». Le parsisme tomba aux mains de la philologie iranienne. Sous prétexte que les textes avestiques n'avaient pas été conçus, mais propagés dans un dialecte arien, l'indologie a considéré ce grave'problème comme une question secondaire et l'a laissé ainsi échapper complètement au regard de la théologie chrétienne. Enfin pour l'histoire du judaïsme talmudique, la philologie hébraïque constituant une seule spécialité avec les recherches sur l'ancien Testament, on n'a déterminé aucune autre spécialité, et le Talmud a été, en conséquence, dans toutes les grandes histoires religieuses que je connais, où on traite de toutes les religions négriotes primitives — parce qu'il existe une spécialité ethnologique — et de toutes les sectes indoues, le Talmud, dis-je, a été complètement oublié. Préface savante du plus grand problème posé à la science historique d'aujourd'hui.

Le monde romain de l'époque impériale a sans doute pressenti la situation. Les écrivains postérieurs ne font que gémir sur la dépopulation et le vide spirituel de l'Afrique, de l'Espagne, de la Gaule, et surtout des régions raciales antiques : l'Italie et la Grèce. Sont régulièrement exceptées de cette vision de désespoir les provinces appartenant au monde magique. La Syrie avait une population particulièrement dense et florissait admirablement, comme la Mésopotamie des Parthes, par le sang et par l'âme. La prépondérance du jeune Orient était sensible à chacun et devait finir aussi par arriver à l'expression politique. Les guerres révolutionnaires entre Marius et Sylla, César et Pompée, Antoine et Octave, sont de ce point de vue un fragment d'histoire de premier plan, derrière lequel apparaît

i. Thèse qui a aussi son importance dans les littératures d'Occident : celle des Allemands est écrite en partie en latin, celle des Anglais en partie en français.
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de plus en plus claire la volonté de l'Orient qui cherche à s'émanciper de l'Occident en voie de devenir ahistorique : monde éveillé qui se libère d'un monde de fellahs. Le transfert de la capitale à Byzance était un grand symbole. Dioctétien avait choisi Nicomédia, César avait pensé à Alexandrie ou à Ilion, il eût été en tout cas plus exact de penser à Antioche. Mais cet acte s'accomplit trois siècles trop tard : c'étaient les siècles décisifs de la première époque magique.

La pseudomorphose commence à Actium — ici c'est Antoine qui aurait dû vaincre. Ce qui y était en jeu n'était pas la lutte définitive entre le romanisme et l'hellénisme, cette bataille était déjà gagnée à Cannes et à Zama, par Hannibal dont la destinée tragique fut de combattre en réalité non pour son pays, mais pour l'hellénisme. A Actium, la culture arabe à naître rencontrait la civilisation grisonnante antique. Il s'agissait de l'esprit apollinien ou de l'esprit magique, des dieux ou de Dieu, du principal ou du khalifat. La victoire d'Antoine eût délivré l'âme magique, sa défaite couvrit le paysage du linceul rigide de l'époque impériale. L'issue aurait pu ressembler à la bataille de Poitiers et de Tours en 732, si les Arabes y avaient vaincu et transformé le « Frankistan » en khalifat du Nord-Est. La langue, la religion, la société arabes seraient devenues une couche indigène dominante, des villes gigantesques comme Grenade et Kairouan eussent été bâties sur la Loire et le Rhin, le sentiment gothique eût été obligé de s'exprimer dans les formes, dès longtemps figées de la mosquée et de l'arabesque, et au lieu de la mystique allemande, nous aurions une espèce de soufisme. Si tout cela s est réalisé en Arabie, c'est parce que la population syrio-persane n'a pas produit un Charles Martel qui aurait combattu avec Mithridate, Brutus et Cassius ou Antoine, et, par delà ces chefs, avec Rome.

Une autre pseudomorphose est celle qui s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux dans la Russie pétrinienne. La légende héroïque russe des chants byliniens atteint son apogée dans le cycle des légendes Kiewoises du prince Wladimir (en 1000) et de sa table ronde, et dans le héros populaire Ilja de Murom1. La différence tout à fait incommensurable entre l'âme russe et l'âme faustienne est déjà donnée dans celle qui existe entre ces chants et leurs « contemporains », les légendes d'Artur, d'Ermanaric et des Nibelungen, sous la forme qu'elles ont prise, dans le Hildbrandslied et le Wal-tharilied. La période mérovingienne russe commence à l'écroulement de la domination tartare par Ivan III en 1480 et se continue par les derniers Ruriks et les premiers Romanoffs jusqu'à Pierre le Grand (1689-1725). Elle correspond exactement à la période allant de Clovis (481-511) à la bataille de Testri (687), par laquelle les Carolingiens acquirent réellement le pouvoir. Je conseille à chacun de lire Phistoire franque de Grégoire de Tours (jusqu'à 591) et d'y comparer les chapitres correspondants chez le patriarcal Karamsi, surtout ceux qui traitent d'Ivan le Terrible, Boris Godounoy et Schuiski. Il n'y a pas de plus grande similitude. A cette période

i. Wolner, Untersuchungen über die Volksepik der Grossrussen, 1879.


moscovite des grands Bojares et des patriarches, où un parti vieux russe était en lutte constante contre les amis de la culture occidentale, succède, avec la fondation de Pétersbourg en 1703, la pseudomorphose qui obligea l'âme primitive russe à rentrer dans les formes étrangères d'abord du baroque, puis du siècle des lumières, enfin du xix8 siècle. Pierre le Grand est devenu la fatalité du rus-sisme. Imaginez son « contemporain » Charlemagne réalisant avec méthode et de toute son énergie ce que Charles Martel venait d'empêcher par sa victoire : la domination de l'esprit mauritano-byzantin. Il y avait possibilité de traiter le monde russe à la manière carolingienne ou à la manière séleucide, c'est-à-dire des vieux Russes ou des « Occidentaux », et les Romanoffs se sont décidés pour cette dernière. Les Séleucides voulaient voir autour d'eux des Hellènes et non des Arabes.

Le czarisme primitif de Moscou est la seule forme qui soit encore aujourd'hui conforme au russisme, mais il a été faussé à Pétersbourg qui l'a transformé en forme dynastique d'Occident. Le mouvement vers le Sud sacré, vers Byzance et Jérusalem, profondément ancré dans les âmes orthodoxes, fut transformé en une diplomatie mondaine ayant le regard sur l'Ouest. A l'incendie de Moscou, acte symbolique grandiose d'un peuple primitif, où parle une haine macchabéenne contre tout ce qui est étranger et hétérodoxe, succèdent l'entrée d'Alexandre à Paris, la Sainte Alliance et la place dans le concert des grandes puissances occidentales. Une mentalité ethnique, destinée à vivre encore sans histoire pendant des générations, a été poussée par force dans une histoire artificielle et fausse, dont l'esprit ne pouvait même pas être compris par le russisme primitif. On y importa des arts et des sciences tardifs, les « lumières », l'éthique sociale, le matérialisme grand-citadin, bien qu'en cette période préhistorique la religion soit la seule langue où l'on pouvait encore s entendre et entendre le monde; une éruption de villes de style étranger s'y manifeste comme la gale sur le paysan originaire de la campagne rurale. Elles étaient fausses, contre nature et invraisemblables, jusque dans leur enceinte intérieure. « Pétersbourg est la ville la plus abstraite et la plus artificielle », remarque Dos-toïewski. Tout pétersbourgeois qu'il était, il avait le pressentiment qu'elle allait disparaître un matin avec les brouillards marécageux. Ainsi gisaient aussi, incroyables spectres, les orgueilleuses cités hellénistiques couvrant partout la campagne des paysans ara-méens. Telles les a vues Jésus dans sa Galilée. Tel a dû être le sentiment de saint Pierre, lorsqu'il aperçut la Rome impériale.

Depuis lors, dans tout ce qui est né autour de Pétersbourg, le russisme authentique a senti du poison et du mensonge. Une haine vraiment apocalyptique se dresse dès lors contre l'Europe. Et « Europe » signifiait tout ce qui n'était pas russe, même Rome et Athènes, tout comme pour les hommes magiques le vieux Baby-Ione et l'Egypte étaient antiques, païens, diaboliques. Aksakow écrit en 1863 à Dostoïewski : « La première condition pour délivrer le sentiment ethnique russe, c'est de haïr Pétersbourg de tout son cœur et de toute son âme. » Moscou est la ville sainte, Pétersbourg celle
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de Satan; dans une légende populaire très répandue, Pierre le Grand apparaît comme Γ Antichrist. C'est exactement le même langage qu on rencontre dans tous les Apocalypses de la pseudomorphose araméenne, depuis le livre de Daniel et d'Henoch, au temps des Macchabées, jusqu'à l'Apocalypse de Jean, à Baruch et au IVe Esdras, après la destruction de Jérusalem : contre Antiochus, Γ Antichrist; contre Rome, a courtisane de Babylone; contre les villes d'Occident avec leur esprit et leur pompe; contre la culture antique tout entière. Tout ce qui y naît est faux et souillé : cette société corrompue, ses arts raffiné«!, les classes sociales, l'État étranger avec sa diplomatie, sa jurisprudence, son administration civilisées. Il n'y a pas de plus grande opposition qu'entre le nihilisme russe et occidental, judéo-chrétien et bas-antique : l'un est haine de l'étranger qui empoisonne la culture encore à naître dans le sein du paysage, l'autre est dégoût de sa propre culture dont l'apogée finit par être fastidieux. Le sentiment très profondément religieux du cosmos, l'illumination soudaine, le frisson d'angoisse devant l'être éveillé à venir, le rêve et les aspirations métaphysiques sont au commencement, la clarté spirituelle allant jusqu'à la douleur et à la fin de l'histoire. Dans ces deux pseudomorpnoses, ils sont mélangés. « Tous spéculent aujourd'hui dans les rues et les places publiques sur la foi », dit un jour Dostoïewski. Cela pouvait être dit aussi de Jérusalem et d'Edesse. Ces jeunes Pusses α'ayant-guerre, sales, pâles, émus, accroupis dans les coias et toujours occupés de métaphysique, regardant tout avec les yeux du croyant, même quand la conversation roulait apparemment sur le droit de Vote, la chimie ou les femmes savantes — ce sont les Juifs et les vieux Chrétiens des grandes villes hellénistiques., ceux que le Romain considérait avec tant d'ironie, de dégoût et de crainte secrète. Il n'y avait dans la Russie czariste aucune bourgeoisie, pas même des classes authentiques, mais seulement des paysans et des « seigneurs », comme dans le royaume des Francs. La « société » était un monde pour soi, produit d'une littérature occidentale, quelque chose d'étranger et de coupable. Il n'y avait point de vihes russes. Moscou était un palais — le Kremlin —, autour duquel s'étendait un marché gigantesque. La ville apparente, qui pénètre dans ce marché et s'y assoit, et toutes les autres villes qui couvrent le sol de Ja Bonne Mère Russie, ne sont là qu'à cause de la cour, de l'administration et des marchands; mais ce qui vit en elles, c'est : au sommet, une littérature incarnée, « l'intelligence » avec ses problèmes et ses conflits livresques; au pied, un peuple de paysans déracinés avec tout le deuil, l'angoisse et la misère partagés par Dostoïewski, avec la nostalgie constante de la plaine immense et la haine amère du monde pétrifié grisonnant, où 1*Antichrist les avait attirés. Moscou n'avait point d'âme à elle. La société était d'esprit occidental, le bas-peuple traînait avec lui l'âme de la campagne. Entre ces deux mondes il n'y avait pas d'entente, pas d'intermédiaire, pas de pardon. Voulez-vous comprendre les deux grands avocats et les victimes de cette pseudomorphose ? Dites que Dostoïewski était un paysan, Tolstoï un homme de la société grand-


citadine. L'un n'a jamais pu s'affranchir intérieurement du paysage, l'autre, en dépit de ses efforts désespérés, ne l'a jamais trouvé.

Tolstoi est la Russie passée, Dostoïewski la Russie future. Tolstoï est lié de toute son âme à l'Occident. Il est le grand avocat du pétri-nisme, même quand il le nie. Sa négation est toujours une négation occidentale. La guillotine aussi était fille légitime de Versailles. Sa haine puissante accuse l'Europe dont lui-même ne peut se délivrer. Il la hait en soi, il se hait. Il devient ainsi le père du bolche-visme. Toute l'impuissance de cet esprit et de « sa » révolution de 1917 parle dans ces scènes posthumes : « La lumière luit dans les ténèbres ». Cette haine est inconnue de Dostoïewski. Il a embrassé tout l'essentiel avec un amour également passionné. « J'ai deux patries : la Russie et l'Europe ». Pour lui, tout cela n'avait déjà plus aucune réalité : ni le pétrinisme ni ]a révolution. De son avenir, comme d'un lointain immense, son coup d'oeil les dépasse. Son âme est apocalyptique, nostalgique, désespérée, mais sûre de cet avenir. « Je vais partir en Europe », dit Ivan Karamasoff à son frère Alioscha, « je sais qu'elle n'est qu'un cimetière, mais je sais aussi que c'est un cimetière très cher, le plus cher de tous. De chers morts y sont enterrés, chaque pierre de leur tombe parle d'une vie passée si ardente, d'une foi si passionnée dans les actes qu'ils ont accomplis, dans leur vérité propre, dans leur propre lutte et leur propre connaissance, que mor, qui le sais d'avance, je me prosternerai à terre pour embrasser ces pierres et pleurer sur elles. » Tolstoï est de part en part une grande intelligence, « éclairé » et « sociable ». Tout ce qu'il voit autour de lui prend la forme tardive, cosmopolite et occidentale d'un problème. Dostoïewski ne sait pas du tout ce qui est un problème. Celui-là est un événement au sein de la civilisation européenne. Il occupe le milieu entre Pierre le Grand et le bolche-visme. La terre russe n'a été aperçue d'aucun d'eux. Ce qu'ils combattent triomphera, en effet, à nouveau par la forme où ils le combattent. Ce n'est pas une apocalypse, mais une opposition spirituelle. Sa haine de la propnété est d'ordre économique, sa haine de la société ne sort pas de l'éthique sociale, sa haine de l'État est une théorie politique. De là sa forte influence sur l'Occident. Il appartient en quelque manière à la lignée de Marx, d'Ibsen et de Zola. Ses œuvres ne sont pas des évangiles, mais de la littérature spirituelle tardive. Dostoïewski n'appartient à personne, sinon à la lignée des apôtres du christianisme primitif. Ses « démons » sont accusés de conservatisme par l'intelligence russe. Mais Dostoïewski ne voit pas du tout ces conflits. Pour lui n'existe aucune différence entre la conservation et la révolution : toutes deux sont occidentales. Une âme de cette trempe est indifférente à tout ce qui est social. Les choses de ce mo'nde lui semblent si insignifiantes qu'il n'attache aucune valeur à leur amélioration. Aucune religion authentique ne veut réformer le monde des faits. Dostoïewski, comme tous les Russes primitifs, ne le remarque pas du tout; ils vivent dans un autre monde, dans un monde métaphysique situé au delà du premier. Qu'est-ce que le tourment d'une âme peut avoir affaire avec le communisme? Une religion parvenue aux
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problèmes sociaux a déjà cessé d'être une religion. Mais Dos-toïewski vit déjà dans la réalité d'une création religieuse imminente et immédiate. Son Alioscha échappe à l'intelligence de toute critique littéraire, même russe; son Christ, qu'il n'a pas cessé de vouloir écrire, serait devenu un évangile authentique, comme ceux du premier christianisme, qui sont tous en dehors de toutes les formes littéraires antiques ou judaïques; mais Tolstoï est un maître du roman occidental — aucun autre n'atteindra, même de loin, son Anna Karénine, — tout comme il est lui-même, dans sa blouse de paysan, un homme de la société.

Le commencement et la fin se rencontrent ici tous les deux. Dostoïewski est un saint, Tolstoï n'est qu'un révolutionnaire. C'est de lui seul, successeur authentique de Pierre, que sort le bolche-visme : il n'est pas le contraire, mais la conséquence dernière du pétrinisme, l'avilissement extrême du métaphysique par le social, donc une simple forme nouvelle de pseudomorphose. Si la fondation de Pétersbourg a été le premier acte de ['Antichrist, l'auto-destruction de la société formée par Pétersbourg en est le second : tel doit être le sentiment intérieur de la paysannerie. Car les Bolcheviques ne sont pas le peuple, ni même une partie du peuple. Ils sont la couche la plus profonde de la « société », étrangers, occidentaux comme elle, mais non reconnus par elle et par conséquent remplis de la haine de l'inférieur. Tout cela est de la grande ville civilisée : politique sociale, progrès, intelligence, toute la littérature russe, d'abord romantique, puis économique, qui s'enthousiasme pour la liberté et les réformes. Car tous ses « lecteurs » appartiennent à la « société ». Le vrai Russe est un disciple de Dostoïewski, bien qu'il ne le lise pas, bien que et parce qu'il ne sait même pas lire. Il est lui-même un fragment, de Dostoïewski. Si les Bolcheviques qui voient dans le Christ un· camarade, un simple révolutionnaire social, n'avaient pas l'esprit si étroit, ils auraient reconnu en Dostoïewski leur véritable ennemi. Ce qui a donné son poids à cette révolution n'est pas la haine de l'intelligence. C'est le peuple qui, sans haine, par le seul instinct curatif de la maladie détruisit le monde occidental par son rebut pour le lui envoyer ensuite; c'est le peuple rural qui aspire à sa propre forme vivante, à sa propre religion, a sa propre histoire future. Le christianisme de Tolstoï était un malentendu. Il parlait du Christ et songeait à Marx. Au christianisme de Dostoïewski appartient le prochain millénaire.

En dehors de la pseudomorphose, et avec d'autant plus de force que la puissance de l'esprit antique se restreint dans le pays, se manifestent toutes les formes d'une chevalerie authentique : sco-lastique, mystique, féodalité, poésie courtoise, enthousiasme des Croisés — tout cela avait existé aux premiers siècles de la culture arabe, il faut seulement savoir le trouver. Nominalement, même
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après Septime Sévère, il y avait encore des légions, mais qui ressemblaient dans l'Orient à l'armée d'un duc; les fonctionnaires sont nommés, mais en réalité c'est un comte qui les a en fief; tandis qu'à l'ouest Je t'itre de César échoit à des capitaines, l'Orient se transforme en un premier khalifat qui a, avec l'État féodal du gothique mûr, la plus étonnante ressemblance. Dans le royaume sassanide, au Hauran, dans le sud de l'Arabie, une chevalerie authentique commence. Un roi de Saba, Schamir Juharisch, se perpétue, comme Roland et le roi Arthur, par ses exploits héroïques chantés dans la légende arabe qui lui fait faire des expéditions à travers la Perse jusqu'en Chine 1. L'empire de Maan, au premier millénaire pré-chrétien subsistait à côté de celui des Israélites, et ses restes peuvent être comparés avec Mycène et Tiryns; on en peut suivre les traces jusqu'au cœur de l'Afrique 2. Mais ce qui est florissant maintenant dans tout le Sud arabique et même aux massifs abyssins, c'est la période féodale 3. A Axum, dans la première période chrétienne, on assiste à la naissance de puissants châteaux et des tombes royales avec les plus grands monolithes du monde *. Derrière les rois vient une noblesse féodale de comtes (Kail) et de gouverneurs (Kabir), vassaux d'une fidélité souvent douteuse, dont les rands domaines resserrent de plus -en plus la puissance dynastique es rois. Les interminables guerres judéo-chrétiennes entre le Sud de l'Arabie et le royaume d'Axum 5 ont un caractère chevaleresque et se résolvent souvent en querelles particulières, épousées de leurs châteaux par des barons. A Saba régnent les Hamdanites — plus tard devenus Chrétiens. Derrière eux se place le royaume chrétien d'Axum, allié de Rome, qui s'étend vers 300 du Nil blanc à la côte des Somalis et au golfe persique, et qui défait les Himjarites juifs * en 525. C'est ici qu'eut lieu en 542, à Marib, le congrès des princes, où Byzance et la Perse envoyèrent des ambassadeurs. On voit aujourd'hui encore, gisantes sur le sol, les ruines nombreuses de puissants châteaux, dont l'époque islamique a pu penser qu'ils avaient été bâtis de la main des anges. Le château de Gomdan était une forteresse de vingt étages7.

Dans l'empire sassanide régnait la féodalité des Dinkane, et la brillante cour de ces « empereurs saxons » de l'Orient ancien est devenue à tous points de vue le modèle des empereurs byzantins

1. Schiele, Die Religion in Geschichte und Gegenwart, I, 647.

2. Beni, The sacred City of thè Ethiopians (Londres, 1893). Les p. 134 sq. relatent les ruines de Jeha, dont les inscriptions sud-arabiques sont placées par Glaser entre le vil· et le v* siede avant J.-C. D.H. Müller, Burgen und Schlösser Sudarabiens, 1879.

3. Grimme, Mohammed, p. 26 sq.

4. Deutsche Aksumexpedition, 1913, vol· II.

5. Un« très vieille route ethnique part de la Perse à tra vers les détroits d'Ormuz et de Bab el Mandeb et aboutit à l'Abyssinie et au Nil par le sud de l'Arable. Elle

en français par la juiverie et juif, et par le judaïsme et judaïque. On voudrait faire entendre, par les deux premiers mots, ce qui concerne les Juifs en général, par les deux derniers, ce qui regarde les Juifs de Judée après le Talmud. Mais la distinction n'est pas toujours facile à observer. (N. du T.).

7. Grimme, p.43. Reproduction de la vaste ruine de Gomdan, p. Sx. Reconstruction dans : Deutsche Ahsumexpedition, vol. II.
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depuis Dioctétien. Beaucoup plus tard encore, dans leur résidence de Bagdad nouvellement fondée, les Ahbassides n'eurent rien de mieux à faire que d'imiter l'idéal sassanide d'une vie courtoise en grande forme. Dans les cours nord-arabiques des Ghassanides et des Lahmides, se développe une véritable poésie courtoise de troubadours, et des chevaliers-poètes acquirent la gloire à l'époque patristique « par la parole, la lance et l'épée ». Parmi eux se trouvait aussi un Juif, Samuel, seigneur du château d'Aï Ablaqj, qui pour cinq cuirasses précieuses résista à un siège célèbre du roi d'El Hira1. En face de cette lyrique, celle qui florissait plus tard, notamment en Espagne depuis 800, n'est rien d'autre qu'un romantisme dont le rapport avec le vieil art arabe est absolument le même qu'entre Uhland et Eichendorff d'une part, Walther von der Vogelweide, de l'autre.

Ce jeune monde des premiers siècles après Jésus-Christ n'a point été aperçu par nos antiquaires et nos théologiens. Hypnotisés par l'état de Rome à la fin de la République et sous l'Empire, ils ne voient ici que des événements primitifs et en tout cas insignifiants. Mais les troupes parthes chevauchant sans cesse contre les légions romaines étaient des Mazdéens à l'enthousiasme chevaleresque. Une atmosphère de croisade enveloppait leurs armées. C'est ce que serait devenu le christianisme s'il n était tombé entièrement au pouvoir de la pseudomorphose. L'atmosphère ne manquait pas là non plus. Tertullien parlait de militia Christi, et le sacrement s'appelait serment au drapeau. Dans les persécutions de païens, qui eurent lieu plus tard, le Christ était le héros pour qui on entrait en campagne, mais il y avait parfois, au lieu de chevaliers et de comtes chrétiens, des légats romains et au lieu de châteaux et de tournois en deçà de la frontière romaine, seulement des camps et des exécutions. Mais malgré cela, c'était une vraie croisade juive et non une guerre des Parthes proprement dite qui éclata en 115 sous Trajan et où, pour venger la destruction de Jérusalem, on avait massacré toute la population infidèle — «grecque » — de Cypre, évaluée, dit?on, à 240.000 nommes. Nisibis a été défendu alors par les Juifs dans un siège très célèbre. Le belliqueux Adiabène était un État juif. Dans toutes les guerres des Parthes et des Perses contre Rome, ceux qui ont combattu en première ligne furent les milices chevalières et paysanes des Juifs de Mésopotamie.

Mais pas même Byzance n'a pu se soustraire entièrement à l'esprit de la féodalité arabe qui aboutit à faire naître un véritable régime féodal, sous une couche de formes administratives bas-antiques, notamment au centre de Γ Asie-Mineure. Il y avait là des familles puissantes de vassaux, dont 'a fidélité était peu sûre et qui avaient toutes l'ambition de s'emparer du trône byzantin. « D'abord enchaînés à la capitale, qu'ils ne pouvaient abandonner sans -la permission de l'empereur, ces nobles s'établirent plus tard dans leurs vastes domaines de la province et formèrent, depuis le IVe siècle, comme aristocratie provinciale, une classe réelle qui finit par reven-

i. Bruckelinami, Gesch. tl. arab. Literatur, p. 34.


diquer pour elle une certaine indépendance de la puissance impériale1. »

L' « armée romaine » est redevenue, en moins de deux siècles, d'armée moderne une armée de chevaliers. La légion romaine a disparu en 200 par les mesures des Sévères 2. A l'ouest, elle dégénéra en hordes; à l'est, elle donna naissance, au IVe siècle, à une chevalerie tardive, mais authentique. Le mot de chevalerie a déjà été employé par Mommsen, mais sans en avoir saisi la portée 3. Le jeune noble recevait une éducation très soignée, en matière de combat singulier, à cheval, à l'arc, à la lance. L'empereur Gallien, ami de Plotin et constructeur de la Porta Nigra, un des phénomènes les plus importants et les plus malheureux de l'époque des empereurs militaires, constitua en 260, avec les Germains et les Maures, une sorte de cavalerie dont il fit sa garde du corps. Il est caractéristique que les vieilles divinités de la cité disparaissent de la reli-S'on des iirmées romaines et cèdent la place aux dieux germaniques : l'héroïsme personnel, qui arrivent en tête sous les noms de Mars et d'Hercule4. Les palatini de Dioclétien ne remplacent pas les prétoriens dissous par Septime Sevère, tandis que les comitatenses, la grande milice, sont divisés in numeri, en « gonfanons ». La tactique est celle de toute époque primitive qui est fière de la bravoure personnelle. L'attaque a lieu sous la forme germanique des détachements carrés, en « tête de sanglier ». Sous Justinien, le système correspondant aux lansquenets de Charles-Quint est complètement formé, ils sont engagés par des condottieri5 à la manière de Founds-berg et forment entre eux des compagnies. La campagne de Nars est décrite par Procope" exactement comme les grandes conquêtes de Wallenstein.

Mais on voit paraître aussi, à côté, dans ces premiers siècles, une admirable scolastique et une mystique de style magique, qui ont élu domicile dans les célèbres universités de tout le territoire ara-méen : universités perses de Ctésiphon, Rcsain, Djondisabour, universités juives de Sura, Nehardéa et Pombadita, universités des autres » nations » à Edesse, Nisibis, Kinnesrin. Ce sont les sièges principaux d'une astronomie, philosophie, chimie et médecine florissantes, mais vers l'Ouest ce grand phénomène est gâché par la pseudomorphose. Ce qui est d'origine et d'esprit magique passe, à Alexandrie et à Beirout, aux formes de la philosophie grecque et de la jurisprudence romaine; il est écrit en langues antiques, condensé en formes littéraires étrangères depuis longtemps désuètes, faussé par la pensée grisonnante d une civilisation de structure toute différente. C'est alors, et non avec l'Islam, que commence la science arabe. Mais comme nos philologues ne découvraient que ce qui a paru à Alexandrie et Antioche dans la forme bas-antique, et qu'ils n'avaient pas le moindre soupçon de la richesse inépuisable de la

1.
Roth, Sozial und Kultiirçcscli. il. bvtaiil. Reiche.·., p. 15.

2.
Delbrück,  Gesch. d. Kriegskunst, II, 221.

1.
Gesammelte Schrillen, IV, 532.

4.
Von Domaszcwski, Die Relitiiun ilei nìmitchcii llrcrcs, \>. ,\ί.

5.
buccellarii, Delbrück II, p. 534.

0.
Guerre des fjntlix, IV, 26.
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première période arabe et des véritables centres de sa science et de sa conscience, ils ont pu accréditer cette opinion absurde, que « les Arabes » furent les épigones spirituels de l'antiquité. En réalité, tout ce qui — vu d'Ëdesse — passe pour être le fruit de l'esprit bas-antique au delà de la frontière philologique moderne, n'est que le reflet de l'ancienne intériorité arabe. Et nous abordons ainsi la pseudomorphose de la religion magique.

La religion antique vit dans une quantité innombrable de cultes particuliers qui sont, sous cette forme, naturels et évidents pour l'homme apollinien, complètement fermés dans leur essence propre pour l'homme des autres cultures. Dès que naquirent des cuites de cette espèce, il exista une culture antique. Dès qu'ils changèrent de nature, à l'époque romaine tardive, l'âme de cette culture était morte. Hors du paysage antique, ces cuites n'ont jamais été purs et vivants. Le divin est toujours lié à un lieu particulier, et restreint à ce lieu. Cela est conforme au sentiment cosmique statique et euclidien. La relation de l'homme à la divinité a la forme d'un culte également lié au lieu, et dont la signification est dans l'image de l'acte rituel et non dans le sens dogmatique caché, de cet acte. Comme la population est divisée en innombrables points nationaux, sa religion se divise aussi en ces cultes minuscules dont chacun est complètement indépendant de l'autre. Ce n'est pas leur volume, mais seulement leur nombre qui pouvait s'accroître. C'est la seule forme de croissance dans les cadres de la religion antique, et elle exclut entièrement toute espèce de mission. Car si l'on pratique ces cultes, on ne leur appartient pas; il n'y a point de « paroisse » antique. Et quand plus tard la pensée athénienne admit des cultes et des divinités plus générales, ce n'était plus de la religion, maïs de la philosophie restreinte à des pensers particuliers et sans la moindre influence sur le sentiment de la nation, c'est-à-dire de la polis.

En opposition très tranchée avec cette religion antique est la forme visible de la religion magique, l'Église, communauté des croyants orthodoxes, qui ne connaît ni patrie ni frontière terrestre. A la divinité magique s'applique cette parole de Jésus : « Où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux ». Il est évident que pour chaque croyant il ne peut y avoir qu'un Dieu de vérité et de bonté, et que les dieux des autres sont faux et méchants1. La

ment

des idoles et 3es démons. Les prophètes cfisrafrì n'ont pas songe à nier les Baals; et, de même Mithra et Isis pour les premiers Chrétiens, Jehovah pour le Chrétien Mar· don, Jésus pour les Manichéens, étaient des puissances diaboliques, mais très reellen. « Ne pas croire en elles » est une expression dépourvue de sens pour la sensibilité magique, elle ne peut signifier qu'une chose : ne pas s'adresser à elles. Il y a là, selon l'expression depuis longtemps courante, non point un monothéisme, mais un hénothéisme.
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relation entre ce Dieu et l'homme n'est pas dans l'expression, mais dans la force mystérieuse, dans la magie de certains actes symboliques; pour que ces actes soient efficaces, il faut en connaître exactement la forme et le sens et les pratiquer en conséquence. La connaissance de ce sens est une propriété de l'Église — elle est l'Église même, considérée comme la communauté des connaisseurs. — Et c'est ainsi que le centre de gravité de toute religion magique n'est pas dans le culte, mais dans une doctrine, dans la confession.

Tant que dura la mentalité antique, la pseudomorphose a consisté à transférer toutes les églises d'Orient dans les cultes de style occidental. C'est le côté essentiel du syncrétisme. La religion persane fut introduite comme culte de Mithra, les religions chaldéo-syriennes passèrent dans les cultes des divinités astrales et des Baals (Jupiter Dolichenus, Sabazios, Sol invictus, Atargatis), le judaïsme sous forme d'un culte à lahvé, car les communautés égyptiennes de la période ptolémaïque ne peuvent être appelées d'un autre nom1, et le premier christianisme lui aussi fut un culte à Jésus, comme on le voit clairement dans les épîtres de Paul et dans les catacombes romaines. Tous ces cultes, qui refoulèrent complètement ceux des dieux urbains purement antiques, depuis Hadrien environ, ont beau prétendre à grand bruit être une révélation de la seule vraie foi — Isis s'appelle deorum dearumque facies uniformis —, ils n'en portent pas moins tous les caractères du culte particulier antique : ils en augmentent le nombre à l'infini; chaque communauté est pour soi et est localement limitée; tous ces temples, catacombes, foyers de Mithra, chapelles domestiques sont des lieux de culte, auxquels la divinité est liée non expressément, mais par le sentiment; cela n'empêche pas la présence du sentiment cosmique dans cette piété. De cultes antiques, on peut exercer le nombre qu'on veut; de ceux-ci on ne peut appartenir qu'à un seul. Là la mission est inimaginable, ici elle est évidente, et le sens des exercices religieux passe clairement du côté doctrinal.

Avec l'extinction de l'âme apollinienne et la floraison de l'âme magique à partir du IIe siècle, ce rapport est interverti. Le sort de la pseudomorphose subsiste, mais ce sont maintenant des cultes de l'Ouest qui se transforment en une nouvelle Église d'Orient. De la somme des cultes particuliers naît une communauté de ceux qui croient aux divinités et aux pratiques, et, à l'instar du parsisme et du judaïsme, se' développe un atticisme nouveau comme nation magique. De la forme rigoureusement fixée de l'acte particulier, dans les sacrifices et les mystères, résulte une espèce de dogme sur le sens intégral de ces actes. Ces cultes peuvent se représenter mutuellement, on ne les exerce pas à proprement parler, on « leur est attaché ». Et de la divinité locale est sortie, sans que personne se doutât du poids de ce changement, la divinité présente dans le lieu.

Si minutieuses que soient les études sur le syncrétisme, depuis

i. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesn Christi, III, p. (99. Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur, p. 192.
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quelques dizaines d'années, elles connaissent peu1 le trait fondamental de son développement, lequel est d'abord la transformation des églises d'Orient en cultes d'Occident, puis, par une tendance inverse, la naissance de l'église cultuelle. Mais l'histoire religieuse des premiers siècles du christianisme est impossible à comprendre autrement. La lutte entre les fidèles du Christ et de Mithra, comme divinités cultuelles à Rome, prend au delà d'Antioche la forme d'une lutte entre l'église persane et l'église chrétienne. Mais la guerre la plus lourde que le christianisme ait eue à soutenir, après avoir subi lui-même la pseudomorphose et par conséquent dirigé vers l'Ouest la face de son développement spirituel, n avait pas pour objet la religion réellement antique, qu'il pouvait encore à peine percevoir, dont les cultes publics urbains étaient morts intérieurement depuis longtemps et n'avaient plus aucune puissance sur les âmes, mais le paganisme ou atticisme, en tant que nouvelle et vigoureuse église née du même esprit que le christianisme lui-même. A la fin, ce n'était plus une, mais deux églises cultuelles qui existaient à l'Est de l'Imperium, et si l'une n'était composée que de communautés chrétiennes, les communautés de l'autre vénéraient sous mille noms, consciemment, un seul et même principe divin.

On a beaucoup parlé de la tolérance antique. Peut-être est-ce aux limites de sa tolérance qu'on reconnaît le plus clairement la nature d'une religion; et de telles limites existaient aussi pour les anciens cultes de la cité. Que ces cultes aient existé et fussent pratiqués en grand nombre, c'est leur signification proprement dite et qui n'avait donc besoin d'aucune tolérance en général. Mais on supposait que chacun d'eux avait du respect pour la forme cultuelle de l'autre. Quiconque n'observait pas ce respect par la parole et par l'acte, comme beaucoup de philosophes et aussi de partisans des religions étrangères, apprit à connaître la mesure de cette tolérance antique. Les persécutions mutuelles des églises magiques supposent quelque chose de tout à fait différent; là c'est le devoir hénothéiste envers la vraie foi qui interdit de reconnaître la fausse. Les cultes antiques eussent supporté parmi eux celui de Jésus. L'église cultuelle était obligée de combattre l'église de Jésus. Toutes les grandes persécutions chrétiennes, dont les persécutions païennes postérieures sont des correspondantes exactes, sont nées d'elle et non de l'État « romain », et elles n'étaient politiques que dans la mesure où l'église cultuelle était en même temps nation et patrie. On remarquera que, sous le masque de l'adoration de l'empereur, se cachent deux usages religieux; dans les villes antiques d'Occident, Rome en tête, se développa le culte particulier du divus, comme expression dernière de ce sentiment euclidien qui admet le passage juridique, et par conséquent sacré, du soma du citoyen dans celui d'un Dieu; en Orient, il en résulta une confession à l'empereur comme sauveur et homme-Dieu, comme messie de tous les syn-crétistes, confession qui a réuni leur église par une forme natio-

i. En conséquence le syncrétisme apparaît comme un mélange Informe de toutes les religions imaginables. Rien de plus inexact. Sa formation va d'abord de l'Ouest à l'Est, puis deï'Est à l'Ouest.


naie suprême. Le sacrifice à l'empereur est le plus distingué sacrement de cette église; il correspond absolument au baptême chrétien, et l'on comprend la portée symbolique qu'avaient l'accomplissement et le refus de ces actes aux périodes de persécution. Toutes ces églises avaient leurs sacrements : repas sacrés comme les libations de Haoma chez les Perses, la pâque des Juifs, la cène des Chrétiens, les sacrements analogues d'Attis et de Mithra; rites baptismaux des Mandéens, des Chrétiens, des adorateurs d'Isis et de Cybète. On pourrait donc désigner les cultes particuliers, des églises païennes, presque comme des sectes ou des ordres, et l'on aurait ainsi l'explication de leurs luttes scolastiques réciproques et de leur prosélytisme mutuel.

Tous les mystères purement antiques, comme ceux d'Eleusis et ceux qui furent créés par les Pythagoriciens vers 500 dans les villes sud-italiques, sont liés à un lieu et désignés par un événement symbolique. Dans les cadres de la pseudomorpho'se, ils sont affranchis du heu; ils peuvent être célébrés partout où sont réunis des initiés, et ils ont désormais pour but l'extase magique et l'ascétisme : les fidèles du lieu des mystères se constituent en ordre qui exerce ces mystères. La communauté des néopythagoriciens, fondée en 50 avant Jésus-Christ et étroitement apparentée aux Esséniens juifs, n'est rien de moins qu'une école philosophique antique; elle est un pur ordre monacal, et d'ailleurs pas le seul qui anticipe sur les idéals des ermites chrétiens et des derviches islamiques dans les cadres du syncrétisme. Cette église païenne possède ses ermites, ses saints, ses prophètes, ses conversions miraculeuses, ses livres sacrés et ses révélations1. Il s'accomplit, dans la signification qu'a l'image des dieux pour le culte, un tournant très remarquable et encore à peine étudié. Le plus grand successeur de Plotin, jamblique, a fini par esquisser* pour cette église païenne, vers 300, le puissant système d'une théologie orthodoxe et d'une hiérarchie sacerdotale dotée d'un rituel rigoureux, et son disciple Julien a consacré et finalement sacrifié sa vie entière à l'institution de cette église pour l'éternité2. Il voulut même fonder des couvents pour les médiateurs des deux sexes, ainsi qu'une pénitence ecclésiastique. Un puissant enthousiasme allant jusqu'au martyre, et qui a longtemps survécu à la mort de l'empereur, soutient ce travail gigantesque. Il y a des inscriptions qu'il n'est guère possible de traduire que par cette formule : « II n'y a qu'un Dieu et Julien est son prophète? ». Encore dix ans et cette église serait devenue un fait historique de longue durée. Enfin le christianisme n'a pas seulement hérité de sa puissance, mais aussi de sa forme et de sa matière, en maint point important. Il n'est pas tout à fait exact de dire que l'église romaine s'est approprié la structure de l'empire romain. Cette structure était déjà une église. Il y eut un temps où toutes deux se touchaient. Constantin le Grand fut l'auteur du concile de Nicée et en même temps pontifex maximus. Ses fils,

1.
J. oeffcken, Der dnsgang des gricch-römischen Heidentums, 1920, p. 197 sq.

2.
Oeffcken,   p.   131   sq.

3.
Geffcken, p. 292, note 149.
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chrétiens zélés, l'ont élevé au rang de divus et lui ont dédié le culte prescrit.' C'est Augustin qui a osé prononcer cet aphorisme téméraire : que la religion avait existé avant l'apparition du christianisme sous la forme antique1.

Si l'on veut comprendre le judaïsme en général, de Cyrus à Titus, il faut se rappeler sans cesse trois faits qui ne sont sans doute pas inconnus à la science partiale des philologues et des théologiens, mais dont ils ne tiennent pas compte dans leurs considérations : les Juifs sont une « nation sans territoire », un consensus, dans un monde composé exclusivement de nations de même espèce. Jérusalem est sans doute une Mecque, un centre sacré, mais ni la patrie, ni le centre spirituel du peuple juif. Enfin les Juifs ne restent un phénomène isolé' qu'aussi longtemps qu'on les traite a priori comme tel dans l'histoire universelle.

Certes, les Juifs de la Diaspora, opposés aux « Israélites » d'avant l'exil, comme l'a remarqué d'abord Hugo Winckler, sont un peuple d'une espèce toute nouvelle, mais ils ne sont pas les seuls. Le monde araméen commençait alors à se diviser en un très grand nombre de peuples semblables, dont les Perses et les Chaldéens *, qui vivaient tous dans la même région et cependant rigoureusement isolés les uns des autres, et qui avaient peut-être dès ce moment introduit le mode purement arabe d'habitation dans le ghetto.

Les premiers pré-annonciateurs de l'âme nouvelle sont les religions prophétiques qui sont nées avec une intériorité grandiose, vers 700, et se heurtèrent aux. usages frustes du peuple et de ses chefs. Elles aussi sont un phénomène général araméen. Plus je pense à Amos, Isaïe, Jérémie, et ensuite à Zoroastre, plus ils m'apparais-sent proches parents. Ce qui semble les séparer n'est pas leur nouvelle foi, mais ce qu'ils combattent : les uns luttent contre cette vieille religion israélite et sauvage, qui est en réalité tout un faisceau * de religions caractérisées par la croyance aux pierres sacrées et aux arbres, par d'innombrables dieux locaux à Dan, Bethel, Hebron, Sichern, Beerseba, Gilgal, par un Jahvé (ou Elohim) dont le nom désigne une foule de nwnina tout à fait hétérogènes, par un culte des ancêtres et des sacrifices humains, par des danses de derviches et une prostitution sacrée, par un mélange de traditions obscures sur Moïse et Abraham et par de nombreuses coutumes et légendes du monde babylonien tardif, qui étaient déjà figées depuis longtemps et réduites en formes rurales dans le Chanaan; les autres luttent contre cette vieille croyance védique, de héros et de Wikings, qui était certainement aussi dégénérée et qui avait besoin d'être

i. Res ipsa, quat «une religio Christiane nuiicupatur, crut apnd antiques née de(ecit ab initia gemerti humant, quousque Christus vcturct in cameni. Vnae vita religio, i/uae iam erat, coepit appellati Christiana (Retractationcs, I, 13).

a. Le nom des Chaldéens· désigne lui ausa, avant les Perses, un groupe racial, plus tard une communauté religieuse.

3. A. Bertholet, Kulturgeschichte Israels, 1919, ρ. 253 sq.
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rappelée à la réalité par la louange incessante du bœuf sacré et de son élevage. Zarathustra a vécu vers 600, souvent dans la misère,

C


ersécuté et méconnu, et est mort1 vieux dans une guerre contre ;s infidèles, contemporain du malheureux Jérémie qui était haï de son peuple à cause de ses prophéties, incarcéré par son roi, traîné en Egypte par la Diaspora après la catastrophe et massacré dans ce pays. Je crois donc que cette grande époque a produit aussi une troisième religion prophétique.

Il est permis de supposer que la religion « chaldéenne » avec sa perspicacité astronomique, et son intériorité qui surprend tous ceux qui la considèrent, est née aussi à cette époque, et grâce à des personnalités créatrices de la trempe d'un Isaïe, des débris de la vieille religion babylonienne2. En 1000, les Chaldéens étaient, comme les Israélites, un groupe racial de langue araméenne au Sud du Sinéar. Aujourd'hui encore la langue maternelle de Jésus est souvent appelée chaldéenne. Au temps des Séleucides, ce nom désigne une communauté religieuse très répandue, et en particulier les prêtres de cette communauté. La religion chaldéenne est une religion astrale, ce que n'a pas été la religion babylonienne — avant Hammourabi. Elle représente la plus profonde des interprétations existantes de l'espace cosmique magique, de la grotte cosmique avec le Kismet qui y règne, et c'est pourquoi elle est restée la base de la spéculation islamique et judaïque jusque dans ses états les plus tardifs. C'est d'elle, et non de la culture babylonienne, que s'est formée 8, depuis le vne siècle, une astronomie comme science exacte — c'est-à-dire comme technique d'observation sacerdotale d'une étonnante perspicacité.

Elle a remplacé la semaine lunaire babylonienne par la semaine planétaire. La figure la plus populaire de l'ancienne religion avait été Ischtar,' déesse de la vie et de la fécondité. Maintenant elle est une planète; Tammuz, dieu de la végétation qui meurt et qui renaît au printemps, devient une étoile fixe. C'est le sentiment hénothéiste qui enfin s'annonce. Pour le grand Nabuchodonosor, Mardouk est le seul et vrai dieu de la pitié, et Nabou, l'ancien dieu de Bor-sippa, est son fils et le messager envoyé aux hommes. Les rois chaldéens ont gouverné le monde pendant un siècle (625-539), mais ils furent aussi les annonciateurs de la religion nouvelle. Eux-mêmes avaient porté des tuiles pour la construction des temples. De Nabuchodonosor, contemporain de Jérémie, il nous reste encore

1. D'après W.  Jackson, Soroaster, 1901.

2. Comme la religion talmudique, la chaldéenne est la créature de l'histoire des religions, I<es historiens accordent toute leur attention à la religion de la culture babylonienne, dont la chaldéenne serait le reflet. Mais cette méthode d'appréciation exclut d'avance toute compréhension du problème. Les documents sont éparpillés, sans distinction principielle, dans tous les livres sur la religion assyrio-baby-lonlenne (H. Zimmern, Die Keilinschriften und das alte Testament fi; Gunkel, Schöpfung und cä»os; M. Jastrow; C. Bezold, etc...); ou bien ils sont supposés connus, comme par exemple chez Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 1907.

3. Que la science chaldéenne soit quelque chose de tout à fait nouveau, en regard des tentatives babyloniennes, c'est ce que montrent clairement les études de Bezold : Astronomie, Himmelsschau und Astrallehre bei deh Babyloniern, 1911, p. 17 sq. Les résultats de cette science ont été développés par des savants antiques isoles, d'après leur méthode, c'est-à-dire sous forme d'une mathématique appliquée ou ne s'exprime aucun sentiment du lointain.
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la prière à Mardouk lors de son intronisation. Par sa profondeur et sa pureté, elle se place à côté des meilleurs fragments de la poésie des prophètes Israélites. Les psaumes chaldéens, également apparentes de près aux psaumes juifs, par leur rythme et leur composition interne, connaissent le péché dont l'homme n'a pas conscience, et la souffrance qui peut être détournée par la pénitence et la confession devant le Dieu irrité. C'est la même confiance en la pitié divine qui a trouvé aussi, dans les inscriptions du temple de Baal1 à Falmyre, une expression vraiment chrétienne.

Le fond de la doctrine prophétique est déjà magique : il existe un seul vrai Dieu comme principe du bien, soit qu'on l'appelle Jahvé, Ahura-Madza ou Mardouk-Baal; les autres divinités sont impuissantes ou mauvaises. A ce Dieu se rattache l'espérance messianique qui est très nette chez Isai'e, mais qui perce partout avec une nécessité intérieure dans les siècles suivants. C'est la pensée magique fondamentale; elle renferme l'hypothèse d'une lutte historique universelle, entre le Bien et le Mal, avec la puissance du Mal sur la période moyenne et la victoire finale du Bien au jour du jugement dernier. Cette moralisation de l'histoire universelle est commune aux Perses, aux Chaldéens et aux Juifs. Mais avec elle, la notion de peuple territorial commence aussi à disparaître, et la naissance de nations magiques sans patrie ni frontière se prépare. La notion de peuple élu apparaît2, mais il est évident que les hommes de race vigoureuse, les grandes maisons en tête, repoussent intérieurement ces idées par trop spirituelles et fassent remarquer aux prophètes la vieille et vigoureuse croyance de la race. D'après les recherches de Cumont, la religion des Perses était polythéiste et ignorait le sacrement du Haoma, elle n'était donc pas tout à fait celle de Zoroastre. La même remarque s'applique à la plupart des rois d'Israël et, selon toute probabilité, au dernier roi chaldéen, Naboned, qui pouvait être renversé par Cyrus avec l'aide de son propre peuple, précisément à cause de sa négation de la religion de Mardouk. La circoncision et la fête — chaldéenne — du Sabbat, considérées comme sacrements juifs, sont d'abord des conquêtes de l'exil.

Mais l'exil à Babylone avait néanmoins créé entre les Juifs et les Perses une différence énorme, non dans les dernières vérités de l'être éveillé pieux, mais dans touts les faits de la vie réelle et donc aussi dans les sentiments très profonds qu'on avait sur cette vie. C'étaient les croyants de Jahvé qui eurent le droit de retourner chez eux, et c'étaient les fidèles d'Ahura-Madza qui les y autorisèrent. De deux petits groupes raciaux qui, deux siècles auparavant, avaient peut-être le même nombre d'hommes susceptibles de porter les armes, l'un s'est emparé du monde et, tandis que Darius traversait le Danube au Nord, sa puissance s'étendait au Sud au delà de l'Arabie orientale jusqu'à l'île de Sokotra sur la côte

1. T. Hehn, Hymnen κ. Gebete an Marduk, 1905.

2. tes Chaldéens et les Perses n'avaient pas besoin de se la prouver, Us avaient vaincu le monde par leur Dieu, mais les Juifs étaient obligés de se cramponner à leur littérature, qui fut dès lors transformée en preuve théorique par défaut d'une preuve effective. Ce patrimoine spécifique doit son origine, en dernière analyse, au mépris de soi-même sani cesse menaçant:


des Somalis *; l'autre groupe était tout entier un objet insignifiant de la politique étrangère.

C'est ce qui a fait de l'une de ces religions une religion de seigneurs, de 1 autre une religion d'esclaves. Lisez Jérémie et ensuite la grande inscription de Darius à Behistoun — quel admirable orgueil du roi sur son Dieu vainqueur! Et quel désespoir dans les raisons qui servent aux prophètes juifs à sauver l'image de leur Dieu ! Ici, dans l'exil, où les victoires perses ouvrent à tous les Juifs les yeux sur la doctrine zoroastrique, le prophétisme purement juif d'Amos, d'Osée, d'Isaïe, de Jérémie, se transforme en prophétisme apccalyptique du second Isaïe, d'Ezéchiel, de Zacharie. Toutes les visions nouvelles sur l'homme-Dieu, Satan, les archanges, les sept cieux, le purgatoire, sont des conceptions persanes du sentiment cosmique commun. Dans haïe, 41, nous voyons Cyrus lui-même fêté comme le Messie. Le grand auteur du second Isaïe a-t-il reçu son inspiration d'un disciple de Zoroastre ? Se peut-il que les Perses eux-mêmes aient senti la parenté interne des deux doctrines et renvoyé pour cette raison les Juifs dans leur pays ? Il est certain que tous deux ont partagé les représentations populaires sur la nature dernière des choses, et qu'ils ont senti et exprimé la même haine contre les infidèles de 1 ancienne religion babylonienne et de la religion antique, contre toutes les religions étrangères en général, mais pas l'un contre l'autre.

Mais il faut considérer aussi ce « retour » de Babylone, en partant de Babylone même. C'était la grande foule raciale qui était en réalité tout à fait étrangère à cette idée, qui ne l'admettait que comme idée, comme rêve; foule composée sans doute de paysans et d'artisans actifs, avec une noblesse rurale en voie de formation qui demeurait tranquille dans ses propriétés et sous un prince propre, le resch Galuta 2 résidant à Nehardea. Ceux qui retournèrent dans leur patrie étaient en petit nombre, minorité de zélateurs têtus. Ils étaient 40.000 avec femmes et enfants. Ils ne pouvaient avoir représenté le dixième, pas même le vingtième de la population totale. Celui qui confond3 le destin de ces colonisateurs avec le judaïsme en général sera incapable de pénétrer plus avant dans la signification plus profonde des événements postérieurs. La petite colonie juive menait une vie spirituelle à part, respectée mais nullement partagée par l'ensemble de la nation. A l'Est florissait la littérature apocalyptique, magnifique héritière de la littérature prophétique. Ici avait élu domicile une poésie populaire authentique dont nous avons conservé un chef-d'œuvre, le livre de Job, d'esprit tout islamique et nullement judaïque *, tandis qu'à travers toutes les litté-

1. Glaser. Die A bessinier in Arabien und Afrika, 1895, p. 124. Glaser est convaincu qu'on trouvera là des inscriptions cunéiformes très importantes, en abyssin, pehlevi et persan.

2. Ce « roi de la dispersion »était un personnage distingué et politiquement puissant dans le royaume perse, et il n'a disparu qu'avec l'introduction de l'Islam.

3. Confusion commune aux théologies chrétienne et judaïque. Elles ne se distinguent l'une de l'autre que par l'interprétation qu'elles font subir à la littérature Israélite, orientée plus tard en Judée dans la direction du judaïsme; l'une la rattache aux Evangiles, l'autre au Talmud.

4. Mais un savant pharisien l'avait déformé plus tard, en y insérant les chapitres 32 à 37-
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ratures du monde « arabe » se sont répandus, comme motifs, une quantité d'autres contes et légendes, dont Judith, Tobte, Âchikar. En Judée on ne connaissait que la loi; l'esprit talmudique apparaît d'abord chez Ezéchiel1 et s'incarne depuis 450 dans les docteurs (soferim), avec Esdras en tête. De 300 à 200 après Jésus-Christ, les Tanaim ont expliqué ici la Thora et donc développé la Mischna. Ni l'apparition de Jésus ni la destruction du temple n'ont interrompu cette spéculation abstraite. Jérusalem devint la Mecque des orthodoxes de stricte observance; comme le Coran fut reconnu un Code *, auquel s'intégra peu à peu toute une histoire ancienne avec des motifs chaldéo-persans, mais sous forme phatisaïque. Mais dans ce milieu, il n'y avait point de place pour un art mondain, pour la poésie et la science. Toute la science astronomique, médicale et juridique, du Talmud est exclusivement d'origine mésopota-mique s. C'est là probablement que commença, dès avant l'exil, la formation de ces sectes chaldéennes, persanes, judaïques, progressant depuis les débuts de la culture magique jusqu'à la fondation des grandes religions, et atteignant son sommet dans la doctrine de Mani. « La Loi et les prophètes » — c'est à peu près la différence entre la Judée et la Mésopotamie. Dans la théologie persane postérieure, et dans toutes les autres théologies magiques, les deux directions étaient réunies, elles ne sont localement séparées qu'ici. Les décisions de Jérusalem étaient reconnues partout, mais il s'agit de savoir dans quelle mesure elles étaient obéies. La* Galilée était déjà suspecte aux Pharisiens; en Babylonie, nul rabbin n'avait le droit d'être sacré. On attribue au grand Gamaliel, maître de Paul, la gloire d'avoir imposé ses ordonnances aux Juifs « même à l'étranger ». La vie indépendante qu'on menait en Egypte est démontrée par les documents récemment découverts à Eléphantine et à As-souan * En 170, Onias demande au roi l'autorisation d'élever un temple « selon les mesures de celui de Jérusalem », et il justifie cette demande par l'éternelle discorde que provoquent, dans les communautés, les temples multiples existant en violation de la loi.

s'est

augmenté

version et les changements de confession. C'est la seule forme de conquête dont dispose une nation sans territoire, et qui est donc naturelle et évidente pour les religions magiques. Au Nord, le judaïsme dépassa de bonne heure l'État juif d'Adiabène et s'avança jusqu'au Caucase, au Sud, probablement le long du golfe persique, vers Saba; a l'Ouest il décida du sort d'Alexandrie, de Cyrène et de Cypre. L'administration de l'Egypte et la politique du royaume des Parthes étaient en grande partie entre les mains des Juifs.

I. Chap. 40 sq.

ι. Si l'hypothèse d'un prophétisme chaldéen, à côté de celui d'Isale et de Zoroastre est exacte, c'est à cette religion astrale, jeune, éiroitement apparentée et contemporain*, et non à la religion babylonienne, que la Genèse doit ses assertions remarquablement profondes sur la Création cosmique, tout comme elle doit à la religion perse ses visions sur la fin du monde.

3. S. Funk, Dit Entstehung des Talmuds, 1919, p. 106.

4. E. Sachau, Aramäische Papyros und Ostraka aus Elefantine, 1911.
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Mais ce mouvement part uniquement de la Mésopotamie. Il est d'esprit apocalyptique et non talmudique. A Jérusalem, la loi trouve sans cesse de nouvelles restrictions contre les infidèles. Il ne suffit pas de renoncer aux conversions. On n'a même pas le droit d'avoir un païen pour ancêtre. Un Pharisien se permet de crier au roi Hyrkan, généralement estimé (135-106), qu'il doit déposer la fonction sacerdotale parce que sa mère s'était trouvée un jour sous le pouvoir des infidèles1. C'est la même étroitesse qui apparaît dans la première communauté chrétienne de Judée, pour s'opposer aux missions païennes. En Orient, nul n'aurait eu même l'idée de tracer ici une limite; elle est contradictoire avec la notion de nation magique tout entière. Mais il en résulte la supériorité spirituelle du lointain Orient. Le sanhédrin de Jérusalem avait beau avoir une autorité religieuse incontestée, politiquement et donc historiquement, le resch Galuta avait une puissance toute différente. C'est ce qu'oublient la théologie chrétienne comme la théologie juive. Nul n'a, autant que je sache, considéré ce fait important, que les persécutions d'Antiochus Epiphane ne visaient pas en général « le judaïsme », mais la Judée, et cela mène à une connaissance d'une portée bien plus grande encore.

La destruction de Jérusalem n'a frappé qu'une très petite partie de la nation, politiquement et spirituellement de beaucoup la moins importante. Il n'est pas vrai que le peuple juif ait vécu depuis lors « dans la dispersion ». Il vivait depuis des siècles, et non le seul, mais avec le peuple perse et d'autres encore, sous une forme qui n'était liée à aucun pays. Et on ne comprend pas non plus l'impression de cette guerre sur le judaïsme proprement dit qui était, de la Judée, considéré et traité comme un accessoire. On a senti, dans le tréfonds de l'âme 2, la victoire des païens et la chute du sanctuaire, et on s'en est très durement vengé dans la croisade de 115, mais cela ne concernait que l'idéal juif et non l'idéal judaïque. Le « sionisme » d'alors, comme le sionisme antérieur sous Cyrus et celui d'aujourd'hui, n'était pris au sérieux que par une minorité très restreinte et spirituellement bornée. Si on avait réellement senti la défaite comme une « perte de la patrie », comme nous aimons à nous la représenter avec notre mentalité occidentale, la reconquête en eût été possible cent fois depuis Marc Aurèle. Mais elle était contradictoire avec le sentiment national magique. La forme idéale de la nation était la « synagogue », pur consensus, comme l'ancienne « église visible » des catholiques et comme l'Islam, Et cette forme n'a été d'abord réalisée entièrement que précisément par la destruction de la Judée et de l'esprit tribal qui s'y rapporte.

La guerre de Vespasien, dirigée seulement contre la Judée, était un affranchissement du judaïsme. Car elle a d'abord fait disparaître, chez la population de ce territoire lilliputien, la prétention à être la nation proprement dite et l'identification de sa pauvre spiritualité avec la vie psychique de l'ensemble. La spéculation savante,

1. Josephe, Antiquités n, io.

2. Comme l'Église catholique ί'ι peu près sentirait aujourd'hui la destruction du Vatican.
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scolastique et mystique des universités d'Orient, rentra dans ses droits. Le grand juriste Karna, à peu près contemporain d'Ulpien et de Papinien, a codifié le premier Code civil a l'Université de Nehardea. En second lieu, la guerre de Vespasien sauva cette religion des dangers de la pseudomorphose auxquels succomba le christianisme contemporain. Il avait existé, depuis 200 avant Jésus-Christ, une littérature juive demi-hellénistique. L'Ecclé-siaste de Salomon (Koheleth) renferme des accents pyrrhoniens. La Sagesse de Salomon, le deuxième livre des Macchabées, Théodose, T'épître d'Aristeas et d'autres suivent; il y a des fragments comme les sentences de Ménandre, où il est en général impossible de dire s'ils étaient grecs ou juifs. Il y avait, en 160, de grands prêtres qui combattaient la religion juive par esprit hellénistique, et plua tard des rois, comme Hyrkan et Hérode, qui agissaient de même par des moyens politiques. Ce danger prit fin aussitôt et définitivement avec l'année 70.

Il existait au temps de Jésus à Jérusalem trois tendances qu'on peut considérer comme généralement araméennes : celles des Pharisiens, des Sadducéens et des Esséens. Malgré l'inconsistance des concepts et des noms, et la grande divergence des opinions des savants chrétiens et juifs, on peut dire néanmoins ceci :

La première tendance se manifeste avec la plus grande pureté dans le judaïsme, la deuxième dans le chaldéisme, la troisième dans l'hellénisme1. Esséenne est la naissance du culte monastique de Mithra, à l'Est de l'Asie Mineure; pharisien, le système de Porphyre dans l'église cultuelle. Les Sadducéens, bien qu'ils forment à Jérusalem même un petit cercle de gens distingués — Josephe les compare aux épicuriens — sont en général araméens, par leurs accents apocalyptiques et eschatologiques, par leur ressemblance spirituelle avec Dostoiewski en cette période printanière. Ils sont aux pharisiens ce que la mystique est a la scolastique, Jean à Paul, le Bundehesch au Vendidad des Perses. L'apocalypse est populaire et, en beaucoup de ses traits, la propriété psychique commune de tout le monde araméen. Le pharisaïsme talmudique et avestiquc est exclusif et tend à séparer le plus rudement possible toutes les autres religions. Ce qui lui importe le plus n'est pas la foi ni les visions, mais le rite rigoureux qu'il faut apprendre et retenir, si bien que, selon lui, le profane par méconnaissance de la loi ne peut nullement être un homme pieux.

Les Esséens apparaissent à Jérusalem comme un ordre monacal semblable aux Néopythagoriciens. Ils possédaient des livres secrets -; au sens large, ils sont les représentants de la pseudomorphose et c'est pourquoi ils disparaissent complètement du judaïsme avec l'année 70, tandis que la littérature chrétienne devint alors une pure littérature grecque, précisément parce que la juiverie hellénisée,

i. Dans Schiele, Dit Religion in Geschichte und Gegenwart, III, 812, ces deux dernier· ont des noms Inverses, mais cela ne change rien au phénomène en question.

t. Bousset, Religion d. Jud., p. 532. Baruch, IV. — Esdras, original de l'Apocalypse de Jean.


qui était le plus à l'Ouest, abandonnait le judaïsme reculant vers 1 Est et s'absorbait peu à peu dans le christianisme.

Mais l'apocalypse aussi, cette forme d'expression de l'homme non urbain et anti-urbain, disparait bientôt des cadres de la synagogue, après avoir subi encore une fois, sous l'impression de la catastrophe, une étonnante floraison. Lorsqu'il fut avéré que la doctrine de Jésus n'allait pas devenir une réforme du judaïsme, mais une religion nouvelle, et que l'an 100 vit introduire la formule quotidienne de malédiction contre les Judéo-Chrétiens, l'apocalypse passa, pour le petit laps de temps qui lui restait encore à vivre, dans la religion nouvelle.

L'élément incomparable, par lequel le jeune christianisme s'élève au-dessus de toutes les religions de cette riche période véronale, c'est la figure de Jésus. Il n'y a dans toutes les grandes oeuvres de ces années rien qui puisse lui être comparé. Tous ceux qui lisaient alors l'histoire de sa Passion, et qui entendaient comme elle venait de se passer tout récemment : son dernier voyage à Jérusalem, la dernière cène effrayante, l'heure du désespoir à Gethsemanné et la mort sur la croix, tous ceux-là devaient sentir le vide et la superficialité de toutes les légendes et aventures sacrées de Mithra, d'Attis et d'Osiris.

Ici point de philosophie. Ses aphorismes, dont beaucoup restaient encore mot pour mot dans la mémoire de ses compagnons à un âge avancé, sont ceux d'un enfant au milieu d'un monde étranger, tardif et malade. Point de considérations sociales, de problèmes, de spéculations. Comme une île paisible et bénie, la vie de ces pêcheurs et de ces artisans repose, sur le lac de Génézareth, au milieu de la période du grand Tibère, loin de toute l'histoire universelle, sans aucun soupçon des chicanes de la réalité, tandis que brillent alentour les cités hellénistiques avec leurs temples et leurs théâtres, la fine société occidentale et les plaisirs bruyants de la populace, les cohortes romaines et la philosophie grecque. Quand ses amis et compagnons étaient devenus vieux et que le frère du condamné présidait le cercle de Jérusalem, avec les paroles et les récits circulant partout dans les petites communautés, on brossa une image biographique d'une intériorité si poignante qu'elle provoqua une forme de composition propre, sans exemple dans la culture antique ni dans la culture arabe : l'Évangile. Le christianisme est la seule religion de l'histoire universelle, où un destin humain du présent immédiat a été transformé-en symbole et en point central de toute la création.

Une agitation inouïe, comme celle que connut le monde germanique vers l'an 1000, ébranlait alors le paysage araméen tout entier. L'âme magique s'éveillait. Ce qui était comme un pressentiment dans les religions prophétiques, ce qui se manifesta au temps d'Alexandre en traits métaphysiques, tout cela s'accomplissait maintenant. Et cet accomplissement réveillait, dans une vigueur innommable le sentiment primaire de l'angoisse. Il est dans l'ordre des
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mystères derniers de l'humanité, et en général de la vie libre de ses mouvements, que la naissance du moi et l'angoisse cosmique soient une seule et même chose. Le fait que devant un microcosme s'ouvre un macrocosme, immense, tout-puissant, gouffre de l'être et du mouvement, étranger et ruisselant de lumière, oblige à rentrer en soi le petit moi timide et solitaire. Une angoisse devant son propre être éveillé, comme celle qui envahit parfois les enfants, voilà ce qu'aucun homme mûr ne peut apprendre une seconde fois aux heures les plus sombres de sa vie. Cette angoisse de la mort s'étendit aussi à l'aube de la culture nouvelle. Dans cette aube de la conscience cosmique magique qui était hésitante, incertaine, sceptique sur elle-même, tomba un coup d'œil nouveau sur la fin prochaine du monde. C'est la pensée première, par laquelle chaque culture, jusqu'à ce jour, est arrivée à la conscience d'elle-même. Un frisson de révélations, de mystères, de visions dernières dans le fondement suprême des choses a envahi toutes les âmes profondes. On pensait ne vivre encore que dans les images apocalyptiques. La réalité se changeait en apparence. On se racontait avec mystère des visions étranges et effrayantes, qu'on avait recelées au hasard, lues dans des livres obscurs et confus, et comprises aussitôt avec une certitude intérieure immédiate. D'une communauté à l'autre, de village en village, voyageaient des écrits dont il est impossible de dire s'ils appartiennent à une religion particulière1. Ils ont une nuance persane, chaldéenne, juive, mais ont reçu tout ce qui circulait alors dans les âmes. Les livres canoniques sont nationaux, les apocalypses, internationaux au sens littéral du terme. Ils existent sans que personne semble les avoir écrits. Leur contenu est vague et s'exprime aujourd'hui de telle manière, demain de telle autre différente. Mais en même temps, ils ne sont rien de moins que de la « poésie 2 ». Il» ressemblent à ces effrayantes statues sur le portail des cathédrales romanes de la France, qui ne sont pas non plus de « l'art », mais de l'angoisse pétrifiée. Chacun connaissait ces anges et ces dénions, ces ascensions et ces descentes aux enfers, d'êtres divins, l'homme originel ou le second Adam, le messager de Dieu, le Sauveur des derniers jours, l'homme-Dieu, la ville éternelle et le jugement dernier3. Dans les villes étrangères et aux sièges du haut clergé strictement perse ou juif, on pouvait constater rationnellement les

i. Tels sont, par exemple, le Naassenerbuch dont parle P. Wendland (Hellen. röm. Kultur, p. I77 sq.), la « liturgie de Mithra » (éditée par Dietrich), le Poiman-dres hermétique (édite par Reitzenstein), les odes de Salomon, les Actes des apôtres de Thomas et Petrus, la Pistis Sophia, etc... qui supposent une littérature encore plus ancienne, entre 100 av. et 200 ap. j. C.

a. Comme Le rive d'un homme ridicule, de Dostojewski.

3. Nous pouvons aujourd'hui jeter un coup d'œil dédsif sur ce monde des représentations magiques primitives, grâce à la découverte des manuscrits de Turf an, qui se trouvent à Berlin depuis 1903. Ils écartent enfin, de notre science et surtout de nos jugements, la fausse prépondérance de la matière occidentale-hellénistique qui est encore accrue par les découvertes de papyrus égyptien?, et modifient ainsi toutes les opinions reçues jusqu'à présent. Maintenant, l'Orient authentique et presque intact a fini par prendre sa valeur dans tous les apocalypses, hymnes, liturgies, livres d'édification, des Perses, des Mandéens, des Manichéens et de sectes innombrables. Ce n'est qu'ainsi qu'on placera réellement le christianisme primitif dans le milieu auquel il doit son origine intérieure. Cf. H. Lüders, Siitungtn der Berliner Akademie, 1914, et R. Reitzenstein. Das iranische Erlösungsmysterium, 19")·


doctrines dis:inctives et se les disputer; ici chez le peuple, il n'y avait guère de religion particulière, mais une religiosité générale, magique, qui remplissait toutes les âmes et qui se fixait aux visions et aux images de chaque origine concevable. Le jugement dernier était tout près. On l'attendait. On savait qu' κ il » allait apparaître maintenant, lui dont toutes les révélations ont parlé. Les prophètes se sont levés. On se réunissait en communautés et en cercles toujours nouveaux, convaincu d'avoir désormais mieux connu la religion innée, ou d'avoir découvert la vraie. Dans cette tension des plus inouïes, croissant d'année en année, tout près de la naissance de Jésus, à côté des sectes et des communautés sans nombre, est née aussi la religion mandéenne du salut, dont le fondateur ou l'origine nous est inconnu. Il semble qu'en dépit de sa haine pour le judaïsme de Jérusalem,- et de sa préférence précisément pour les conceptions persanes de l'idée de salut, elle était très proche de la foi populaire des Juifs syriens. Les fragments de sa littérature merveilleuse apparaissent maintenant l'un après l'autre. C'est partout « lui », le fils de l'homme, le sauveur descendu aux enfers, qui doit être sauvé lui-même, qui est le but de l'espoir. Dans le livre de Jean, le Père parle, dressé et debout, dans la maison de, la perfection, baignée de lumière, au fils qui lui est né : Mon fils, sois mon messager — va dans le royaume des ténèbres, où ne brille aucun rayon de lumière; — le fils se lève en disant : Père de grandeur, quel péché ai-je commis pour être envoyé dans l'empire des ombres ? Et enfin : Je suis monté sans péché, rien n'a manqué en moi1.

Tous les traits des grandes religions prophétiques, et le trésor tout entier des formes et des visions les plus profondes qui se sont réunies depuis dans l'apocalypse, sont ici la base commune. De la pensée et du sentiment antiques, pas un souffle n'a pénétré dans ce monde souterrain magique. Les débuts de la religion nouvelle sont sans doute éteints pour toujours. Mais une figure historique mandéenne apparaît avec une clarté saisissante, tragique 'dans sa volonté et son déclin comme Jésus lui-même : c'est Jean-Baptiste2. A peine juif encore et rempli d'une puissante haine — qui correspond exactement à celle des vieux Russes contre Pétersbourg — contre l'esprit de Jérusalem, il prêche la fin du monde et l'approche de Barnascha, le fils de l'hotnme, qui n'est plus le Messie national promis aux Juifs, mais le porteur de l'incendie cosmique 3. Jésus alla

1. Litzbarski, Das Johannesbuch der Mandaer, chap. 66. —W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 1907; Reitzenstein, Das mandäiscke Buch des Herrn der Grosse (1919), apocalypse contemporain des plus ancens évangiles. Sur les textes du Messie, de la descente aux enfers et les chants funèbres, voir Litzbarski, Mandtlische Liturgien (1920) et le Livre des morts chez Reitzenstein, Das iran. Erlösungsmysterium, surtout les p. 43 sq.

2. Cf. Reitzenstein p. 124 et la littérature qui y est indiquée.

3. Dans le Nouveau Testament, qui reçut sa rédaction définitive tout à fait dans l'esprit de la pensée antique d'occident, la religion mandéenne et ses sectes des fidèles de Jean-Baptiste ne sont plus compris; tout ce qui vient d'Orient apparaît d'ailleurs ici généralement noyé. Mais il y a en outre une hostilité sensible entre la communauté johannique alors très répandue et les premiers chrétiens (Actes des apôtres, chap. 18-19. Cf. Dibelius. Die urchristliche Vierlieferung von Johannes dem Täufer). Les Mandéens ont nié plus tard le christianisme aussi brutalement que le judaïsme; Jésus était pour eux un faux Messie; dans leur apocalypse du < Seigneur de grandeur », ils continuent à annoncer l'apparition d'Enoch.
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le déclin de l'occident

chez lui et devint un de ses disciplesl. Il avait trente ans quand il se sentit éveillé.-La pensée apocalyptique, et en particulier mandéenne, remplit désormais sa conscience, entière. L'autre monde qui l'environne, celui de la réalité historique, n'était pour lui qu apparent, étranger et insignifiant. Sa grande certitude est qu' « il » va maintenant arriver et mettre un terme à cette réalité irréelle, c'est pour cette certitude qu'il se fit annonciateur comme son maître Jean. Aujourd'hui encore, les plus anciens évangiles admis dans le Nouveau Testament reflètent cette période, où il avait conscience de n'être rien d'autre qu'un prophète*.

Mais il y a un moment dans sa vie où le pressentiment, puis la haute certitude tombent sur lui : Tu l'es toi-même. C'était un secret qu'il s'avoua d'abord à peine à lui-même, puis i ses amis et compagnons les plus proches, qui partagèrent désormais avec lui l'heureuse nouvelle en toute tranquillité, jusqu'au jour où ils osèrent enfin publier la vérité devant tout le monde par le voyage fatal à Jérusalem. Si quelque chose garantit la parfaite pureté et sincérité de ses pensées, c'est le doute avec lequel il se demandait s'il ne serait peut être pas l'objet d'une illusion, doute qui n'a jamais cessé de l'empoigner, que ses apôtres ont raconté plus tard avec une entière franchise. Il vient dans son pays. Le village entier va à sa rencontre. On reconnaît l'ancien charpentier qui a abandonné son métier, et on s'en indigne. Sa famille, sa mère, ses nombreux frères et sœurs ont honte de lui et veulent le retenir. Alors, sentant se diriger sur lui tous les regards connus, il est confus et la force magique T'abandonne (Marc, 6). A Gethsemanné, des doutes se mêlent à sa mission * au milieu de l'horrible angoisse de l'avenir, et on l'a entendu encore sur la croix s'écrier avec douleur que Dieu l'avait abandonné.

Même dans ces heures suprêmes, il vivait entièrement dans l'image de son univers apocalyptique. Il n'en a jamais vu d'autre en réalité autour de lui. Ce que les Romains qui le gardaient considéraient comme la réalité était pour lui un objet d'Itonnement ébahi, un fantôme pouvant se dissoudre à l'improviste. Il avait l'ime candide et pure du paysage acitadin. La vie des villes, l'esprit, au sens citadin, lui étaient complètement étrangers. A-t-il vu réellement la Jérusalem semi-antique où il est entré comme fils de l'homme, et en a-t-it compris la nature historique ? Ce que ces derniers jours ont de saisissant, ce choc des faits et des vérités, cette rencontre de deux mondes qui ne se comprendront jamais l'un l'autre : c'est qu'il ne savait pas du tout ce qui lui arrivait.

Ainsi parcourait-il le pays dans la plénitude de l'annonciation, mais ce pays était la Palestine. Il était né dans l'Imperium antique

_______   ,    --
- -          „            _.._--,,  XQ21, f     ,                   ,      __

Jésus de Nasareth ou le Naaareen, rapportée plus tara'à Nazareni par la communauté chrétienne (Math. 2,23 avec une citation impropre), exprime l'appartenance ft un ordre mandèen.

2. Par exemple Marc, 6 et 8,27 sq. Il n'existe pas d'autre religion dont nous ayons conservé, sur sa période de naissance, des fragments de rapports aussi sincèrement fidèle·.

3. Cf. Marc 1,35 sq., où il se lève la nuit et cherche une place solitaire pour prier
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et vivait sous les yeux du judaïsme de Jérusalem, et dès que son âme, consciente de sa vision et du sentiment de sa mission, regardait autour de lui, elle se heurtait à la réalité de l'État romain et du pharisaïsme. Contre cet idéal figé et étroit, son dégoût, partagé par tous les mandéens et sans doute aussi par tous les paysans juifs du lointain Orient, est le caractère premier et constant de tous ses discours. Il a horreur de ce chaos de formules rationnelles qu'on présente comme la seule voie du salut. Néanmoins, c'était seulement une autre espèce de piété qui contestait le droit à sa conviction avec une logique de rabbin.

Ici la loi seule se dressait contre les prophètes. Mais quand Jésus fut conduit devant Piiate, c'est le monde des faits et celui des vérités qui s'affrontèrent sans intermédiaire ni conciliation, avec une clarté terrifiante et un poids symbolique sans exemple dans la scène de toute l'histoire universelle. La scission, qui est à la base de tout être vivant et libre depuis ses origines, par le fait même qu'il existe, qu'il est être et être éveillé, a pris ici la forme de tragédie humaine, la plus haute qu'il soit en général possible d'imaginer. La célèbre question du procurateur romain : Qu'est-ce que la Vérité? — la seule parole du Nouveau Testament qui ait de la race — renferme toute la signification de l'histoire, validité exclusive du fait, rang de l'état social de la guerre, du sang, toute-puissance du succès, et orgueil d'une grande fortune. A quoi le sentiment muet, et non la bouche de Jésus, a répondu par cette autre question décisive de toute religion : Ou'est-ce que la réalité i Pour Piiate, cette réalité était tout; pour lui, rien. Impossible à la religiosité authentique de répondre différemment à l'histoire et à ses puissances, elle ne peut pas juger autrement la vie active et, si elle le fait quand même, elle cesse d'être religion et tombe elle-même au pouvoir de l'esprit historique.

Mon royaume n'est pas de ce monde — c'est la dernière parole susceptible d'aucune interprétation, et à laquelle chacun doit mesurer la direction que lui ont assignée la naissance et la nature. L'être servi par l'être éveillé ou l'être éveillé soumettant l'être, le tact ou la tension, le sang ou l'esprit, l'histoire ou la nature, la politique ou la religion ne connaissent que l'alternative, aucune conciliation sincère. Un homme d'État peut être profondément religieux, un homme pieux peut mourir pour sa patrie, — mais il faut qu'ils sachent tous deux de quel côté ils se trouvent réellement. Le politicien-né méprise, au milieu de son domaine des faits, les considérations ascétiques de l'idéologue et du moraliste — il a raison. Pour le croyant, toute l'ambition et tous les succès du monde historique sont des péchés et sans valeur éternelle — lui aussi a raison. Un souverain voulant corriger la religion, en l'orientant vers des buts politiques pratiques, est un fou. Un moraliste prêchant la vérité, la justice, la paix, la réconciliation dans le monde réel, est également un fou. Aucune religion n'a jamais changé le monde, et aucun fait n'a jamais pu réfuter la religion. Il n'existe aucun pont entre le temps dirigé et l'éternité atemporelle, entre la marche de l'histoire et l'existence d'un ordre cosmique divin, dans la structure
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duquel la « soumission » est le mot qui traduit le cas extrême de la causalité. Telle est la signification dernière de ce moment qui a vu t'affronter Piiate et Jésus. Dans l'un, le monde historique, le Romain a fait crucifier le Galiléen — c'était son destin. Dans l'autre, Rome tomba dans la damnation, et la croix devint la garantie du rachat. C'était la « Volonté de Dieu1 ».

Religion est métaphysique, rien d'autre : credo quia absurdum. Et la métaphysique expliquée, démontrée ou prétendue démontrée, est simple philosophie ou érudition. Je parle ici de la métaphysique vécue, Impensable identifié à la certitude, Surnaturel identifié à l'événement. Vie dans un monde irréel, mais vrai. Jésus n'a pas vécu un moment autrement. Il ne fut point prêcheur de morale. Voir dans l'éthique le but de la religion, c'est la méconnaître. Cela sent le XIXe siècle, 1* « époque des lumières » le philistinisme humaniste. Attribuer i Jésus des intentions sociales est un blasphème. Ses aphorismes moraux d'occasion, si toutefois ils sont bien de lui, servent simplement à l'édification. Ils ne renferment aucune nouvelle doctrine. Sa doctrine était uniquement l'annonciation des choses dernières qui le remplissaient constamment de leurs images : imminence de l'âge nouveau, arrivée du Messie céleste, jugement dernier, un nouveau Ciel et une nouvelle Terre 2. Il n'a jamais eu d'autre conception religieuse, et aucune époque vraiment intérieure ne possède en général cette autre conception. La religion est de fart en part métaphysique, uliériorité, être éveillé au sein d'un univers où le témoignage des sens ne découvre que le plan antérieur; la religion, c'est la vie dans et avec le supra-sensible, et là où manque la force de cet être éveillé, la force même d'y croire, là aussi la religion est à sa fin. Mon royaume n'est pas de ce monde — quiconque a mesuré le poids entier de cette certitude pourra seul comprendre les plus profonds aphorismes de Jésus. Ce sont seulement les époques tardives, citadines, incapables de telles visions, qui ont appliqué au monde de la vie extérieure le reste de religiosité, et remplacé la religion par des sentiments et des tendances humains, la métaphysique par le sermon moral et l'éthique sociale. Chez Jésus, on trouve juste le contraire. « Donnez à César ce qui est à César » — c'est-à-dire soumettez-vous aux puissances du monde des faits, patientez, souffrez et ne me demandez pas si elles sont «justes ». Il n'y a que le salut de l'âme qui importe. « Voyez le lys des champs » — c'est-à-dire ne vous souciez pas de la richesse ou de la pauvreté. Elles enchaînent toutes deux l'âme aux soucis de ce

1. La méthode de ce livre est historique. Elle admet donc comme fait la méthode opposée. Au contraire, la méthode religieuse se reconnaît nécessairement pour vram et considère donc les autres comme fausses. Impossible de sortir de ce dilemme.

2. C'est pourquoi Marc, 13, Issu d'un document plus ancien, est peut-être l'exemple

, une rrnon-

„„. „ ____ι apocalyptique des"conversations journalières de Jésus. C'est Marc-13, et non le « sermon sur la montagne » qui donne le ton réel de conversation. Mais quand la doctrine de Jésus s'était transformée en doctrine sur Jésus, ce ton passa aussi de ses conversations au rapport sur son apparition. En ce point seulement, l'image des évangiles est nécessairement fausse.


monde. « II faut servir Dieu ou Mammon » — Mammon signifie ici la réalité entière. Il est superficiel et lâche de vouloir faire sortir de ces aphorismes la grandeur. Entre l'effort pour s'enrichir et l'effort pour la commodité sociale de « tous », Jésus n'eût senti en général aucune différence. Le fait qu'il a tremblé devant la richesse et que la communauté primitive de Jérusalem, qui était un ordre strict et non un club socialiste, a condamné la propriété, ce fait implique l'opposition la plus grande que l'on puisse concevoir en général contre toute « opinion sociale » : ce n'est pas parce que la situation
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de telles convictions voient le * ait






jour. Mais u taut certes qu'il y quelque chose contre quoi tout bonheur terrestre sombre dans le néant. C'est encore la différence entre Tolstoï et Dostoïewski. Tolstoï, citadin et occidental, n'a vu en Jésus qu'un moraliste social

et, comme tout l'Occident civilisé qui ne peut que distribuer, non renoncer, il a réduit le christianisme primitif au rang d'un mouvement social révolutionnaire, et d'ailleurs par défaut de force métaphysique. Dostoïewski qui était pauvre, mais en de certaines heures presque un saint, n'a jamais pensé aux réformes sociales; — qu'aurait gagné l'âme à un abolissement de la propriété ?
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hyant, Enoch, Barnasha, ou quels que soient le nom qu'on « lui
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Parmi les amis et les disciples qu'avait intérieurement anéantis la terrible issue du voyage à Jérusalem, ij se répandit au bout de quelques jours la nouvelle de sa résurrection et de son apparition. Les hommes des générations postérieures ne pourront jamais revivre ce que signifia ce phénomène, pour de telles âmes et pour un tel

point décisif de l'histoire du salut. Cette certitude a transformé complètement l'horizon de ce petit milieu. « Se » doctrine, telle qu'elle découlait de sa nature douce et noble, sentiment intérieur des rapports entre l'homme et Dieu, et sens du temps en général, qui s'exprimait entièrement dans le mot Amour : cette doctrine passa à 1 arrière-plan et céda la place à une doctrine sur lui. Le maître
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en image du souvenir. Chose tout à fait décisive et inouïe, dans le monde entier de la pensée magique, que l'avènement dans le grand cercle historique, de cette réalité vécue en soit Les Juifs, dont le jeune Paul, et les Mandéens, dont les disciples de Jean-Baptiste,
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l'ont combattu avec passion. Pour eux, c'était un faux Messie, dont les plus anciens textes perses avaient déjà parlé un jour1. Pour eux, « il » n'était pas encore venu; pour la petite communauté il était déjà précisément passé. Ils l'ont vu, ils ont vécu avec lui. Il faut se mettre entièrement dans cet état de conscience pour com-
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qu'on a partagé au lieu d'une légende. C'était réellement une « bonne nouvelle » qu'on annonçait.

Mais à qui ? Dès les premiers jours se posa le problème qui décida du destin entier de la nouvelle révélation. Jésus et ses amis étaient Juifs de naissance, mais ils n'appartenaient pas au territoire judaïque. Ici à Jérusalem, on attendait le Messie des anciens livres sacrés, qui devait venir pour le seul peuple juif, entendu au sens d'une communauté tribale d'alors. Mais tout le reste du pays araméen attendait le rédempteur du monde, le sauveur et fils de l'homme de tous les livres apocalyptiques, fussent-ils écrits en hébreu, persan, chaldéen ou mandéen *. Dans un cas, la mort et la résurrection de Jésus n'étaient qu'un événement local; dans l'autre, elles signifiaient un tournant cosmique. Car tandis que partout ailleurs, les Juifs étaient devenus une nation magique sans patrie et sans unité de descendance, à Jérusalem on se cramponnait à la conception raciale tribale. Il ne s'agissait pas de « mission juive » ou de « mission païenne » : le dualisme était bien plus profond. Le mot mission a ici deux sens tout différents. Au sens judaïque, il n'avait pas besoin de prosélytisme proprement dit; au contraire, le prosélytisme était contradictoire à 1 idée de mission. Les concepts de race et de mission s'excluent réciproquement. Les hommes du peuple élu, et en particulier les clercs, avaient simplement à se convaincre que la promesse était maintenant un fait accompli. Mais dans le second cas, l'idée de nation magique reposant sur un consensus impliquait qu'avec la résurrection la vérité complète et définitive et, grâce au consensus sur elle, par conséquent aussi le fondement de la vraie nation, étaient des données qu'il fallait désormais étendre jusqu'à leur faire absorber toutes les données plus anciennes idéellement imparfaites. « Un berger et un troupeau » — c'était la formule de la nouvelle nation cosmique. La nation du Rédempteur était identique à l'humanité. Quand on embrasse d'un coup d'oeil la préhistoire de cette culture, on trouve que la controverse des conciles apostoliques était déjà résolue en fait 500 ans auparavant* : les Juifs postérieurs à l'exil, exception faite du seul cercle fermé de Judée, avaient fait comme les Perses, les Chaldéens et tous les autres, dans la plus large mesure, du prosélytisme parmi les incroyants,

i. Jésus mime ne l'ignorait pas : Matth. »4, s et n.

a. Ce mot Meieie (Christus) est vieil hébreu, les mots Seigneur (xdew, divus) et Sauveur (ea>n)c, Asklcpios) étaient d'origine araméenne orientale. Dans les cadres de la pseudomorphose, Christus devient le nom. Sauveur le titre de Jésus; mata Seigneur et Sauveur étaient déjà devenus préalablement les titres du culte imperiafbeUenistique : c'est la que repose tout le destin du christianisme d'Ocd-dent. (Cf. Reitsensieta, Das trau. Erlüs.-Myst. p. 132, note). 3. Actes des apôtre«, 13; Gai. i.


depuis le Turkestan jusqu'au Centre de l'Afrique, sans égard à la patrie et à la race. A ce sujet, aucune controverse. Cette communauté n'avait nullement conscience qu'il pouvait en être autrement. Elle était, en effet, elle-même le résultat d'une existence nationale consistant en étendue. Les vieux textes juifs étaient un trésor jalousement gardé, et les rabbins s'en réservaient la juste interprétation, VHalacha. La littérature apocalyptique en était l'extrême opposé : écrite pour éveiller toutes les âmes sans exception, elle était à la disposition de tous les interprétateurs individuellement.

La conception que s'en faisaient ses plus anciens amis nous est attestée dans le fait qu'ils s'établissaient à Jérusalem, comme communauté définitive, et qu'ils votaient dans le temple. Pour ces gens simples, dont ses frères, qui l'avaient d'abord complètement renié, et sa mère, qui croyait désormais au fils crucifié *, la puissance de la tradition judaïque était encore plus forte que l'esprit apocalyptique. Leur intention de convaincre les Juifs échoua, malgré la conversion initiale des Pharisiens eux-mêmes; ils restèrent une des nombreuses sectes juives dont le résultat, la « confession de Pierre » pourra peut-être s'exprimer en disant qu'ils étaient eux-mêmes les vrais, tandis que le sanhédrin, c'étaient les faux représentants de la juiverie 2.

Le dernier destin de ce milieu3 est tombé dans l'oubli, sous l'influence que la nouvelle doctrine apocalyptique a provoquée très tôt dans le monde entier du sentiment et de la pensée magiques. Parmi les disciples postérieurs de Jésus, beaucoup avaient en réalité des sentiments purement magiques et étaient complètement affranchis de l'esprit pharisaïque. Ils ont résolu en silence, longtemps ayant Paul, le problème de la mission. Ils ne pouvaient pas du tout vivre sans prophétiser et ils ont rassemblé partout, du Tigre au Tibre, de petits cercles où la figure de Jésus se fondait dans toutes les conceptions imaginables, avec la masse des visions et des doctrines déjà existantes4. Il en résulta ici un second dualisme qui est également contenu dans les mots de mission païenne et juive, et qui acquit bien plus d'importance que cette controverse antérieurement résolue entre la Judée et le monde : Jésus avait vécu en Galilée. La doctrine sur Jésus devait-elle se diriger vers l'Ouest ou vers l'Est ? Comme culte de Jésus, ou comme ordre rédempteur ? En contact très étroit avec l'église perse ou avec l'église syncré-tiste, qui étaient alors toutes deux en voie de formation ?

i. Actes des apôtres, I, 14; cf. Marc fi.

z. Matthieu détend ce point de vue coutrc Luc. C'est le seul évangile où se trouve le mot ecclesia, et il y désigne les vrais Juifs, par opposition à la masse qui ne veut pas entendre l'appel de Jésus. Il n'y a plus mission ici que dans leale. Communauté signifie ici ordre Juif intérieur. (Les prescriptions 18, 13-20 sont tout à fait incompatibles avec une extension générale).

3. Il se divisa plus tard lui-même en sectes, dont les Ebionites et les Elzattes, (avec un étrange livre sacré, l'Elxal. Cf. Bousset, Htntptproblemt dit Gnosis, p. 154).

4. Dans les Actes des apôtres et dans toutes les épttres de Paul, ces sectes sont attaquées; il n'exista guère de religion ou de philosophie ba s-antique et araméenne qui n'ait développé d'elle-même une sorte de secte de Jésus. L'histoire de la Fanion risquait certainement de devenir non plus le noyau d'une nouvelle foi, mais une partie intégrante de toutes les religions déjà existantes.
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Cette question a été résolue par Paul, première grande personnalité du nouveau mouvement, et qui avait non seulement le sens des vérités, mais aussi celui des faite. Comme jeune rabbin de l'Ouest et disciple d'un des plus célèbres Tanaïm, il avait poursuivi les Chrétiens comme une secte intérieure juive. Après un de ces réveils qui étaient alors fréquents, il se tourna vers les petites communautés cultuelles de l'Ouest et en fit une église de sa trempe. A partir de ce moment, l'église du culte païen et celle du culte chrétien se sont développées avec un égal rythme et une interaction réciproque très étroite, jusqu'à Jambîique et à Athanase (tous deux vers 330). En regard de ce grand but, il avait un mépris à peine dissimulé pour la communauté de Jésus à Jérusalem. Rien de plus minutieux, dans le Nouveau Testament, que le début de son épître aux Galathes : il a entrepris son activité par la force du poignet et avec l'érudition et la science qui. lui plaisaient. Enfin, après quatorze ans, il va à Jérusalem pour arracher aux anciens compagnons de Jésus, grâce à sa supériorité spirituelle, à son succès et a son indépendance à leur égard, l'aveu que son œuvre personnelle renferme la vraie doctrine. Pierre et les siens, étrangers à tout ce qui est positif, n'ont pas vu la portée de cet entretien : à partir de là, la communauté primitive devenait superflue.

Paul était rabbin d'esprit et apocalyptique de sentiment. Il reconnaissait le judaïsme, mais comme préhistoire. En conséquence, il y avait désormais deux religions magiques avec le même livre sacré, l'Ancien Testament. Mais ce livre comprenait une double Halacha; la première dans le sens du Talmud, développée par les Tanaïm de Jérusalem depuis 300 avant Jésus-Christ, la seconde fondée par Paul et achevée par les Pères de l'Église dans le sens des évangiles. Quant à l'immense richesse apocalyptique avec ses promesses1 messianiques alors en vogue, il la condensa dans la certitude du salut, tel qu'il lui est apparu à lui seul, sans intermédiaire, sur la route de Damas : »Jésus est le Sauveur et Paul est son prophète »; tout le contenu de sa révélation est là. Il n'y a pas de plus grande ressemblance avec Mahomet. Ils ne diffèrent ni par l'espèce de réveil, ni par la conscience prophétique d'eux-mêmes, ni par les conséquences qu'ils en tirent pour le droit exclusif et la vérité absolue de leur interprétation propre.

C'est avec Paul qu'apparaît le citadin et, avec lui, Γ κ intelligence » dans les cadres de ce milieu. Les autres, même connaissant Antioche et Jérusalem, n'ont en effet jamais saisi la nature de telles villes. Leur vie était liée au sol, rurale, tout entière âme et sentiment. Ici apparaissait un esprit capable de se mesurer avec les grandes villes de style antique, qui ne pouvait vivre que dans les villes, qui n'avait ni sens ni respect pour la campagne rurale. Avec Philon il eût pu

i. Il les a connues exactement. Mainte intuition très intérieure, de lui, resterait inconcevable sans les impression* du messianisme persan et mandéen, par es. dans : Romains 7, 22-24; I Corynthiens 15, 26; Ephes. 5,6 sq. avec une citation d'origine perse : ReUzenstein, Das »Van. Erlös-M y st. p. 6 et 133 sq. — Mais cela ne prouve rien en faveur d'une familiarité de Paul avec, la littérature persico-mandéenne. Ces histoires étaient alors répandues, comme autrefois chez nous les légendes et contes populaires. On les entendait raconter étant enfant, elles étaient le « oui-dire » quotidien. On ne savait pas du tout combien profondément on les subissait.


s'entendre, avec Pierre non. Il a vu le premier un problème dans l'expérience de la résurrection, et la sereine vision des apôtres ruraux se transformait dans sa tête en une controverse de principes spirituels. Quelle différence, en effet — entre les débattements du Christ à Gethsemanné et l'heure de Paul à Damas : enfant et homme, angoisse psychique et décision spirituelle, soumission à la mort et résolution de changer de parti ! Il avait vu dans la nouvelle secte juive, d'abord un danger pour la doctrine pharisaïque de Jérusalem; tout a coup, il comprit que les Nazaréens « avaient raison » — mot inconcevable dans la bouche de Jésus; maintenant il défend leur cause contre le judaïsme et il lui donne donc le rang d'une grandeur spirituelle, tandis qu'elle avait été jusque-là la connaissance d'un événement. D'une grandeur spirituelle — n'est-ce pas rapprocher tout à fait inconsciemment ce qu'on défend des autres grandes puissances spirituelles qui existaient alors : les villes d'Occidenti Dans la pure ambiance apocalyptique il n'y avait pas d' « esprit ». Les anciens compagnons ne pouvaient pas du tout le comprendre. Il leur a fallu le regarder avec angoisse et tristesse, quand il était descendu leur parler. Leur image vivante de Jésus — que Paul n'a en effet jamais vu — pâlissait à la lumière tranchante des concepts et des propositions. Dès lors, du souvenir sacré, on tira un système d'école. Mais Paul avait un sens tout à fait exact de la vraie patrie de ses pensées. Il a dirigé toutes ses missions vers l'Ouest et n'a eu en général aucune considération pour l'Est. Il n'a jamais abandonné le territoire de l'Etat antique. Pourquoi est-il allé à Rome, à Corinthe, non à Edesse et à Ctésiphon ? Et pourquoi toujours dans les villes et jamais de village en village ?

Paul seul a été cause de ce développement des choses. En face de son énergie pratique, les sentiments de tous les autres ne venaient pas en considération. Ainsi fut résolue la tendance citadine et occidentale de la jeune église. Les derniers païens furent nommés plus tard pagani, ou gens de la campagne. Un danger inouï était imminent, qui ne fut écarté que par la jeunesse et la force élémentaire du christianisme en devenir; les villes cosmopolites antiques étendirent sur lui leurs bras de fellahs et y laissèrent des traces très nettes. Que nous sommes loin de la nature de Jésus qui avait vécu dans l'union la plus complète avec la campagne et ses paysans! Il n'avait point remarqué la pseudomorphose au milieu de laquelle il était né, et il n'en portait pas non plus le moindre trait dans son âme. Et maintenant, une génération d'homme plus tard, alors que sa mère était peut-être encore en vie, ce qui était né de sa mort était déjà devenu un centre pour la volonté créatrice de la pseudomorphose. Les villes antiques furent bientôt l'unique théâtre du développement cultuel et dogmatique. Vers l'Est, la communauté ne s'étendait que furtivement, comme pour ne pas être remarquée1. Vers l'an zoo, il y avait déjà des Chrétiens au delà du Tigre, mais leur

i. La première mission en Orient est à peine encore étudiée et difficile encore à constater en détail. Voir : Sachau, Chronik von Arbtla 1915, et : Die Ausbreitung des Christentums in Asien, dans Abhandl. d.preuss. Akad. d. Wiss. 1919; Harnack, Λ/ission u. Ausbreitung des Christentums, II, p. 117 sq.
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présence et toutes leurs convictions restèrent à peu près inexistantes pour la marche ultérieure de l'église.

De 1 entourage très proche de Paul est née désormais aussi la seconde création qui a déterminé essentiellement la forme de la nouvelle église. L existence des évangiles, tant la personnalité et l'histoire de Jésus exigeaient une forme poétique, est duc à l'action d'un particulier : celle de Marc1. Ce que Paul et Marc avaient trouve avant eux, c'était une tradition fixe des communautés, Γ « Evangelium », suite de récits auriculaires passant de bouche en bouche, appuyés par des schèmes informes et insignifiants, en langues araméenne et grecque, maïs nullement composés. Qu'il en sortirait un jour des livres importants, c'était certain; mais s'ils étaient sortis de l'esprit du milieu où avait vécu Jésus, et en général de l'esprit oriental, ils eussent été naturellement un recueil canonique de ses aphorismes, complété dans les conciles, systématisé et muni d'un commentaire, et, en outre, augmenté d'un apocalypse de Jésus avec la parousic pour centre. Les conditions requises pour cela étaient complètement anéanties par l'évangile de Marc, qui était écrit vers 65, en même temps que les dernières épîtres de Paul et, comme elles, en grec. L'auteur, qui ne soupçonnait pas du tout l'importance de son opuscule, était devenu ainsi une des personnalités les plus importantes non seulement du Christianisme, mais de la culture arabe en général. Tous les essais plus anciens disparurent. Seuls subsistèrent, comme sources sur la vie de Jésus, les livres à forme d'évangile. C'était si évident que, désormais, le mot « Evangelium » désigne une forme au lieu d un contenu littéraire. Le livre a pour origine le désir des milieux littéraires pauliniens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus par un de ses compagnons, c'est une image apocalyptique de la vie, vue du lointain·, l'expérience est remplacée par la narration, si simple et si franche qu'on ne remarque pas la tendance apocalyptique2. Mais elle en forme néanmoins la base. Ce ne sont pas les paroles de Jésus, mais la doctrine sur Jésus, qui esc la matière dans la conception paulinienne. Le premier livre chrétien résulte de l'oeuvre de Paul, mais cette œuvre elle-même n'est bientôt plus concevable sans le livre et ses succes-

seurs.

Car il est né maintenant quelque chose que Paul, fervent sco-lastique, n'avait jamais voulu, mais qu'il avait fait inévitablement par la direction de son activité : l'église cultuelle de la nation chrétienne. Tandis que la communauté syncrétiste, dans la mesure où elle arrivait à prendre conscience d'elle-même, fusionnait les innombrables cultes de la cité antique avec les cultes magiques nouveaux et donnait à ce mécanisme, par un culte suprême, une forme héno-

une source,

cipiel. Marc
, .
Un livre semblable n'est jamais résultat naturel d'une évolution, mais œuvre d'un
homme en particulier, et il signifie justement ici un tournant historique.

a. Marc est proprement l'Évangile. Après lui commencent les Écritures de partis : Luc et Matthieu; le ton narratif pusse à celui de la légende et finit, pu delà Pépltrc aux Hébreux «t l'âvangite de Jean, dans le ton du roman, commeon le voit dans le* épttres de Pierre et de Jacques


théiste, le culte de Jésus, des plus vieilles communautés de l'Ouest, fut analysé et enrichi jusqu'à faire naître une masse de cultes constitués de manière tout à fait analogue1. Autour de la naissance de Jésus, dont les disciples n'avaient rien su, se forma une histoire de son enfance. Chez Marc, on ne la voit pas encore. Il est vrai que dans le vieil apocalypse perse, le Saoshyant, sauveur des derniers jours, devait naître d'une vierge; mais le mythe nouveau de l'Ouest avait une tout autre signification et des conséquences immenses. Car il s'éleva maintenant, dans le domaine de la pseudomorphose, à côté de Jésus comme fils, et bien au delà de lui, la figure de la mère de Dieu, également destin humain, d'une puissance si prenante qu'il dépassa tous ces milliers de vierges et de mères du syncrétisme, Isis, Tanit, Cybèle, Demeter et tous les mystères de la naissance et de la souffrance, et qu'il finit par les absorber. D'après Irénée, elle est l'Ève d'une nouvelle humanité. Origène défend son éternelle virginité. C'est elle qui sauve proprement le monde en enfantant le Dieu sauveur. LaTheotokos Marie, qui enfanta Dieu, fut la grande contrariété des Chrétiens au delà de la frontière antique, et les dogmes nés de cette représentation donnèrent finalement, aux Mono-physites et aux Nestoriens, l'occasion de se détacher pour rétablir la pure religion de Jésus. Mais quand la culture faustienne s'éveilla et eut besoin d'un grand symbole pour fixer sensiblement son sentiment primaire du temps infini, de l'histoire et de la succession des générations, elle plaça, au centre du christianisme germano-catholique du gothique, la mater dolorosa au lieu du Sauveur en souffrance, et, pendant des siècles d'intériorité florissante, cette figure féminine a été la quintessence propre du sentiment cosmique faustien et le but de toute poésie, de tout art et de toute piété. Aujourd'hui encore, dans le culte et les prières de l'Église catholique, et surtout dans le sentiment des croyants, Jésus prend la seconde place après la Madone2.

A côté du culte de Marie naquirent les cultes innombrables des saints, dont le nombre dépassa certainement celui des divinités locales antiques, et, quand l'église païenne finit par s'éteindre, l'église chrétienne pouvait absorber tout le fonds de cultes locaux sous forme de l'adoration des saints.

Mais Paul et Marc ont encore pris une autre décision, dont on ne saurait trop exagérer la portée. C'était une conséquence de sa mission, d'avoir fait de la langue grecque la langue de l'Église et de ses livres sacrés, le premier évangile en tête, ce qui n'était même pas probable à l'origine. Une littérature grecque sacrée — pensez à ce que tout cela implique I L'Église de Jésus fut séparée artificiellement de son origine psychique et liée à une origine étrangère savante. Le contact avec la mentalité ethnique du paysage maternel araméen s'est perdu. A partir de là, les deux églises cultuelles avaient

1. Si on emploie le mot catholique au sens très ancien (qu'il a dans Ignatlus ad Smyrn. 8), où il désigne la communauté totale comme somme des communautés culturelles, les deux églises sont « catholiques *. À l'Est, ce mot n'a aucun sens. L'église nestorlenne n'est pas plus une somme que l'église zoroastrique, mais une unité magique.

2. Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, 1921, p. 77 sq.
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la même langue, la même tradition scientifique, les mêmes bibliothèques des mêmes écoles. Les littératures aramécnnes beaucoup plus anciennes, d'Orient, qui étaient proprement magiques, écrites et pensées dans la langue de Jésus et de ses compagnons, perdaient ainsi leur collaboration à la vie de l'Église. On ne pouvait pas les lire, on ne les suivait plus, on finit par les oublier. Les textes sacrés de la religion perse et juive avaient beau être écrits en avestique et en hébreu, la langue de leurs auteurs et interprétateurs, celle de toutes les apocalypses d'où ont germé la doctrine de Jésus et la doctrine sur Jésus, et enfin celle des savants de toutes les universités de Mésopotamie, n'en étaient pas moins des langues ara-méennes. Tout cela fut désormais perdu de vue, et la place fut prise par Platon et Aristote qui furent mal compris par les scolastiques des deux églises cultuelles, dans leur travail commun et dans un même sens.

Celui qui a fait le dernier pas dans cette direction, c'est l'homme égal à Paul en capacités d'organisation, supérieur à lui en force plastique spirituelle, mais qui était loin d'avoir le même sens des possibilités et des réalités, et qui a donc échoué dans ses grandioses intentions : Marcion1. Il ne voyait dans l'œuvre de Paul, avec toutes ses conséquences, qu'un fondement pour créer la véritable religion du Sauveur. Il sentait le non-sens caché dans les querelles des Chrétiens et des Juifs qui se combattaient sans ménagements, tout en se disant propriétaires de la même Écriture sainte, notamment du canon juif. Il nous semble aujourd'hui incompréhensible qu'il en fût ainsi réellement pendant un siècle. Songez à la signification

A


 n'avait le texte sacré pour chaque espèce de religiosité magique, y vit proprement la « conjuration contre la vérité » et un imminent danger, selon la doctrine voulue de Jésus et non encore réalisée selon ses intentions. Paul prophète a déclaré l'ancien Testament accompli et achevé, Marcion fondateur de religion le déclare vaincu et aboli. Il veut supprimer les derniers restes de judaïsme. Il n'a combattu, sa vie durant, que les Juifs. Comme chaque authentique fondateur de religion et chaque époque créatrice en religion, comme Zoroastre et les prophètes d'Israël, comme les Grecs d'Homère et les Germains convertis au Christianisme, il a transformé les anciens dieux en puissances du mal2. Jéhovah, comme Dieu créateur, est le principe'« juste » et par conséquent mauvais*; Jésus incarnant le Dieu Sauveur, dans cette création, est le principe « étranger » et donc bon. Le sentiment fondamental magique, et particulièrement perse, est tout à fait rcconnaissable. Marcion était originaire de Sinope, ancienne capitale du royaume mithridate dont la religion est déjà désignée par le nom de ses rois. C'est ici qu'est né jadis le culte de Mithra.

1. Entre 85-155 environ. Voir aujourd'hui Harnack, Marcion : Das Evangelium vom frtmdcn Gott, 1021.

2. Harnack, loc. cit., p. 136 sq. M. Bonwetsch, Grundriss d. Dogmengeschichte,

IOIO, p. 45 Sq.

3. une des idées les plus profondes de toute l'histoire religieuse, et qui restera toujours inintelligible au croyant moyen, c'est l'identité matcioniste entre le « juste > et le mal, et son opposition dans ce sens entre la loi de l'Ancien Testament et 1 évangile du Nouveau Testament.


Mais un autre livre sacré appartient à cette nouvelle doctrine : « La loi et les prophètes », canonique jusqu'alors pour toute la chrétienté, était la Bible du Dieu des Juifs, qui avait justement reçu du sanhédrin de Jabna sa forme définitive. Les Chrétiens avaient donc en mains un livre diabolique. Marcion lui opposait la Bible du Dieu Sauveur, qui est d'ailleurs composée de même manière avec des écrits circulant jusqu'alors dans les communautés comme de simples livres d'édification sans valeur canonique reconnue * : à la place de la Thorà, il substituait le — seul et vrai — Évangile qu'il avait tiré des évangiles particuliers, tous gâtés et faussés selon lui; à la place des prophètes d'Israël, il substituait les épîtres de Paul, prophète unique de Jésus.

Marcion devint par là le véritable créateur du Nouveau Testament. Mais c'est pourquoi il faut nommer maintenant la figure de cet inconnu énigmatique qui lui. est étroitement apparenté, celui qui avait écrit peu auparavant l'évangile « selon saint Jean ». Il n'avait voulu, ce faisant, ni augmenter ni remplacer les évangiles proprement dits, mais il a créé, en pleine conscience, à la différence de Marc, quelque chose de tout à fait nouveau, le premier <i livre saint » de la littérature chrétienne, le Coran de la nouvelle religion 2. Ce livre prouve qu'on sentait déjà dans cette religion quelque chose d'achevé et de durable. L'idée de la fin du monde dont tout Jésus était rempli, et que partageaient encore Paul et Marc passe à Γ arrière-plan chez « Jean » et Marcion. L'apocalypse est fini et la mystique commence. Sa matière n'est pas la doctrine de Jésus, ni la doctrine paulinienne sur Jésus, mais l'énigme de l'Univers, de la crypte cosmique. D'évangile il n'est point question; ce n'est pas la figure du Sauveur, mais le principe du Logos, qui est le sens et le centre de l'histoire. L'histoire de l'enfant Jésus est de nouveau rejetée, un Dieu ne naît pas, il existe et marche sous forme humaine sur la terre. Et ce Dieu est une trinité : Dieu, l'Esprit de Dieu, la Parole de Dieu. Ce livre saint du plus ancien Christianisme contient, pour la première fois, le problème de la substance magique, qui a dominé exclusivement le siècle suivant et fini par aboutir à la division de cette religion, en trois Églises; et l'Église qui a été le plus près de résoudre ce problème, fut celle reconnue pour vraie par l'Orient nestorien, ce qui est déjà une grande indication. Malgré, ou à cause du mot grec Logos, l'évangile johannique est le plus « oriental » des évangiles, et il faut ajouter que Jésus n'y apparaît point comme le messager de la dernière et entière révélation. Il est le second messager. // en viendra encore un autre (14, 16-26; 15, 26). Telle est l'étonnante doctrine qu'annonce Jésus même, et qui est le caractère décisif de ce mystérieux livre. Ici se trahit tout à coup la foi de l'Orient magique. Si le Logos ne va pas, le Paraclet3 ne pourra pas

i. Vers ijo. Cf. Harnack, loc. cit., p. 32 sq.

a. Sur les concepts de Coran et de Logos, voir plus loin. Ici comme dans Marc, ce qui importe n'est pas de savoir quelles en furent les sources, mais comment pouvait naître l'idée toute nouvelle d'un semblable livre qui anticipe sur le plan mar-doniate d'une Bible chrétienne, et qui la rend possible en général. Le livre suppose un grand mouvement spirituel (à l'est de l'Asie-Mineure?) qui connaît à peine les Judéo-chrétiens et est loin aussi de la pensée paulinienne — occidentale — dont nous ignorons les origines et les modalités.

3. Vohu mano, l'esprit de la Vérité, sous la forme de Saoshyant.
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venir (16,7), mais entre les deux il y a le dernier Aion, l'empire d'Ahriman (14,30). L'Église obéissante à l'esprit paulinien a combattu longtemps l'évangile johannique et ne l'a reconnu qu'après en avoir voilé, par une interprétation paulinienne, la doctrine assez vague qui la heurtait. La situation réelle de cette doctrine nous est enseignée par le mouvement montamele reposant sur une tradition orale qui (vers 160 en Asie-Mineure) annonçait en Mpntanus l'apparition du Paraclet et la fin du monde. Les Montanistes eurent un succès inouï. A Carthage, ils avaient converti Tertullien depuis 207. En 245, Mani qui connaissait très bien les courants du Christianisme oriental1, a rejeté dans sa grande oeuvre religieuse le Jésus paulinien humain, comme démon, et reconnu le Logos johannique comme vrai Jésus, mais il s'est appelé lui-même Paraclet de Jean. A Carthage, Augustin devint Manichéen et ce n'est pas en vain que
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Si nous revenons 3 Marcion lui-méme, nous trouvons qu'il a mis
en 1'idée de « Jean » et créé une Bible chrétienne. Et main-






ι pratique 1

tenant, presque vieillard, quand les communautés d'Extrême-Orient s'écartèrent * de lui avec horreur, il allait fonder* une propre Église du Sauveur, de la plus magistrale structure. Elle était une puissance, de 150 à 190, et ce n'est qu'au siècle suivant que l'Église

E


lus ancienne réussit à rabaisser les Marcionites au rang de secte, ien qu'ils eussent conservé très tard encore, en Orient jusqu'au Turkestan, une importance considérable et qu'ils eussent finalement fusionné * avec les Manichéens, ce qui est encore caractéristique de leur sentiment fondamental.

Toutefois, cet acte grandiose où le plein sentiment de sa supériorité lui avait fait sous-estimer la puissance conservatrice* de la tradition, n'a pas été stérile. Comme son prédécesseur Paul et son successeur Athanase, il a sauvé le Christianisme, à un moment ou il menaçait de se dissoudre, et la grandeur de ses idées ne subit assurément aucun préjudice si la concentration chrétienne s'est opérée non par elles, mais contre elles. La vieille Église catholique, c est-à-dire l'Eglise de la pseudomorphose, ne doit son grand développement, qui commença en 190, qu'à sa résistance contre l'église de Marcion dont elle hérita de l'organisation entière. Mais eue a en outre remplacé la Bible de Marcion par une autre, d'une disposition tout à fait identique : les évangiles et les épîtres apostoliques qu'elle a réunis ensuite en unité, par la Loi et les prophètes. Et elle a enfin, après avoir décidé de la conception du judaïsme par l'union des deux Testaments, combattu aussi la troisième oeuvre de Marcion, sa doctrine du salut, en entreprenant la constitution d'une théologie propre, ayant pour base sa position des problèmes.

Mais cette évolution s'accomplissait exclusivement sur le sol antique et ainsi l'Église érigée contre Marcion, et contre sa néga-

1. Il connaissait aussi, comme « Jean >, Bardesanes et le système des actes de Thomas.

2. Harnack, p. 24.1» rupture avec les églises existantes eut lieu en 144 A Rome.

3. Haroack, p. x8z sq.

4. Ils avaient, comme toutes les religions magiques, une écriture propre qui s'est rapprochée sans cesse de l'écriture manichéenne.


tion du judaïsme, était pour les Juifs du Talmud, ayant maintenant tout leur centre de gravité spirituel en Mésopotamie et aux universités mésopotamiennes, un simple fragment du paganisme hellénistique. La destruction de Jérusalem était un événement-limite qui ne pouvait être surmonté, dans le monde des faits, par aucune puissance spirituelle. L'être éveillé, la religion et la langue sont beaucoup trop apparentés intérieurement pour que la séparation complète entre un domaine linguistique grec, de la pseudomorphose, et un domaine araméen, du paysage proprement arabe, n'ait pas créé, depuis l'an 70, deux régions particulières de développement de la religion magique. Aux confins occidentaux de la jeune culture, l'Église de culte païen, l'Église de Jésus que Paul y avait transférée et la juiverie de langue grecque de la trempe de Philon étaient, linguistiquernent et littérairement, si enchevêtrées l'une dans l'autre que cette dernière tomba au pouvoir du christianisme dès le ier siècle, et que celui-ci forgea avec les Grecs une première philosophie commune. Mais dans la région linguistique araméenne, de l'Oronte au Tigre, les Juifs et les Perses qui créèrent maintenant, tous deux, dans le Talmud et l'Avesta, une théologie et une sco-lastique rigoureuses, étaient en interaction étroite et les deux théologies ont exercé depuis le IVe siècle la plus forte influence sur le christianisme de langue araméenne, opposé à la pseudomorphose, jusqu'à ce que celui-ci s'en sépara sous la forme d'Église nesto-rienne.

Dans cet Orient, la différence innée à tout être éveillé humain, entre l'intellection intuitive et l'intellection linguistique entre l'œil et la lettre, par conséquent — se développa en méthodes mystiques et scolastiques purement arabes. La certitude apocalyptique, la gnose au sens du premier siècle, celle que Jésus voulait conférer1, 1 intuition et le sentiment prophétiques sont ceux des prophètes d'Israël, des Gathas, du soufisme, et on les reconnaît encore chez Spinoza, chez le Messie polonais Baalschem2 et chez Mirza Ali Mohamed, fondateur enthousiaste de la secte des Babistes (exécuté à Téhéran en 1850). L'autre certitude, la paradons, est la méthode proprement talmudique de l'explication littérale, celle dont Paul est maître absolu3 et qui caractérise toutes les œuvres postérieures avestiques, ainsi que la dialectique nestorienne * et toute la théologie islamique.

De l'autre côté, la pseudomorphose est un domaine unitaire complet, tant pour la confiance magique du croyant (pistis) que pour la conscience intérieure du métaphysicien (gnosis)6. La foi magique de forme occidentale a été formulée, pour les Chrétiens, par Irénée

1. Matthieu n, 25 sq. et, en outre : Ed. Meyer, Ursp. u. An/, d. Christ, p. 286 sq., ou est décrite la gnose ancienne et orientale, par conséquent sous sa forme pure.

2. Voir plus loin.

3. Exemple frappant dans : Galathes 4, 24-26.

4. Loofs, Nestoruma, 1905 p. 165 sq.

5. Le meilleur expose, sur le développement de la masse d'idées communes aux deux églises, se trouve chez Windelband. Geschichte der Philosophie, 1900. p. 177 sq. Il y a un exposé de l'histoire dogmatique de l'église chrétienne dans Hamack, Dogmen geschickte 1914; une histoire exactement correspondante des < dogmes de l'Eglise païenne » est donnée — inconsciemment — dans : Der Ausgang des griech.· rom. Heidentums, par Geffcken (1920).
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et surtout. Tertullien. Le credo quia absurdum, de ce dernier, est la quintessence de cette certitude religieuse. Nous en trouvons le pendant païen dans les Enneade» de Plotin et en particulier dans le livre de Porphyre intitulé : « Du retour de l'âme à Dieu1 ». Mais les grands scolastiques de l'église païenne admettent aussi le Père (nus), le Fils et l'Etre intermédiaire, tout comme Philon avait déjà vu dans le Logos, le fils-aîné et le second Dieu. La doctrine de l'extase, des anges et des démons, des deux substances psychiques, leur est familière à tous, et Plotin comme Origène, tous deux disciples d'un même maître, montrent que la scolastique de la pseudomorphose consiste à développer, au moyen des textes de Platon et d'Aristote, par un système d intellcction opposé, les concepts et les idées magiques.

Le concept qui est proprement k noyau de toute la pensée de la pseudomorphose est le Logos ', symbole fidèle de celle-ci dans l'appli-


période byzantine, sont symbolisées par la forme mixte de la basilique à coupole. Car dans ce fragment d'architecture religieuse s'exprime aussi le changement survenu avec Athanase et Constantin, les derniers grands sauveurs du Christianisme. L'un créa le solide dogme occidental et les moines, dans les mains desquels se glissa peu à peu la doctrine-rigide des universités; l'autre fonda l'Etat de la najtion chrétienne, auquel le nom grec finit par être appliqué : la basilique à coupole est le symbole architectonique de ce. développement.

II. — L'AME magique.

8
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lisposition spirituelle de qui la notion du Logos ciite et de la Stoa eût pu trouver une place, même de très loin. Mais la grandeur magique dont il s'agissait, et qui joue un rôle, aussi décisif dans les représentations persanes et chaldéennes de l'Esprit ou de la Parole de Dieu que dans la doctrine juive du Ruach et du Memra, n'est pas davantage arrivée à son pur développement dans ces théologies établies l'une à côté de l'autre à Alexandrie. Par la doctrine du Logos, une formule antique, passant par Philon et l'évangile de Jean, dont l'influence ineffaçable sur l'Occident s'exerce dans un domaine scolastique, est devenue non seulement un élément de la mystique chrétienne, mais finalement un dogme3. C'était inévitable. Ce dogme des deux Églises correspond absolument, comme côté scientifique, au côté religieux exposé, d'une part, dans les cultes syncrétistes, de l'autre, dans les cultes de Marie et des saints. Contre tous deux, dogme et culte, le sentiment oriental a réagi depuis le IVe siècle.

Mais pour l'œil, 1 histoire de ces idées et de ces concepts se répète dans l'histoire de l'architecture magique *. La forme fondamentale de la pseudomorphose est la basilique; elle était déjà connue avant les Chré'iens, par les Juifs d'Occident et les sectes hellénistiques des Chaldéens. Comme le Logos de l'évangile johannique est un concept magique élémentaire sous forme antique, la basilique est un espace magique dont les murs intérieurs ressemblent aux plans extérieurs antiques d'un corps de temple, un édifice du culte intériorisé. La forme architecturale du pur Orient est la coupole, la mosquée, qui était construite sans doute avant les plus anciennes églises chrétiennes, dans les temples des Perses et des Chaldéens, les synagogues de Mésopotamie et peut-être les temples de Saba. Les tentatives de conciliation entre l'Ouest et l'Est, lors des conciles de la

1. Geffckcn, p. 69.

2. Voir le chap. suivant.

.1. Haraack, Dogmengtscltichte, p. 165.

4. Voir tome I, chap. III.


Le monde, tel qu'il se développe devant la conscience éveillée de l'homme magique, possède un certain caractère extensif qu'on pourrait qualifier de cryptologique, si difficile qu'il soit pour l'homme occidental de découvrir, dans sa provision lexicographique, un mot pouvant servir à exprimer le sens de Γ « espace » magique, au moins par allusion. Car « espace » a, dans la sensibilité des deux cultures, deux significations tout à fait différentes. Le monde comme crypte diffère aussi bien du monde comme lointain, avec son élan passionné en profondeur, que du monde antique comme somme d'objets corporels. Le système copernicien, où la terre est égarée, doit paraître à la pensée arabe dément et frivole. L'église occidentale avait parfaitement raison de s'opposer à une représentation qui était inconciliable avec le sentiment cosmique de Jésus. Et Gastronomie cryptologique des Chaldéens, que les Perses, les Juifs, les hommes de la pseudomorphose et de l'Islam trouvaient parfaitement naturelle et convaincante, ne fut accessible aux quelques Grecs authentiques, qui en prirent connaissance, qu'après qu'ils eurent donné une interprétation différente à son fondement spatial. La tension, identique à l'être éveillé, entre le macrocosme et le microcosme aboutit dans l'image cosmique de chaque culture à de nouvelles antithèses d'une signification symbolique. Chaque sensation ou intellection, chaque croyance ou science, est régie par une antithèse originelle qui, tout en la transformant en activités individuelles, en fait néanmoins l'expression de la totalité1. Dans l'antiquité nous connaissons l'antithèse de la matière et de la forme, en Occident celle de la force et de la masse dominant chaque être éveillé, mais la tension se perd là dans le minuscule et le particulier, elle se décharge ici en traits d'action. Dans la crypte cosmique, elle subsiste en planant sur le mouvement oscillatoire d'une lutte indécise et s'élève ainsi à ce dualisme primaire — « sémitique » — remplissant le monde magique de ses mille formes, qui sont pourtant toujours les mêmes. La lumière brille dans la crypte et se

i. Suivant une expression de I,. Frobenius, PaiJcuma, 1920, p. 92.
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défend contre les ténèbres (Jean I, 5}. Toutes deux sont substances magiques. En haut et en bas, le ciel et la terre se muent en puissances substantielles qui se combattent. Mais ces oppositions de la sensibilité la plus originelle se mélangent avec celles de l'intellec-tion soéculative et Hisriiraivn · If Kî»n »t I» mal TV<»,· ~» G-*-— t),,.._

t Plus importante encore que tout cela, apparaît l'antithèse de l'esprit et de l'âme, — en hébreu ruach et nephesch, en perse ahu et

union, en mandécn monuhmed et gyan, en grec pneuma et psyché — manifestée d'abord dans le sentiment fondamental des religions prophétiques, traversant ensuite tous les apocalypses, formant et dirigeant enfin toutes les conceptions du monde de la culture éveillée : chez Philon, Paul et Plotin, chez les Gnostiques et les Man-déens, chez Augustin et dans l'Avesta, dans l'Islam et la Gabbale. Ruach signifie primitivement le vent, nephesch la respiration1. Le nephesch est toujours apparenté en quelque manière au corps et à la terre, à l'inférieur, au mal, aux ténèbres. Sa tendance est de « monter ». Le ruach est du ressort de Dieu, d'en haut, de la lumière. En descendant sur l'homme, il provoque chez lui l'héroïsme (Samson), la colère sacrée (Élie), l'illumination du juge prononçant une sentence (Salomon)2 et toutes les espèces de divination et d'extase. Il se déverse 3 sur l'homme. Depuis Isaïe 11,2, le Messie est l'incarnation du ruach. D'après Philon et la théologie islamique, les hommes se divisent dès la naissance en psychiques et pneumatiques (les « élus » est une expression authentique de la crypte cosmique et du Kismet). Tous les fils de Jacques sont des pneumatiques. Pour Paul, (I, Cor. 15) le sens de la résurrection est dans

[image: image98.png]ahag Tt e o F o, b Ue CF G COTPE pheé m:nque, qul cst,
chez lui comme chez Philon et d-ns [} apoczlyrw Baruch, syno-
nyme ¢ de Iantithése entre le ciel et 1a terre 12 lumidre ot Vnbact.






rite. Le Sauveur est pour lui le pneuma céleste *. Dans l'évangile de Jean, il se confond comme Logos avec la lumière; chez les néoplatoniciens, il apparaît comme nus ou Unité totale, conformément à l'usage linguistique antique, par opposition à physis*. Paul et Philon ont identifié, selon la logique « antique », c'est-à-dire de l'Ouest, l'esprit et la chair avec le bien et le mal; Augustin, qui était

1. Même les pierres mortuaires sur les tombes juives, sabéennes et islamiques, s'appellent nephesch. Elles sont indiscutablement les symboles de 1' « ascension -, A eUesι appartjenent les Immenses stèles des maisons d'Axum entre le i«'et le m« s. après J.C., celle» par conséquent de la Brande époque des premières religions magiques, ta «télé géante, depuis très longtemps abattue, est le bloc de pierre le plus grand que connaisse en général l'histoire de l'art, plus grand que tous les obéMs-ques d'Egypte. (Deutsche Axvm-Expedition, vol. 2, p. 28 sq.)

2. C'est la base de toute la spéculation et delà pratique juridiques magiques.

3. Isole 3«, 15; IV Esdras 14, 39; actes 2.

4. Reitzenstein, Das «ran. 'Erlösungsuiysterium, ρ.  ιο8.

'S. Bousset, Kyrios Chrislos, p. 142.

6. Windelband, Geschickte d. Philosophie, 1900, p. 189 sq; Windclbaud-Bonhüffei·, Gesch. d. anttk. fini. 1912, p. 328; Ccffcken, Der Aitsgaits d. griech.-riim. Heidentums, 1920, p. 51 sq.


Manichéen1, oppose à tous deux comme mal naturel, conformément à la logique persico-orientale, Dieu comme seul bien, et il fonde là-dessus sa théorie de la grâce qui s'est développée aussi, sous une même forme, tout à fait indépendante de lui, dans l'Islam.

Mais les âmes dans la profondeur sont quelque chose d'isolé, le pneuma est un et partout le même. L'homme possède une âme, mais à l'esprit de la lumière et du bien il ne fait que participer· le divin descend en lui d'en haut, il unit ainsi tous les particuliers d'ici-bas avec l'Unique d'en haut. Ce sentiment élémentaire, qui domine la foi et l'opinion entières de tous les hommes magiques, est quelque chose de tout à fait unique qui distingue de toutes les autres non seulement leur conception du monde, mais aussi toute espèce de religiosité magique dans son essence la plus intime. Cette culture était, comme nous l'avons montré, tout à fait la culture centrale au sens propre du mot. Elle aurait pu emprunter leurs formes et leurs pensées à la plupart des autres cultures; le fait qu'elle s'en est abstenue, qu'elle est restée à ce degré maîtresse de sa propre forme intérieure malgré les sollicitations et les offres du dehors, suffit à prouver la profondeur infranchissable de la différence. Des trésors de la religion babylonienne et égyptienne, c'est à peine si elle a autorisé l'introduction de quelques noms; la culture antique et indoue, ou plutôt leur héritage civilisé : hellénisme et bouddhisme, en ont obscurci l'expression jusqu'à la pseudomorphose, mais ils n'en ont même pas touché l'essence. Toutes les religions de la culture magique, depuis les œuvres d'Isaïe et de Zoroastre jusqu'à l'Islam, forment une parfaite unité intérieure de sentiment cosmique, et pas plus que la religion avestique ne nous montre un seul trait brahmanique, ou le christianisme primitif une seule trace de sentiment antique, mais seulement des noms, des images et des formes extérieures, le christianisme germano-catholique d'Occident n'a pu prendre, lui aussi, aucun souffle du sentiment cosmique de cette religion de Jésus, lorsqu'il en hérita de tout le bagage des propositions et des rites existants.

Tandis que l'homme faustien est un moi, une puissance réduite à elle-même, qui décide en dernier ressort de l'infini; tandis que l'homme apollinien, comme soma parmi d'autres, est debout isolé au milieu d'eux; l'homme magique n'est, avec son existence spirituelle, qu'une partie d'un nous pneumatique qui descend d'en haut sur tous les participants et qui reste identique à lui-même. Comme corps et âme, il s'appartient à lui seul; mais il demeure en lui quelque chose d'autre, d'étranger et de supérieur, et c'est pourquoi il ne se sent, avec toutes ses convictions et ses connaissances, que comme membre d'un consensus qui exclut l'erreur en tant qu'émanation du divin, mais qui exclut aussi toute possibilité au moi de poser des valeurs. Sa vérité diffère de la nôtre. Toutes nos méthodes de connaissance reposant sur un jugement particulier propre sont pour lui aberration et aveuglement, et leurs résultats scientifiques sont une œuvre du mal qui a égaré l'esprit et l'a trompé

i. Jodl, Gesch. il. Ethik I. p. 58.
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sur sa nature et sur ses destinées. Voici la dernière énigme, tout à fait insoluble pour nous, de la pensée magique dans son univers cryptologique : l'impossibilité d'un moi qui pense, qui croit et qui sait, est la condition de toutes les représentations fondamentales de toutes ces religions. Tandis que l'homme antique affronte ses dieux comme un corps devant d'autres, tandis que le moi volontariste faustien sent agir partout dans le vaste monde le moi tout-puissant de la divinité, également faustienne et volontariste, la divinité magique est cette énigmatique et vague force d'en haut, qui se fâche à sa guise ou distribue la grâce, descend dans l'obscurité ou élève l'âme à la lumière. Même la pensée à une volonté propre est un non-sens, car « Volonté » et « Pensée » sont déjà dans l'homme des effets de la divinité sur lui. De ce sentiment primaire inébranlable, dont toutes les conversions, spéculations, illuminations ne peuvent modifier que l'expression, non l'espèce, a jailli avec nécessité l'idée du médiateur divin, de Celui qui transforme cette situation de tourment en félicité. Idée qui résume toutes les religions magiques et les sépare de celle de toutes les autres cultures.

L'idée du Logos au sens très large est, dans le plan de la pensée magique, le pendant exact de l'impression magique de la lumière dans la crypte d'où il est tiré. Elle signifie que l'esprit de la divinité, sa « parole » comme représentante de la lumière et messagère du bien, se détache de cette divinité inaccessible et entre en relation avec l'être humain pour l'élever, le remplir, le sauver. Cette différenciation de trois substances, qui ne contredit pas leur unité d'existence dans la pensée religieuse, a été déjà connue des religions prophétiques. L'âme d'Ahma Mazda ruisselante de lumière est la Parole (Jascht 13, 31), et son esprit saint (spenta mainyu) s'entretient, dans un des plus anciens Gathas, avec 1esprit du mal (angra mainyu, Jasna 45,2). La même représentation est à la base de toute la vieille littérature juive. Telle l'idée s'est développée chez les Chaldéens dans la distinction entre Dieu et sa parole et dans l'opposition entre Mardouk et NabouJ pour paraître ensuite avec force dans tous les apocalypses araméens, telle elle est toujours restée, éveillée et créatrice, et a passé, par Philon et Jean, Marcion et Marie, dans les doctrines talmudiques, puis de là dans les livres cabba-listiques de Jezirah et Sohar, dans les conciles et la littérature patris-tique, dans î'Avesta postérieure et enfin dans l'Islam, ou Mahomet est devenu peu à peu le Logos et s'est confondu1, sous la forme mystique actuelle du Mahomet vivant de la religion populaire, avec la figure du Christ. Cette représentation est si évidente pour l'homme magique qu'elle a brisé même la conception strictement monothéiste de l'Islam où, à côté d'Allah comme Parole de Dieu (Kalimah) apparaissent l'esprit saint (ruh) et la « lumière de Mahomet ».

Car pour la religion populaire, la première lumière sortie de la création du monde est celle de Mahomet, créée sous la forme d'un

i. M. Horten, Die relit. Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam, 1917, p. 381 s·,;. I/idée du Logos a été transférée, par les Schiites, sur AH.


paon1, « en perle blanche » enveloppée de voiles. Mais le paon est déjà ,chez les Mandéens, le messager de Dieu et l'âme primitive2; sur les vieux sarcophages chrétiens, il est le symbole de l'immortalité. La perle distributrice de lumière, qui éclaire la sombre maison du corps, est l'esprit entré dans les hommes, conçu comme substance chez les Mandéens aussi bien que dans l'histoire des apôtres de Thomas3. Les Jezidis* adoraient le Logos sous la forme du paon et de la lumière, ils ont conservé après les Druses, sous sa forme la plus pure, la vieille conception persane de la trinile substantielle.

Ainsi l'idée du Logos se réduit toujours à l'impression de lumière d'où l'avait abstrait l'intellection magique. Le monde de l'homme magique baigne dans une atmosphère de contes 5. Le diable et les mauvais esprits menacent l'homme, les anges et les fées le protègent. Il y a des amulettes et des talismans, des pays, des maisons et des êtres mystérieux, des signes graphiques cachés, le sceau de Salomon et la pierre philosophale. Et sur tous ruisselle la lumière cryptologique qui est toujours menacée d'être engloutie par une nuit spectrale. Que celui qui trouve bizarre cette richesse d'images réfléchisse et songe que Jésus y vivait et que ses doctrines ne se comprennent que par là. Les apocalypses ne sont qu'une vision spectrale, élevée à une violence tragique extrême. Des le livre de Henoch, on voit apparaître le palais de cristal habité par Dieu, les montagnes de pierres précieuses et la prison des étoiles déchues. Fabuleux sont le monde des représentations émouvantes tout entières, des Mandéens, et plus tard celui des Gnostiques et des Manichéens, le système d'Origène et les images du Bundehesch persan; et quand fut révolue l'époque des grandes visions, ces représentations passèrent dans la poésie des légendes pieuses et dans d'innombrables romans religieux, parmi lesquels nous connaissons les évangiles chrétiens sur l'enfant Jésus, les actes de Thomas et ceux de Pseudo-Clément dirigés contre Paul. Il y a une histoire des trente deniers de Juda frappés par Abraham et un conte de la « grotte d'argent » dans laquelle reposent, profondément enfouies sous la colline du Golgotha, le trésor du paradis et les os d'Adam 6. La poésie de Dante n'était que de la poésie, mais ici tout est réalité, monde réel unique dans lequel on vivait constamment. Une telle impression est infiniment loin des hommes vivant avec et dans l'image cosmique dynamique, et elle est inaccessible à eux. Si on veut savoir à peu près combien la vie intérieure de Jésus nous est étrangère à tous — savoir douloureux pour le Chrétien occidental

1. AVolff, Muhammfdanische Eschatologie 3, 2 sq.

2. Évangile johan. des Mandéens, chaji. 75.

3. Usener,  Vortrage «. Aufsätze, p. 217.

4. tes « fidèles du diable » en Arménie :M. Horten, Da· neue Orient, 1918, Mars. I<e nom de t fidèles du diable » vient de ce qu'ils ne reconnaissaient pas Satan comme un être vivant et de ce que, par conséquent, ils faisaient sortir, dul<ogus même, le principe du Mal, au moyen de représentations très compliquées. Ce problème a occupe aussi les Juifs influencés par les très vieilles doctrines persanes; on remarquera la différence entre II Sara. 24,1 et I Chron. 21,1.

5. M. Horten, loc. cit., p. xxi. Ce livre est la meilleure introduction à lu religion réellement existante, de l'Islam, et très différente de la doctrine officielle.

6. Baumstark, Die christlichen Literaturen des Orients, I, p. 64.
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qui voudrait bien rattacher aussi sa piété à Lui — et combien elle

J: qu alors qu'on saura combien peu e chose le christianisme faustien a pris à la richesse de l'Église de la pseudomorphose, à savoir : rien de son sentiment cosmique, peu de sa forme intérieure et beaucoup de concepts et de figures.

Au problème du lieu succède celui du temps de l'âme magique. Encore une fois, nous n'avons affaire ni à l'attachement apollinien à un présent ponctiforme, ni surtout à l'élan progressif faustien vers un but infiniment lointain. Ici l'être a un tact tout autre et il en résulte, pour l'être éveillé, un autre sens du temps comme antinomie de l'espace magique. Ce que l'homme de cette culture, depuis le plus misérable des esclaves et des portefaix jusqu'aux prophètes et aux Khalifes, sent au-dessus de lui, sous le nom de Kismet, ce n'est pas la fuite illimitée des' temps, qui ne laisse jamais revenir le moment perdu, mais un début et une fin de « ces jours » qui sont donnés irrévocablement et entre lesquels l'être humain, depuis les premières origines, prend une place déterminée. Ce n'est pas seulement l'espace cosmique, mais aussi le temps cosmique, qui sont cryptologiques, et il en résulte cette certitude intérieure purement magique : que tout a « un temps », depuis la descente du Sauveur, dont l'heure était écrite dans les textes anciens, jusqu'aux moindres actes de chaque jour, où la hâte faustiennc apparaît inintelligible et insensée. Tel est aussi le fondement de l'ancienne astrologie magique et en particulier chaldéenne. Elle aussi suppose que tout est écrit dans les étoiles et que la marche scientifiquement calculée des planètes permet des conclusions sur la marche des choses terrestres1. L'oracle antique répondait à la question particulière qui pouvait effrayer l'homme apollinien : forme des choses à venir et manière dont elles viendront. La question cryptologiquc est celle du : quand est-ce? Les apocalypses tout entiers, la vie psychique de Jésus, son angoisse à Gethsemanné et le grand mouvement issu de sa mort sont inintelligibles, si on ne saisit pas cette
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pas un signe trompeur de la dispariti! Nul ne trahit l'état intermédiaire plus clairement que Tacite dont la confuse conception du monde domine tout à fait sa conception de l'histoire : Tacite introduit d'abord, comme Romain authentique, la puissance des vieilles divinités de la cité; ensuite, et comme

i. L'observation babylonienne ducici n'a pas distingué clairement entre les éléments astronomiques et atmosphériques et a par ex. traité, comme «ténèbres >>, l'obscurcissement de la lune par los nuages. L'image du ciel ne servait chaque fois

Î


tt'd appuyer la divination, comme d'autre part le foie des animaux sacrifies. Mais as Chaldéens voulurent calculer d'avance le mouvement ri«! des étoiles. Ici pnr conséquent, l'astrologie suppose une astronomie authentique.


citadin cosmopolite intelligent, il désigne précisément cette croyance a l'action des dieux comme une superstition; enfin comme stoïcien — et la Stoa était alors une constitution spirituelle magique — il parle des sept planètes qui régissent le sort des mortels. C est ainsi qu'aux siècles suivants, le temps de destin lui-même, c'est-à-dire le temps cryptologique, considéré comme une substance limitée des deux côtés et par conséquent accessible à l'œil intérieur, fut placé par la mystique persane, sous le nom de Zrvan, au-dessus de la lumière de la divinité, où il dirige le combat cosmique entre le Bien et le Mal. Le zrvanisme a été religion d'État en Perse de 438 à 454.

De la foi, en l'écriture, dans les astres dépend aussi en dernière analyse le fait que la culture arabe est devenue celle des ères, c'est-à-dire des chronologies commençant par un événement qui a été particulièrement senti comme un acte du Destin. La première et la plus importante fut l'ère araméenne générale qui débuta, vers 300, avec l'accroissement de la tension apocalyptique, sous le nom d' « ère séleucide ». Plusieurs ères l'ont suivie, parmi lesquelles l'ère sabéenne vers 115 avant J.-C., dont le point de départ nous est inconnu; l'ère dioclétienne; l'ère juive de la Création, qui fut introduite par le sanhédim en 346 après J.-C. 1; l'ère persane commençant à l'avènement du dernier Sassanide, en 632, et l'hégire qui a aboli le premier, en Syrie et en Mésopotamie, l'ère Séleucide. Toutes les ères nées hors de ce. territoire sont de simples imitations, comme par exemple la chronologie varronienne ab Urbe condita, celle des Marcionites commençant à la rupture de leur maître avec l'Église, en 144, et aussi celle des Chrétiens commençant à la naissance de Jésus (introduite peu après 500).

L'histoire universelle est l'image du monde vivant où l'homme se voit introduit par sa naissance, ses aïeux et sa postérité, comme un fil dans un tissu, et qu'il cherche à saisir en partant de son sentiment cosmique. L'image historique de l'homme antique se concentre autour du pur présent. Elle renferme un être et pas de devenir propre; son arrière-plan, qui la limite et l'achève, est le mythe atemporel, rationalisé en âge d'or. Bien que cet être soit une confusion inextricable d'apogées et de décadences, de succès et d'échecs, un hasard aveugle, une éternelle modification, il reste néanmoins toujours le même dans tous ces changements, sans direction, sans but, sans « temps ». Le sentiment cryptologique requiert une histoire perceptible, avec un commencement et une fin cosmiques qui sont aussi le commencement et la fin de l'humanité, les actes d'une divinité à puissance magique; et entre les deux il place, emprisonnée dans les limites de la crypte et pour une durée prédéterminée, la lutte de la lumière contre les ténèbres, des anges et de Jazatas contre Ahriman, Satan, Iblis, lutte dans laquelle l'homme est impliqué avec son esprit et son âme. La crypte présente peut être démolie par Dieu et remplacée par une nouvelle création. Les représentations persico-chaldéennes et les apocalypses permettent

i. B. Cohn, Die Anfangsepoche des jüd. Kalenders, in : fiHiunRcn preussischer Akademie 1914. D'une éclipse totale de soleil on tira alors, naturellement grâce ύ l'astronomie chaldéenne, la date du premier jour de la Création.
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de jeter un coup d'oeil sur une série d'aions semblables, et Jésus, comme tout son temps, attendait la fin de l'Aion existant1. De là résulte un regard historique sur le temps donné, tel qu'on le trouve encore tout à fait naturel chez le musulman d'aujourd'hui, « La conception cosmique du peuple se divise naturellement en trois grandes parties : la création, l'évolution et la un du monde. Pour le musulman d'un si profond sentiment moral, ce Qu'il y a d'essentiel dans l'évolution du monde c'est l'histoire du salut et la voie de la vie morale, résumés dans le mot « Vie humaine ». Celle-ci aboutit à la un du monde qui renferme la sanction de l'histoire morale de l'humanité »2.

Mais l'être humain magique tire du sentiment de ce temps et de la vue de cet espace une piété tout à fait unique qui peut également être appelée cryptologique, soumission involontaire qui ne connaît généralement pas de moi spirituel et qui sent, dans le nous spirituel entré dans le corps animé, un pur reflet de la lumière divine. Le mot arabe qui traduit ce sentiment est « Islam », soumission; mais « Islam » était aussi le mode de sentir constant de Jésus et de toute autre personnalité religieuse de génie manifestée dans cette culture. La piété antique est tout autre3, et celle de Sainte Thérèse, de Luther ou de Pascal ne serait plus rien, si on voulait l'abstraire du moi qui veut s'affirmer contre l'infini divin, se prosterner devant lui ou s'éteindre en lui. Le sacrement faustien originel de la pénitence suppose une volonté forte et libre qui se domine elle-même. Mais « Islam » est franchement l'impossibilité d'un moi, comme puissance libre en face du divin. Chaque tentative pour affirmer son intention propre, ou même simplement son avis contre l'action de Dieu, est « masi]a », c'est-à-dire non une mauvaise volonté, mais la preuve que les puissances des ténèbres et du mal ont pris possession de l'homme et refoulé le divin en lui. L'être éveillé magique est le simple théâtre d'un combat entre les deux puissances, et non par exemple une puissance en soi. Dans cette espèce de phénomène cosmique il n'y a pas.non plus de causes et d'effets séparés et surtout pas de nexus causal — dynamique — régissant l'univers, par conséquent aussi aucun lien nécessaire entre le péché et le châtiment, aucun droit à la récompense, aucune « justice » de l'ancien Israël. La piété authentique de cette culture dédaigne tout cela, comme bien plus bas qu'elle. Les lois naturelles n'ont rien d'un donné immuable que Dieu ne peut suspendre que par miracle, mais sont pour ainsi dire l'état habituel de l'action souveraine de Dieu et sans nécessité intérieure — logique et faustienne —. Il n'y a, dans la crypte cosmique tout entière, qu'une seule cause qui soit immédiatement à la base de tous les effets visibles : la divinité elle-même, qui n'a plus de raisons à donner de ses actes. La réflexion même sur ces raisons est un péché.

De ce sentiment fondamental résulte l'idée purement magique

1. Le temps total perse compreiid 12.000 ans. Pour les Parais d'aujourd'hui, l'année 1920 est la 11.330*.

2. M. Holten. Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam, p. xxvi

3. Il y a une lacune dans nos recherches, en ce sens que nous possédons une série d'ouvrages sur la religion antique et en particulier sur ses dieux i-t ses cultes, mais pas un seul sur la religiosité antique et son histoire.


de la grâce. Elle est au fond de tous les sacrements de cette culture, avant tout du sacrement primaire magique du baptême, et elle forme l'antithèse la plus intérieure avec la pénitence au sens faustien. La pénitence suppose la volonté d'un moi, la grâce ne la connaît pas du tout. C'était un grand mérite d'Augustin d'avoir développé avec une logique implacable cette idée entièrement islamique — logique si serrée que l'âme faustienne a essayé par toutes les voies, depuis Pelagius, de tourner cette certitude frisant, pour elle, l'autodestruction et qui a trouvé chaque fois, dans une profonde et intime incompréhension des propositions augustiniennes, l'expression de sa propre conscience de Dieu. En réalité, Augustin est le dernier grand penseur de l'ancienne scolastique arabe, et rien de moins qu'un esprit occidental1. Il n'a pas été seulement Manichéen momentané, mais il en a gardé aussi les traits essentiels comme Chrétien; nous trouvons ses plus proches parents parmi les théologiens persans de l'avesta récente, avec leur doctrine du trésor gracieux des saints et du péché absolu. Pour lui, la grâce est l'inspiration d'une substance divine dans la substance humaine, elle aussi pneuma substantiel2. La divinité reflète, l'homme reçoit la substance, mais il ne l'acquiert pas. Chez Augustin, comme encore chez Spinoza 3, le concept de force est absent et le problème de la liberté concerne chez tous deux non le moi et sa volonté, mais la partie du pneuma général descendu dans l'homme et ses rapports avec le reste. L'être éveillé magique est le théâtre d'une lutte entre les deux substances cosmiques de la lumière et des ténèbres. Les anciens penseurs faustiens, comme Duns Scotus et Occam, voient dans l'être éveillé dynamique même une lutte entre les deux forces du moi : sa volonté et son entendement*. Et ainsi la position du problème

i. « II est en vérité le terme et l'accomplissement de l'antiquité chrétienne, son dernier et son plus grand penseur, son praticien spirituel et son tribun du peuple.

ne pouvait nullement être continué par eux, puisqu'ils étaient entoures par d'autres

mais pensés dans cette langue sacrée de l'Église occidentale. Ce qui les exclut tous deux du domaine de la pensée araméenne. Cf. ce qui précède, § 7.

2. Inspiratio bonae vofuntatis (De corr. et grat. 3). * Bonne volonté > et »· mauvaise volonté » sont dans leur entier dualisme deux substances opposées. Au contraire, pour Pelagius, vouloir est une activité sans qualité morale. C'est seulement ce qu'on veut qui prend d'abord la propriété d'être bon ou mauvais, et la grâce de Dieu consiste en la possibilitas utriusque partis, liberté de vouloir ceci ou cela. Grégoire Ier a donné de la doctrine augustinienne une interprétation faustienne, en enseignant que Dieu a réprouvé certains hommes parce qu'il savait d'avance qu'ils étaient de mauvaise volonté.

3. Chez Spinoza on trouve tous les éléments de la métaphysique magique, malgré tous les efforts faits par lui pour substituer, au monde de représentations arabo-juives de ses maîtres espagnols, surtout de Moïse Matmonides, les représentations occidentales de l'ancien baroque. Pour lui, l'esprit humain individuel n'est pas un moi, mais seulement un mode d'un des attributs de Dieu, la cogitatio { » pneuma). Il proteste contre des représentations, telle que < Volonté de Dieu >. Son Dieu est pure substance, et au lieu de notre causalité dynamique dans l'univers, il découvre

in Kultur d. Gegenwart, I, V, p. 484). 4. « Bien « est donc ici une appréciation de la valeur et non une substance.
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d'Augustin change insensiblement en cette autre qu'il n'aurait lui-même jamais conçue : Vouloir et penser sont-ils des forces libres ou non ? Qu'on résolve la question comme on voudra, une chose est certaine : c'est que le moi individuel doit diriger et non subir ce combat. La grâce faustienne concerne le succès du vouloir, non l'espèce de substance. « Dieu, dit la confession de Westminster de 1646, a donné l'ordre, selon le conseil impénétrable de sa propre volonté par laquelle il octroie ou refuse sa pitié à qui il veut, de passer outre le reste de l'humanité. » L'autre conception, selon laquelle l'idée de la grâce exclut toute volonté propre et toute cause, à la seule exception de celle-ci : qu'on commet un péché même en demandant pourquoi un homme souffre : cette conception est exprimée dans un des poèmes les plus forts de l'histoire universelle, qui est né au milieu de ia préculture arabe et n'a pas son pareil en

S


indeur intérieure dans cette culture tout entière : le livre de Job1. sont les amis de Job qui cherchent à trouver le péché commis, car le sens ultime de toute souffrance dans cette crypte cosmique est inaccessible à eux — comme à la plupart des hommes de cette et de chaque autre culture, et donc aussi aux liseurs et aux juges actuels de ce livre — par manque de profondeur métaphysique. Seul le héros lui-même lutte pour la perfection, pour le pur Islam, et il devient ainsi la seule figure tragique possible que le mode magique de sentir peut placer à côté du Faust *.

io

II y a pour l'être éveillé de chaque culture deux voies de connaissance possibles, suivant que la sensation intuitive pénètre l'intelligence discursive ou inversement. L'intuition magique est appelée par Spinoza amar intellectuaKs, par les soufistes contemporains de l'Asie centrale mahvi (extinction en Dieu). Elle peut s'élever jusqu'à l'extase magique qui a été départie plus d'une fois à Plotin et une fois à son élève, Porphyre, dans sa vieillesse. L'autre voie, la dialectique rabbinique, apparaît chez Spinoza comme méthode géométrique et chez les philosophes tardifs arabo-juifs en général comme Kalaam. Mais les deux méthodes reposent sur le fait qu'il n'y a pas un moi individuel magique, mais un pneuma unique existant a la fois chez tous les élus, et qui est en même temps la Vérité. On ne saurait trop insister sur ce fait que le concept fondamental qui en résulte, celui de l'idjma, est plus qu'un concept, qu'il peut devenir une expérience d'une force émouvante, et que toute communauté de style magique repose sur lui, ce qui la distingue ainsi de celle de toutes les autres cultures. « La communauté mystique de l'Islam s'étend de l'en-deçà à l'au-delà; elle dépasse la tombe en embras-

i. Sa période de naissance correspond à la période carolingienne. Est-11 ni vraiment dans l'occident carolingien un poème d'un semblable rang? Nous n'en savons rien. Mai· la possibilité nous est prouvée par des œuvres commela Voluspa, MuspiUi, Heiland et la Philosophie de Duns Scotus.

a. On l'a signalé depuis longtemps, par ex. BtrtkoM, Kutturgetchtehlt Itratls, p. »4t.


sant les musulmans morts des générations antérieures, et même les justes des générations pré-islamiques. Le Musulman sent qu'il forme avec eux tous une unité. Ils l'aident et il peut, lui aussi, accroître encore leur félicité en y ajoutant ses propres méritesl ». C'est tout à fait le même phénomène qui a été désigné, aussi bien par les Chrétiens que par les syncrétistes de la pseudomprphose, sous les noms de polis et civitas, mots qui désignaient jadis une somme de corps et maintenant un consensus des participants. La plus célèbre est la civitas Dei d'Augustin, qui n'est ni un État antique ni une église occidentale, mais exactement comme la communauté de Mithra, l'Islam, le manichéisme et le parsismc, une totalité des croyants, des bienheureux et 'des anges. Comme la communauté repose sur le consensus, elle est infaillible dans les affaires spirituelles. « Mon peuple ne pourra jamais être unanime dans une erreur », a dit Mahomet, et c'est exactement la même chose qui est supposée dans l'État de Dieu chez Augustin. Il n'est ni ne peut être question chez lui d'un moi papal infaillible, ou d'une autre instance quelconque, pour déterminer les vérités dogmatiques : cela anéantirait, complètement la notion magique du consensus. C'est là une vérité générale dans cette culture et qui ne concerne pas que le dogme, mais aussi le droit et la politique en général : la communauté islamique embrasse, comme celle de Porphyre et d'Augustin, la crypte cosmique tout entière, l'en-deçà et l'au-delà, les orthodoxes comme les anges et les esprits, et l'État ne forme dans cette communauté qu'une unité plus petite du côté visible, dont l'activité est donc réglée par l'ensemble. Une séparation de la politique et de la religion est par conséquent théoriquement impossible et dépourvue de sens dans le monde magique, tandis que la lutte entre l'Église et l'État est, même quant à l'idée théorique, nécessaire et illimitée dans la culture occidentale. Droit laïque et droit canon sont absolument la même chose dans la culture magique. A côté de l'empereur de Byzance il y a le patriarche, à côté du Schah de Perse le Zarathoustrotema, à côté du Resch Galuta juif le Gaon, à côté du Khalife arabe le Schikh el Islam, à la fois chefs et serviteurs. Pas la moindre parenté avec le rapport gothique de l'empereur et du pape, et l'antiquité non plus n'en avait pas la moindre idée. C'est dans la création de Dioctétien que s'est réalisée, pour la premier« fois, cette introduction magique de l'État dans la communauté des croyants et Constantin l'a complètement exécutée. Nous avons déjà montré que l'État, l'Église et la Nation forment une unité spirituelle, qui est précisément la partie du consensus orthodoxe rendue visible dans l'humanité vivante. Il y avait donc pour les empereurs un devoir évident, en tant que chefs des orthodoxes, — c'est-à-dire de la partie de la communauté magique  que  Dieu leur a confiée, — de diriger les conciles pour provoquer le consensus des appelés.

i. Hortcu, loc. cit., p. Xli.
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Mais en dehors du consensus, il y a encore une autre Vérité révélée, la « parole de Dieu », entendue dans un sens tout à fait précis, purement magique, également éloigné de la pensée antique et de l'occidentale, et devenue pour cette raison la source d'innombrables malentendus. Le Livre sacré où elle est devenue visible, où elle a été emprisonnée au moyen d'une écriture sainte, est la matière de toute religion magique1. Dans cette représentation se compé-nètrent trois concepts magiques dont chacun offre pour nous les plus grandes difficultés parce que leur caractère à la fois séparé et unitaire reste inaccessible à notre sens religieux, malgré les illusions incessantes qu'on voudrait s'en faire : Dieu, l'Esprit de Dieu, la Parole de Dieu. L'indication que donne le prologue de l'Évangile johannique : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et Dieu était le Verbe », a été exprimée longtemps auparavant, comme quelque chose de tout à fait naturel dans les représentations persanes du Spenta Mainyu — esprit saint différent d'Ahura Mazda et pourtant un avec lui, par opposition à l'esprit du mal (Angra Mainyu) — et dans celles du Vonu Mano 2, ainsi que dans les notions juives et chaldéennes correspondantes; et elle constitue le point central de toutes les controverses des IVe et Ve siècles sur la substance du Christ. Mais aussi la « Vérité » est une substance 3 pour la pensée magique, et le mensonge ou l'erreur en est une seconde. C'est le même dualisme ontologique que dans la lutte de la lumière et des ténèbres, de la vie et de la mort, du bien et du mal. Comme substance, la Vérité est tantôt identique avec Dieu, tantôt avec l'Esprit de Dieu, tantôt avec la Parole. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre des aphorismes de signification tout à fait substantielle, comme : « Je suis la Vérité et la Vie », ou bien : « Ma parole est la Vérité ». C'est aussi la seule manière de concevoir avec quels yeux l'homme religieux de cette culture considérait le Livre sacré : il y trouvait la Vérité invisible passée à l'état ontologique visible, tout comme dans ce passage de Jean 1,14 : La Parole devint chair et vécut parmi nous. Selon le Jasna, l'Avesta serait descendue du Ciel, et le Talmud dit que Moïse a reçu la Thora de Dieu livre par livre. Une révélation magique est un phénomène mystique où le Verbe éternel et incréé de la divinité — où la Divinité comme Verbe — entre dans l'homme afin de recevoir par lui la forme « révélée » visible des sons, et surtout des lettres.

1. Il est à peine besoin de mentionner que, dans toutes les religions de l'Ocddent germanique, la Bible se trouve dans un rapport tout à fait différent delà foi, notamment dans un rapport strictement historique de document, peu importe qu on la considère ou non comme inspirée et, partant, comme indépendante de toute critique des textet. Il y a un rapport analogue entre la pensée chinoise et ses livres canoni-

2. Identifié par Mani avec le Logos johannique. Cf. aussi Jascht, 13, 31, où l'âme
resplendissante d'Ahura Mazda est la Parole.
. ,

1 C'est ainsi que l'Évangile johannique emploie partout alethcia pour Vérité, et la cosmologie persane dntg (Mensonge) pour Ahriman; Ahriman apparaît souvent comme le serviteur du drug.
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Koran signifie « lecture ». Mahomet a aperçu dans une vision céleste des rouleaux de papier cachés qu'il pouvait déchiffrer1 « au nom du Seigneur » — tout en ne sachant pas lire. — C'est là une forme de révélation, qui est la règle dans cette culture et pas même l'exception dans les autres z, mais elle n'a mûri que depuis Cyrus. Les vieux prophètes d'Israël, et certainement aussi Zoroastre, voient et entendent dans l'extase des choses qu'ils répandent plus tard. Le code deutéronomique « a été trouvé dans le temple » en 261, c'est-à-dire qu'il faut le considérer comme la sagesse des aïeux. Le premier exemple de « Koran », d'ailleurs très conscient, est le livre d'Ezé-chiel, reçu et « absorbé » (chap. 3) par son auteur dans une vision intellectuelle. On y exprime, dans la forme la plus grossière imaginable, ce qui sera plus tard le fondement de la notion et de la forme de toute la littérature apocalyptique. Mais peu à peu une telle forme substantielle de conception devint une des conditions de chaque livre canonique. L'idée des tables législatives reçues par Moïse sur le Sinaï a pour origine la période postérieure à l'exil. Plus tard, cette origine a été admise pour toute la Thora, par exemple depuis l'époque macchabéenne pour la plupart des écrits de l'Ancien Testament. Depuis le concile de Jabna (en 90 après Jésus-Christ), toute l'œuvre passe pour être une « inspiration » au sens littéral. Mais la même évolution s'est produite entièrement dans la religion perse jusqu'à la canonisation de l'Avesta au πIe siècle, et le même concept d'inspiration apparaît dans la seconde vision d'Hermas, dans les apocalypses, dans les Écritures chaldéennes, gnostiques et mandéennes, et il est enfin la base tout à fait naturelle des représentations des Néopythagoriciens et des Néoplatoniciens qui gardent le silence sur les œuvres de leurs maîtres. Canon est l'expression technique qui désigne l'ensemble des écritures réputées inspirées par une religion. Sont devenus canoniques, depuis 200 après Jésus-Christ la collection hermétique et le corpus des oracles chal-déens, ce dernier étant le livre sacré des Néoplatoniciens, le seul que laissa subsister le « père de l'église » Proclus, après le Timée de Platon.

La jeune religion de Jésus a reconnu à l'origine, comme Jésus lui-même, la canonicité des écritures juives. Les premiers évangiles ne prétendent nullement être « la Parole » de Dieu sous forme visible. L'évangile de Jean est la première Ecriture Chrétienne manifestant expressément une intention korunique, et c'est de son auteur inconnu que date en général l'idée de la possibilité et de la nécessité d'un Koran chrétien. La question difficile, de savoir si la nouvelle religion doit rompre avec celle qui croyait en Jésus, s'exprime avec une nécessité intérieure· dans la question de savoir si on a encore le droit de reconnaître les Écritures juives comme des incarnations de la

1. Surate, 96, cf. 80, n et 85, 21, où on dit dans une autre vision : « Ceci est un Koran magnifique sur une tablette cachée ». La meilleure interprétation de tout ceci se trouve chez Ed. Meyer, Geschichte der Mormonen, p. 70 sq.

2. L'homme antique acquérait à l'état de crise nerveuse extrême la force d'annoncer inconsciemment l'avenir. Mais aucune de ces visions n'est littéraire. Les livres sybillins antiques qui n'ont rien de commun avec les livres chrétiens postérieurs du meine nom ne veulent être rien d'autre qu'une collection d'oracles.
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Vérité unique; cette question a été niée implicitement par « Jean », explicitement par Marcion, mais admise illogiquement par les Pères de l'Église.

De cette conception métaphysique de la nature du Livre sacré résulte la complète identité, entièrement étrangère à notre mode de penser, entre les expressions : « Dieu parle » et « l'Écriture dit ». Èlle rappelle maint trait légendaire des Mille et une Nuits, où Dieu même est emprisonné dans ces lettres et ces mots qui peuvent être décelés, par 1 élu, et transformés par force en révélation de la Vérité. L'interprétation est, comme l'inspiration, un phénomène ayant un sens mystique caché (Marc, i, 22). D'où la vénération avec laquelle on conserve ces livres précieux, leur décoration, tout à fait non antique, avec tous les moyens du jeune art magique, et l'invention d'écritures toujours nouvelles ayant seules, aux yeux de ceux qui s'en servent, la force d'enfermer en elles la Vérité descendue du ciel.

Mais un tel Koran est par nature d'une justesse absolue, et donc immuable et susceptible d'aucune amélioration. C'est pourquoi s'est développée l'habitude des interpolations cachées, afin de faire cadrer les textes avec les convictions de l'heure. Les Digestes de Justi-nien sont un chef-d'œuvre de.cette méthode. Mais outre toutes les écritures bibliques, c'est indubitablement aussi le cas des Gathas de l'Avesta et même des œuvres alors courantes de Platon, d'Aris-tote et des autres autorités de la théologie païenne. Plus importante encore est l'hypothèse, admise par toutes les religions magiques, d'une Révélation secrète ou d'une signification secrète de 1 Écriture qui n'est pas attestée par des documents, mais conservée par la mémoire des élus et transplantée oralement. D'après la conception juive, Moïse aurait reçu sur le Sinaï, outre la loi écrite, également une Thora orale secrète dont l'écriture était interdite1. «Dieu a prévu, dit le Talmud, qu'un jour le temps viendra où les païens s'empareront de la Thora et diront à Israël : Nous aussi sommes fils de Dieu. Alors le Seigneur dira : seul qui connaît mes secrets est mon fils. Et quels sont les secrets de Dieu ? La doctrine orale2 ». Le Talmud, dans sa forme généralement accessible, ne renferme donc qu'une partie de la matière religieuse, et il en était de même des textes du christianisme primitif. On a souvent fait remarquer 3 que Marc ne parle de la tentation et de la résurrection que par allusions, et que Jean ne fait que des allusions à la doctrine du Paraclet et néglige complètement l'institution de la Cène. L'initié savait de quoi il s'agissait et le profane n'avait pas besoin de le savoir. Plus tard, il y avait une véritable « discipline d'arcane » qui imposait aux Chrétiens le silence sur le baptême, le pater noster, la Cène et autres pratiques, devant des hétérodoxes. Chez les Chal-déens, Néopythagoriciens, Cyniques, Gnostiques, et surtout chez les sectes juives et islamiques, cet ésotérisme a pris de telles proportions que leurs doctrines nous sont restées en grande partie

1. IV, Esdras, 14:8. Fmk, Die Entstehung des Talmuds, p. 17; Hirsch, Komment, zu Exod, ai, a.

2. Funk, toc. cit., p. 86.
.

3. Dans ce sens, Ed. Meyer, Ursprung und Anfang des Christ, p. 95.


inconnues. Sur la Parole dont on n'a conservé que l'esprit, il y avait un consensus du silence, précisément parce qu'on était sûr du « savoir » de ses membres. Nous sommes portés à parler, précisément de l'être suprême, avec insistance et clarté et nous courons ainsi le risque de nous méprendre sur les doctrines magiques, parce que nous confondons ce qui est exprimé et ce qui existe, le sens du mot profane et sa signification propre. Le christianisme gothique n'avait pas de doctrine ésotérique et c'est pourquoi il avait une double méfiance dans le Talmud, où il n'a vu avec raison que le côté antérieur de la doctrine juive.

Mais est purement magique aussi la cabbale qui découvre un sens secret dans les nombres, la forme des lettres, les points et les lignes, et qui est nécessairement aussi ancienne que la Parole en général, descendue du Ciel comme substance. La doctrine ésotérique de la Création du monde, tirée des vingt-deux lettres de l'alphabet hébraïque, et celle du char royal dans la vision d'Ezé-chiel peuvent déjà être attestées à l'époque macchabéenne. Leur proche parente est l'interprétation allégorique des textes. Tous les traités de la Mischna, tous les Pères de l'Église, tous les philosophes d'Alexandrie en sont pleins; à Alexandrie on a étudié d'après cette méthode le mythe antique tout entier et même Platon, et on les a comparés avec les prophètes juifs — Moïse s'appelle alors Musaice.

La seule méthode strictement scientifique, autorisée par un Koran immuable pour l'étude du développement historique des opinions, est le commentaire. La « parole » d'une autorité ne pouvant être corrigée théoriquement, elfe ne peut être qu'interprétée autrement. Jamais Alexandrie n'aurait dit que Platon se trompait, mais on Γ « interprétait ». Cela a lieu dans les formes strictement savantes de la Halacha, dont la forme littéraire est celle d'un commentaire régissant complètement toutes les littératures religieuses, philosophiques et scientifiques de cette culture. A l'instigation des gnosti-ques, les Pères de l'Église ont transformé en Bible les commentaires littéraires; l'Avesta fit naître aussitôt le commentaire pehlé-vique du Zend, le canon juif celui du Midrasche; mais les juristes « romains » vers 200 et les philosophes « bas-antiques », c'est-à-dire les scolastiques de l'église du culte en devenir suivirent aussi la même voie — l'apocalypse que cette église interprétait sans cesse depuis Posidonios est le Timée de Platon. La Mischna est un grand commentaire unique de la Thora. Mais quand les plus anciens commentateurs étaient devenus des autorités eux-mêmes, et donc leurs livres des Korans, on écrivit des commentaires de commentaires, comme le dernier platonicien Simplikios en Occident, en Orient les Amoréens qui ajoutèrent la Gamara à la Mischna, et à Byzance les écrivains qui ont cousu en Digestes les constitutions impériales.

Cette méthode qui veut ramener fictivement chaque aphorisme à une inspiration immédiate antérieure a trouvé sa forme la plus aiguë dans la théologie talmudique et islamique. Une Halacha ou un hadith nouveaux ne sont valables que dans la mesure où on peut les ramener, par une chaîne ininterrompue de témoignages, à Moïse
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ou à Mahomet1. La formule solennelle de cette causalité à Jérusalem était la suivante : « Je le jure sur ma tête! C'est ainsi que je l'ai appris de mes maîtres * ». Dans' le Zend, il est de règle de mentionner la chaîne des témoins, et Irénée a justifié ainsi sa théologie en disant, qu'elle remonte, par Polycarpc, à la communauté primitive. Dans la vieille littérature chrétienne, cette forme halachique apparaît ai évidente qu'elle n'a même pas été remarquée comme telle. Elle apparaît, abstraction faite de l'appel constant à la loi et aux prophètes, dans les titres des quatre évangiles (« selon Marc ») qui sont obligés de nommer un témoin en tête pour être l'autorité des paroles du maître rapportées par eux *. Ainsi la chaîne est établie jusqu'à la Vérité incarnée dans Jésus, et l'on ne saurait trop exagérer le réalisme de cette combinaison intellectuelle dans l'image cosmique d'un Augustin ou d'un Jérôme. Or c'est là-dessus que repose aussi l'habitude, généralement répandue depuis Alexandre, de munir les livres religieux et philosophiques de noms, comme ceux d'Hé-noch, de Salomon, d'Esdras, d'Hermès, de Pythagore, réputés comme les garants et les sources de la vérité divine, comme étant par conséquent ceux où un jour « la Parole s'était incarnée ». Nous possédons encore un grand nombre d'apocalypses avec le nom de Baruch, qui était identifié autrefois avec Zoroastre, et c'est à peine si noua nous faisons une idée du nombre de livres qui circulaient sous les noms d" Arietote et de Pythagore. La « théologie d'Aris-tote » était un des livres les plus influents du néoplatonisme. Enfin ceci est la condition métaphysique du style et de la signification

C


rofonde de la citation; cette dernière était chez les Pères de l'Église, s rabbins, les philosophes « grecs » et les juristes « romains » d'un usage tout à fait identique, et elle a eu pour conséquences, d'une part, la loi de citation de Valentinien III, d'autre part, la séparation des apocryphes — concept fondamental constatant une différence tubttantielU dans le corps des Écritures — d'avec les canons juif et chrétien.

12

En prenant ces recherches pour base, on pourra écrire dans l'avenir une histoire des groupes de religions magiques. Elle forme une unité spirituelle et évolutive inséparable. Et n'allez pas croire qu'on pourra comprendre réellement une religion particulière en faisant abstraction des autres. La naissance, le développement et la constitution intérieure de ces religions embrassent la période de

x. En Occident, Platon, Aristote et surtout Pythagore ont été traités dans ce sent comme des prophètes. Tout ce qu'on pouvait faire remonter jusqu'à eux était réputé être la vérité. Aussi la série des maîtres d'écoles a-t-elle toujours acquis plus d'Importance et l'on a déployé plus d'effort pour la dresser — ou l'inventer — que pour l'histoire de la doctrine elle-même.

a. Fremer, Dur Talmud, p. joo.

3. Nous confondons aujourd'hui auteur et autorité. La pensée arabe ignore le

qu'il a reçu. · Évangile selon Marc » signifie : Marc garantit la vérité de ce message.


o à 500. Elle correspond exactement à la montée occidentale, du mouvement clunisien à la Réforme. Un échange de substances qui se donnent et qui prennent, qui présentent une floraison riche et confuse, qui mûrissent, se transforment, se supplantent, voyagent, s'intègrent, se heurtent, remplit ces siècles, sans qu'on puisse parler d'une dépendance quelconque d'un système sur l'autre; seules les formes et les rédactions sont échangées, au fond c'est une seule et même mentalité qui s'exprime elle-même et toujours dans toutes les langues de cet univers des religions.

Dans le vaste royaume du fellahisme babylonien ancien vivent des peuples jeunes. Là tout est en préparation. Le premier pressentiment s'éveille vers 700 dans les religions prophétiques des Perses, des Juifs et des Chaldéens. Une image de la création du monde se dessine à grands traits clairs, telle qu'elle apparaîtra plus tard au début de la Thora, et ainsi la nostalgie cosmique s'acquiert un point d'appui, une direction, un but. Plus tard, on a l'intuition de quelque chose, obscure encore et vague, mais avec la certitude très profonde de sa venue. Désormais on vivra, les regards dirigés sur lui, avec le sentiment d'une mission.

La deuxième vague rapide s'élève avec les courants apocalyptiques à partir de 300. Ici, c'est le sentiment cosmique magique qui s'éveille et se forge une métaphysique des choses dernières, en des images puissantes qui ont déjà à la base le symbole originel de la culture à venir, celui de la crypte. La représentation des terreurs de la fin du monde, du jugement dernier, de la résurrection, du paradis et de l'enfer, et, partant, la grande idée d'une histoire du salut où le destin du monde et celui de l'humanité sont un, surgissent de partout, sans qu'on puisse en attribuer la création à un pays ou à un peuple particulier, et se revêtent de scènes, de figures et de noms étranges. Tout à coup, la figure du Messie est achevée. On raconte la tentation du Sauveur par Satan x. Mais en même temps, on entend sourdre une angoisse profonde et toujours croissante, devant cette certitude d'une limite infaillible et très proche, devant cet instant du devenir qui n'offre plus désormais qu'un passé. Le temps magique, « l'heure », la soumission cryptologique donne à la vie un nouveau tact, et au mot Destin un nouveau contenu. Tout à coup, l'homme prend devant la divinité une attitude tout à fait différente. Sur l'inscription solennelle de la grande basilique de Palmyre, qui fut longtemps considérée comme chrétienne, Baal est nommé le Bon, le miséricordieux, le doux, et ce sentiment pénètre jusqu'au Sud de l'Arabie avec le culte de Rahman; il remplit les psaumes des Chaldéens et la doctrine sur Zoroastre messager de Dieu, qui s'est substituée à la doctrine de Zoroastre lui-même; et il bouleverse les Juifs de la période macchabéenne qui a vu naître la plupart des Psaumes, ainsi que toutes les autres communautés du monde antique et indou depuis longtemps oubliées.

La troisième secousse a heu au temps de César et aboutit à la naissance des grandes religions du salut. Avec elles commence le

i. D'après Vcndidad 19, i, c'est Zoroastre qui'a été tenté.
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jour clair de cette culture. Ce qui a suivi, pendant un ou deux siècles, parvient à une hauteur de l'expérience religieuse impossible à dépasser, mais aussi impossible à supporter plus longtemps. Une telle tension, voisine de la destruction, n'a été connue aussi, par l'âme gothique, védique et toutes les autres, qu'une seule fois dans leur aube pri n tanière.

Maintenant naît le grand mythe dans les milieux orthodoxes persans, mandéens, juifs, chrétiens et dans celui de la pseudo-morphose occidentale, pas autrement que la chevalerie indoue, antique, occidentale. Pas plus qu'on ne peut séparer dans cette culture la nation, l'État et l'Église, le droit divin et le droit laïc, on ne peut non plus distinguer clairement l'héroïsme chevaleresque de 1 héroïsme religieux. Le prophète se confond avec le guerrier, et l'histoire d'un grand patient prend le titre d'épopée nationale. Les puissances de la lumière et des ténèbres, des êtres fabuleux, des anges et des démons, le Satan et les bons esprits luttent entre eux; la nature entière est un théâtre de combat, depuis le commencement du monde jusqu'à sa destruction. Plus bas, dans le monde humain, ont lieu les aventures et les souffrances des annonciateurs, des héros religieux et des martyrs héroïques. Chaque nation au sens de cette culture possède sa légende héroïque. L'Est a fait de la vie du prophète perse une poésie épique avec des traits grandioses. A sa naissance, le rire de Zoroastre retentit à travers tous les cieux, et la nature entière lui répond. L'Ouest a ajouté à l'histoire de la Passion de Jésus sans cesse amplifiée, épopée proprement dite de la nation chrétienne, les contes qui entourent son enfance et qui finissent par remplir tout un genre poétique. La figure de la mère de Dieu et les actes des apôtres deviennent, comme les histoires occidentales des héros de la Croisade, le centre de vastes romans (Actes de Thomas, Pseudoclémentines) qui naissent partout au IIe siècle, depuis le Nil jusqu'au Tibre. Dans la Haggada juive et les Targu-men on rassemble les contes sur Saiil, David, les patriarches et les grands Tanaïm, comme Jahuda et Âkiba1, et l'imagination inépuisable de cette époque s'attaque aussi à tous les thèmes accessibles à elle concernant les légendes cultuelles et les romans de fondateurs bas-antiques (Vies de Pythagore, d'Hermès, d'Apollonios de Tyane).

Avec la fin du IIe siècle ce mouvement s'arrête. La période de floraison de la poésie épique est passée, la mystique et l'analyse dogmatique commencent à envahir la matière religieuse. La nou-vefle église transforme ses doctrines en systèmes théologiques. L'héroïsme cède à la scolastique, la poésie à la pensée, le voyant et le chercheur au prêtre. La vieille scolastique qui se termine vers 200 (correspondant à l'époque occidentale de 1200) embrasse la gnose entière dans son sens le plus large, la grande intuition : Fauteur de l'évangile johannique, Valentin, Bar Daisan et Marcion, les apologètes et Tes anciens Pères jusqu'à Irénée et Tertullien, les derniers Tanaïm jusqu'à l'acheveur de la Mischna, Rabbi Jehuda, à

i. M. J. ben Corion, Die Sagen der Julien, 1913.


Alexandrie les néopythagoriciens et les hermétiques. Tout cela correspond, en Occident, à l'école de Chartres, à Anselme de Can-terbury, Joachim de Flore, Bernard de Clairvaux et Hugues de Saint-Victor. La haute scolastique commence avec le néoplatonisme, Clément et Origène, les premiers Amoréens et les auteurs de l'Avesta récent, sous Ardeschir (226-241) et Schapur Ier, surtout le grand prêtre mazdéen Tanvasar. En même temps, une religiosité supérieure commence à se détacher de la piété paysanne rurale, subsistante encore dans une atmosphère apocalyptique, et qui se maintiendra désormais à peu près sans changement, sous des noms différents, jusqu'au fellahisme de la période turque, tandis que dans le monde supérieur urbain et plus spirituel les communautés persanes, juives et chrétiennes passent dans celle de l'Islam.

Lentement, les grandes églises s'achèvent. Il a été décidé — événement religieux le plus important du IIe siècle — qu'il ne résultera de la doctrine de Jésus aucune transformation du judaïsme, mais une église nouvelle qui prendra sa direction vers l'Ouest, tandis que le judaïsme, sans perdre de sa force intérieure, se tourne vers l'Est. Le nie siècle appartient aux grandes constructions logiques de la théologie. On s'est accommodé de la réalité historique. La fin du monde est repoussée au loin, et il naît une dogmatique pour expliquer la nouvelle image cosmique. La naissance de la haute scolastique suppose la foi en la durée des doctrines qu'on va fonder.

Quand on jette un coup d'oeil sur ces fondations, on remarque que le paysage maternel araméen développe ses formes dans trois directions. A l'Est, la religion zoroastrique de l'époque achémé-nide et les fragments de sa littérature sacrée forment l'église maz-déenne avec une hiérarchie sévère et un rituel minutieux, avec les sacrements, la messe· et la confession (patet). Comme on l'a déjà dit, c'est Tanvasar qui a commencé à rassembler et à classer la nouvelle Avesta; sous Schapur Ier on y ajouta, comme dans le Talmud contemporain, les textes profanes d'un contenu médical, juridique et astronomique; le système s'est achevé sous Schapur II (309-379) par le prince d'église Mahraspand, et il est évident, pour la culture arabe, qu'un commentaire en langue pehlevi, le Zend, doit s'y ajouter aussitôt. La nouvelle Avesta est un canon de livres particuliers comme la Bible juive et chrétienne, et nous apprenons qu'au nombre des nasks depuis lors perdus (21 à l'origine) se trouvaient un Évangile de Zoroastre, l'histoire de la conversion de Vischtaspa, une genèse, un code juridique et une généalogie avec le nom de tous les souverains depuis la Création jusqu'aux rois de Perse, tandis que, fait caractéristique, le Vendidad qui est, selon Geldner, le « Lévitique des Perses », s'est entièrement conservé.

Un nouveau fondateur de religion apparaît en 242, au temps de Schapur Ier, c'est Mani qui, rejetant les doctrines « sans Sauveur » des Juifs et des « Grecs », réunit toute la masse des religions magiques en une des plus puissantes créations théologiques de tous les temps, et qui lui valut, en 276, d'être condamné par les prêtres mazdéens à mourir sur la croix. Armé de toute la science de ce
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temps, grâce à son père qui abandonna plue tard sa famille pour passer dans les ordres mandéens, il a réuni les idées fondamentales des Chaldéens et des Perses avec celles du Christianisme johannique oriental, ce qu'on avait déjà tenté avant lui1 dans la gnose christiano-persane de Bar Daisan, sans intention de fonder une Église. Il considère les figures mystiques du Logos johannique qu'il identifie au Vohu Mano perse, le Zoroastre de Ta légende avestique et le Bouddha des textes postérieurs comme des émanations divines, et il s'annonce lui-même comme le Paraclet de l'Évangile johannique et le Saoshyant des Perses. Comme nous le savons aujourd'hui par les fouilles de Turfan, parmi lesquelles se trouvent .aussi des fragments d'oeuvres de Mani jusqu'alors entièrement perdues, la langue ecclésiastique des Mazdéens, Manichéens et Nestoriens, indépendante des langues parlées par chacun d'eux, était le pehlevi. A l'Ouest et en (angue grecque *, chacune des deux églises cultuelles développe une théologie qui n'est pas seulement apparentée, mais dans une large mesure identique. Au temps de Mani commence la fusion théologique, de la religion araméo-chaldéenne du Soleil et du culte araméo-persan de Mithra en un système dont Jamblique devient le grand « Père de l'Église » vers 300, contemporain d'Athanase, mais aussi de Dioclétien, qui en 295 élève Mithra au rang de Dieu hénothéiste de l'Empire. Ses prêtres ne diffèrent en rien des prêtres chrétiens, au moins psychiquement. Proclus, lui aussi authentique père de l'Église, reçoit en rêve des visions lumineuses sur un passage d'un texte difficile, et il voudrait voir détruire tous les livres des philosophes, à l'exception du Timée de Platon
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Helios et d'autres auxiliaires de le préserver des mauvais esprits. Hieroklès écrit, pour les orthodoxes de la communauté néopythagoricienne, un bréviaire moral qu'il faut avoir étudié en détail pour savoir qu'il n'est pas chrétien. L'évêque Synesios passe de prince de l'Église néoplatonicienne à celui de l'Église chrétienne, sans qu'une conversion ait eu lieu. Il conserva sa théologie et n'en changea que les noms. Le Néoplatonicien Asklepiade a pu entreprendre la publication d'un grand ouvrage sur l'égalité de toutes les théologies. Nous possédons aussi bien des évangiles et des vies de saints sur les païens que sur les chrétiens. Apofionios a écrit la vie de Pytha-

i. La doctrine sur laquelle repose l'Évangile johannique doit lui avoir été connue par tradition orale. De même Bar Daisan (t 254) et les Actes des apôtres de Thomas, qui sont originaires de ce milieu, sont tout à fait loin de la doctrine paullnienne: cela se traduit chez Mani par une violente hostilité qui va jusqu'à lui faire appeler le Jésus historique un méchant démon. Nous jetons ici un coup d'oeil sur ce Christianisme presque souterrain de l'Orient, qui n'a pas été observé par l'Eglise de la pseu-domorphose de langue grecque et qui a donc échappé jusqu'à ce Tour à l'histoire

ecclésiastique. Mais Mardon et Montan sont au_ ——— __ Mineure; c'est là qu'est né le livre des Naaseniens qui est perse quant au fond, mais s'est ensuite accru de substance juive, pub chrétienne; et plus à l'Est, peut-être au couvent de Matthieu à Mossoul, Aphrahat a écrit en 340 ces lettres bizarres dont le christianisme n'a laissé aucune trace dans son développement occidental par Irénèe et Athanase. Vhistoire du christianisme nestorien commence en effet dès le n* siècle, a. Car les livres en latin, par ex. d'Augustin et de TertuUien, sont restés sans aucune influence quand ils n'ont pas été traduits en grec. Λ Rome même, le Grec était la langue proprement dit« de l'Eglise.
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porc, Marinos celle de Proclus, Damaskois celle d'Isidore; il n'y a aucune ditfcrcnci* entre ces livres, qui commencent et finissent par une prière, et les actes des martyrs chrétiens. Porphyre nomme la foi, l'amour, l'espérance et la vérité les quatre éléments divins.

Entre ces Églises de l'Ouest et de l'Est se développe vers le Sud, en partant d'Èdesse, l'Église talmudique (« synagogue ») de langue littéraire araméenne. Les Judéo-Chrétiens (par exemple les Ebio-nitcs et les Elkesaïtes), les Mandéens et les Chaldéens n'étaient pas en état de répondre à ces grandes fondations, si l'on ne considère pas l'Église de Mani comme une constitution nouvelle de la religion chaldéenne. Ils dégénèrent en sectes innombrables qui végètent à l'ombre des grandes églises, ou se dissolvent dans leurs associations, comme les derniers Marcionites et Montanistes dans le manichéisme. Il n'y avait plus en 300, outre les églises païenne, chrétienne, persane, juive et manichéenne, aucune religion magique d'importance.

13

Avec la haute scolastique commence aussi vers 200 la tendance à identifier la communauté visible, et de plus en plus strictement organisée, des croyants avec l'organisme de l'État. Conséquence nécessaire du sentiment cosmique de l'homme magique, qui aboutit d'une part, à transformer les souverains en kalifes — gouvernant surtout les croyants, non le territoire, — et par conséquent à concevoir l'orthodoxie comme la condition de la nationalité réelle, la persécution des fausses religions comme un devoir — la guerre sainte de l'Islam est aussi vieille que cette culture elle-même dont elle a entièrement rempli les premiers siècles —; d'autre part, à placer sous leur propre juridiction et administration les hétérodoxes qui ne sont que supportés dans l'État —> car le droit divin est interdit aux hérétiques, —-et partant à instaurer l'habitation du ghetto.

C est d'abord au centre du paysage araméen, dans l'Osroène, que le christianisme est devenu religion d'État, vers 200. En 226, le mazdéisme du royaume sassanide et, sous Aurélien (f 275) et surtout Dioclétien (295), le syncrétisme résumé dans le culte du Divus, du soleil et de Mithra, sont devenus religion d'État de l'Empire romain. Le roi Constantin passe au christianisme depuis 312, le roi Irdat d'Arménie en 321, le roi Mirian de Géorgie quelques années plus tard. Au Sud, Saba doit avoir passé au christianisme dès le ni6 siècle, Axum au IVe siècle, mais en même temps le royaume des Himjars devient juif et l'empereur Julien tente encore une fois de rendre à l'église païenne sa domination.

Tout cela trouve encore son antithèse, au sein de toutes les religions de cette culture, dans l'expansion du monachisme avec sa négation radicale de l'État, de l'histoire et de la réalité en général. La lutte de l'être et de l'être éveillé, donc de la politique et de la religion, de l'histoire et de la nature, ne peut en effet disparaître
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tout entière par la forme de l'église magique et son identification de l'État avec la nation; la race perce effectivement dans la vie de ces créations spirituelles et elle triomphe du divin, précisément parce qu'il a admis le mondain. Mais il n'y a pas lutte ici entre l'État et l'Église, comme dans le gothique, et c'est pourquoi cette lutte éclate au sein de la nation entre la piété du mondain et celle de l'ascète. Une religion magique s'adresse exclusivement à l'étincelle divine, le pneuma de l'homme, qu'il partage avec la communauté invisible des esprits orthodoxes et bienheureux. Le reste de l'homme est au pouvoir du mal et des ténèbres. Le divin — qui n'est pas un moi, mais un hôte pour ainsi dire — doit régner en lui pour dominer, subjuguer et détruire l'autre. Dans cette culture, l'ascète n'est pas seulement le vrai prêtre — comme dans le russisme, le prêtre mondain ne jouit jamais d'une réelle considération, la plupart ont le droit de se marier, — mais en général l'homme proprement pieux. En dehors du monachisme, il est impossible de satisfaire aux exigences religieuses et c'est pourquoi les communautés de pénitents, l'ermitage et le couvent prennent de bonne heure un rang qu'ils ne pouvaient avoir, pour des raisons métaphysiques, ni dans 1 Inde ni en Chine, sans parler de l'Occident où les ordres de moines étaient des unités laborieuses et combattantes, par conséquent dynamiques l. Aussi l'humanité de la culture arabe n'est-elle pas divisée en milieux « mondains » et monacaux, avec des genres de vie tout à fait distincts et des possibilités égales de remplir les commandements de la foi. Chaque homme pieux est une espèce de moine2. Entre le monde et le couvent il n'y a aucune opposition, mais seulement une différence de dtgré. Églises et ordres magiques sont des communautés homogènes c-ui ne se distinguent que par leur volume. La communauté de Pierre était un ordre, celle de Paul une église, et la religion de Mithra est presque trop grande pour la première, trop petite pour la seconde appellation.

Chaque église magique est elle-même un ordre, et c'est seulement par égard à la faiblesse humaine que les échelons et les degrés de l'ascétisme ne sont pas imposés, mais permis, comme chez les Mar-cionistes et les Manichéens (electi und auditores). Et en réalité, une nation magique n'est autre que la somme, l'ordre de tous les ordres, ouï y forment des cercles de plus en plus étroits et rigoureux, jusqu'à 1 ermite, au derviche et à 1 anachorète, qui n'offrent plus rien de mondain et dont l'être éveillé appartient tout entier au pneuma. Si l'on fait abstraction des religions prophétiques, d'où et parmi lesquelles l'émotion apocalyptique a fait naître des communautés à forme d'ordres de plus en plus nombreuses, ce sont les deux églises cultuelles d'Occident, dont les ermites, les missionnaires et les ordres finirent par ne plus se distinguer que par le nom de la divinité évoquée. Tous recommandent le jeûne, la prière, le célibat et la pauvreté. Il est très difficile de dire laquelle des deux églises

1. I,c moine faiisticn asservit sa volonté mauvaise, le magique, la substance mauvaise qui est en lui. ie deuxième seul est dualiste.

2. Les règles talmurtiques sur la propreté et 'a nourriture vont beaucoup plus loin dans la vie quotidienne que.· par ex. lu règle de saint Benoît.


était plus ascétique que l'autre en 300. Le moine néoplatonicien, Sarapion, va dans le désert pour ne plus étudier que les hymnes d'Orphée. Damaskios se retire à la suite d'un rêve dans une grotte malsaine pour y prier constamment Cybèle1. Les écoles des philosophes ne sont que des ordres ascétiques; les Néopythagoriciens voisinent avec les Esséniens juifs; le culte de Mithra, ordre authentique, ne permet qu'aux hommes l'accès à ses initiations et aux vœux; l'empereur Julien voulait construire des couvents païens. Le Mandéisme semble avoir été un groupe de communautés d ordres d'une sévérité différente, parmi lesquelles se trouvait la communauté de Jean-Baptiste. Le monachisme chrétien ne commence pas par Pachonius (320) qui n'a fait que construire le premier couvent, mais par la communauté primitive de Jérusalem^ L'évangile de Matthieu8 et presque tous les Actes des apôtres sont les témoignages d'une pensée strictement ascétique. Paul n'a jamais osé contredire expressément cet ascétisme. Les églises de Perse et les Nestoriens ont continué à développer ces idéals monacaux, et l'Islam a fini par se les approprier dans une très large mesure. La piété orientale est absolument régie aujourd'hui par les ordres et les fraternités de Musulmans. La même évolution a été suivie par les Juifs depuis les Cariens du vine siècle jusqu'aux Chassides polonais du xviii6 siècle.

Le christianisme qui n'était, au IIe siècle, guère plus qu'un ordre étendu, dont la puissance publique dépassait de loin le nombre de ses membres, prend tout à coup, à partir de 250 environ, une extension inouïe. C est l'époque à laquelle les derniers cultes urbains de l'antiquité disparaissent, non devant l'église chrétienne, mais devant l'église païenne naissante. En 241, les actes des frères Arvals à Rome prennent leur fin; en 265 apparaissent à Olympie les dernières inscriptions cultuelles. L'accumulation, sur une seule personne, de sacerdoces très différents devient en même temps une habitude3, c'est-à-dire qu'on ne sent plus dans ces rites que ceux d'une religion unique. Et cette religion se manifeste avec prosélytisme et se répand bien au delà du territoire racial gréco-romain. Toutefois, en 300, l'église chrétienne est la seule qui se soit répandue sur le domaine arabe tout entier; de là, précisément, résulte la nécessité d'oppositions intérieures qui ne reposent plus sur la disposition spirituelle des individus, mais sur l'esprit des paysages particuliers, et qui ont abouti par conséquent, et pour toujours, à diviser le christianisme en plusieurs religions.

La controverse sur la nature du Christ, est le théâtre où se déroule cette lutte. Il s'agit de problèmes sur la substance, qui sont aussi le thème de toutes les autres théologies magiques, traité par toutes absolument dans la même forme et la même direction. La scolas-tique néoplatonicienne, Porphyre, Jamblique, et surtout Proclus, ont traité ces questions dans la conception occidentale et en contact

i. Asmns, Damaskios (Philos. Bibl. 125, 1911). I,cs anachorètes chrétiens sont postérieurs aux païens : Ri-itzenstein, Des Athanasius Werk über das J,cben des Antonine '— f~ ' * " —-· ""' --'

Lfltonius (Sitz. Held. Ak. 1914; VIII, 12).

2. Jusqu'à l'ordre 19, 12, littéralement suivi par Origène.

144·

3. Wissowa, Religion und Kultus der Runter, p. 493; lieffckc, p. 4 et
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étroit avec la pensée de Philon et même de Paul. Les rapporta entre l'Un originel, le Nous, le Logos, le Père et le Médiateur sont analyses substantiellement. S'agit-il d'irradiation, de division ou de pénétration ? L'un est-il contenu dans l'autre, et sont-ils identiques ou exclusifs? La Trinité est-elle en même temps Unité? En Orient, où les conditions de l'Évangile johannique et de la gnose bardesa-nicnne montrent une autre conception de ces problèmes, ce sont les rapports d'Ahura Mazda avec le saint esprit (Spenta Mainyu) et la nature du Vohu Mano, qui ont occupé les « pères » avcstiques, et c'est justement à l'époque des conciles décisifs, d'Ephèse et de Chalcédoine, que la victoire passagère du zrvanisme (438-457), avec la suprématie du courant cosmique divin (le srran comme temps historique) sur les substances divines, marque l'apogée d'une lutte dogmatique. L'Islam a finalement repris toute la question et essayé de la résoudre encore une fois, en relation avec la nature de Mahomet et du Koran. Le problème existe depuis qu'il y a une humanité magique, tout comme ont été donnés, avec la pensée faus-tienne, les problèmes spécifiquement occidentaux de la volonté, au lieu des problèmes de la substance. On n'a pas besoin de les chercher, ils existent dès que la pensée de la culture commence. Ils sont la forme fondamentale de cette pensée et se manifestent dans toutes les recherches, même quand on -ne les cherche pas ou ne les aperçoit pas.

Mais les trois solutions chrétiennes, prédéterminées par le paysage à l'Est, à l'Ouest et au Sud, existent aussi dès le début et sont déjà données dans les directions principales de la gnose — par exemple chez Bardesanc, Basilide et Valentin —. Elles se rencontrent toutes à Edesse. Ici les rues résonnent des cris de guerre nestoriens contre les vainqueurs du concile d'Ephèse, et plus tard ce sont les mono-plivsites qui demandent aux cris de slf Os:,- que l'évêque Ibas soit jeté aux bêtes dans le cirque.

Athanase avait formulé ce grand problème, tout à fait dans l'esprit de la pseudomorphose et en se rapprochant beaucoup de son contemporain païen, Jamblïque. Contre Arius qui voyait dans le Christ un demi-dieu — semblable au Père seulement par sa nature — il argumentait le Père et le Fils sont de la même substance (Ξ?ε:τ/..·) divine qui a pris dans Christ un soma humain. « La Parole devint chair ». Cette formule d'Occident est due aux faits intuitifs de l'église cultuelle, comme la compréhension des mots dépend de la vision constante des choses plastiques. Dans cet Occident qui aime les images, et où Tamblique venait d'écrire son livre sur les statues des dieux, dans lesquelles le divin est substantiellement présent et provoque des miraclesl, il y a toujours, à côté du rapport abstrait de la trinile, celui de l'action sensible et humaine entre la Mère et le Fils, et c est justement ce qu'on ne saurait séparer de la pensée d'Athanase.

Ce n'est que par la reconnaissance de l'égalité substantielle du Père et du Fils que le problème proprement dit est posé : celui de

de l'adoration chrcticune de» Image!«, qui va *» »"«^s de Marie rt des saint.,, qui opèrent

des miracle».


l'apparition historique du Fils même, telle que devait la concevoir le dualisme magique. Dans la crypte cosmique il y avait la substance divine et Ta substance mondaine, dans l'homme la participation au pneuma divin et l'âme individuelle changée en « chair » d'une certaine façon. Quel fut le cas de Christ ?

Il est décisif, comme conséquence de la bataille d'Actium, que la lutte soit menée en langue grecque et sur le sol de la pseudomorphose, tout à fait dans le ressort des « Khalifes » de l'Église occidentale. Déjà Constantin a appelé et commandé le concile de Nicée, où la doctrine d'Athanase triompha. Dans l'Orient de langue et de pensée araméennes, c'est à peine si l'on suivait ces événements, comme le montrent les lettres d'Aphrahat. On ne luttait pas pour ce qui avait depuis longtemps reçu une solution pour soi. La rupture entre l'Orient et l'Occident, conséquence du concile d'Ephèse (431), séparait deux nations chrétiennes, celle de Γ « église perse » et celle de Γ « église grecque », mais ne faisait que confirmer au fond la différence originelle entre deux modes dépenser absolument séparés par le paysage. Nestorius et tout l'Orient voyaient dans le Christ le second Adam, le messager divin du dernier Aion. Marie a enfanté un homme, dans la substance (physis), humaine et créée, duquel habite la substance divine incréée. L'Occident vit en Marie la mère d'un Dieu : les substances divine et humaine forment dans son corps (persona au sens antique) une unité (appelée par Cyrille ενωσίί *). Lorsque le concile d'Ephèse eut reconnu « l'enfanteuse de Dieu », il y eut dans la ville de la célèbre Diane une véritable orgie antique 2. Mais déjà auparavant, le Syrien Apollinaire avait annoncé la conception « méridionale » : dans le Christ vivant il y a non seulement une personne, mais une seule substance. La substance divine s'est transformée, non mélangée avec une substance humaine (pas de xpâoiî affirmée par Grégoire de Naziance contre Apollinaire; cette conception monophysite peut, ce qui est caractéristique, le mieux s'exprimer par des concepts spinozistes : une même substance sous une autre modalité). Le Christ du concile de Chalcédoine (451), où l'Occident a encore imposé sa conception, fut appelé par les Monophysites « l'idole aux deux visages ». Ils ne furent pas seulement écartés de l'Église, mais il y eut des révoltes acharnées en Palestine et en Egypte; lorsque sous Justinien, les troupes perses, donc mazdéennes, s'avancèrent jusqu'au Nil, elles furent saluées comme libératrices par les Monophysites.

Le dernier sens de cette lutte désespérée où, pendant un siècle, il s'agit non de concepts savants, mais de l'âme du paysage qui voulait être libéré dans ses habitants, était la reprise de l'acte de Paul. Il faut se transporter tout entier dans le cœur des deux nations nou-

i. I«es Nestoriens protestèrent contre Marie Theotokos (enfanteuse de Dieu) à
qui Ht opposèrent le Christ Iheophoros (porteur de Dieu), Protestation qui montre,
α mime temps, la différence profonde entre une religiosité amie des images et une
•dfciosité iconoclaste.
, ,

s. Note« les problèmes * occidentaux » de la substance dans les livres contem-

hymne

^•i sont

rei. A. L.udwich, 1897).
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vellemcnt nées et laisser de côté tous les traits mesquins de la dogmatique pure : on verra alors comment la direction du Christianisme vers l'Occident crée et ses liens spirituels avec l'Église païenne culminèrent dans le fait que le souverain d'Occident était devenu le chef du christianisme en général. Pour Constantin, il était évident que la fondation de Paul au sein de la pseudomorphpse était le christianisme; les Judéo-Chrétiens de direction pétrinique étaient une secte hérétique; quant aux Chrétiens orientaux de nuance « johan-nique », il ne les avait même pas remarqués. Lorsque l'esprit de la pseudomorphose eut définitivement achevé le dogme, diaprés ta mentalité, aux trois conciles décisifs de Nicée, d'Épnèse et de Chal-cédoine, le monde proprement arabe se leva avec une puissance élémentale et traça la frontière entre lui et cet esprit. La fin du printemps arabe correspond à la division définitive du Christianisme en trois religions, qui prennent les noms symboliques de Paul, de Pierre et de Jean, et dont aucune ne peut être nommée pure et vraie, si on ne veut pas faire des concessions aux préjugés historiques et théplogiques. Elles sont en même temps trois nations dans le paysage racial des nations antérieures grecque, juive et perse, et elles se servent des langues ecclésiastiques empruntées à celles-ci : le grec, l'araméen, le pehlevi.

L'Église d'Orient s'était donne, depuis le concile de Nicée, une constitution episcopale ayant à sa tête le Katholikos de Ctésiphon, avec ses conciles, sa liturgie et son droit propres. En 486, elle admit la canoniche de la doctrine nestorienne et rompit ainsi toute liaison avec Byzance. A partir de ce moment, les Mazdéens, Manichéens et Nestoriens ont un destin commun dont le germe se trouvait déjà dans la gnose bardesanienne. Dans l'Église méridionale monophysite, l'esprit de la communauté primitive reparaît et va prendre une nouvelle extension; par son monothéisme étroit et son iconoclasmo, elle est la plus proche du judaïsme talmudique et elle est devenue, avec lui, le point de départ de l'Islam, ce que supposait déjà le cri de guerre des monophysites : eïs θεό; *. L'Église d'Occident resta liée au destin de l'Empire romain, c'est-à-dire de l'Église cultuelle devenue État. Elle a absorbé peu à peu les fidèles de "Église païenne. Son importance ne réside plus dès lors dans l'Église elle-même, car l'Islam l'a presque anéantie, mais dans le hasard qui a fait que les jeunes peuples de la nouvelle culture d'Occident reçurent1 le système chrétien de l'Église comme base d'une nouvelle création, système reçu d'ailleurs, sous sa forme latine d'extrême Occident, qui n'avait plus aucun sens pour l'Église grecque même. Car Rome était alors une ville grecque, et le latin était plutôt en Afrique et en Gaule.

L'élément propre à la nation magique : être consistant en exten-

1. ιλ ilaha il Allah.

2. Il en est de même du Russisme, qui α gardé le trésor jusqu'ici coché.


sion, avait été actif dès le début. Toutes ces églises faisaient du prosélytisme avec insistance et avec grand succès. Mais c'est seulement aux siècles où la fin du monde était jetée aux oubliettes, où le dogme avait été bâti pour une longue existence dans cette crypte cosmique, et où le groupe des religions magiques s'était clarifié définitivement au contact du problème de la substance, que l'extension a pris ce rythme passionné qui distingue cette culture de toutes les autres et qui a trouvé dans l'expansion de l'Islam un exemple dernier des plus imposants, mais nullement unique. Les théologiens et historiens d'Occident donnent de ce fait grandiose une image tout à fait fausse. Leur regard étant hypnotisé par les pays méditerranéens, ils n'aperçoivent que la direction occidentale qui se concilie avec leur schème d'Antiquité-Moyen âge-Temps modernes, et, même dans ce schème, ils ne considèrent que le prétendu christianisme unitaire qui passerait, selon eux, à un certain moment, de la forme grecque à la forme latine, après quoi le fragment grec échappe à leurs observations.

Mais dès avant lui (et la portée immense de ce phénomène n'a jamais été remarquée ni reconnue en général comme travail de mission), l'Église païenne a acquis aux cultes syncrétistes la majeure partie de la population nord-africaine, hispanique, gauloise, britannique, et le long de la frontière rhénane et danubienne. De la religion druidique rencontrée par César, il ne subsistait que peu de chose à l'époque de Constantin. L'assimilation des dieux locaux indigènes aux noms des grandes divinités (magiques) de l'Église cultuelle, surtout Mithra-Sol-Jupiter, a un caractère d'activité prosélytique à partir du IIe siècle, et il en est de même de l'extension qu'a prise plus tard le culte de l'Empereur. La mission du christianisme n'aurait pas eu tant de succès, si elle n'avait été précédée dans cette voie par l'autre église cultuelle, sa proche parente. Mais cette mission ne se bornait nullement aux barbares. Au Ve siècle encore, le missionnaire Asklepiodote a converti, du christianisme au paganisme, la ville carienne d'Aphrodisie.

Les Juifs ont dirigé, comme il a été dit, une mission grandiose vers le Sud et l'Est. Par le Sud arabique, ils ont pénétré jusqu'au cœur de l'Afrique et peut-être avant ou peu après la naissance du Christ; à l'Est, on en peut montrer des traces en Chine dès le IIe siècle. Au Nord, le royaume des Chazares avec sa capitale Astrakhan passa plus tard au judaïsme. De là, des Mongols de religion juive ont pénétré jusqu'au cœur de l'Allemagne, où ils ont été battus, en 955, avec les Hongrois à Lechfeld. Des savants juifs des universités hispano-mauresques ont demandé, en 1000, à l'Empereur de Byzance de protéger leur ambassadeur qui allait interroger les Chazares, pour savoir s'ils ne seraient pas les descendants des tribus perdues d'Israël.

Des Mazdéens et Manichéens partant du Tigre ont traversé les deux empires romain et chinois jusqu'à leurs extrêmes frontières. Comme culte de Mithra, le parsisme arriva jusqu'en Grande-Bretagne; la religion manichéenne était devenue, vers 400, un danger pour le christianisme grec; des sectes manichéennes existaient encore
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au temps des croisades dans le Midi de la France; mais les deux religions étaient parvenues en même temps vers l'Est, jusqu'à Schantung, en suivant le mur chinois ou la grande inscription en plusieurs langues à Kara Balgassun annonce l'introduction de la confession manichéenne dans le royaume des Uigoures. Il y a des temples du feu au centre de la Chine, et des mots perses apparaissent, depuis 700, chez les astrologues chinois.

Les trois religions ont suivi ces traces partout. Lorsque l'Église

garnisons chinoises a 1 extrémité Uuest du grand rempart; cene de
rÉglise méridionale, dans le royaume d'Axum. Lorsque l'Alle
magne fut convertie par Boniface en 718, les missionnaires nesto-
riens étaient près de conquérir le paysage maternel chinois. En 638,
ils sont entres à Schantung. L'Empereur Gaodsung (651-684) fit
ériger des églises dans toutes les provinces, en 750 on prêchait
chrétien dans le palais impérial, en 781, selon une inscription ara-
méo-chinoise, encore conservée sur un monument commémoratif
de Singanfu, « la Chine entière était couverte de palais de la Con
corde ». Mais il est extrêmement significatif que les fidèles de Con-
fucius, pourtant experts en matière religieuse, aient considéré les
Nestoriens, Mazdéens et Manichéens comme les partisans dune
religion « perse » unique1, tout comme les populations des pro
vinces romaines de l'Ouest ne distinguaient pas clairement entre
Mithra et Jésus.
. .
L'Islam doit être considéré comme le puritanisme du groupe total
des religions magiques précédentes; il s'est seulement manifeste sous
forme d'une nouvelle religion, dans le ressort de l'église méridio
nale et du judaïsme talmudique. C'est dans ce sens plus profond,
et non pas seulement dans sa fureur guerrière, qu est 1 énigme de
son fabuleux succès. Bien qu'il ait pratiqué, pour des raisons poli
tiques, une tolérance étonnante - le dernier ——* Hnc,mat,m,e de

tques, une oran
- .aeo
l'Édise grecque, Jean Damascenus, était trésorier du Khalife sous
e nom i Al Mansor, - il a absorbé très tôt et à Pfu près comolète-
ment te Judaïsme et le mazdéisme, ainsi que lesι Éehses du Midi et
dïïoSfi. Le Katholikos de Séleucie, Jesu.abh IÎ se plam que

d Aumstin. la population «naie uu j/»j» » -β--——— -- .
_
metffiometmourut en 632. En 641, tous les territoires mono-
Dhviites rtSoriens, donc ctu Talmud et de l'Avesta, étaient pro-
SSBXrS. En'7r7,£ était aux portes de Constantinop^ et
même l'Église était menacée de disparaître. Des 020, un parent ac
Mahomet avait apporté des cadeaux à l'Empereur de Chine Tai
Mahomet «jtt ^PP^. 1>au^Mtinn Hefairedesmis91on8enChine.

700, il y a des mosa Jepuis longtemps a l'ordre de conquérir le

i. Hermann, Chinesische Geschichte, 1912, p. 77-


tard quand une nouvelle religion était née, en Occident, des débris de l'Église d'Occident, l'Islam avait pénétré dans le Soudan et à Java.

Mais l'Islam n'est qu'un fragment de l'histoire religieuse externe. L'histoire interne de la religion magique est aussi achevée avec Justinien que celle de· la religion faustienne avec Charles-Quint et le concile de Trente. Chaque coup d'oeil jeté sur un livre d'histoire religieuse quelconque nous apprend que « le » christianisme a connu deux périodes de grand mouvement de la pensée : de o à 500 en Orient, de looo à 1500 en Occident1. Or ce sont deux printemps de deux cultures, et qui embrassent aussi l'évolution religieuse des formes non chrétiennes qui leur appartiennent. Justinien n'a pas, comme on le répète, mis fin à la philosophie antique par la fermeture de l'université d'Athènes en 529.  Cette philosophie n'existait plus depuis des siècles. Il a, quarante ans avant la naissance de Mahomet, clos la théologie de l'Eglise païenne et aussi (ce qu'on oublie d'ajouter) par la fermeture des écoles d'Antioche et d'Alexandrie, la théologie chrétienne. La doctrine était finie, tout comme elle le fut en Occident après le Concile de Trente en 1564 et la Confession d'Augsbourg en 1530. La ville et l'esprit ont mis fin à la force créatrice religieuse. En 500, le Talmud est achevé, et en 529, en Perse, la Réforme de Mazdak, qui n'est pas sans analogie avec les anabaptistes d'Occident, (par sa condamnation de la vie conjugale et de la propriété laïque), et qui était soutenue par le roi Kobad Ier contre la puissance de l'Église et contre la noblesse, fut réprimée dans le sang par Chosru Nuschirvan qui fixa ainsi définitivement la doctrine avestique.

III. — pythagore, mohammed, cromwell.

15

Nous appelons religion l'être éveillé d'un vivant au moment où il domine l'être, le gouverne, le nie ou même le détruit. La vie «tique et le tact de ses instincts se restreignent et s'amoindrissent en voyant le monde de l'étendue, de la tension et de la lumière; le temps cède à l'espace. La nostalgie végétale de l'accomplissement s'amuit, et le sentiment primaire animal de l'angoisse devant l'être accompli, devant le non-dirigé et la mort, apparaît. Ce ne sont pas la haine et l'amour, mais la crainte et l'amour, qui sont les sentiments primaires de la religion. La haine est à la peur ce que le temps est à 1 espace, le sang à l'oeil, le tact à la tension, l'héroïsme à la sainteté. Mais c'est aussi cette différence qui existe entre l'amour au sens facial et l'amour au sens religieux.

Toute religion est apparentée à la lumière. L'étendue est perçue aussi religieusement, comme monde visuel, en partant du moi comme foyer de lumière. L'ouïe et le toucher s'intègrent à la vue,

i. Une troisième période, « contemporaine », suivra dans le monde russe, vers la première moitié du prochain millénaire.
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et l'invisible dont on sent les effets sensibles devient la quintessence du démonique. Tout ce que nous désignons par les mots de divinité, de révélation, de rédemption, de soumission, est en quelque manière un élément de la réalité éclairée. La mort est pour l'homme quelque chose qu'il voit et qu'il connaît en voyant, et la naissance est en vue de la mort le second mystère : toutes deux limitent pour l'oeil le cosmos senti comme vie d un corps dans l'espace lumineux.

Il existe une crainte profonde, qui est connue aussi des animaux, devant la liberté du microcosme dans l'espace, devant l'espace même et ses puissances, devant la mort; et une autre crainte pour le courant cosmique de l'être, pour la vie, pour le temps dirigé. La première fait obscurément pressentir que la liberté dans l'étendue est une nouvelle espèce de dépendance, plus profonde que celle de la plante. Elle fait chercher à l'individu qui sent sa faiblesse la proximité et la liaison avec les autres. L'angoisse mène à parler, et c'est une espèce de langage qu'est chaque religion. De l'angoisse devant l'espace naissent les manina du monde-naturel et les cultes des dieux. De l'angoisse pour le temps naissent les manina de la vie, de la race, de l'État, convergeant dans le culte des ancêtres. C'est la différence entre le tabou et le totem, car le totémique aussi apparaît toujours sous forme religieuse et provient d'une crainte sacrée de •ce qui est soustrait, même à l'intellection, et qui reste éternellement étranger.

La religion supérieure a besoin de la tension éveillée contre les puissances du sang et de l'être, qui guettent toujours dans la profondeur pour reprendre leur très vieux droit sur ce côté plus jeune du vivant : « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Rédemption est cependant un mot fondamental de toute religion et un éternel désir de tout être vivant éveillé. En ce sens général, presque anté-religieux, il signifie un ardent appel pour être délivré des angoisses et des soucis de l'être éveillé, pour détendre la tension, pour libérer la conscience et l'arracher à la solitude du moi dans l'univers, à l'inflexible nécessité de toute la nature et à la vue de tout être sur la limite intangible, l'âge, la mort.

Même le sommeil est rédempteur. La mort est elle-même sœur du sommeil. Le vin sacré et l'ivresse rompent aussi la sévérité des tensions spirituelles, et il en est de même de la danse, art dionysien, et de toute autre sorte d'enivrement et d'exaltation. Ce sont des fugues de l'être éveillé avec le secours de l'être, du cosmique, du « II », des fugues de l'espace dans le temps. Mais au-dessus d'elles, et plus haut, il y a la domination proprement religieuse de l'angoisse par l'intellection elle-même. La tension entre le macrocosme et le microcosme devient quelque chose qu'on aime, dans lequel on peut se plonger tout entierx. Nous appelons ceci la foi, et c est par elle que commence la vie-spirituelle de l'homme en général.

Il n'y a qu'une intellection causale, qu'elle soit pure ou appliquée, qu'elle soit abstraite ou non de la sensation. Il est tout à fait impossible de distinguer entre l'intelligibilité et la causalité : les deux

i. « Celui qui aime Dieu avec une âme ardente se transforme en lui » (Bernard île Clairvaux).
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termes expriment la même chose. Où quelque chose est « réel » pour nous, nous le voyons et le pensons sous forme causale, tout comme nous nous éprouvons et savons, nous-mêmes et notre action, comme chose primaire. Mais ce postulat de la causalité ne diffère pas seulement d'un cas à l'autre dans la logique religieuse, mais dans la logique anorganique de l'homme en général. Un fait est attribué à telle cause et, un moment après, à telle autre toute différente. Chaque espèce de pensée a pour chacun de «es domaines d'application un « système » propre. Dans la vie de tous les jours, il n'arrive jamais qu'un même nexus causal soit pensé exactement une deuxième comme une première fois. Dans la physique moderne il y a encore des hypothèses de travail, c'est-à-dire des systèmes causaux, qui sont appliquées l'une à côté de l'autre et qui s'excluent en partie l'une l'autre, comme les représentations électrodynamiques et thermodynamiques. Cela ne contredit pas le sens de la pensée, car on « comprend » toujours, pendant la durée de l'être éveillé, sous la forme d'actes particuliers dont chacun possède sa propre tournure causale. L'opinion selon laquelle le monde entier, considéré comme nature en relation avec un être éveillé, obéit à une chaîne causale unique, est tout à fait impossible à appliquer par notre pensée qui ne pense toujours que des complexes particuliers. Elle reste une foi, elle est même la foi tout court, car sur elle repose l'intellection cosmique religieuse qui admet, avec une nécessité logique, partout où elle remarque quelque chose, des numina considérés comme passagers, pour les événements fortuits auxquels elle ne pensera plus jamais, comme durables, pour ceux qui résident, par exemple, dans les sources, les arbres, les pierres, les collines, les étoiles, donc en des lieux déterminés, ou pour ceux qui peuvent être partout présents, telles les divinités du ciel, de la guerre, de la sagesse. Ces numina ne sont limités que dans le cadre de chaque acte de pensée particulier. Ce qui est aujourd'hui attribut d'un Dieu est demain ui-même un Dieu. D'autres sont tantôt une pluralité, tantôt une personne, tantôt un élément indéterminé. Il y a des (formes) invisibles et des (principes) inintelligibles qui peuvent soit apparaître, soit être intelligibles à l'élu. Le destin est, dans l'Inde (rta) et dans l'antiquité (εΐ^οφμένη), une cause1 première au-dessus des dieux plastiques représentables; mais le destin magique est un effet du Dieu unique suprême et aplastique. La pensée religieuse revient toujours à distinguer, dans la série des causes, des hiérarchies de valeur et de rang qui montent jusqu'aux êtres ou principes suprêmes qui sont des causes premières « régissantes ». Soumission est le mot par lequel elle désigne celui de tous les systèmes causaux valorisa-teurs, qui est le plus étendu. Par opposition, la science est une intellection qui, par principe, fait abstraction de la différence hiérarchique des causes :. ce qu'elle trouve n'est pas la soumission, mais la loi.

L'intelligence des causes est rédemptrice. La foi, en les com-

i. Pour la pcnsi'c religieuse, le destin est toujours une grandeur causale. Aussi la théorie de la connaissance ne le connaît-elle que comme terme obscur pour causalité. On ne le connaît réellement qu'en n'y pensant pas.
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lexes qu'elle a trouvés, oblige l'angoisse cosmique à céder. Dieu est ; refuge de l'homme devant le destin qu'il peut sentir et vivre,, mais non penser, représenter, nommer; car il disparait dès que l'intelligence « critique » — discursive — fille de la crainte, accu-
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prendre se trouve constamment en contradiction avec son être existentiel. Elle ne lui sert plus à vivre, elle ne peut pas non plus régner; ainsi il reste toujours une lacune dans toutes les situations importantes. « On ne peut se dire libre que si l'on sent le moment conditionné. Quand on ose se dire conditionné, on se sent libre » {Goethe).

Nous appelons Vérité un complexe causal dans le cadre de la nature, dont nous sommes convaincus qu'il ne peut plus être modifié par une réflexion ultérieure. Les vérités sont * constantes » et intemporelles — absolu signifie : abstrait du destin et de l'histoire, mais abstrait aussi des faits de notre propre vivre et mourir —; elles libèrent intérieurement, consolent et sauvent, parce que les événements imprévisibles de la vie effective sont dépréciés et dominés par elles. Ou encore, selon l'illusion spiritualiste : « l'humanité passe, la vérité reste .»

Dans le monde ambiant quelque chose est con-staté, c'est-à-dire fixé; l'homme intelligent a le secret en main, soit une formule magique puissante comme jadis, soit une formule mathématique comme aujourd'hui. Un sentiment de triomphe accompagne aujourd'hui encore chaque expérience faite dans le domaine de la nature, et par laquelle on constata quelque chose sur les intentions et les forces du Dieu céleste, des esprits atmosphériques, des démons champêtres, ou sur les numina de la science naturelle (noyaux atomiques, vitesse de la lumière, gravitation), ou encore sur les numina seulement abstraits de la pensée occupée de sa propre image (le concept, la catégorie, la raison) — On constate, c'est-à-dire on fait entrer dans le cachot d'un système invariable de relations causales. Mais l'expérience, entendue dans ce sens anorganique meurtrier et immobilisant, entièrement différente de l'expérience vivante et de la connaissance des hommes, a lieu de deux manières : comme théorie ou comme technique, religieusement parlant, comme mythe ou comme culte, suivant que le croyant veut ouvrir ou forcer les secrets de son ambiance. Tous deux requièrent un haut développement de l'intelligence humaine. Tous deux peuvent naître de la peur

il v a une technique de l'incantation défensive et une lecnmque ac l'incantation suppliante. C'est là sans doute aussi la différence très profonde entre le sacrifice et la prière1 : ainsi se distingue 1 humanité

ι  Tous deux se distinguent par la forme intérieure. Un sacrifice offert par Socrate est 'intérieurement.}».«. P^J^^f^^^^îac^ote'id'un Siminel ;f l'angoisse le contraint.
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primitive de l'humanité supérieure. La religiosité est un trait de l'âme, mais la religion est un talent. La « théorie » requiert le don de vision que tout le monde n'a pas, et que peu ont perspicace et éclairé. Elle est la contemplation cosmique au sens très originel du mot, la contemplation du cosmos pour voir si on y découvrirait l'action des puissances ou si, avec l'esprit citadin plus froid,' non par crainte et par amour, mais par curiosité, on n'y trouverait que le théâtre des forces légales. Les secrets du tabou et du totem sont contemplés dans la foi aux dieux et la foi des âmes, ils sont calculés dans la physique et la biologie théoriques. La « technique » suppose le don spirituel de bannir et de conjurer. Le théoricien est visionnaire critique, le praticien est prêtre, l'inventeur est prophète.

r«

Mais l'instrument où se concentre la force spirituelle tout entière est la forme du réel abstraite de la vision par le langage, et dont la quintessence n'est pas ouverte à chaque être éveillé : la limite conçue, la loi communicable, le nom, le nombre. C'est pourquoi chaque conjuration de la divinité repose sur la connaissance de son vrai nom, sur l'exercice de rites et de sacrements, connus seulement du savant et placés à sa disposition, dans la forme exacte prescrite et par l'emploi de mots exacts. Ce n'est pas seulement le cas de la magie primitive, mais aussi celui de toute technique physique et plus encore de toute médecine. C'est pourquoi la mathématique est quelque chose de sacré qui prend naissance régulièrement dans les milieux religieux (Pythagore, Descartes, Pascal) et la mystique des nombres sacrés (3, 7, 12), un élément essentiel de toute religion1; c'est pourquoi aussi l'ornement et sa forme suprême, dans l'architecture religieuse, ont quelque chose de numérique sous forme sentie. Ce sont des formes fixes, coercitives, motifs d'expression ou signes de communication par lesquels le microcosme entre en rapport avec le macrocosme, dans les cadres du monde de l'être éveillé. Dans la technique sacerdotale ils s'appellent des commandements, dans la technique scientifique des lois. Tous deux sont des noms et des nombres, et l'homme primitif ne trouverait aucune différence entre la force magique, par laquelle le prêtre de son village commande aux démons, et celle par laquelle le technicien civilisé gouverne ses machines.

Le premier et peut-être l'unique résultat du vouloir-comprendre humain, c'est la foi. « Je crois » est la grande parole contre l'angoisse métaphysique et en même temps une confession d'amour. Que la recherchent l'étude culminent dans une illumination subite ou dans un calcul qui réussit, toute notre sensation et notre conception n'ont de sens que s'il y entre la certitude intérieure de « quelque chose » qui « est », comme distinct et étranger, et exactement dans la forme de certitude impliquée dans la chaîne de cause à effet. Le suprême bien spirituel que connaisse l'homme, en tant qu'être de pensée conduite par le langage, est donc la foi solide, enfin acquise par lui, en ce quelque chose qu'il a arraché au temps et au destin, qu'il a

i. En cela, la philosophie ne diffère pas le moins du monde de la simple foi populaire rustique. Il suffit de penser au tableau des catégories de Kant avec leurs 3X4 imités, à la méthode de Hegel ou aux triades de Jamblique.
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abstrait par contemplation et désigné par un nom et un nombre. Mais la nature dernière de ce quelque chose reste obscure quand même. La logique secrète de l'Univers est-elle ainsi atteinte elle-même, ou bien n'est-ce qu'un fantôme? Tous les combats de l'homme qui pense, toutes ses souffrances, toute son angoisse de spéculateur ont pour but ce nouveau doute qui peut devenir du désespoir. Il a besoin, dans ses spéculations, de la foi en un dernier quelque chose susceptible d'être atteint par la pensée, foi en une fin de l'analyse qui ne laisse plus subsister aucun reste de mystère. Il faut que tous les angles, et les abîmes du monde contemplé par lui soient éclairés — rien d'autre ne peut le sauver..

C'est ici que la foi passe au « savoir » issu de la méfiance, ou, ce qui est plus vrai, à la foi en un tel savoir. Car cette forme d'intellec-tion dépend absolument de l'autre, qui est plus tardive, plus artificielle, plus problématique. Il faut ajouter que la théorie religieuse — la vision du croyant — aboutit à une pratique sacerdotale, mais que, inversement, la théorie scientifique se sépare par elle de la pratique, du savoir technique de la vie quotidienne. La foi solide qui résulte d'illuminations, de révélations, de visions profondes et subites, peut se passer du travail critique. Mais le savoir critique suppose la foi que ses méthodes mènent exactement au résultat cherché, non à de nouvelles images, mais à « la réalité ». Mais l'histoire nous apprend qu'en désespérant de la foi on arrive à la science, tandis qu'en désespérant de la science on retourne à la foi après une période d'optimisme critique. Plus le savoir théorique se libère de la foi du croyant, plus il tend à s'éliminer. Ce qui subsiste alors est purement et simplement l'expérience technique.

La foi obscure originelle reconnaît des sources supérieures de vérité, par lesquelles des choses que notre spéculation ne résoudrait jamais deviennent manifestes et pour ainsi dire ouvertes à tous : paroles prophétiques, rêves, oracles, écritures saintes, voix de la divinité. L'esprit critique, au contraire, veut et se croit capable de ne devoir qu'à lui-même toutes les connaissances. Il ne se méfie

E


is seulement des vérités étrangères, il en nie même la possibilité, a vérité n'est pour lui que le savoir qu'il a démontré. La pure critique ne tire ses moyens que d'elle-même, mais on s'est bientôt aperçu que, précisément, elle suppose l'essentiel du résultat. Le de omnibus dutùtandum est un projet impossible à réaliser. On oublie que l'activité critique doit reposer sur une méthode qui ne peut qu en apparence se trouver elle-même par voie critique; en réalité elle est chaque fois consécutive à la nature de la pensée1, si bien que, par
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ditionnée'ne caractérise que l'énorme naïveté des périodes rationalistes. Une théorie scientifique n'est rien d'autre qu'un dogme

i. Et la pensée primitive et cultivée, puis chinoise, indoue, antique, «agiquc, occidentale enfin nènie allemande, anglaise et française, est constituée ici dinc-remme&t, et U n'y a pas, finalement, deux hommes ayant exactement les même· méthodes.


qui l'a historiquement précédée sous une autre forme. La vie seule en tire avantage, sous la forme d'une technique à laquelle la théorie donne la clé du succès. Nous avons déjà dit que ce n'est pas la ·< justice », mais l'applicabilité, qui décide de la valeur d'une hypothèse de travail; mais les connaissances d'une autre espèce, les vérités au sens optimiste du mot, ne peuvent pas en général résulter d'une pure intellection scientifique, laquelle suppose toujours une opinion sur laquelle elle peut exercer son activité critique analytique : la science du baroque est une analyse progressive de l'image cosmique religieuse du gothique.

Le résultat de la foi et de la science, de la crainte et de la curiosité, n'est pas l'expérience de la vie, mais la connaissance de la nature. Le monde historique est nié expressément par l'une et l'autre. Mais le mystère de l'être éveillé est double : l'œil intérieur y distingue deux images d'ordre causal, filles de l'angoisse : le « monde extérieur », et, pour pendant, le « monde intérieur ». Chacun d'eux a ses problèmes véritables; l'être éveillé agit absolument dans son propre domaine. Le numeii s'appelle d'un côté Dieu, de l'autre l'âme. L'intelligence critique transforme en grandeurs mécaniques, par rapport à leur monde, les divinités de l'intuition religieuse, sans cependant en modifier l'essence : matière et forme, lumière et ténèbres, force et masse; et elle analyse l'image mentale de la foi originelle de l'âme, de la même manière et avec le même résultat prédéterminé. La physique du dedans s'appelle psychologie systématique et elle découvre dans l'homme : comme science antique, des parties de l'âme d'espèce concrète (νου;, &!>μο.-, επιθυμία); comme science magique, des substances psychiques (mach, nephesch); comme science faustienne, des forces psychiques (pensée, sentiment, volonté). Ce sont ces images que la réflexion religieuse étudie, par la crainte et l'amour, dans leurs relations causales de péché, expiation, grâce, conscience, récompense et châtiment.

Le mystère de l'être aboutit à une erreur fatale dès que la foi et la science se tournent vers lui. Au lieu d'atteindre le cosmique même, qui est complètement en dehors des possibilités de l'être éveillé agissant, on analyse, par les sens, l'émotion du corps dans l'image du monde visuel, par la logique, l'image qui en est abstraite comme complexe mécanique causal. Màis la vie réelle se laisse diriger, non connaître, Seul l'intemporel est vrai. Les vérités sont au delà de l'histoire et de la vie; c'est pour cela que la vie elle-même est quelque chose au delà des causes, des effets et des vérités. Critique de l'être éveillé et critique de l'être : toutes deux sont anti-historiques et étrangères à la vie. Mais dans le premier cas, il y a correspondance absolue de la critique avec l'intention critique et la logique intérieure de l'objet en vue; dans le second cas, non. La différence entre la foi et la science, ou la peur et la curiosité, ou la révélation et la critique, n'est donc pas la dernière. La science n'est qu'une forme tardive de la foi. Mais la foi et la vie, l'amour originaire de la crainte secrète du monde et l'amour originaire de la haine secrète des sexes, la connaissance de la logique anorganique et le sentiment de la logique organique, les causes et les destinées
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— voilà la plus profonde de toutes les antithèses. Ce qui décide ici n'est pas de savoir quelle espèce — religieuse ou critique — on doit penser ou sur quoi l'on pense, mais si l'on est penseur — de n'importe quoi — ou homme d'action.

Dans le domaine de l'action, l'être éveillé ne prend pied qu'en devenant technique. Même le savoir religieux est puissance, et les causalités ne sont pas faites que pour être constatées, mais aussi pour qu'on s'en serve. Quiconque connaît le rapport mystérieux entre le macrocosme et le microcosme en est aussi le maître, soit qu'il l'ait reçu d'une révélation, pu qu'il se le soit approprié par 1 observation des choses. Et c'est ainsi que le véritable homme tabou cet magicien et coniureur. Il contraint la divinité par le sacrifice et la prière; il exerce les vrais rites et les sacrements, parce qu'ils sont les causes d'effets inéluctables et qu'ils doivent servir tous ceux qui les connaissent. Il lit dans les étoiles et les livres saints; il a sous sa puissance spirituelle le rapport causal du péché et de l'expiation, du remords et de l'acquittement, du sacrifice et de la grâce, rapport intemporel et soustrait à toute espèce de hasard. L'enchaînement des raisons sacrées et de leurs conséquences a fait de lui une source de puissance mystérieuse et, partant, aussi une cause de nouveaux effets, auxquels il faut croire pour y prendre part.

De ce point de vue, on comprendra ce que le monde moderne européo-américain a jeté à peu près complètement aux oubliettes : le dernier sens de l'éthique religieuse, de la morale. Partout où elle est vigoureuse et authentique, elle est un comportement ayant absolument la signification des actes et exercices rituels, un perpétuel exercitium spirituale selon l'expression d'Ignace de Loyola, notamment devant la divinité qui doit être ainsi satisfaite et conjurée. Elle a donc au fond un pourquoi et une fin, même dans ces cas les plus raffinés de certains philosophes qui ont inventé une « morale pour elle-même », laquelle a donc aussi un but profondément senti* qui ne peut être apprécié que par quelques-uns d'entre eux. // n'existe qu'une morale causale, c'est-à-dire une technique morale sur un arrière-plan de métaphysique pieuse.

La morale est une causalité consciente et organisée du comportement individuel, abstraction faite de toutes Tes particularités de la vie réelle et du caractère, quelque chose d'éternel et de valable pour tous, qui est donc atemporel et ennemi du temps et, pour cette raison même, « vrai ». Même si l'humanité n'existait pas, la morale serait vraie et valable — ainsi s'est déjà exprimée réellement la

ι_:_.„  iii_:— —- ——— ; —-    *-·
·              · *·   ·
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historiquement. L'espace ..., „ —..r_ . ._ .._.„ ..«,*..«. v« absolue, éternelle, achevée et toujours la même. Elle a toujours au fond quelque chose qui nie la vie, une abstention, une renonciation, un désintéressement allant jusqu'à l'extase, jusqu'à la mort. Cela s'exprime déjà dans le langage : la morale religieuse contient des interdictions, non des commandements. Le tabou, même quand il parait affirmer, est une somme de renoncements. Pour se libérer du monde des faits, fuir les possibilités du destin, considérer la race en
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soi comme un perpétuel ennemi qui vous guette, il faut un système rigide, la doctrine et la pratique. Aucun acte ne devrait être laissé au hasard et à l'instinct, c'est-à-dire abandonné au sang. Il en faut peser les raisons et les'conséquences et Γ « exécuter » conformément aux ordres. La tension extrême de l'être éveillé est nécessaire pour
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cosmiques
l'extrême opposé de l'amour atemporel et de la crainte de Dieu, et
donc le péché originel qui a fait rejeter Adam du Paradis et chargé
l'humanité du péché héréditaire. La génération et la mort limitent
la vie du corps dans l'espace. Le fait qu'il s'agit du corps transforme
la première en péché, le second en expiation. La formule de la reli
gion orphique était : Σώμα — στ, — μα, le corps antique, un
tombeau ! — Eschyle et Pindare ont conçu l'être comme un péché.
Les saints de toutes les cultures y voient une faute qu'il faut tuer
par l'ascétisme, ou par la prodigalité orgiastique qui lui est profon
dément apparentée. Sont mauvais l'activité dans les cadres de l'his
toire, l'action, l'héroïsme, la joie du combat, la victoire et le butin.
Car c'est le tact de l'être cosmique qui est mis en branle, et ses coups
assourdissent et troublent la contemplation spirituelle et la pensée.
En général, le « monde », c'est-à-dire le monde historique, est une
infamie. Il lutte au lieu de renoncer, il ignore l'idée du sacrifice. Il
discipline la vérité par les faits. Il se dérobe à la pensée causale en
suivant les instincts. Aussi le suprême sacrifice que peut faire
l'homme spirituel est-il de sacrifier ce monde même aux puissances
de la nature. Un fragment de ce sacrifice est chaque action morale.
Une vie morale est une chaîne ininterrompue de semblables sacri
fices. Avant tous, celui de la pitié : l'homme intérieurement puis
sant y sacrifie sa supériorité à l'impuissant. Le com-patissant tue
quelque chose en lui. Mais n'allez pas confondre la pitié, au sens
sublime religieux, avec l'inconsistante disposition d'âme de l'homme
vulgaire, qui ne peut pas se dominer, ni surtout avec le sentiment
racique de la chevalerie qui n'est généralement pas une morale des
raisons et des commandements, mais une habitude évidente de dis
tinction, née du tact inconscient d'une vie d'héroïsme discipliné.
Ce que les périodes civilisées appellent éthique sociale n'a rien à
faire avec la religion, et son existence ne fait que démontrer la fai
blesse et le vide de la religiosité d'où a disparu toute force de la cer
titude métaphysique et, avec elle, la condition d'une morale authen
tique de vigueur religieuse et de renoncement. On n'a qu'à voir la
différence entre Pascal et Stuart Mili. L'éthique sociale n'est rien
d'autre qu'une politique pratique. Elle ressortit, comme produit
très tardif, à ce même monde historique où, au sommet de toutes
les époques printanières, la coutume apparaît comme la générosité
et l'esprit chevaleresque des générations vigoureuses, en face de
celles que la vie de l'histoire et du destin n'a pas favorisées, ce que
les milieux distingués de nos jours, qui ont du tact et de la disci
pline, appellent « gentlemanlike » ou « Anstand », et dont le côté
opposé n'est pas le péché, mais la vulgarité. C'est encore l'antithèse
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de la cathédrale et du château fort qui revient. Cette moralité ne cherche pas les raisons et les commandements. Elle ne pose généralement pas de questions. Elle est dan· le sang — c'est là même le sens du tact — et elle ne craint pas l'expiation et la vengeance, mais le mépris et en particulier le mépris de soi-même. Eue n'est pu désintéressée, mai· résulte au contraire de l'intérêt très riche d'une forte personnalité. Mais c'est précisément parce qu'elle revendique aussi une grandeur intérieure que la pitié a trouvé, dans ces mêmes périodes printanières tout entières, ses plus saints serviteurs, comme François d'Assise et Bernard de Clairvaux qui possédaient une spiritualité du renoncement, une joie du sacrifice d'eux-mêmes, une eantat éthérée, asanguine, atemporelle, ahistorique, où la crainte du cosmos s'est entièrement changée en pur amour immaculé, sommet de la morale causale dont les pénodes tardives ne sont généralement plus capables.

Pour être maître de son sang, il faut déjà en avoir. C'est pourquoi il n'y a de moines de grand style qu'aux périodes chevaleresques et guerrières, et le symbole suprême de la victoire complète de l'espace sur le temps est le guerrier devenu ascète, non le rêveur né et le pauvre d'esprit destinés par la nature au couvent, ni le savant qui échafaude dans son bureau un système de morale. Ne soyons donc pas si hypocrites — ce qu'on appelle morale aujourd'hui, cet amour mesuré du prochain et cette activité moralisatrice, ou l'exercice de la charité avec l'arriére-pensée d'acquérir la puissance politique, n'est même pas le sens chevaleresque d'un certain rang, si on le compare à celui d'autrefois. Encore une fois : une grande morale n'existe qu'en vue de la mort, inspirée par une crainte des raisons et des conséquences métaphysiques remplissant l'être éveillé tout entier, par un amour triomphant de la vie, par la conscience d'être inéluctablement enfermé dans un système causal de commandements sacrés et de fins, système qu'il faut vénérer comme étant vrai et auquel il faut appartenir tout entier ou renoncer tout entier. Une tension constante, une observation et un examen de soi-même, accompagnent l'exercice de cette morale qui est un art et près de laquelle le monde historique sombre 'dans le néant. Soyez héros ou saint. L'intermédiaire n'est pas la sagesse, mais la banalité.

16

S'il existait des vérités isolées, des courants de l'être, une histoire de la vérité serait impossible. S'il y avait une religion unique, éternellement juste, l'histoire religieuse serait inconcevable. Mais le côté microcosmique de la vie d'un individu a beau être aussi puissamment développé que possible, il reste néanmoins toujours lié à la vie en devenir, comme la peau à la chair, frissonnant du tact du sang et témoin perpétuel des instincts cachés de l'être dirigé cosmique. La race domine et forme la conception tout entière. Le temps engloutit l'espace — tel est le destin de chaque instant éveillé.

Cependant, il y a des « vérités 'éternelles ». Chaque homme en
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possède une foule tant qu'il se trouve pensant, dans un monde de pensée où ces vérités sont invariablement fixées, c'est-à-dire « maintenant », à l'instant où il pense et où ces vérités sont attachées par lui aux crampons de fer du principe et de la conséquence, de la cause et de l'effet. Rien dans cet ordre ne peut rester stationnaire comme il croit, mais une vague de la vie élève son moi éveillé et son monde aussi. L'harmonie subsiste, mais comme ensemble et comme fait, elle aune histoire. Absolu et relatif sont entre eux comme la section transversale et la section longitudinale d'une suite de générations : la dernière fait abstraction de l'espace, mais la première fait abstraction du temps. Celui qui pense systématiquement reste dans l'ordre causal d'un moment. Celui qui regarde physionomi-quement la succession des situations connaît seul la transformation constante de ce qui est vrai.

Tout périssable n'est qu'une parabole — cela est vrai aussi des vérités éternelles dès qu'on en poursuit la marche dans le cours de l'histoire, où elles circulent enfermées dans l'image cosmique des générations vivantes et mourantes. Pour chaque homme et le laps de temps de son existence, il n'y a d'éternelle et de vraie qu'une religion : celle que le destin lui a destinée par le lieu et le temps de sa naissance. C'est par elle qu'il sent et qu'il forme les intuitions et les convictions de ses jours. Il tient à ses paroles et à ses formes, bien qu'il les entende toujours différemment. Les vérités éternelles existent dans le monde de la nature, dans celui de l'histoire il y a un être vrai éternellement changeant.

Une morphologie de l'histoire religieuse est, pour cette raison, un problème qui ne peut être posé que par l'esprit faustien et résolu

E


ar lui à son stade actuel seulement. Sa nécessité étant donnée, il tut essayer de s'abstraire totalement de sa propre conviction pour voir se dérouler toutes les autres comme également étrangères. Quelle difficulté ! Celui qui en entreprendra la solution doit avoir la force, non seulement de faire semblant de sortir des vérités de son intellection cosmique, dussent-elles n'exister pour lui que comme une somme de concepts et de méthodes, mais aussi de soumettre réellement son propre système, jusque dans ses moindres détails, à la perspicacité du physionomiste. Et même alors, lui sera-t-il possible en général d'exprimer dans une langue unique, dont la structure et l'esprit contiennent en effet toute la métaphysique secrète de sa culture, des connaissances communicables sur les vérités des hommes parlant différemment ?

Il y a là d'abord, par delà les millénaires du premier âge, le tumulte chaotique des populations primitives qui restent figées dans une ambiance confuse dont l'oppressante énigme leur est constamment présente, sans que personne pût s'en rendre maître logiquement. En face d'elles, heureux l'animal qui est éveillé, mais qui ne pense pas ! Un animal ne tremble que devant des périls particuliers, l'homme primitif devant le monde entier. Tout reste obscur et inexpliqué, en lui et en dehors de lui. Le banal et le démonique sont liés inextricablement et sans aucune règle. Une religiosité timide et minutieuse remplit le jour et rend d'autant plus rare même

PROBLÈMES  DE  LA  CULTURE ARABE

25*

LE   DÉCLIN   DE   L'OCCIDENT

253

l'allusion à une religion confiante. Car aucune voie ne mène, de cette forme élémentaire de l'angoisse cosmique, à l'amour intelligent. Chaque pierre sur laquelle on marche, chaque outil qu'on prend en main, chaque insecte qui passe en bourdonnant, la nourriture, la maison, la température, peuvent être démoniques; mais on ne croit aux puissances qui y guettent que tant qu'elles effraient ou qu'on en a besoin. C'est déjà suffisant, même ainsi. On ne peut aimer que ce dont on croit l'existence durable. L'amour suppose l'idée d un ordre cosmique ayant gagné de la fermeté. La science d'Occident s'est donné beaucoup de mal pour mettre de l'ordre dans des observations individuelles provenant de tous les continents, en les rangeant par prétendus stades qui « montent », depuis la croyance aux âmes ou tout autre commencement jusqu'à la propre foi du savant. Malheureusement, elle a projeté le schéma des valeurs d'une religion particulière, et les Chinois et les Grecs en auraient fait tout autrement. Mais ces stades successifs qui supposent un développement général vers une fin n'existent généralement pas. L'ambiance chaotique des hommes primitifs, qui est née chaque fois de la compréhension d'un moment particulier, et qui est cependant chargée de sens, est toujours quelque chose de vivant, de parfait et d'achevé en soi, souvent d'une rapide et frissonnante profondeur de pressentiment métaphysique. Elle renferme toujours un système, et il importe peu qu'elle soit en partie abstraite de la vision du monde lumineux, ou qu'elle y demeure tout à fait. Une telle image n ne progresse pas », et elle n'est pas davantage une somme fixe d'éléments individuels qu'on pourrait prendre et comparer à volonté, indépendamment du temps, du pays et du peuple, comme cela se fait ordinairement, Ils forment au contraire un monde de religioni organiques qui eurent, sur toute la terre, leurs espèces propres et très caractéristiques de naissance, de maturité, d'expansion et de trépas, ainsi qu une parfaite spécificité dans leur structure, leur style, leur temps et leur durée, et qui vivent encore aujourd'hui dans leurs derniers domaines. Les religions des hautes cultures ne sont pas plus développées que celles d'autrefois, mais différentes d'elles. Elles sont plus claires et plus spirituelles dans la lumière, elles connaissent l'amour intelligent, elles ont des problèmes et des idées, des théories et des techniques strictement spirituelles, mais elles ne connaissent plus la symbolique religieuse de la vie entière de tous les jours. La religiosité primitive pénètre tout, les religions particulières tardives sont des mondes de formes achevées en soi. D'autant plus énigmatiques sont les préhistoires des grandes cultures, primitives encore de part en part, mais anticipant avec une clarté croissante et manifestant une direction déterminée. Ce sont précisément ces préhistoires embrassant plusieurs siècles qu'il faudrait examiner et comparer, pour elles-mêmes, exactement. Sous quelle forme l'avenir s'y prépare-t-il ? La préhistoire magique, nous 1 avons vu, a produit le style de la religion prophétique, qui aboutit aux apocalypses. En quoi cette forme est-elle plus profondément fondée, précisément dans la nature de cette culture ? Ou bien pourquoi la préhistoire mycénienne de l'antiquité est-elle entièrement


et absolument remplie par les représentations de divinités à forme animale1 ? Ce ne sont pas les dieux des guerriers qu'on voit là-haut, au mégaron des châteaux mycéniens, où le culte des âmes et des ancêtres rencontre un exercice grandiose, encore attesté aujourd'hui dans les tombes, mais les puissances adorées en bas dans les huttes des paysans. Les grands dieux humains de la religion apolli-nienne qui doivent avoir été créés, vers noo, par une violente secousse religieuse, portent de toutes parts encore des traces de ce passé obscur. A peine existe-t-il une de ces figures qui ne trahisse cette origine par des surnoms, des attributs, ou des mythes de transsubstantiation révélateurs. Héra a constamment chez Homère des yeux de vache, Zeus apparaît comme taureau, et le Posidon de la légende thelpusienne comme cheval. Apollon devient le nom d'innombrables numina primitifs; il était autrefois un loup (Lykeios) comme le Mars des Romains, un bélier (Karneios), un poisson (Delphinios), un serpent (l'Apollon pythien de Delphes). Comme serpent apparaissent Zeus Meilichios sur des tombes attiques, Asklepios, les Erinnyes encore chez Eschyle (Emu. 126). Le serpent sacré de l'Acropole était Erichthonios. En Arcadie, Pausanias a vu encore une image de Demeter à tête de cheval dans le temple de Phigalia; Γ Artemis Kallisto d'Archadie apparaît comme une ourse, mais les prétresses d'Artemis brauronique à Athènes s'appelaient aussi arktoi. Dionysios, tantôt taureau, tantôt bouc, et Pan ont toujours conservé quelque chose d'animal. Psyché est l'oiseau du paradis, comme l'âme corporelle des Égyptiens (bai), et ainsi commence la série des innombrables formes 'demi-animales, comme les sirènes et les centaures, qui remplissent tout à fait la première image de la nature antique.

Mais par quels traits la religion primitive de la période mérovingienne présage-t-elle de l'élan formidable gothique ? Le fait d'être apparemment toutes deux la même religion, « le » christianisme, ne prouve rien contre leur complète différence en profondeur. Car il faut bien se rendre compte que le caractère primitif d'une reli-

§


ion ne réside pas proprement dans la matière de ses doctrines et e ses rites, mais dans la mentalité des hommes qui se les assimilent, qui sentent, parlent et pensent par eux. Le savant doit se familiariser avec ce fait que te christianisme magique, celui de l'Église d'Occident, est devenu deux fois le moyen d'expression d'une piété primitive, et par conséquent une religion primitive même, notam-

i. La Crète hautement civilisée a-t-elle donné l'exemple comme avant-poste de la pensée égyptienne? Mais les nombreuses divinités locales et tribales de l'époque thimite (avant 3000), qui représentaient les numina d'espèces animales particulières, avaient sans doute une signification toute différente. La divinité de cette préhistoire égyptienne possède des esprits particuliers (Ka) et des âmes particulières (bai), qui sont d'autant plus nombreux qu'elle est puissante, qui sont partout cachés dans des animaux particuliers et qui guettent : Bastet est dans les chats Sechmet dans les lions, Hathor dans les vaches, Mut dans les oiseaux de proie. C'est pourquoi le Ka à forme humaine, sur les images des dieux, se cache pour ainsi dire derrière la tête d'animal, et cela donne à l'image cosmique la plus ancienne le caractère d'un rejeton de la plus horrible angoisse. Les puissances se mettent en courroux contre les hommes, même après la mort, et ne peuvent être calmées que par les plus lourds sacrifices. L'union du Nord et du Sud égyptien a été représentée alors par l'adoration commune du faucon d'Horus, qui a son premier A'a dans le pharaon régnant. (Cf. Ed. Meyer, Geschichte d. Altertums, I, § 182 sq.)
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ment de 500 à 900 dans l'Occident celto-germanique et aujourd'hui encore en Russie. Mais comment le monde s'est-il reflété dans ces têtes « converties » ? Quelle pensée réelle et quelles représentations y a-t-il — quelques cléricaux de l'école byzantine mis 4 part — dans ces cérémonies et ces dogmes i L'évêque Grégoire de Tours, qui montre cependant tout de même l'état-spirituef le plue haut de sa génération, célèbre un jour en ces termes la poussière qui a été raclée sur la pierre du tombeau d'un eaint : « O céleste purge qui dépasse les recettes de tous les médecins I qui nettoie les intestins comme l'essence de scammonine et qui lave la conscience de toutes ses taches! » Ce n'est pas la mort de Jésus, en tant que simple crime, qui le remplit de colère, mais sa résurrection qui lui semble aussi obscure qu une thaumaturgie athlétique, ce qui donne au Messie la réputation légitime d'un grand magicien et donc d'un vrai Sauveur. Il ne pressent pas du tout que l'histoire de la Passion a une signification mystique1.

En Russie, les décisions du « Synode des Cent Chapitres », en 1551, sont un témoignage de la plus primitive crédulité. La taille de la barbe et la fausse prise de la croix apparaissent ici comme des péchés mortels. Elles sont une injure faite aux démons. Le «-synode de l'antichrist » en 1667 a abouti à l'énorme mouvement sectariste de Raskol, parce qu'on devait désormais faire le signe de croix avec trois doigts au lieu de deux et prononcer le nom de Jésus Jissus au lieu d'Issus, ce qui faisait perdre aux orthodoxes de stricte observance la vertu de ces moyens magiques sur les démons. Mais cet effet de la peur n'est pourtant pas tout, ni même l'essentiel. Pourquoi ne trouve-t-on pas dans la période mérovingienne la plus légère trace de cette ardente ferveur et de cette angoisse métaphysique de la mort, qui remplissent la préhistoire magique dans les apocalypses et la préhistoire russe, sa sœur, à l'époque du saint synode (1721-1917)? Qu'est-ce qui a conduit toutes les sectes martyres des Raskohens depuis Pierre le Grand au célibat, à la pauvreté, a la mendicité, aux mutilations de soi-même, aux formes d'ascétisme le plus effrayant et qui a poussé, au xvne siècle, des milliers de gens à se faire brûler volontairement par passion religieuse ? Pourquoi la période franque apparaît-elle si émoussée et si superficielle, comparée à la doctrine des Schlutes sur les « Christussiens russes » qui sont jusqu'aujourd'hui au nombre de sept; ou bien aux Ducho-borzes avec leur Livre de Vie qu'ils utilisent comme Bible, et qui est censé contenir les psaumes oralement transmis par Jésus aux Scopses, avec leurs effrayants commandements mutilatoires, choses sans lesquelles Tolstoï, le nihilisme et les révolutions politiques seraient inintelligibles 2 ? Est->il exact que seuls les Àraméens et les Russes possèdent le génie religieux, et que faut-il alors attendre de la Russie future aujourd'hui où, précisément au siècle décisif, l'entrave de l'orthodoxie savante a été coupée?

1. Bernoulli, Die Heiligen der Merovinger (1900), donne un bon exposé de cette religion primitive.

2. Kattenbusch, Lehrbucha. vergi. Konfessionk. I, 1892, p. 234 sq. — N. P. Milju-kow, Ski tu russischer Kultnrgesch, 1901, II, p. 104 sq.


Les religions primitives ont quelque chose d'apatriotique comme les nuages et les vents. Les âmes des masses des peuples primitifs se sont condensées, par hasard et rapidement, en un être; et fortuit reste aussi le lieu des combinaisons de l'être éveillé issues de l'angoisse et de la défense qui les couvrent. Leur caractère sédentaire ou migratoire, instable ou non, n'a rien à faire avec leur signification plus profonde.

Un profond lien territorial sépare les hautes cultures de cette vie. Il y a ici un paysage maternel de toutes les formes d'expression et, de même que la ville, le temple, la pyramide, la cathédrale doivent accomplir leur histoire, là où leur idée avait germé, de même aussi la grande religion de la première époque est liée, par toutes les racines de son être, au sol sur lequel s'élève son image cosmique. Les rites et les propositions sacrés ont beau émigrer très loin plus tard, leur développement intérieur n'en reste pas moins lié à leur lieu de naissance. Il est tout à fait impossible que le plus léger trait du développement des cultes citadins antiques puisse se retrouver aussi en Gaule, ou qu'un pas dogmatique du christianisme faustien puisse s'accomplir aussi en Amérique. Ce qui se sépare du pays devient rigide et se dessèche.

Le commencement ressemble chaque fois à un cri subit. Le bruit sourd de la crainte et de la défense se transforme tout à coup en un pur et fervent réveil qui, partant de la terre maternelle, florissant absolument comme la plante, embrasse et conçoit d'un coup d'oeil la profondeur du monde lumineux. Partout où vit en général un sens de la réflexion sur soi, on a vu et salué dans cette transformation une renaissance intérieure. A ce même moment, jamais plus tôt et jamais répété avec la même puissance et la même profondeur, on dirait un grand éclair qui traverse tous les esprits élus de ce temps, qui fait dissoudre toute crainte dans un amour joyeux et qui fait apparaître subitement l'invisible dans une transfiguration métaphysique.

Chaque culture réalise ici son symbole primaire. Chacune a son espèce d'amour, qu'on l'appelle céleste ou métaphysique, avec lequel elle contemple, embrasse et s'assimile sa divinité, et qui reste pour tous les autres inaccessible ou incompréhensible. Qu'une grotte lumineuse surplombe le monde, comme aux yeux de Jésus et de ses compagnons; que la petite planète s'évanouisse dans une infinité d'astres comme le sentait Giordano Bruno; que les Orphiques s'assimilent leur dieu corporel; que l'esprit de Plotin se fonde en Henosis dans l'extase avec l'esprit de Dieu; que saint Bernard s'identifie, dans l'Unio mystica, avec l'action de la divinité infinie —'l'élan en profondeur de l'âme est toujours soumis au symbole primaire de cette seule culture et d'aucune autre.

Dans la cinquième dynastie égyptienne (2680-2540) qui a suivi les constructeurs des grandes pyramides, le culte du faucon Horus,
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dont le Ka séjourna dans le pharaon régnant, pâlit. Les cultes locaux

mide, un sanctuaire de Ré, la première, symbole de la vie dirigée, depuis la naissance jusqu'à la chambre munie du sarcophage, le

second, symbole de la grande nature éternelle. Le temps et l'espace, l'être et 1 être éveillé, le destin et la sainte causalité s'affrontent dans cette double création gigantesque comme dans aucune autre architecture de la planète. Un chemin couvert monte vers les deux; le visiteur de Rê est conduit par. des reliefs qui décrivent la puissance du dieu solaire sur le monde végétal et animal et le changement des saisons. Aucune image des dieux, aucun temple, seul un autel d'albâtre orne la puissante terrasse sur laquelle le pharaon passe, i l'aube naissante, dominant le paysage et sortant de l'obscurité, pour saluer le grand Dieu qui se lève à l'Orientl.

Cette première intériorité prend toujours naissance dans le paysage non urbain, dans les villages, les huttes, les sanctuaires, les couvents isolés et les ermitages; c'est là que se forme la grande communauté de l'être éveillé, · des élus spirituels, qui sépare intérieurement du grand courant de l'être, des héros et des chevaliers, un monde tout entier. Les deux ordres primitifs, clergé et noblesse, la vision dans les cathédrales et l'action qui sort du château, l'ascèse et l'amour, l'extase et la distinction, commencent d'ici leur histoire proprement dite. Le khalife a beau être aussi le chef laïc des croyants, le pharaon a beau sacrifier dans les deux sanctuaires, le roi germanique a beau fonder la tombe de ses ancêtres sous la cathédrale, rien n'éliminera le gouffre antithétique de l'espace et du temps, qui se reflète ici dans ces deux ordres. L'histoire religieuse et l'histoire politique, l'histoire des vérités et celle des faits sont impossibles à unifier. Le schisme commence dans les cathédrales et les châteaux pour se poursuivre dans les villes sans cesse progressantes, sous la forme antithétique de la science et de l'économie, et pour s'achever aux derniers stades de l'historicité, dans la lutte entre l'esprit et la violence.

Mais les deux histoires se déroulent tout entières au sommet de l'humanité. Au fond, la paysannerie reste ahistorique. Elle ne comprend pas plus les États que les dogmes. La puissante religion pri-inaire des saints fait naître dans les villes pnmitives la scolastique et la mystique, dans la confusion croissante de ruelles et de places la réforme, la philosophie et l'érudition laïque, dans les masses de pierre des .grandes villes tardives le rationalisme et l'irréligion. Au dehors, la foi du paysan est « éternelle » et reste la même. Le paysan égyptien ne comprenait rien à ce Rê. Il en entendait le nom et continuait sa piété, tandis qu'un fragment imposant d'histoire religieuse passait dans les villes, dieux animaux de l'époque thinite qui

ι. Borchardt, RDuiltgtum des Newoserrê, vol.l, 1905. Le pharaon n'est plus l'incarnation de la diviniti, et il n'est pas non plus encore le fils de Ri comme dans la théologie du Moyen-Empire; maigri sa grandeur terrestre il est là, tout petit serviteur, en face du Dieu.
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reprenaient le pouvoir avec la religion des fellahs de la vingt-sixième dynastie. Le paysan italique priait au temps d'Auguste comme il l'avait fait longtemps avant Homère, et il le fait encore aujourd'hui. Des noms et des propositions, de religions entières qui avaient mûri et décédé, ont pénétré de la ville chez lui et modifié le son de ses mots. Le sens resta éternellement le même. Le paysan français vit encore dans sa période mérovingienne : Freya ou Marie, les Druides ou les Dominicains, Rome ou Genève, rien ne touche au cœur de sa foi.

Mais dans les villes il y a aussi une succession historique des couches populaires. Par delà la religion primitive du terroir, il y a une religion populaire des petites gens dans le fond des villes et de la province. Plus une culture monte, comme dans le Moyen Empire, l'époque, brahmanique, celle des présocratiques, des préconfuciens et du baroque, plus le cercle se resserre de ceux pour qui les der» nières vérités de leur temps sont une propriété réelle et non seulement un nom et un son. Combien d'hommes y avait-il qui ont compris alors Socrate, Augustin et Pascal? La pyramide humaine s'appointe aussi, en religion, de plus en plus rapidement, pour s'achever avec la fin de la culture et s'écrouler désormais lentement.

En 3000 commencent, en Egypte et à Babylone, les courants vitaux de deux grandes religions. En Egypte, sous la κ Réforme » qui a suivi l'Ancien Empire, le monothéisme solaire est solidement constitué en religion de prêtres et de savants. Tous les vieux dieux et déesses — que les paysans et petites gens continuaient à adorer dans leur signification originelle — sont désormais des incarnations ou des serviteurs de l'unique Ré, même la religion particulière d'Hermopolis s'intègre avec sa cosmologie dans le grand système de Rê, et une dissertation théologique1 concilie même le Ptah de Memphis, comme principe primaire abstrait de la Création, avec le dogme. C'est comme sous Justinien et Charles-Quint : l'esprit citadin a pris pouvoir sur l'âme du paysage; la force plastique de la première période est finie; la doctrine est achevée intérieurement et est désormais plutôt détruite que raffinée par des considérations d'ordre rationnel. La philosophie commence. Dogmatiquement, le Moyen Empire a aussi peu d'importance que le baroque.

Depuis 1500, trois nouvelles histoires religieuses commencent, d'abord la védique au Pendjab, puis la Chinoise au Hoangho, enfin l'antique au Nord de la mer Egée. Aussi claire nous apparaît l'image cosmique de l'homme antique avec son symbole primaire du corps matériel particulier, aussi difficilement nous pouvons soupçonner les détails de la grande religion antique primitive. La faute en est aux chants homériques qui paralysent la connaissance plutôt qu'ils ne la soutiennent. L'idéal nouvea,u de la divinité réservé à cette culture, c'est le corps humain dans la lumière, le héros comme intermédiaire entre l'homme et Dieu, — c'est du moins ce que prouve l'Iliade. Que ce corps soit transfiguré apolliniquement ou répandu dionysiquement à tous les vents, dans tous les cas il était la forme

sq.

i. Ermann, Ein Denkmal memphisticher Theologie, Ber. Beri. Akid. 1911, p. 916
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fondamentale de tout être. Le soma comme idéal de l'étendu, le cosmos comme somme de ces corps individuels, Γ < Être », Γ « Un » comme étendue en soi, le Logos comme ordre de l'Être dans la lumière — tout cela se mirait en grandes visions devant l'œil l'homme sacerdotal, et avec toute la puissance d'une religion nouvelle.

Mais la poésie homérique était celle d'un seul ordre. Des deux mondes de la noblesse et du clergé, du tabou et du totem, de l'héroïsme et de la sainteté, un seul y est vivant. Non seulement il ne comprend pas, mais il méprise l'autre. Comme dans les Eddas, la suprême gloire des mortels est de connaître la coutume noble. Si les penseurs du baroque antique, de Xénophon à Platon, avaient trouvé ces scènes des dieux osées et creuses, ce n'était pas sans raison; c'est en partant des mêmes sentiments que la théologie et la philosophie postérieures d'Occident ont étudié la poésie héroïque des Germains, mais aussi les poèmes de Gottfried de Strasbourg, de Wolfram et de Walther. Si les épopées homériques ne sont pas perdues comme les gestes héroïques collectionnées par Charle-magne, c'est uniquement parce qu'il n'existait pas d'ordre clérical antique discipline et que, par conséquent, la spiritualité postérieure citadine a été dominée par une littérature chevaleresque et non religieuse. Les doctrines originelles de cette religion, qui se rattachent au nom peut-être plus ancien d'Orphée pour contredire Homère, n'ont jamais été écrites.

Elles existèrent tout de même un jour, et qui sait tout ce qui se cache derrière les figures de Chalchas et de Tirésias ? Il faut bien

a


n'une puissante secousse ait lieu aussi au début de cette culture, e la mer Egée à l'Étrurie, mais on ne sera pas plus renseigné sur elle par l'Iliade que le Nibelungenlied et la Chanson de Roland ne nous renseignent sur la mystique et la ferveur de Joachim de Flore, de saint François, des Croisades ou sur cette ardeur profonde du « Dies trae », par Thomas de Celano, qui aurait peut-être excité des éclats de rire devant un public courtois du xni* siècle. Ce devaient être de grandes personnalités qui donnèrent alors, au nouveau coup d'oeil cosmique, une forme mystico-métaphysique, mais nous ne savons rien d'elles et seul leur côté joyeux, clair, léger a pénétré dans le chant des salles de chevaliers. La « guerre de Troie » fut-elle une querelle ou une croisade ? Que signifie Hélène ? Même la conquête de Jérusalem a eu sa conception spirituelle et sa conception mondaine.

Dans la poésie nobiliaire homérique, Dionysos et Déméter ne sont pas considérés1 comme dieux sacerdotaux. Mais même chez Hésiode, ce berger d'Askra, qui chante et spécule sur sa foi populaire, on ne doit pas vouloir chercher plus que chez le cordonnier Jacob Böhme les pures idées du grand passé. C'est la seconde difficulté. La grande religion ancienne était aussi propriété d'un ordre, et elle n'était ni accessible ni intelligible à la masse; la mystique du premier gothique aussi se restreint à un petit cercle d'élus, elle est

i. C'est parce qu'Us appartenaient aussi à la paysannerie éternelle qu'ils ont survécu aux figures olympiques.


scellée par le latin et Ja lourdeur de ses concepts et de ses images, et l'existence n'en est connue en général avec clarté ni des paysans ni des nobles. C'est pourquoi les fouilles, sans doute essentielles pour les cultes ruraux antiques, ne nous apprennent rien sur cette première religion, pas plus qu'une chapelle de village ne pourrait nous renseigner sur Abélard et Bonaventure.

Mais Eschyle et Pindare subirent sans contestation l'influence d'une grande tradition cléricale; ils avaient derrière eux les Pythagoriciens qui apportèrent le culte de Déméter, et ils trahirent ainsi le lieu où doit être cherché le centre de cette mythologie; plus tôt encore les mystères d'Eleusis et la réforme orphique du VIIe siècle; enfin les fragments de Pherekydes et d'Epimenides, derniers et non premiers dogmatiques d'une très vieille théologie. Hésiode et Solon connaissent l'idée du péché héréditaire qui se venge sur les enfants et petits-enfants, et en outre la doctrine également apollinienne de l'hybris. Mais Platon, orphique et adversaire de la conception homérique de la vie, décrit dans le Phédon de très vieilles doctrines sur l'enfer et le jugement des morts. Nous connaissons l'émouvante formule orphique, négation des mystères opposée à l'affirmation de l'Agone, qui était déjà née sans aucun doute en noo et comme protestation de l'être éveillé contre l'être : soma sema — ce corps antique florissant est un tombeau 1 Ici il ne se sent plus, dans la discipline, la force et le mouvement, il se connaît et tremble devant ce qu'il comprend. Ici commence l'ascétisme antique qui cherche à se délivrer, de cet être corporel euclidien par des rites et des expiations très sévères, même par la mort volontaire. On se méprend totalement sur les paroles des philosophes présocratiques quand ils parlent contre Homère : ils ne le faisaient pas en rationalistes, mais en ascètes, parce qu'ils avaient grandi, eux « contemporains » de Descartes et de Leibniz, dans la stricte tradition de la grande religion orphique que ces écoles semi-monacales de penseurs avaient conservée, a l'ombre de vieux et célèbres sanctuaires, aussi fidèlement que la scolastique gothique dans les universités totalement cléricales du baroque. Du suicide d'Empédocle, on marche en droit chemin, en avant vers les Stoïciens romains, en arrière vers « Orphée ».

De ces dernières traces émerge, en effet, désormais une esquisse lumineuse de la vieille religion antique. De même que toute la ferveur gothique s'orienta vers la reine du ciel, Marie, Vierge et Mère, de même il poussa alors une couronne de mythes, d'images et de formes autour de Déméter, l'enfanteuse, de Gaia et Persé-phone, et de Dionysos, l'engendreur : cultes chtoniques et phalliques, fêtes et mystères de la naissance et de la mort. Cela aussi était de la pensée antique et de la présence corporelle. La religion apollinienne adorait le corps, l'orphique le rejetait, celle de Déméter fêtait les moments de sa genèse : la génération et la naissance. Il y avait une mystique vénérant timidement les mystères de la vie, dans des doctrines, des symboles et des jeux, mais en outre immédiatement l'orgiasme, car la dépense corporelle est aussi profondément apparentée à l'ascèse que la prostitution sacrée au célibat;
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tous deux sont négateurs du temps. C'est la formule apollinienne : « arrière » devant l'hybrisl gui est ici renversée. La distance n'est pas considérée, mais supprimée. Quiconque a vécu cela en soi-même était, « de mortel, devenu dieu ». Il doit avoir existé alors de grands saints et des voyants qui dépassaient les figures d'Heraclite et d'Empédocle, autant que ceux-ci étaient au-dessus des conférenciers ambulants chez les Cyniques et les Stoïciens. Des choses semblables n'ont pas lieu sans nom et sans personne. Au moment où les chants d'Ulysse et d'Achille retentissaient partout, il y avait dans les localités cultuelles célèbres une grande et sévère doctrine, une mystique et une scolastique pourvues d'un régime scolaire développé et d'une tradition orale secrète, comme dans l'Inde. Mais tout cela a disparu et les ruines postérieures nous en montrent i peine encore l'existence passée.

Si on écarte entièrement la poésie chevaleresque et les cultes populaires, il restera encore possible de faire quelque constatation aujourd'hui sur cette religion antique. Mais alors il faut éviter une troisième erreur : le parallélisme entre la religion « grecque t et la religion « romaine ». Une telle opposition n'existe pas.

Rome n'est qu'une des innombrables villes antiques de la période de colonisation, bâtie par les Étrusques et renouvelée religieusement sous la dynastie étrusque du vie siècle. Il est bien possible que le groupe des dieux capitoline : Jupiter, Junon, Minerve, qui prirent alors la place de la très vieille trinité : Jupiter, Mars, Quirinus de la « religion de Ndma », ait certains liens avec le culte familial des Tarquins, la 'déesse Minerve étant, tout à fait incontestablement, imitée de l'Athena Polias1. On n'a le droit de comparer les cultes de cette seule ville qu'avec ceux des villes particulières de langue grecque de même âge, par exemple Sparte ou Thèbes, qui n'étaient en aucune manière moins riches et moins nuancées. Le peu de traits

[image: image107.png]énéraux helléniques qu'on y trouvera sera un trait général italique,
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grecques,

Nous ne saurions rien de la grande légende des dieux de l'ancien temps en général, si nous étions réduits au calendrier des fêtes et aux cultes publics des cités grecques particulières, pas plus que les actes du concile d'Éphèse ne nous feraient pressentir quelque chose sur la piété de Jésus, ou une liturgie de la Réforme sur la mystique franciscaine. Ménélas et Hélène dans le culte d'État laconien, étaient les dieux des arbres, rien de plus. Le mythe antique est originaire d'un temps où il n'y avait pas du tout encore de polis avec leurs fêtes et leurs constitutions, pas plus Athènes que Rome. Il n'a en général rien à faire avec leurs devoirs et leurs intentions religieux, qui sont très rationnels: Le mythe et le culte sont encore

i. Wlesowa, Religion u. Kultus der Römer, p. 41. Pour la religion étrusque, et sa signification grandiose pour toute l'Italie, et donc pour toute la première moitié du paysage antique, nous ferons la même remarque que celle que nous avons déjà faite à propos de la religion talmudique. Bile est en dehors des deux Philologie« « classiques », et cette raison a suffi pour l'éliminer complètement en tace des religions achalque et dorlenne, avec lesquelles elle forme une unité spirituelle et historique, comme le montrent ses tombeaux, ses temples et ses mythes.


en moindre contact dans l'antiquité que partout ailleurs. Et il n'est pas non plus une créature du domaine cultura! hellénique tout entier, il n'est pas « grec », mais né, comme l'histoire de l'enfant Jésus et la légende du Graal, dans les milieux enthousiastes de régions étroitement limitées; la représentation de l'Olympe, par exemple, est originaire de la Thessalie; c'est de là qu'il est devenu le bien commun de tous les gens instruits, de Chypre à l'Étrurie, et donc aussi à Rome. La peinture étrusque le suppose connu de tous, par conséquent les Tarquins et leur cour l'avaient connu aussi. On peut combiner la locution : « croire » à ce mythe, avec toutes les représentations qu'on voudra, ces représentations vaudront pour le Romain de l'époque royale tout autant que pour les habitants de Tégée et de Cprcyre.

Les deux images, tout à fait différentes, qu'a fabriquées la science moderne sont le résultat non des faits, mais de la méthode, qui part ici (Mommsen) du calendrier des fêtes et des cultes citadins, là de la poésie. Il suffit d'appliquer, aux cités grecques, la méthode « latine » qui a abouti à 1 image de Wissowa, pour en recevoir une tout à fait semblable (celle des « fêtes grecques » de Nilsson, par exemple).

Pensez à cela et toute la religion antique vous apparaîtra dans sa parfaite unité intérieure. La légende grandiose printanière, des dieux du XIe siècle, avec son atmosphère de joie et de tristesse qui rappelle Gethsemanné, la mort de Balder, saint François, est de part en part une « théorie », c'est-à-dire une vision, une image cosmique de l'oeil interne, et qui est issue du fervent réveil commun de cercles d'élection très éloignés du monde chevaleresque1. Mais les religions citadines beaucoup plus tardives sont absolument une technique, un culte, et elles ne montrent donc qu'un côté, d'ailleurs très différent, de la piété antique. Elles sont aussi loin du grand mythe que de la foi populaire; elles ne s'occupent ni de métaphysique ni d'éthique, mais seulement de l'accomplissement d'actes rituels sacrés; et enfin le choix des cultes dans les cités particulières est très souvent, par opposition au mythe, originaire non d'une conception cosmique unitaire, mais de cultes familiaux et ancestraux fortuits, de grandes familles qui ont fait de leur saint un patron, tout comme dans la période gothique, et qui s'en sont réservé les fêtes et les honneurs. Ainsi les Lupercales à Rome se faisaient en l'honneur du dieu champêtre Faunus et étaient le privilège des Quinc-tiens et des Fabiens.

La religion chinoise, dont la grande époque « gothique » s'étend de 1300 à looo et embrasse l'apogée de la dynastie Oschou, doit être étudiée avec la plus extrême prudence. En regard de la profondeur creuse et de l'enthousiasme pédantesque des penseurs chinois, de la trempe de Confucius et de Laotsé, qui étaient tous

à

rogènes, on n'a ___. __ r_ ____., _ . _ .___ _. .._____ ._ unité magnifique, signifie une création nouvelle totale, tout comme le culte de Marie a été une création du gothique, bien que tous les éléments en fussent pris alors à l'Orient.
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nés sous « l'ancien régime » de ce monde politique, il paraît généralement tris téméraire d'affirmer l'existence d'une mystique et d'une légende de grand style au début; mais elles ont dû exister tout de même. Sans doute, ces grands citadins superrationalistes ne nous en disent rien, pas plus qu'Homère sur Calchas, mais pour une autre raison. Que saurions-nous de la piété gothique, si toutes ses œuvres étaient tombées sous la censure de puritains et de rationalistes, comme Locke, Rousseau et Wolf? Et pourtant on considère cette fin confucienne de l'intériorité chinoise comme un commencement, quand toutefois le syncrétisme de l'époque de Han ne s'appelle pas la religion chinoise1.

Nous savons aujourd'hui, à l'encontre de l'hypothèse générale, qu'il y avait dans la vieille Chine un clergé puissant2, Nous savons que les textes de Schulung ont refondu des fragments des anciens chants héroïques et des mythes des dieux, qu'ils nous ont transmis ainsi sous cette forme rationaliste; de même le Chouli, le Ngili et Schiking nous apporteraient encore bien des révélations, si on les examinait avec la conviction qu'ils doivent renfermer des choses beaucoup plus profondes que n'en pouvaient comprendre Confu-cius et ses pareils. On entend parler de cultes chtoniques et phalliques, dans la première période Dschou, d'un orgiasme sacré où le culte des dieux était accompagné de danses extatiques collectives, de représentations mimiques et de dialogues entre le dieu et la prêtresse, d'où est né peut-être le drame chinois tout comme en Grèce 3. Et nous devinons enfin la raison pourquoi il a fallu que la richesse débordante des divinités et des mythes de la vieille Chine fût absorbée par une mythologie impériale. Car non seulement tous les empereurs de la légende, mais aussi la plupart des figures des dynasties Hia et Schang avant 1400 ne sont, en dépit de toutes les chronologies et de toutes les Chroniques, que de la nature transformée en histoire. Le germe de ces transformations est dans les possibilités profondes de toutes les jeunes cultures. Le culte des ancêtres essaie toujours de s'emparer des démons naturels. Tous les héros d'Homère, ainsi que Minos, Thésée, Romulus, sont des dieux devenus rois. Dans le Hêliand vieux saxon, Christus était en train de le devenir. Marie est la reine couronnée du ciel. C'est la manière suprême, et tout à fait inconsciente, dont les hommes de race peuvent honorer : ce qui est grand pour eux doit avoir de la race, être puissant, souverain, ancêtre de générations entières. Un clergé fort sait détruire très tôt cette mythologie du temps, mais elle s'est imposée à moitié dans l'antiquité et tout à fait en Chine, dans la mesure exacte où disparaissait l'élément clérical. Les anciens dieux sont'maintenant les empereurs, les princes, les ministres et leur cour; les événements naturels sont devenus des actes de souve-

i. Chez deGroot, Umversismus (1918), où les systèmes des Taoïstes, des Confu-ciens et des Bouddhistes sont traités effectivement et en toute évidence comme des religions de la Chine. C'est comme si l'on voulait dater la religion antique de Cara-calla.

a. Conrady iiv<Wassiljew, Die Erschliessung Chinas (1909), p. 232; B. Schindler Dot Priestertum im alten China, I, 1919.

3. Conrady, China, p. 516


rains et les révolutions populaires des entreprises sociales. Rien ne pouvait combler davantage les vœux des Confuciens : ils avaient trouvé le mythe qui pouvait assimiler en quantité illimitée leurs tendances moralisatrices, ils n'avaient qu'à enrayer les traces du mythe naturel originaire.

Devant l'être éveillé chinois, le ciel et la terre étaient deux moitiés du macrocosme, sans opposition, et chacune reflétant l'autre. L'image manque à la fois et du dualisme magique et de. l'unité faustienne de la force efficace. Le devenir se manifeste dans la libre interaction de deux principes, le yan et le yin, qui sont plutôt périodiques que polaires. Il y a en conséquence deux âmes dans l'homme : au yin correspond la ktoei, le terrestre, l'obscur, le froid; elle se dissout avec le corps; lasen est l'âme supérieure, lumineuse, durable1. Mais en dehors de l'homme, il y a encore une quantité innombrable de ces deux espèces d'âme. Des troupes d'esprits remplissent l'air, l'eau et la terre; tout est peuplé et mis en mouvement par kwei et sen. La vie de la nature et la vie humaine consistent réellement et entièrement dans le jeu de ces unités. La prudence, le bonheur, la force, la vertu dépendent de leur relation. L'ascèse et l'orgiasme; la coutume chevaleresque du hiao qui recommande à l'homme distingué de venger l'offense faite à un ancêtre sur la postérité de* l'offenseur, même après des siècles, et de ne pas survivre à la défaite2; enfin la morale rationnelle du yen, conséquence du savoir selon le jugement rationaliste : tout cela est le résultat de la représentation des forces et des possibilités de kwei et de sen.

Tout cela se résume dans le mot tao. La lutte entre le yan et le W« dans l'homme est le tao de sa vie; le mouvement des troupes d'esprits au dehors est le tao de la nature. Le monde possède un tao, dans la mesure où il a un tact, un rythme, une périodicité. Il possède li, la tension, dans la mesure où on le connaît et où on en tire des rapports achevés, pour la pratique ultérieure. Le temps, le destin, la direction, la race, l'histoire, tout cela, contemplé avec le grand coup d'œil cosmique de la première dynastie Dschou, est contenu dans ce seul mot. La voie conduisant le pharaon à son sanctuaire, à travers l'allée obscure, lui est apparentée, le pathos faustien de la troisième dimension aussi; mais le tao est pourtant loin de l'idée d'une domination technique de la nature. Le parc chinois s'abstient de la perspective énergique. Il place les horizons l'un derrière l'autre et invite à la promenade, au lieu d'assigner un but. La « cathédrale » chinoise de la première époque, le pi-yung, avec ses sentiers qui mènent par des portails et des buissons, pardessus des escaliers, des ponts à arches et des places, n'a jamais le trait inexorable de la pyramide d'Egypte, ni l'élan en profondeur du gothique.

Lorsque Alexandre apparut sur l'Indus, la piété de ces trois cultures s'était déjà, depuis très longtemps, fondue dans les formes

i. Cette représentation diffère essentiellement de la dualité égyptienne du Ka spirituel et de l'oiseau du paradis bai, et beaucoup plus encore des deux substances psychiques magiques.

i. O. Pranke, Studien tur Geschichte des Konfiuianischen Dogmas, 1920, p. aoa.
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ahistoriques d'un large taoïsme, bouddhisme et stoïcisme. Mais peu après émerge ensuite le groupe des religions magiques dans la région comprise entre l'antiquité et l'Inde, et c'est à peu près à la même époque qu'a dû commencer l'histoire religieuse de Maya et d'Inka, qui est perdue pour nous sans espoir. Un millénaire plus tard, lorsque tout était achevé apparaît ici aussi, sur le territoire si peu prometteur du royaume franc, d'une manière tout à fait surprenante et en montant en pente raide, le christianisme germano-catholique. C'est ici comme partout : le matériel complet des noms et des rites a beau venir de l'Orient, des milliers de traits particuliers ont beau provenir d'une très vieille sentimentalité germanique et celtique, la religion gothique est quelque chose de si immensément nouveau, de si entièrement inconcevable dans ses dernières profondeurs, à tous les hommes n'y appartenant pas, que la recherche de connexions avec la superficie historique reste un jeu dépourvu de sens.

Le monde mythique que cette âme jeune élève désormais autour d'elle, unité de force, de volonté, de direction, vue sous le symbole primaire de l'infini, géante action à distance, gouffres d'horreur et de félicité qui s'ouvrent subitement — était quelque chose de tout à fait naturel pour les élus de cette première religiosité, si bien qu'ils ne remarquèrent pas du tout la distance, entre eux et lui, pour vouloir le « connaître » dans son unité. Ils y vivaient. Mais à nos yeux à nous, qui sommes séparés des ancêtres par trente générations, ce monde apparaît si étranger et d'une puissance si excessive que nous ne cherchons jamais à comprendre que des côtés particuliers, et que nous perdons ainsi l'ensemble indivisible.

Dans la divinité ancestrale, nos pères ont senti la force même, l'action éternelle, grandiose et omniprésente, la sainte causalité qui pouvait prendre à peine une forme sensible pour l'oeil charnel. Mais la nostalgie entière de la jeune race, désir intégral, de ce cœur aux pulsations violentes, de se soumettre en toute humilité à la signification du sang trouva son expression dans la figure de la Vierge et de la Mère Marie, dont le couronnement au ciel est devenu un des plus anciens motifs de l'art gothique, figure lumineuse sur fond blanc, bleu et or, au milieu des troupes de l'armée céleste. Elle se penche sur l'enfant nouveau-né; elle sent l'épée dans le cœur; debout au pied de la croix, elle tient le cadavre de son fils mort. Depuis le tournant du millénaire, Pierre Damien et Bernard de Clairvaux en ont constitué le culte; l'Ave Maria et le Salut des anges sont nés, et plus tard, chez les dominicains, la rosé croix. D'innombrables légendes l'entourent et entourent son portrait. Elle veille sur le trésor gratuit de l'Église, elle est la grande prieuse. Dans les milieux franciscains est née la fête de sa tentation, chez les Bénédictins anglais, dès avant iioo, celle de l'Immaculée Conception qui l'éleva tout à fait, de l'humanité mortelle, dans le monde de la lumière.

Mais ce monde de la pureté, de la lumière et de la beauté spirituelle eût été inconcevable sans son pendant, qui en eot inséparable et qui est un des sommets du gothique, une de ses œuvres les


plus insondables qu'on oublie aujourd'hui constamment — que l'on veut oublier. Tandis qu'elle trône là-haut, souriante dans sa beauté et sa douceur, un autre monde est à l'arrière-plan : partout, dans la nature et dans l'humanité, il y a de la vie, la misère couve, le mal ronge, détruit, séduit : c'est l'empire du Diable. Il traverse la Création entière, il est partout aux aguets. Une armée de coboldes, d'errants nocturnes, de sorcières, de loups-garous rôde à l'entour et sous forme humaine. Personne ne sait si son voisin ne s'est pas voué au Malin. Personne ne sait si un enfant, dès qu'il sort de la période des balbutiements, n'est pas déjà un suppôt du diable. Une angoisse effrayante, qui n'exista peut-être comme telle qu'en Egypte primitive, pèse sur l'homme qu'elle peut, à tout instant, jeter dans l'abîme. Il y avait une magie noire, des messes diaboliques et des sabbats de sorcières, des fêtes nocturnes aux sommets des monts, des philtres magiques et des conjurations. Le prince infernal avec ses parents — sa mère et sa grand'mère, car il n'a pas le droit d'avoir femme et enfant, puisqu'il a profané par sa présence le sacrement du mariage, — avec les anges déchus et d'horribles compagnons, ce prince est une des créations les plus grandioses de toute l'histoire religieuse, à peine à soupçonner dans le Loki... germanique. Leurs images grotesques munies de cornes, de griffes et de sabots de cheval étaient déjà toutes formées dans les mystères dramatiques du xie siècle; elles remplissent partout l'imagination artistique et sont impossibles à séparer de la peinture gothique, jusqu'à Dürer et à Grünewald. Le diable est malin, méchant, perfide, mais pourtant finalement dupe des puissances de la lumière. Lui et son engeance sont drôles, patauds, ingénieux, et d'une extravagance inouïe, incarnation de l'éclat de rire infernal, opposé au sourire transfiguré de la reine céleste; mais aussi de l'humour cosmique faustien, opposé à la détresse du pécheur contrit.

On ne saurait exagérer le poids et la pression de cette image, ainsi que la foi profonde qu'on en a. Le mythe de Marie et le mythe du diable se sont constitués ensemble et aucun ne se conçoit sans l'autre. L'incroyance aux deux est un péché mortel. Il y a un culte de Marie, consistant en prières, et un culte du diable, consistant à conjurer et exorciser. L'homme marche constamment au-dessus d'un abîme que cache une mince couverture. La vie en ce monde est un combat perpétuel et désespéré avec le diable, où chacun est tenu, en tant que membre de l'Église combattante, de donner son coup, de parer, de donner ses preuves comme chevalier. D'en haut, triomphante dans sa gloire, l'Église des anges et des saints surveille. Dans cette lutte, la grâce divine agit à la manière d'un bouclier. Marie est la protectrice dans le giron de laquelle on peut se réfugier, et l'arbitre qui distribue les prix. Chacun de ces deux mondes a sa légende, son art, sa scolastique et sa mystique. Même le diable peut faire des miracles. Ce qui n'apparaît dans aucune religion primitive, c'est la couleur symbolique. A la Madone appartiennent le blanc et le bleu, au diable le noir, le jaune soufre et le rouge. Les saints et les anges planent dans l'éther, mais les diables sautent et trébuchent et les sorcières sifflent dans la nuit. Les deux ensemble,
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la lumière et la nuit, l'amour et l'angoisse, remplissent l'art gothique d'une indescriptible intériorité. Ce n'est rien moins qu'une imagination « artistique ». Chaque homme savait le monde peuplé de troupes d'anges et de diables. Les anges rayonnants de lumière, chez Fra Angelico et chez les vieux maîtres rhénans, et les visages grimaçants, sur les portails des grandes cathédrales, remplissaient réellement l'atmosphère. On les voyait, on sentait partout leur présence. Nous ne savons plus du tout aujourd'hui ce qu'est un mythe, ce n'est pas une représentation commode d'esthète, mais un fragment de réalité très corporelle, qui remue l'être éveillé tout entier et ébranle l'être jusqu'aux entrailles. Ces êtres vous environnent de toutes parts. On les apercevait sans les regarder. On croyait en eux avec la foi qui sent, dans toute idée de preuve, un blasphème. Ce que nous appelons aujourd'hui le mythe, cet enthousiasme de littérateur pour le coloris gothique, n'est rien d'autre que de l'alexan-drinisme. On n'en « jouissait » point, la mort se cachait derrière lui1.

Car le diable s'emparait de l'âme humaine et la séduisait vers l'hérésie, la prostitution et la magie. La guerre était menée contre lui sur cette terre, au moyen-dû feu et deî'épée, et d'ailleurs contre les hommes qui s'étaient donnés à lui. Il est très facile d'abstraire tout cela de ces siècles, mais sans cette terrible réalité il ne restera de tout le gothique que du romantisme. Les hymnes d'amour fervent, qui montaient vers Marie, s'accompagnaient de la fumée d'innombrables bûchers. A côté des cathédrales s'élevaient le gibet et la roue. Chacun vivait alors dans la conscience d'un immense péril, non du bourreau, mais de l'enfer. D'innombrables milliers de sorcières étaient convaincues d'être infernales. Elles se sont dénoncées elles-mêmes, ont sollicité leur absolution, ont expié leurs voyages nocturnes et leurs pactes avec le diable, par pur amour de la vérité. Des inquisiteurs ont dressé le chevalet, les larmes aux yeux, par pitié pour les torturés, afin de sauver leur âme. Tel est le mythe gothique dont sont sortis les croisades, les cathédrales, la peinture et la mystique les plus intérieures. A son ombre florissait le sentiment gothique du bonheur, dont la profondeur ne nous est même plus concevable.

L'époque carolingienne ignorait encore tout cela. Dans sa première capitulaire saxonne, en 787, Charlemagne avait prévu des peines contre la vieille croyance germanique aux loups-garous et aux errants nocturnes (strigae); et, en 1020 encore, elle est condamnée comme une erreur par le décret de Burkard de Worms, mais qui ne passa que sous une forme affaiblie, en 1140, dans le decretum Grattant. César de Heisterbach était déjà très familier avec toute la légende du diable; dans la legenda aurea, elle est aussi réelle et efficace que la légende de Marie. En 1233, quand on construisait la voûte intérieure des cathédrales de Mayence et de Spire, parut

i. Il en était tout de même dans l'antiquité. Les figures homériques n'étaient, pour l'intelligence hellénistique, que de la littérature, de l'imagination, un motif artistique, et déjà à l'époque de Platon on n'y trouvait guère plus. Mais vers noo, les hommes s'agenouillaient devant l'effrayante réalité de Démèter et de Dionysos.


la bulle Vax in Rama qui a canonisé la foi au diable et aux sorcières. C'était peu de temps après Γ « hymne au soleil » de saint François, et pendant que les Franciscains, en ferventes prières, s'agenouillaient devant Marie et répandaient son culte, les Dominicains s'armaient pour la lutte contre le diable, par l'inquisition. C'est justement parce que l'amour céleste avait trouvé son centre dans cette figure unique, que l'amour terrestre fut apparenté au diable. La femme est le péché — ainsi sentaient les grands ascètes, comme ils avaient pensé l'Antiquité, en Chine et dans l'Inde. Le diable ne règne que par la femme, la sorcière est celle qui répand les péchés mortels. Thomas d'Aquin a développé l'effrayante doctrine de l'incubus et succubus. De profonds mystiques, comme Bonaventure, Albert Magne et Duns Scotus ont complètement constitué la métaphysique du diable.

La Renaissance a pris la foi vigoureuse du gothique comme condition constante de son sentiment cosmique. Si Vasari attribue à Cima-bue et à Ciotto la gloire d'avoir, les premiers, recommencé à suivre la nature comme maîtresse, cette nature était précisément la nature gothique, spiritualisée alentour par des troupes d'anges et de diables répandus dans la lumière comme une éternelle menace. L'imitation de la nature était celle de son âme, non de sa superficie. Laissons donc tomber enfin la légende d'un renouvellement de « l'antiquité ». Renaissance, rinascita, signifiait alors l'ascension du gothique à partir de l'an mille1, le nouveau sentiment cosmique faustien, la nouvelle expérience du -moi dans l'infini. Quelques esprits pouvaient s'enthousiasmer, à l'occasion, pour l'antiquité telle qu'on la concevait alors, c'était un goût, pas davantage. Le mythe antique était matière à conversation, un jeu d'allégorie; à travers son manteau transparent, on voyait le mythe réel, le gothique, non moins net. Quand parut Savonarole, tous ces badinages antiques disparurent aussitôt de la surface de la vie florentine. Tous ont travaillé pour l'Église et avec conviction : Raphaël était le plus intérieur de tous les peintres de Madones; une foi solide à l'être diabolique, à Ta délivrance de cet, être par les saints, est à la base de tout cet art et de tous ces livres; et tous sans exception : peintres, architectes, humanistes, même ayant journellement à la bouche les noms de Cicéron, Virgile, Vénus, Apollon, ont considéré partout comme très naturel de brûler les sorcières, et porté une amulette contre le diable. Les livres, de Marsilius Ficinus sont pleins de dissertations savantes sur le diable et les sorcières; Francesco della Mirandola a écrit, en latin élégant, un dialogue sur « La Sorcière », afin de prévenir les intelligences raffinées de son milieu contre le danger. C'est pendant que Léonard collaborait, en tiers, à la sainte Anne, eue fut composé à Rome, en 1487, à l'apogée-de la Renaissance et dans le meilleur latin humaniste, « le Marteau des maléfices ». Le grand mythe de la Renaissance était celui-ci, et sans lui on ne comprend pas la vigueur magnifique, purement gothique, de ce mouvement antigothique. Des hommes qui ne sentaient pas le diable

i. C'est le résultat positif du livre de Burdach : Ri/orme, Renaissance, Humanisme (1918).
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autour d'eux n'auraient pu créer ni La Divine Comédie, ni les fresques d'Orvieto, ni le plafond de la chapelle sixtinienne.

C'est d'abord sur 1 arrière-plan de ce mythe que grandit, pour l'âme faustienne, le sentiment de ce qu'elle était. Un moi perdu dans l'infini; force de part en part, mais force impuissante dans une infinité de forces plus grandes; volonté de part en part, mais pleine d'angoisse pour sa liberté. Le problème de la liberté de la volonté n'a jamais été plus profondément et plus anxieusement fouillé. Les autres cultures ne 1 ont pas connu du tout. Mais précisément parce qu'une soumission magique était ici impossible, parce que ce n était pas un « II », ni une partie d'un esprit général, qui pensait, mais un moi particulier qui luttait pour s'affirmer, chaque limite à la liberté était considérée comme une chaîne qu'on traînait dans sa vie et qui faisait de celle-ci une mort vivante. Mais en était-il ainsi ? pourquoi ? pour quelle raison ?

De cette connaissance émergea une conscience inouïe du péché, qui traverse ces siècles comme une plainte désespérée. Les cathédrales montent toujours, en prière, vers le ciel, les voûtes gothiques semblent joindre les mains; à peine si, des hautes verrières, une lumière de consolation scintille dans la nuit des longues nefs. Les séquences des chœurs étouffent la respiration, les hymnes latins chantent les genoux écorchés et les flagellations dans la cellule obscure. L'homme magique avait trouvé la crypte cosmique étroite et le ciel proche; ici ce ciel était infiniment loin; nulle main ne semblait se tendre du haut de ces espaces, et le monde'diabolique environnait, de ses sarcasmes, le moi égaré. C'est ce qui avait pone la mystique à désirer ardemment sa difformation. par la créature, ou, comme disait Henri Scuse, sa délivrance d'elle-même et de toutes choses (maître Eckart), la passivité du moi (Theologie deutsch). A côté de cette mystique, une spéculation sans fin s accrochait aux concepts qu'elle réduisait de plus en plus en notions raffinées pour montrer le pourquoi des choses; et enfin l'appel général à la grâce retentit, non point à la grâce magique qui descendait comme substance, mais à la faustienne qui dénouait la Volonté.

Le droit de vouloir librement est, en dernière analyse, l'unique don que l'âme faustienne obtient du Ciel par ses sollicitations. Les sept sacrements gothiques, où Pierre Lombard sentait une unité, qui devinrent un dogme en 1215, au concile de Latran, et que Thomas d'Âquin a assis sur un fondement mystique, n'ont que cette satisfaction. Ils accompagnent l'âme individuelle de la naissance à la mort et la protègent contre les puissances diaboliques qui cherchent à se nicher dans la volonté. Car se vouer au diable, c'est lui livrer sa volonté. L'Église combattante, sur terre, est la communauté visible de ceux à qui la jouissance des sacrements a donné la grâce de pouvoir vouloir. Cette certitude d'être libre apparaît garantie dans le sacrement de l'autel, qui prend dèa lors une tout autre signification. Le miracle de la sainte transsubstantiation qui s'accomplit chaque jour entre les mains du prêtre, la sainte hostie prise au grand autel de la cathédrale, et ou le croyant sentait la présence de ce qui s'était sacrifié un jour pour garantir aux siens


Ja liberté de vouloir — tout cela créa une atmosphère dont nous ne pouvons plus aujourd'hui nous faire une idée et pour laquelle fut créée, en reconnaissance, en 1264, la principale fête de l'Église catholique, la Fête-Dieu.

Mais le sacrement de la pénitence proprement faustien porte encore beaucoup plus loin. Il est, avec le mythe de Marie et du diable, la troisième grande création du gothique, mais c'est lui qui donne d'abord aux deux premiers leur profondeur et leur signification·, il révèle les derniers secrets de l'âme-de cette culture et l'éloigné ainsi de toutes les autres. Par le sacrement magique originel du baptême, l'homme s'était incorporé au grand consensus; le grand « II » unique, de l'esprit divin, prit aussi sa place en lui et lui imposait, pour tout ce qui arrivait, le devoir de la soumission. Mais dans la pénitence faustienne il y a l'idée de la personnalité. Il est inexact de dire qu'elle a été découverte par la Renaissance1. Celle-ci lui a seulement donné une forme éclatante et superficielle, de telle sorte que chacun pouvait la remarquer subitement. Sa naissance date du gothique, elle est sa propriété la plus intime, elle est avec l'esprit gothique une seule et même chose. Car cette pénitence n'est accomplie par chacun que pour soi. Lui seul peut fouiller dans sa conscience. Lui seul est contrit devant l'infini, fui seul est tenu de comprendre dans la confession son passé personnel, et de l'exprimer en mots, et de même l'absolution, affranchissement de son moi en vue de nouveaux actes responsables, n'a lieu que pour lui seul. Le baptême est tout à fait impersonnel. On le reçoit parce qu'on est un homme, non parce qu on est tel homme. Mais l'idée de pénitence suppose que chaque acte ne doit sa valeur spécifique qu'à celui qui le fait. C'est cela qui distingue la tragédie occidentale de l'antique, de la chinoise et de l'indoue; qui a orienté notre droit criminel de plus en plus nettement sur le coupable et non sur l'acte, ce qui fait dériver tous nos concepts éthiques fondamentaux, de l'acte individuel et non de l'attitude typique. Responsabilité faustienne au lieu de la soumission magique, volonté individuelle au lieu du consensus, décharge au lieu de la résignation : voilà la différence entre le plus actif et le

[image: image108.png]plug passik de tous les sacrements, €1 qui §¢ ramene encore a 1a
distinction entre la cry{lte cosmique et la dynamique de Yinfini.
Le baptéme est accompli: la pénitence, chacun Paccomplit en soi-







même. Mais la recherche consciencieuse de son propre passé est en même temps le plus ancien témoignage et la grande école pour le sens historique de l'homme faustien. Il n'y a pas d'autre culture où la vie propre de chaque vivant eût pour lui, trait pour trait et par devoir, autant de signification, parce qu'il avait à en rendre compte par des mots. Si la recherche historique et la biographie caractérisent l'esprit occidental dès le début; si toutes deux ne sont au fond qu'examen de soi-même et confession, et que l'être est dirigé sciemment et en relation consciente sur un arrière-plan histo-

i. Ni surtout re-découverte. L.'âme antique était comme corps animé une unité tout à fait indépendante parmi beaucoup d'autres également indépendantes. Le Faustien est un point central dans l'Univers et dont l'âme embrasse tout. Or personnalité (individualité) signifie non particulier, mais unique.
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rique, tel qu'on ne l'aurait jamais cru possible et supportable nulle part ailleurs; si nous sommes habitués à considérer l'histoire d'abord sous l'angle des millénaires, non en rhapsodes et enjoliveurs antiques ou chinois, mais en juges — avec la formule presque sacramentelle du « tout comprendre, c'est tout pardonner » qui est à l'arrière-phui — : tout cela a pour origine ce sacrement de l'Église gothique, cette constante décharge du moi par l'examen historique et la justification. Chaque confession est une autobiographie. Ce véritable affranchissement de la volonté nous est si nécessaire que l'absolution refusée conduit au désespoir, voire au suicide. Seul qui pressent la félicité d'un tel acquittement intérieur comprendra le vieux nom de sacramentum resurgentium, sacrement du ressuscité *.

Si l'âme est abandonnée à elle-même dans cette décision très grave, il restera quelque chose d'irrésolu, qui pèse sur elle comme un éternel nuage. Aucune institution d'une autre religion n'a apporté peut-être autant de bonheur au monde. La ferveur entière et l'amour céleste du gothique reposaient sur la certitude de la complète rédemption par la vertu dévolue au prêtre. L'incertitude oui résulta de la décadence de ce sacrement a fait pâlir, avec la profonde joie de vivre gothique, également le monde lumineux de Marie, et le monde du diable resta seul dans sa sombre omniprésence. A la place de la félicité, qu'il ne sera plus jamais possible d'atteindre, arriva l'héroïsme protestant, et surtout puritain, qui continue à lutter lui aussi sans espoir sur les positions perdues. « La confession auriculaire n'aurait jamais dû être enlevée aux hommes », notait un jour Goethe. Une pesante gravité se répandit sur les pays où elle avait disparu. La coutume, l'habillement, l'art, la pensée prirent la couleur nocturne du seul mythe qui subsistait. Rien de moins ensoleillé que la doctrine de Kant. « Chacun est son propre prêtre » : cette conviction pouvait se défendre tant qu'elle contenait des devoirs, jamais tant qu'elle contient des droits. Nul ne se confesse lui-même avec la certitude intérieure d'être absous. C'est pourquoi l'éternelle démangeaison, consistant à décharger coûte que coûte l'âme de son passé, a défiguré toutes les formes supérieures de communication et transformé, dans les pays protestants, la musique la peinture, la poésie, la correspondance, la philosophie de la chaire, d'instruments de représentation en instruments d'accusation personnelle, d'aveu et de confession effrénée. Même en pays catholique, surtout à Paris, le doute au sacrement de la pénitence a transformé l'art en psychologie. Le coup d'oeil sur le monde cédait devant l'analyse sans fin de son propre cœur. Au lieu de l'infini on appela, pour prêtres et pour juges, les contemporains et la postérité. L'art personnel qui distingue un Goethe d'un Dante, un Rembrandt

i. C'est pourquoi le sacrement a donné au prêtre ocddental une puissance inouïe. Il reçoit la confession personnelle, il absout personnellement au nom de l'Infini. Sans lui, la vie ne serait pas supportable. —L'idée de la pénitence obligatoire, défini-

*Ι«Λ·Μη«1+   AvAlfe  A«    ΎΛΎΛ      AO+   ri'/CvSfTJ CI η  ΟΜβΊαΙοΛ  SV\*VI*MA   1011  *\«WI**tltt*··   ll*>Hbil   Λ A WA**14< A*ma.

(Pœnitentiale)   _ __. .

aussi l'idée de papauté,        -,--.-
—......_____,___

pure question de puissance et de rang. Une preuve que le christianisme gothique est indépendant du christianisme magique, c est que les idées décisives du premier ont germé à l'endroit le plus éloigné du second, au delà de l'empire franc.


d'un Michel-Ange, est un succédané du sacrement de la pénitence, mais ainsi cette culture est déjà au milieu de sa période tardive1.

18

Réforme signifie dans toutes les cultures : Retour de la religion à la pureté de son idée originelle, telle qu'elle s'était manifestée dans les grands siècles du début. Ce mouvement ne manque dans aucune culture, soit que nous en ayons connaissance, comme en Egypte, ou que nous l'ignorions, comme en Chine. Elle signifie que la ville, et avec elle l'esprit bourgeois, s'affranchissent peu a peu de l'âme du paysage, marchent au-devant de leur toute-puissance et réexaminent par rapport i eux-mêmes, la pensée et la sensibilité des états originels non citadins. Que ce mouvement ait abouti, dans les cultures magique et faustienne, à une division en religions nouvelles, c'est là une question de Destin qui n'est pas impliquée par le concept du mouvement réformateur. On sait que, sous Charles-Quint, Luther faillit presque devenir le réformateur de toute l'Église occidentale.

Car Luther, comme tous les réformateurs de toutes les cultures, n'était pas le premier, mais le dernier d'une puissante série qui mène des grands ascètes de la campagne rurale aux ecclésiastiques citadins. La réforme c'est le gothique, l'achèvement et le testament de celui-ci. Le Chœur de Luther : « Eine feste Burg » n'appartient pas à la lyrique ecclésiastique du baroque. En lui résonne encore le latin sublime du Dies irae. C'est le dernier chant du diable de l'Église militante : « Le monde serait-il plein de diables... » Comme tous les réformateurs qui se sont élevés depuis 1000, il ne combattait pas l'Église parce qu'elle était trop exigeante, mais parce qu'elle l'était

i. L'immense différence entre l'âme faustienne et l'âme russe se trahit dans quelques sons verbaux. Le nom russe du del est njébo, avec la négation/»J. L'homme occidental lève les yeux, le Russe les dirige sur l'horizon en largeur. Il faudra donc caractériser leur élan en profondeur, en disant qu'il est : là, une passion pour pénétrer en tous sens dans l'espace infini; ici, une extériorisation de soi-même jusqu'à ce que le « II » soit devenu dans l'homme identique avec la plaine sans borne. C'est ainsi que le Russe entend· les mots : homme et frère : dans l'humanité aussi il voit une plaine. Astronome, le Russe? Il ne voit pas du tout les étoiles, il ne voit que l'horizon. Au lieu de voûte céleste, il dit pente céleste, par quoi il entend ce qui, avec la plaine, forme quelque part l'horizon lointain. Le système copernicien est psychiquement ridicule pour lui, si mathématique qu'il puisse être. * Destin » résonne comme une fanfare, « ssudiba » brise. Il n'y a point de moi sous ce bas del. « Tous

______ __ _ ____.._.  _ _    pourquoi Ivan*Karamazoff est tenu de s'appeler

meurtrier, bien qu'un autre ait commis le crime. Le criminel est le malheureux — c'est la négation la plus complète de la responsabilité personnelle faustienne. La mystique russe n'a rien de cette ferveur ascensionnelle du gothique, de Rembrandt, de Beethoven, qui peut s'élever jusqu'à l'allégresse envahissant le del. Dieu n'est pas id la profondeur azurée de là-haut. L'amour mystique russe est celui de la plaine, amour du frère qui subit la même pression, toujours le long de la terre — le long de la terre; amour des pauvres bêtes maltraitées qui marchent sur elle; amour des plantes, jamais des oiseaux, des nuages et des étoiles.

La u'olja russe, notre volonté, signifie avant tout la non-contrainte, la liberté — non la liberté pour, mais la liberté de quelque chose, c'est-à-dire l'indépendance, avant tout du devoir d'agir personnellement. La liberté de la volonté apparaît comme l'état dans lequel ne commande aucun autre · II », et où l'on peut donc s'adonner à son caprice. Geist, esprit, spirit se traduisent en russe par le mot rfwr A Quel christianisme sortira-t-il de ce sentiment cosmique?
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trop peu. Le grand courant part de Cluny et, se continuant par Arnold de Brescia, qui demandait le retour de l'Église à la pauvreté apostolique et fut brûlé en 1155, par Joachim de Flore qui emploie le premier le mot reformare, par les spirituale* de l'ordre franciscain, par Jacopone da Todi, révolutionnaire et poète du stabat mater, que la mort de sa jeune femme a transformé de chevalier en ascète, et qui voulait renverser Boniface VIII parce qu'il n'administrait pas l'Église avec assez de rigueur, ce courant aboutit à Wiclif, Huss, Savonarole, Luther, Karlstadt, Zwingli, Calvin et — Loyola. Tous veulent achever intérieurement le christianisme gothique, non le dominer. Et il en est tout à fait de même chez Marcion, Athanase, les Monophysites et les Nestoriens qui, aux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, veulent purifier la doctrine et la ramener à ses originesl. De même aussi, les anciens Orphiques du vne siècle étaient les derniers, et non les premiers, d'une série qui doit avoir commencé dès avant 1000 et qui, tout comme l'achèvement de la religion de Rê à la fin de l'Ancien Empire — ou gothique égyptien, — signifie un terme et non un recommencement. Et c'est tout à fait de la même manière qu'il y eut une perfection réformatrice de la religion védique, vers le Xe siècle, sur laquelle se fonde l'époque tardive brahmanique, et il doit y avoir eu, au IXe siècle, une époque correspondante dans l'histoire religieuse de la Chine.

Quelles que soient les autres différences entre les réformes religieuses des cultures particulières, elles veulent toutes ramener la foi, qui s'est trop égarée dans le monde historique — dans la « tem-poréité » — dans le royaume de la nature, du pur être éveillé et du pur espace atemporel régis par la causalité; elles veulent la proscrire du monde économique (« richesse ») pour l'introduire dans le monde scientifique (« pauvreté »), la sortir des milieux patriciens et chevaleresques, dont relèvent aussi la Renaissance et l'Humanisme, pour la jeter dans les milieux spirituels et ascétiques, et enfin, chose aussi importante qu'impossible, la chasser de l'ambition politique des hommes de race en habit de prêtres, pour lui assigner le royaume de la sainte causalité, qui n'est pas de ce monde.

On divisait alors en Occident — et la situation était la même dans les autres cultures — le corpus christianum de la population en trois ordres : status politicus, ecclesiasticus, ceconomicus (bourgeoisie), mais comme la pensée venait de la ville et non plus du château et du village, au premier ordre appartinreot les fonctionnaires et les juges, au second les savants, tandis que le paysan fut oublié. De ce point de vue, on comprend que l'antithèse de la Renaissance et de la Réforme soit une antithèse de classe, et non point une différence dans le sentiment cosmique comme entre la Renaissance et le Gothique. Le goût courtois et l'esprit du couvent se sont transférés dans la ville et s'y établissent l'un en face de l'autre : à Florence les Médiciset Savonarole, en Hellade, des νιπβ-νπβ siècles, les maisons régnantes

i. Et de même qu'une église réformée séparée transforme nécessairement l'Égllse-mère, de même U exista aussi une contre-réforme magique. Dans le decretum Gelasti (en 500 à Rome), même Clément d'Alexandrie, Tertulfien et Lactancc furent déclares hérétiques, tout comme Origène au synode de Byzance en 543.


de la polis au milieu desquelles les chants homériques finirent par être transcrits, ainsi que les chants orphiques qui, eux aussi, s'écrivent maintenant. Les artistes de la Renaissance et les humanistes sont les successeurs légitimes des troubadours et des poètes courtois, et la même ligne qui va d'Arnold de Brescia à Luther va aussi de Bertran de Born et de Peire Cardinal à Arioste, en passant par Pétrarque. Le château est devenu maison citadine, et le chevalier, patricien. Le mouvement tout entier est lié aux palais dans la mesure où ils sont des cours; il est restreint aux domaines d'expression venant en considération pour une société distinguée; il était allègre comme Homère, parce qu'il était courtois — les problèmes sont du mauvais goût, Dante et Michel-Ange ont bien senti qu'ils n'étaient pas pour eux, — et il traverse les Alpes pour pénétrer dans les cours nordiques, non parce qu'il était une conception du monde, mais parce qu'il était un goût nouveau. Dans la « Renaissance nordique », des villes hanséatiques, le ton raffiné du patriciat italien a simplement remplacé celui de la chevalerie française.

Mais les derniers réformateurs, comme Savonarole et Luther, étaient aussi des moines citadins. Cela les distingue, jusqu'au fond, d'un Joachim et d'un Bernard. Leur ascétisme urbain et spirituel nous fait passer de l'ermitage des vallées paisibles dans la salle d'étude du savant baroque. L expérience mystique de Luther, dont çst née sa doctrine de la justification, n'est pas celle de saint Bernard qui voyait autour de lui des forêts et des collines, au-dessus de lui des nuages et des étoiles, mais celle d'un homme qui regarde, à travers de petites fenêtres, dans les ruelles, sur les murs et les pignons des maisons. La vaste nature, remplie par Dieu, est loin, derrière le rempart de la ville. Au sein du rempart habite l'esprit libre, abstrait du paysage. A l'intérieur de l'être éveillé citadin, entouré de pierres, la sensation et l'intellection se sont hostilement séparées, et la mystique citadine des derniers réformateurs est absolument celle de la pure intellection, non de l'œil; elle est une transfiguration des concepts qui fait pâlir les formes colorées de l'ancien mythe.

Mais c'est justement la raison pourquoi elle est au fond et en réalité l'affaire d'un petit nombre. Elle n'a rien conservé de la richesse sensible qui offrait jadis un point d'appui, même au plus misérable. L'acte brutal de Luther est une décision purement spirituelle. Ce n'était pas en vain qu'il était le dernier grand scc-lastique de l'école d'Occam1. Il a complètement libéré la personnalité faustienne; entre elle et l'infini la personne intermédiaire du irêtre disparaît. Elle est maintenant toute seule, cette personnalité; réduite à elle-même, elle devient son propre prêtre et son propre juge. Mais le peuple ne pouvait qu'en sentir, non comprendre je trait libérateur. Il a salué avec enthousiasme la rupture des devoirs visibles; leur remplacement par des devoirs encore plus rigoureux purement spirituels, ne lui est plus intelligible. François d'Assise a beaucoup donné et peu reçu, les réformateurs citadins ont pris beaucoup et rendu trop peu, à la plupart des hommes.

i. Boehmer, Luther im Lichte der neueren Forschung, 1918, p. 54 sq.
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La sainte causalité du sacrement de la pénitence a été remplacée, chez Luther, par l'expérience mystique de la justification intérieure, « par la foi seule ». En cela, il est très près de Bernard de Clairvaux : la vie entière est une pénitence c'est-à-dire une ascèse spirituelle ininterrompue eri face de l'ascèse visible dans l'œuvre extérieure. La justification intérieure a été comprise par tous les deux comme un miracle divin : en se transformant, l'homme transforme aussi Dieu. Mais ce qu'aucune mystique purement spirituelle ne peut remplacer, c'est le Toi du dehors, de la nature libre. Tous deux ont exhorté : Tu dois croire aussi que Dieu t'a pardonné; mais l'un a élevé cette foi au savoir par la puissance du prêtre, l'autre l'a rabaissée au doute, au désespoir. Ce petit moi, abstrait du cosmique, enfermé dans une existence particulière, seul dans la plus terrible des significations, avait besoin de la proximité d'un puissant Toi, d'autant plus que l'esprit était faible. C'est là qu'est la signification dernière du prêtre occidental qui s'est distingué, depuis 1215, du reste de 1 humanité par le sacrement de l'ordination et le character indelebili! : main par laquelle le plus misérable même pouvait appréhender Dieu. Cette liaison visible avec l'infini a été détruite par le protestantisme. Des esprits vigoureux l'ont reconquise ensuite, les faibles l'ont perdue peu à peu. Bernard qui a réussi, pour lui-même, le miracle intérieur ne voulait pas enlever aux autres la voie plus douce; c'est justement pour son âme lumineuse que le monde de Marie était partout, dans la nature vivante, la proximité et le secours éternels. Luther, oui n'a connu que lui-même et non les hommes, a mis à la place de la faiblesse réelle l'héroïsme subjectif. Pour lui, la vie était une lutte désespérée contre le diable, et c'est cette lutte qu'il exigeait de chacun. Et chacun restait seul dans ce combat.

La Réforme a écarté tout le côté lumineux et consolant du mythe gothique : culte de Marie, vénération des saints, reliques, images, pèlerinages, sacrifice de la messe. Le mythe du diable et de la sorcière a subsisté, parce qu'il était l'incarnation et la cause de la misère intérieure qui allait désormais atteindre son apogée. Le baptême était, du moins pour Luther, une exorcisation, le véritable sacrement pour bannir le diable. Il en est sorti une grande littérature du diable, qui est purement protestante1. De la richesse des couleurs du gothique subsista le noir; de ses arts, la musique et la musique d'orgue. Mais au lieu du monde mythique de la lumière, dont la consolante proximité est indispensable à la foi populaire, émergea maintenant, d'une profondeur longtemps éteinte, un fragment du vieux mythe germanique. Ëmersion si secrète que la vraie signification en a été complètement ignorée. On dit trop peu quand on parle de légende populaire et de coutume populaire : c'était un vrai mythe et un vrai culte, qui se cachent dans la ferme croyance aux nains coboldes, nixes, esprits domestiques, âmes errantes, et aux rites, sacrifices et exorcismes, exercés avec une terreur sacrée. En Allemagne, du moins, la légende s'est insensiblement substituée

i. M. Osborn, Die Tett/elsliteratur dts 16. Jaklnmdtrts (1893).


au culte de Marie. Dame Holde s'appelait dès lors Maria, et là où avait paru jadis un saint apparaît maintenant le fidèle Eckart. Chez le peuple anglais, il en sortit quelque chose qu'on a appelé, depuis longtemps, là-bas, du fétichisme biblique.

Ce qui a manqué à Luther, éternelle fatalité pour l'Allemagne, c'était le coup d'oeil sur les faits et la force de l'organisation pratique. Il n'a ni clairement systématisé sa doctrine, ni dirigé le grand mouvement et fixé un but déterminé. Ces deux choses furent l'œuvre exclusive de son grand successeur Calvin. Tandis que le mouvement luthérien continuait à errer sans chef en Europe centrale Calvin considéra sa domination à Genève comme le point de départ d'une soumission rationnelle du monde au système rigoureusement achevé du protestantisme. Aussi est-ce lui, et lui seul, qui devint une puissance mondiale. C'est pourquoi la lutte décisive, entre les esprits de Calvin et de Loyola, a complètement dominé, depuis la mort de l'armada espagnole, la politique mondiale dans le système des Etats baroques et la lutte pour la domination des mers. Tandis que Réforme et Contre-réforme se disputaient en Europe centrale pour une petite ville impériale ou quelques misérables cantons suisses, on prenait au Canada, à l'embouchure du Gange, au Cap, au Mississipi, parmi les Français, les Espagnols, les Anglais et les Hollandais, des décisions dans lesquelles se rencontraient ces deux grands organisateurs de la religion tardive d'Occident.

La force plastique spirituelle de la période tardive ne commence pas avec, mais après la Réforme. Son œuvre propre est la science libre. L'érudition avait été, pour Luther encore, absolument andila theologiae. Calvin a fait brûler le médecin libre-penseur Servet. La pensée de la première période égyptienne, védique, orphique, considérait que sa vocation était de confirmer la foi par la critique. Quand elle ne réussissait pas, c'est que la méthode critique était fausse. Le savoir était pour elle la foi justifiée, non la foi réfutée.

Mais maintenant la force critique de l'esprit citadin est devenue

se picillici uujci put, uc t ai»iiviic uioi»ui9ivtï uç i collii. \_< voi. w \jui

distingue la scolastique printanière de la véritable philosophie du baroque, et donc aus? la pensée néoplatonicienne de l'islamique, la pensée védique de la brahmanique, la pensée orphique de la présocratique; la causalité — pour ainsi dire profane — de la vie humaine, du monde ambiant, de la connaissance, devient un problème. C'est dans ce sens que la philosophie égyptienne du Moyen Empire a mesuré la valeur de la vie; peut-être la philosophie chinoise tardive — préconfucienne — (de 800 à 500 environ avant Jésus-Christ) dont seul le livre attribué à Kuan Tsé (t 645) nous donne une idée obscure, lui était-elle apparentée Ì Des traces, tout
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à fait minimes, font croire que des problèmes épistémologiques et biologiques étaient au centre de cette philosophie pure et unique, entièrement disparue, de la Chine.

Dans le cadre de la philosophie baroque, la science naturelle occidentale est tout à fait indépendante. Aucune autre culture n'offre quelque chose de semblable II est certain qu'elle fut, depuis ses débuts, non la servante de la théologie, mais la servante de la volonté technique de puissance; pour cette seule raison, elle a une orientation mathématique et expérimentale et elle est de fond en comble une mécanique pratique. Comme elle est, de part en part, d'abord -une technique et seulement ensuite une théorie, elle doit être aussi vieille que l'homme faustien en général. Des travaux techniques, d'une étonnante énergie combinatrice, apparaissent déjà vers l'an looo. Dès le xm* siècle, Robert Grosseteste a déjà traité l'espace comme une fonction de la lumière, Petrus Peregrinus a écrit en 1289 sur le magnétisme une dissertation à fondement expérimental, la meilleure qui ait vu le jour avant celle de Gilbert en 1600; et leur élève à tous deux, Roger Bacon, a développé une théorie physique de la connaissance, comme fondement de ses essais techniques. Mais l'audace, dans la découverte de complexes dynamiques, va beaucoup plus loin encore. Le système de Copernic est annoncé dans un manuscrit de 1322 et, quelques décades plus tard, il fut développé mathématiquement par les élèves d'Occam à Paris : Buridan, Albert de Saxe, Nicolas d'Oresme, en liaison avec la mécanique anticipée de Galilée1. Qu'on ne s'illusionne point sur

«
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aucun sens dans aucune autre culture. Il faut absolument se* pénétrer de ce fait que l'idée de tirer chaque connaissance, de complexes naturels, immédiatement et pratiquement est absolument éloignée des hommes, à l'exception des faustiens et de ceux qui, comme les Japonais, les Juifs et les Russes, vivent aujourd'hui sous la magie spirituelle de la civilisation faustienne. Le caractère dynamique de notre image cosmique contient déjà le concept d'hypothèse de travail. Pour ces moines spéculatifs, c'est seulement ce qui vient ensuite qui est la théorie, la véritable « contemplation », et c'est tout à fait insensiblement, cette contemplation étant née de la passion technique, qu'elle les conduisait maintenant à cette conception, purement faustienne, de Dieu considéré comme le grand machiniste qui pouvait tout ce qu'eux-mêmes n'osaient que vouloir dans leur impuissance. Insensiblement, le monde de Dieu ressemble, de siècle en siècle, davantage au perpetuum mobile. Et lorsque, tout à fait insensiblement aussi, devant le regard sur la nature exercé de plus en plus par l'expérimentation et l'expérience technique, le

i. H. Baumgartner, Gtschtcktt der Philosoph du Mitttiailers, 1913, pp. 425 sq., 571 «Ι-, 6ao «q.


mythe gothique s'est couvert d'ombre, les concepts des hypothèses de travail donnèrent naissance chez les clercs, à partir de Galilée, à ces numina de la science naturelle clarifiés par la critique; les forces d'impulsion et de répulsion, la gravitation, la vitesse de la lumière, enfin « Γ » électricité qui a introduit dans l'image électrodynamique du monde, par l'incorporation des autres formes d'énergie, une sorte de monothéisme physique. C'est sur les concepts qu'on bâtit les formules, pour leur donner une intuitivité mythique. Les nombres mêmes sont de la technique, des ressorts et des vis, du mystère cosmique dévoilé. La physique antique et toutes les autres n'avaient pas besoin de nombres, parce qu'elles n'ambitionnaient pas la puissance. Entre la pure mathématique de Pythagore et de Platon et la physique de Démocrite et d'Aristote, il n'y a pas la moindre relation.

De même que l'antiquité a vu un hybris dans la révolte de Pro-méthée contre les Dieux, ainsi le baroque a senti le diable dans la machine. L'esprit infernal avait révélé le mystère à l'homme, pour s'emparer du mécanisme cosmique et jouer lui-même le rôle de Dieu. C'est pourquoi il règne, chez toutes les natures purement sacerdotales, qui vivent entièrement dans le royaume de l'esprit et qui n'attendent rien de « ce monde », avant tout chez les philosophes idéalistes, les classiques, les humanistes, chez Kant, même chez Nietzsche, un hostile silence sur la technique.

Chaque philosophie tardive implique la protestation critique, contre la vision non critique de la période précédente. Mais cette critique, d'un esprit sûr de sa supériorité, atteint aussi la foi elle-même et provoque la seule grande œuvre religieuse qui soit la propriété de la période tardive, de toute période tardive : le puritanisme.

Il apparaît dans l'armée de Cromwell et de ses Indépendants infatigables partant en guerre, la Bible à la main, en chantant des psaumes; chez les Pythagoriciens à la morale sévère et amère, qui détruisirent la gaie Sybaris et lui attachèrent à jamais le renom de ville immorale; dans l'armée des premiers Khalifes, qui subjugua non seulement les États, mais aussi les âmes. Le Paradis perdu de Milton, mainte sourate du Coran et le peu qui nous reste de la doctrine pythagoricienne — tout cela est une seule et même chose : l'enthousiasme d'un esprit terre à terre, l'ardeur froide, la mystique desséchée, l'extase pédante. Mais il s'en dégage néanmoins une piété effrénée, pour la seconde fois. L'ardeur transcendante que la grande ville, parvenue à la domination absolue de l'âme du paysage, est capable de faire naître, s'est ici concentrée, comme si l'on craignait qu'elle ne fût artificielle et passagère, par conséquent, avec impatience, sans pardon et sans pitié. Le puritanisme non seulement d'Occident, mais de toutes les cultures, manque du sourire que la religion de toutes les époques printanières avait transfiguré; il n'a pas les moments de profonde joie de vivre, l'humour. De la calme félicité qui point si souvent dans les histoires de l'enfant Jésus, à l'époque magique véronale ou chez Grégoire de Naziance, rien n'a passé dans les sourates du Coran; rien de la sérénité ensoleillée des chants de saint François ne se trouve chez
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Milton. Une mortelle austérité règne chez les esprits jansénistes de Port-Royal et dans les assemblées des têtes rondes, en habit noir, qui ont détruit en quelques années l'old merry England de Shakespeare, elle aussi une Sybaris. La guerre au diable dont tous sentaient la présence corporelle ne commença qu'à ce moment à exaspérer et assombrir. Au xvne siècle, on brûla plus d'un million de sorcières, non seulement dans le Nord protestant et le 'Midi catholique, mais aussi en Amérique et dans l'Inde. La doctrine morale de l'Islam (fikh), avec son rationalisme dur, est aussi triste et aussi fielleuse que celle du catéchisme de Westminster en 1643 et l'éthique des Jansénistes (l'Augustinus de Jansens en 1640) — car un mouvement puritain existait aussi, avec une nécessité intérieure, dans l'empire de Loyola. La religion est une métaphysique vécue, mais ni la communauté des saints, comme rappelaient les Indépendants, ni les Pythagoriciens, ni l'entourage de Mahomet ne la vivaient avec leurs sens, mais d'abord comme concept. Parshva qui fonda sur le Gange, en 600 avant Jésus-Christ, la secte des « Affranchis », enseignait, comme les autres puritains de son tempe, qu'on ne parvenait pas à la Rédemption par le sacrifice et le rite, mais uniquement par la connaissance de l'identité d'Atman et de Brahman. Un esprit allégorique, effréné mais sec, s'est substitué dans toute poésie puritaine aux visions gothiques. Le concept est la vraie et unique puissance, dans l'être éveillé de ces ascètes. C'est pour des concepts, et non pour des formes, comme Maître Eckart, que Pascal lutte. On brûle des sorcières parce qu'on les a prouvées, et non parce qu'on les voit planer dans 1 air la nuit; les juristes protestants appliquent le Marteau des maléfices, des dominicains, parce qu'il est bâti sur des concepts. Les premières madones gothiques sont apparues aux prieurs, personne n'a vu celles du Bernin. Elles existent parce qu'elles sont prouvées, et on s'enthousiasme pour cette sorte d'existence. Le grand secrétaire d'État de Cromwell, Milton, affuble d'images ces concepts, et Bunyan a inventé tout un mythe conceptuel en lui donnant une action éthico-allégorique. Encore un pas et l'on se trouve devant Kant, dans l'éthique conceptuelle duquel le diable comme concept a fini par prendre la forme du Malin absolu.

Il faut se libérer de l'image superficielle de l'histoire et s'affranchir des limites artificielles, tracées par la méthode des sciences particulières d'Occident, pour s'apercevoir que Pythagore, Mahomet, Cromwell incarnent des trois cultures un seul et même mouvement.

Pythagore n'était point philosophe. D'après tout ce qu'en disent les philosophes présocratiques, il était un saint, un prophète, et le fondateur d'une ligue fanatique et religieuse qui imposa ses vérités à l'ambiance par tous les moyens politiques et militaires. Dana la destruction de Sybaris par Croton, qui n'a certainement subsisté, dans la mémoire historique, que comme le sommet d'une violente guerre religieuse, on voit se décharger la même haine que celle par laquelle Charles Ier d'Angleterre et ses joyeux cavaliers voulaient anéantir non seulement une doctrine erronée, mais la pensée laïque. Un mythe épuré et consolidé conceptuellement donnait aux élu·


 

279

avant que

PROBLÈMES DE LA CULTURE ARABE

de la ligue pythagoricienne la conviction d'arriver au salut a tous les autres. Les tablettes d'or trouvées à Thurioi et Petelia, l'on mettait entre les mains des initiés, renfermaient l'assurance du dieu : Heureux initié et béni, tu ne seras plus un mortel, mais un dieu. C'est la même conviction que donnait le Coran à tous ceux qui se battaient dans la guerre sainte contre les impies — « le mona-chisme de l'Islam est la guerre religieuse », dit un hadith du prophète — et qui permit aussi à l'armure d'airain de Cromwell de briser celle des « Philistins et Amalécites » de l'armée royale, à Marston Moor et à Naseby.

L'Islam est aussi peu une religion du désert que la foi de Zwingli une religion de la montagne. C'est par hasard que le mouvement puritain qui a fait mûrir Te monde magique est venu d'un homme de la Mecque, et non d'un Monophysite ou d'un Juif. Car dans le Nord arabique il y avait les États chrétiens des Ghassanides et des Lahmides, et dans le Sud sabéen il y avait des guerres religieuses judéo-chrétiennes auxquelles participa tout le monde politique, d'Axum à l'empire sassanide. Au congrès des princes à Marib (542), il n'a guère dû assister de païens, et bientôt après le Sud arabique tomba au pouvoir de l'administration perse, donc maz-déenne. La Mecque était une petite île du vieux paganisme arabe au milieu d'un monde de Juifs et de Chrétiens, un petit fragment depuis longtemps empreint par les idées des grandes religions magiques. Le peu de ce paganisme, qui a pénétré dans le Coran, a été expurgé plus tard par le commentaire de la Sunna, d'esprit syrio-mésopotamique. L'Islam n'est à peu près exclusivement une religion nouvelle que dans la mesure où l'on pourrait dire la même chose du luthéranisme. En réalité, il continue les grandes religions antérieures. Et son expansion n'est pas davantage, comme on le croit encore toujours, une migration de peuples sortis de la péninsule arabique, mais au· contraire un assaut de fidèles enthousiastes qui entraînent, comme une lave, les Chrétiens, les Juifs et les Mazdéens et qui parviennent bientôt à dominer, sous le nom de fanatiques   musulmans.   C'étaient   des   Berbères,   compatriotes d'Augustin, qui conquirent l'Espagne, et des Perses de l'Irak qui s'avancèrent jusqu'à l'Oxus.  Les ennemis d'hier devinrent les champions de demain. La plupart des « Arabes » qui, en 717, attaquèrent pour la première fois Byzance étaient nés chrétiens. En 650, la littérature byzantine s'éteignit d'un seul coup *, sans qu'on ait aperçu, jusqu'aujourd'hui, le sens profond de cet événement : cette littérature se continue dans la littérature arabe, l'âme de la culture magique ayant fini par trouver dans l'Islam sa véritable expression. Par là, cette culture était réellement devenue « arabe » et définitivement affranchie de la pseudomorphose.  L'iconoclasme dirigé par l'Islam, longuement préparé par les Monophysites et les Juifs, passe aussi par Byzance, où le Syrien Léon III (717-741) fit dominer ce mouvement puritain des sectes islamo-chrétiennes : celle des Pauliciens en 650 et celle des Bogomiles plus tard.

i. Krummbacher, Byzant. Literaturgeschichte, p.  12.
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Les grands personnages entourant Mahomet, comme Abou Beker et Ornar, sont absolument apparentés aux chefs puritains de la Révolution anglaise, John Pym et Hampiien, et cette ressemblance de sentiment et de tonus serait encore plus grande si nous étions plus renseignés sur les Hanifites, puritains arabes antérieurs, contemporains de Mahomet. Ils avaient tous la conscience d'une grande mission, qui leur faisait mépriser la vie et la richesse; leur prédestination leur avait donné à tous l'assurance d'être les élus de Dieu. L'élan biblique grandiose, des parlements et des camps des Indépendants, qui avait laissé subsister encore au XIXe siècle, dans maintes familles anglaises, la croyance à une descendance anglaise des dix tribus d'Israël, peuple de saints destinés à diriger le monde, cet élan a dominé également rémigration en Amérique, commencée en 1620, par les pères-pèlerins; il a créé ce qu'il est permis d'appeler aujourd'hui la religion américaine, et il a discipliné le sans-gène politique qui caractérise encore aujourd'hui l'Angleterre, et qui repose entièrement sur la certitude religieuse de la prédestination. Même les Pythagoriciens — chose inouïe dans l'histoire religieuse de l'antiquité — ont pris en mains la puissance politique pour des buts religieux, et ils ont essayé de faire prévaloir le puritanisme de cité en cité. Partout ailleurs, il y avait des cultes particuliers de cités particulières, où chacun laissait aux autres une entière liberté dans 1 exercice de la religion; il n'y a qu'ici qu'on trouve une communauté de saints dont 1 énergie pratique déborde celle des anciens Orphiques, tout comme l'enthousiasme guerrier des Indépendants celui des guerres de la Réforme.

Mais le puritanisme cache déjà le rationalisme qui se manifeste partout, après quelques générations enthousiastes, et qui s'empare du pouvoir. C'est la distance de Cromwell à Hume. Ce n'est pas la ville en général, ce n'est pas non plus la grande ville, mais quelque* villes isolées et peu nombreuses, qui sont devenues le théâtre de l'histoire spirituelle; Athènes de Socrate, Bagdad des Abbassides, Londres et Paris du xviii« siècie. « Lumière » est le mot qui désigne cette période, le soleil point — mais quel élément se meut dans ce ciel de la conscience critique?

Rationalisme signifie la foi exclusive dans les resultare de l'entendement critique, par conséquent de Γ « intelligence ». Le fait qu'une époque printamère a prononcé le credo quia absurdum repose sur la certitude, que c'est d abord la réunion de l'intelligible et de l'inintelligible qui constitue le monde naturel, eette nature peinte par Ciotto, celle où s'enfonçaient les mystiques, celle où l'intelligence ne peut pénétrer qu'aussi profondément que la divinité le permet. Maintenant, un calme dépit donne naissance au concept de l'irrationnel, de ce qui a perdu sa valeur par son inintelligibilité même. On peut le mépriser ouvertement, comme superstition, ou en secret comme métaphysique; seule l'intellection assurée par la critique possède une valeur. Et les mystères ne sont rien d'autre que des preuves de l'ignorance. La religion nouvelle amystérieuse s'appelle, dans ses suprêmes possibilités, la sagesse, σοφία; son prêtre est le philosophe et son fidèle l'homme instruit. La Vieille religion n'est


indispensable qu'aux ignorants, dit Aristote1, et c'est tout à fait ainsi que parlaient Confucius et Gotamo Bouddha, Lessing et Voltaire. On retourne, de toutes les cultures, à la nature, non à une nature vécue, mais à une nature prouvée, née de l'entendement, accessible à lui seul e· inexistante pour le paysan; et cette nature n'ébranle pas l'homme, mais le plonge dans la sentimentalité. Religion naturelle, religion rationnelle, déisme : tout cela n'est pas de la métaphysique vécue, mais une mécanique conçue, ce que Confucius nomme les « lois du ciel » et que l'hellénisme appelle Tyche. Autrefois la philosophie était la servante d'une religiosité de l'au-delà, maintenant on sent que la philosophie doit être une science, notamment une critique de la connaissance, une critique de la valeur. Sans doute on sent que, maintenant aussi, elle n'est qu'une dogmatique affaiblie, la foi en un savoir qui voudrait être pur savoir. On brode des systèmes sur des commencements apparemment assurés, mais on ne fait en somme que remplacer Dieu par la Force et l'Éternité, par la Conservation de l'énergie. Tout rationalisme antique suppose l'Olympe, tout occidental, la doctrine des sacrements. C'est pourquoi cette philosophie flotte, hésitante, entre la religion et la science spécialiste et reçoit dans chaque cas une définition différente, suivant que son auteur a encore en lui quelque chose du prêtre et du voyant, ou bien est pur spécialiste et technicien de la pensée.

« Conception du monde » est le mot servant à traduire un être éveillé éclairé qui, sous la direction de l'intelligence critique, fouille dans un monde lumineux sans dieux et accuse ses sens de mensonge dès qu'ils sentent quelque chose que le « sens commun » ne reconnaît pas. Le mythe d'autrefois, la plus réelle des réalités, se soumet maintenant à la méthode de l'évhémérisme et tire son nom de ce savant de l'an 300 avant Jésus-Christ, qui déclarait que les divinités antiques étaient des hommes ayant eu autrefois du mérite. Ce procédé apparaît sous une forme quelconque dans toute période éclairée. Evhémérisme, le fait d'interpréter l'enfer comme un remords de conscience, le diable comme un mauvais désir et Dieu comme la beauté de la nature. Evhémérisme aussi, la substitution sur les pierres tombales attiques, vers 400, d'une déesse Demos à la déesse citadine Athena — qui est d'ailleurs très proche de la déesse Raison chez les Jacobins —; ou encore la substitution à Zeus du Daimo-nion de Socrate et du voûj des autres penseurs de ce temps. Confucius parle du « Ciel » au lieu de Schang-ti, c'est-à-dire qu'il ne croit qu'aux lois de la nature. Un acte d'évhémérisme inouï est la « collection » et la « classification » des écrits canoniques de Chine par les Confuciens, véritable destruction de toutes les anciennes œuvres religieuses et falsification rationaliste de ce qui en subsistait. Si cela leur avait été possible, nos philosophes des lumières, au viiie siècle, auraient rendu le même service à l'héritage du gothique z. Confucius appartient tout à fait au xvme siècle chinois.

1. Métaphysique, XI, 8, p. 1074, b i.

2. Les Khalifes, comme Al Maimoun (813-833) et les derniers Omniades, eussent dans des cas semblables exprimé exactement le même avis sur l'Islam. Il y avait
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Laptsé gui le méprise se place au milieu du taoïsme, mouvement qui a fait apparaître, l'un après l'autre, des traits protestants, puritains et piétistes; et tous deux finissent par répandre une opinion cosmique pratique sur l'arrière-plan d'une intuition cosmique mécamste. Le mot tao a constamment modifié lui aussi sa signification fondamentale, au cours de l'automne chinois, d'ailleurs dans un sens mécanique, comme le mot « logos » dans l'histoire spirituelle antique, de Heraclite à Posidpnios, et le mot «force » de Galilée à nos jours. Ce qui avait été jadis mythe et culte de grand style s'appelle, dans cette religion d'intellectuels, Nature et Vertu, mais la nature est un mécanisme rationnel et la Vertu un savoir : là-dessus Confucius, Bouddha, Socrate et Rousseau sont de même avis. Sur la prière et les spéculations sur la vie d'outre-tombe, Confucius ne retenait que peu de chose, sur les révélations rien du tout. Ceux qui s'occupent beaucoup de sacrifice et de culte sont ignorants et non raisonnables : On sait que Gotamo Bouddha et son contemporain Mahavira, fondateur du Jaïnisme, tous deux originaires du monde politique du Gange inférieur, à l'est de l'ancien domaine de la culture brahmanique, n'ont admis ni concept de Dieu, ni mythe, ni culte. C'est à quoi se réduit à peu près la vraie doctrine de Bouddha. Tout apparaît plongé dans la religion postérieure de son nom, qui est une religion de fellah. Mais une de ses idées, certainement authentiques, sur la « genèse causale » est d'avoir fait dériver la souffrance de l'ignorance, c'est-à-dire de l'ignorance des » quatre vérités nobles *. Voilà du pur rationalisme. Le Nirvana est pour lui une dissolution purement spirituelle et correspond, en tout et pour tout, à l'autarkie et à J'eudémonisme des Stoïciens. C'est l'état de l'être éveillé intellectualiste, pour qui l'être n'existe plus.

Pour les lettrés de ces périodes, le grand idéal est la sagesse. Pour des motifs rationnels, le sage retourne à la nature : à Ferney ou à Ermenonville, dans les jardins attiques ou dans les forêts indoues; c'est la manière la plus spirituelle d'être grand citadin. Le sage est l'homme du juste milieu. Son ascèse consiste dans un mépris total du monde, en faveur de la méditation. La sagesse de l'ère des lumières ne nuira jamais à la commodité. La morale, sur l'arrière-plan du grand mythe, était toujours un sacrifice, un culte allant jusqu'à l'ascèse la plus sévère, jusqu'à la mon. La vertu, sur l'arrière-plan de la sagesse, est une sorte de jouissance secrète, un égoïsme très raffiné, très spirituel; et le moraliste devient ainsi, au delà de la religion authentique, un philistin. Bouddha, Confucius, Rousseau sont des archiphilistins en dépit de toute la noblesse de leur pensée, et il est vain de vouloir dépasser en pédanterie la sagesse de la vie socratique.

A cette scolastique, pourrait-on dire, de la saine raison humaine, appartient avec une nécessité intérieure une mystique rationaliste des lettrés. Le rationalisme occidental est d'origine anglaise et résulte du puritanisme : de Locke vient tout le rationalisme du continent. Il trouva des adversaires, surtout en Allemagne, chez les

alors, à Bagdad, un club où des chrétien«, des juifs, des musulmans et des athées tenaient des débats où il était interdit de se réclamer de la Bible et du Coran.


piétistes (depuis 1700 la confrérie de Herrnhut, Spener et Francke, en Wurtemberg Oetinger); en Angleterre, chez les méthodistes (1738 Wesley « réveillé » par les Herrhnuter). Nous retrouvons ici la même différence qu'entre Luther et Calvin : ceux-ci s'organisèrent bientôt en un mouvement mondial, tandis que ceux-là se perdirent dans des conventicules en Europe centrale. Les piétistes de l'Islam se trouvent dans le soufisme qui n'est pas d'origine « persane », mais araméenne générale et qui se répand, au vme siècle, de la Syrie sur le monde arabe tout entier. Piétistes ou méthodistes sont les laïcs indous qui enseignèrent, peu avant Bouddha, la délivrance du cercle vital (samara) en s'abîmant dans l'égalité de Brahman et d'Atman; mais aussi Laotsé et ses partisans et, en dépit de leur rationalisme, les moines mendiants et les prédicateurs ambulants chez les Cyniques, ainsi que les pédagogues stoïciens, les ecclésiastiques de chambre et les pères confesseurs hellénistiques1. Il y a des gradations possibles, jusqu'à la vision rationaliste dont l'exemple classique est Swedenborg; elle a produit, chez les Stoïciens et les Soufistes, tout un monde religieux imaginaire, et elle prépare la transformation du bouddhisme en Mahayana. Dans sa signification originelle, l'évolution du bouddhisme et du taoïsme est très proche de celle des méthodistes en Amérique, et ce n'est pas par hasard que tous deux sont parvenus à leur plein épanouissement dans le Gange inférieur et au sud du Yangtsékiang, c'est-à-dire dans les colonies les plus récentes de ces deux cultures.

20

Deux siècles après le puritanisme, la conception mécaniste du monde atteint son apogée. Elle est la religion réelle de ce temps. Même ceux qui sont convaincus d'être religieux au sens ancien, de « croire en Dieu », ne font que s'illusionner sur le monde où se reflète leur être éveillé. Les vérités religieuses restent toujours, dans leur intellection, des vérités mécaniques et il n'y a, le plus souvent, que l'habitude linguistique qui recouvre d'une nuance mystique la nature vue par eux scientifiquement. Culture est toujours synonyme de force plastique religieuse. Chaque grande culture commence par un thème grandiose qui naît du paysage non urbain, qui se développe en multiples accents dans les villes, leurs arts et leurs modes de penser, et qui s'éteint dans les villes cosmopolites en un finale matérialiste. Mais même les derniers accents maintiennent strictement la tonalité de l'ensemble. Il y a un matérialisme chinois, indou, antique, arabe, occidental, qui n'est dans chaque cas particulier que l'abondance mystique originelle, mécaniquement conçue et abstraction faite de toute vision et de toute expérience vivantes.

Yang Dschou a clos en ce sens le rationalisme confucien. Le système du Lokayata continue le mépris du monde désanimé, qui est commun à Gotamo Bouddha, à Mahavira et aux autres pié-

i. Gercke, Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, II, p. 210.
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listes de leur temps, tout comme ce mépris continue l'athéisme de la doctrine des Sankhyas. Socrate est tout autant l'héritier des

regarde de haut, avec mépris, cet être éveillé connaissant et admettant encore des mystères. Les hommes gothiques reculaient de frisson à chaque pas fait par eux devant l'insondable, qui leur apparaissait dans les vérités de la doctrine et qui ne leur imposait que plus de vénération. Mais aujourd'hui le catholique même ne sent, dans cette doctrine, qu'un système qui a résolu l'énigme cosmique. Le miracle lui apparaît pour ainsi dire comme un phénomène physique d'ordre supérieur, et un évéque anglais croit à la possibilité de faire dériver d'un système naturel unitaire la force électrique et la force de la prière. C'est la foi exclusive en la force et la matière, même là où l'on se sert des mots Dieu et monde, ou Providence et homme. Tout aussi indépendant est le matérialisme faustien au sens étroit, celui où la conception technique du monde a atteint sa perfection. Concevoir le monde entier comme un système dynamique, exactement, mathématiquement appliqué, accessible à 1 expérience jusque dans ses causes dernières, et réductible en nombres, de manière à pouvoir être dominé par l'homme : voilà qui distingue de tout autre ce retour à la nature. Savoir est Vertu — était aussi la foi de Con-fucius, de Bouddha et de Socrate. Savoir est puissance — n'a de sens que dans les limites de la civilisation européo-américaine. Ce retour à la nature signifie la suppression de toutes les puissances qui s'intercalent entre l'intelligence pratique et la nature. Partout ailleurs, le matérialisme s'est contenté de constater, par l'intuition ou le concept, des unités apparemment simples dont le jeu causal explique
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La marque qu'il imprime à la nature est celle de la possibilité de son application. L'élément de destin y est mécanisé sous les noms d'évolution, de développement, de progrès, et est placé au centre du système; la volonté est un processus de blanc d'œuf, et toutes ces théories monistes, darwinistes ou positivistes s'élèvent ainsi à
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justification par la foi.

Le matérialisme serait incomplet si on ne sentait le besoin de se libérer constamment de la tension spirituelle, de se laisser aller à la sentimentalité mystique, d'exercer un culte quelconque pour se décharger intérieurement, pour jouir du charme de 1 irrationnel, du non-moi, de la bizarrerie et, s'il le faut, de l'ânerie. Ce qu'on voit apparaître clairement encore, au temps de Mang Tsé par exemple (372-289), et des premières fraternités bouddhistes, appartient aussi, dans un sens tout pareil, aux caractères les plus importants de l'hellénisme. En 312 fut inventé à Alexandrie, par de savants


poètes dans le genre de Callimaque, le culte de Sérapis qui fut doté d'une légende artificielle. Le culte d'Isis de la Rome républicaine ne peut être confondu avec le culte postérieur de l'époque impériale, ni avec la très sévère religion d'Isis en Egypte; c'était un passe-temps religieux de la bonne société qui y trouvait en partie l'occasion de railleries publiques, en partie celle de scandales publics et de la fermeture de l'édifice cultuel, ordonnée quatre fois de 59 à 48. L'astrologie chaldéenne était alors une mode, également éloignée de la foi purement antique aux oracles et de la foi magique en la puissance de l'heure. Il était un « délassement »; on se taisait illusion et on épatait les autres; à cet illusionisme venaient s'ajouter les innombrables charlatans et faux prophètes qui parcouraient toutes les villes et essayaient, par des rites prétentieux, de persuader aux demi-lettrés une renaissance -religieuse. Cela trouve son pendant, dans le monde européo-américain de nos jours, dans le charlatanisme occuliste et théosophiste, dans la christianscience américaine, dans le faux bouddhisme de salon, dans l'industrie religieuse qui se pratique en Allemagne, plus encore qu'en Angleterre, au moyen d'attitudes gothiques, antiques tardives et taoïstes, prises par des sectes cultuelles. C'est partout le jeu pur et simple, avec des mythes auxquels on ne croit pas, le goût pur et simple de cultes avec lesquels on voudrait combler son propre vide intérieur. La véritable foi est encore toujours la foi aux atomes et aux chiffres, mais elle a besoin de jongleries pour être supportée longtemps. Le matérialisme est plat et honnête, le jeu avec la religion est plat et malhonnête; mais le fait de sa possibilité en général montre déjà une tendance nouvelle authentique qui s'annonce modestement dans l'être éveillé civilisé et qui finit par se manifester en plein jour.

Ce qui lui succède est ce que j'appelle la seconde religiosité. Elle apparaît dans toutes les civilisations, dès que celles-ci sont parvenues à leur complète maturité et qu'elles passent lentement à l'état ahistorique, pour lequel les espaces de temps n'ont plus aucune signification. Il en résulte que le monde occidental est encore éloigné de ce stade· par plusieurs générations. La deuxième religiosité est le pendant nécessaire au césarisme, constitution politique définitive des civilisations tardives. Elle est donc visible, dans l'antiquité à partir d'Auguste environ, en Chine à partir de Schi Hoang Ti environ. Les deux phénomènes manquent de la force créatrice élémentaire de la culture antérieure. Leur grandeur réside, là, dans la Erofonde piété qui remplit tout l'être éveillé — Hérodote appelait :s Égyptiens les hommes les plus pieu* de la terre, et la même impression est produite aujourd'hui sur l'Européen d'Occident par la Chine, l'Inde et l'Islam —, ici, dans la violence effrénée des faits les plus extraordinaires; mais les œuvres de cette piété sont aussi peu originelles que la forme de l'imperium romain. Rien ne se construit, aucune idée ne se développe, mais on dirait qu'un nuage sort du pays et fait apparaître les formes anciennes d'abord incertaines, puis toujours de plus en plus claires. La deuxième religiosité renferme la matière de la première,  authentique et ancienne, mais vécue et exprimée différemment. D'abord le ratio-
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nalisme s'égare, puis les formes du vieux temps apparaissent, enfin c'est le monde entier de la religion primitive ayant cédé aux grandes formes de l'ancienne foi, qui s impose à nouveau avec puissance en un syncrétisme d'ordre populaire, dont n'est privée aucune culture parvenue à ce stade.

Toute philosophie des lumières part d'un optimisme intellectuel sans borne, qui est toujours lié au type du grand citadin, et elle aboutit au scepticisme absolu. L'être éveille souverain, qu'une muraille d'origine humaine a isolé de la nature vivante et de la terre au-dessous de lui, n'admet.rien hormis lui-même. Il exerce sa critique sur le monde de représentation, abstrait de la vie journalière des sens, et cette critique dure jusqu'à ce qu'il ait trouvé la forme dernière la plus raffinée, la forme de la forme — lui-même, c'est-à-dire rien. Les possibilités de la physique, comme intellection cosmique critique, sont ainsi épuisées par lui et la faim de la métaphysique s'annonce à nouveau. Mais ce n'est pas du passe-temps religieux des milieux lettrés saturés de littérature, ni en général de l'esprit, que naît la seconde religiosité, elle est une foi naïve des masses, tout à fait inaperçue et spontanée, en la constitution mythique quelconque du réel, foi pour laquelle toutes les raisons démonstratives commencent à devenir un jeu de mots, quelque chose d'indigent et d'ennuyeux, et en même temps un besoin naïf du cœur de répondre humblement au mythe par un culte. Les formes des deux ne peuvent être ni prévues ni choisies arbitrairement. Elles apparaissent d'elles-mêmes et sont très loin de nous1. Mais les théories de Comte et de Spencer, le matérialisme, le monisme et le darwinisme qui avaient éveillé la passion des meilleurs esprits du xixe siècle sont déjà devenus aujourd'hui la conception du monde des provinciaux.

• La philosophie antique avait épuisé ses raisons en 250 avant Jésus-Christ. Désormais le « savoir » n'est plus une propriété constamment approfondie et agrandie, mais la croyance devenue habitude en ce savoir, croyance qui continue à recevoir sa force de conviction des vieilles méthodes accoutumées. Au temps de Socrate il y avait le rationalisme, religion des lettrés. Au-dessus de lui se trouvait la philosophie savante, au-dessous la « superstition » des masses. Maintenant la philosophie se développe en religiosité spirituelle, le syncrétisme populaire en religiosité concrète de tendance absolument identique, la foi au mythe et la piété allant d'ailleurs en montant et non en descendant. La philosophie a beaucoup à recevoir et peu à donner. La Stoa est partie du matérialisme des Sophistes et des Cyniques et avait expliqué tout le mythe par l'allégorie, mais dès Cleanthes (232) on voit naître la prière de table à Zeus *, un des plus beaux fragments de la deuxième religiosité antique. Au temps de Sulla il y avait un stoïcisme, de part en part religieux, pour la haute société, et une croyance populaire syncré-

I. Mais a quelque chose peut faire pressentir aujourd'hui ces formes, qui ramènent évidemment à certains éléments du Christianisme gothique, ce n'est pas le goût littéraire de la spéculation sut l'Inde et la Chine tardive, mai» par ex. l'adven-tiime et les sectes similaires.

t. Von Araim, Stole, vêt. fragm., 537.


liste qui réunissait les cultes phrygiens, syriens, égyptiens et d'innombrables mystères antiques alors presque oubliés; et cela répond exactement soit au développement de la sagesse éclairée de Bouddha, qui s'était scindée en Hinayana des savants et en Mahayana de la foule, soit au rapport entre le confucianisme didactique et le taoïsme devenu très tôt le réservoir du syncrétisme chinois.

En même temps que le « positiviste » Meng Tsé (373-289) commence aussitôt un puissant mouvement alchimique, astrologique et occultiste. La célèbre controverse, pour savoir si ce mouvement a apporté un élément nouveau où ne fait que réapparaître l'ancien sens chinois du mythe, est déjà très vieille, mais la solution peut en être donnée en jetant un coup d'oeil sur l'hellénisme. Ce syncrétisme apparaît « simultanément » dans l'antiquité, dans l'Inde, en Chine et dans l'Islam populaire. II se rattache partout aux théories rationalistes — Stoa, Laotsé, Bouddha — et les charge de motifs ruraux, primitifs et exotiques, de toutes les espèces imaginables. Le syncrétisme antique, qu'il faut bien distinguer d'avec la pseudomorphose magique postérieure, s'est emparé, depuis 200 avant J.-C., des motifs orphiques, égyptiens et syriens; le syncrétisme chinois a introduit, en 67 après J.-C., le bouddhisme indou sous la forme populaire du Mahayana, en attribuant d'ailleurs plus de force aux écritures saintes considérées comme moyens magiques et aux figures du Bouddha comme fétiches, parce qu'elles étaient étrangères. La doctrine originelle de Laotsé disparaît subitement. Au début de l'époque de Han (200 avant J.-C.) les troupes de sen qui étaient des représentations morales sont métamorphosées en êtres bons. Les dieux du vent, des nuages, du tonnerre, de la pluie font leur réapparition. Des cultes en masse prennent droit de cité et servent à exorciser des mauvais génies au moyen des dieux. C'est alors que naquit, et certainement d'un concept fondamental de la philosophie préconfucienne, le mythe de Panku, principe premier dont la série des empereurs mythiques tire son origine. On sait l'évolution semblable prise par le concept du logos1.

La théorie et la pratique de la conduite, enseignées par Bouddha, ont pour origine la lassitude cosmique et le dégoût intellectuel et n'ont aucun rapport avec les problèmes religieux; mais dès le début de Γ « époque impériale » indoue, en 250 avant J. C., il était lui-même déjà devenu une figure de dieu assis et, au lieu de la théorie du Nirvana, intelligible au seul savant, se substituèrent de plus en plus des théories tangibles Sur le Ciel, l'Enfer et la Rédemption, qui sont peut-être empruntées pour partie, elles aussi, à l'étranger, notamment à l'apocalyptique persane. Dès l'époque d'Asoka il y avait dix-huit sectes bouddhistes. La croyance à la Rédemption du Mahayana a trouvé son premier grand prophète dans le savant poète Asvagoscha (50 av. J.-C.) et son véritable exécuteur testamentaire dans la personne de Nagandschuna (150 après J.-C.).

i. te Lu-shi Tschun-tsiu de I,u-pu-wel (237 avant J. C., époque d'Auguste Chinoise) est le premier monument du syncrétisme, il a trouvé sa forme écrite dans l'ouvrage rituel Li-kt qui date de l'époque de Han. (B. Schindler, Das Priesicrtum tin alten China, I, p. 93).
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Mais on voyait revenir sans cesse, à côté, la masse entière des mythes indous primitifs. Les religions de Vischnu et de Shiva étaient déjà clairement constituées en 300 avant J.-C., et d'ailleurs sous forme syncrétiste, de telle sorte que les légendes de Krishna et de Rama furent désormais transférées à Vischnu. Le même phénomène s'observe dans le Nouvel Empire égyptien, où Amon de Thèbes forme le centre d'un puissant syncrétisme; et dans l'Arabie des Abbassides, où la religion populaire avec ses représentations sur le pré-enfer, l'enfer, le Jugement, la Caaba céleste, le Logos, Mahomet, les fées, les saints et les génies, pousse l'islamisme primitif tout à fait à l'arrière-plan1.

Ces époques connaissent encore quelques grands esprits, comme le pédagogue de Néron, Sénèque, et son égal Psellos le philosophe a, éducateur des princes et politicien de Byzance césarique; connus aussi, le stoïcien Marc Âurèle et le bouddhiste Asoka, qui furent eux-mêmes des Césars3; enfin le pharaon Amenophis IV, dont la profonde tentative de fonder une religion a été considérée par le puissant clergé d'Àmon comme une hérésie qu'il a déjouée, danger qui a menacé aussi certainement Asoka de la part des Brahmanes.

Mais c'est justement le césarisme qui a provoqué un culte de l'empereur dans l'imperium chinois et romain, et qui a condensé ainsi le syncrétisme. Il est absurde de s'imaginer que la vénération des Chinois pour l'empereur vivant soit un fragment de la religion ancienne. Il n'y avait pas du tout d'empereur pendant toute la durée de la culture chinoise. Les chefs des États s'appelaient Wang, rois, et Meng Tsé a écrit, à peine un siècle avant la victoire définitive de l'Auguste chinois, cette phrase conçue tout à fait dans le sens du xixe siècle : « Le peuple est l'élément le plus important du pays; après lui viennent les dieux utiles du sol et des céréales; le moins important de tous est le souverain. » La mythologie des empereurs originels est sans doute d'abord une invention de Confu-cius et de son temps, et c'est par une intention rationaliste qu'elle a reçu sa forme de droit public et d'éthique sociale; le premier César a ensuite emprunté, à ce mythe, son titre et le concept du culte. L'élévation des hommes au rang des dieux est un retour à la période primitive où l'on faisait des dieux des héros, comme précisément les premiers empereurs et les héros d'Homère, et elle est un trait symptomatique caractérisant presque toutes les religions de ce second stade. Confucius lui-même fut élevé, en 57 après J.-C., au rang de Dieu avec un culte officiel. Bouddha l'était alors depuis longtemps. Al Ghazali, qui aida à parfaire la « seconde religiosité » du monde islamique, en 1050, est pour la croyance populaire un être divin et un des saints et des patrons les plus aimés. Dans les écoles philosophiques de l'antiquité il y avait un cuite de Platon

1. H. Horten, Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam, 1917.

2. De 1018 à 1078. Cf. Dietrich. Byzantinische Charakterhöp/e, 1909, p. 63.

3. Tous deux ne se sont abîmes que dans leur vieillesse, et après des guerres longues et difficiles, dans une piété douce et lasse, mais ils sont restés éloignés des religions plus précises. Considéré dogmatiquement, Asoka n'était point bouddhiste, il a seulement compris ces courants et les a pris sous sa protection. Hulebrandt, Altindien, p. 143.


et d'Épicure, tandis qu'en faisant descendre Alexandre de Héraclès et César de Vénus, on aboutit nettement au culte du Divus, dans lequel réapparaissent de très vieilles représentations orphiques et des cultes familiaux, comme reparaît dans le culte chinois de Hoang Ti un fragment de la plus ancienne mythologie.

Mais avec ces deux cultes impériaux commencent déjà les tentatives donnant, à la seconde religiosité, des organisations fixes qu'on peut appeler communautés, sectes, ordres, églises, mais qui sont »oujours des répétitions figées de formes vivantes du passé, et qui se comportent vis-à-vis d'elles comme la caste à la classe sociale.

Il y a déjà quelque chose de cela dans la réforme d'Auguste, avec son artificielle renaissance de cultes urbains dès longtemps défunts, comme les rites des frères Arvales; mais ce sont d'abord les religions des mystères hellénistiques, et même encore le culte de Mithra, dans la mesure où il ne doit pas être compté au nombre des religions magiques, qui sont ces communautés dont la continuation a été rompue, ensuite, par le déclin de l'antiquité. Leurs correspondants sont l'État théocratique érigé par les rois-prêtres de Thèbes, dans l'Egypte du XIe siècle avant J.-C., et les églises taoïstes de l'ère de Han, surtout celle que fonda Tschang Lu et qui provoqua en 184 après J.C. l'effroyable révolte des turbans jaunes, rappelant ainsi les révoltes religieuses des provinces romaines sous l'Empire; cette révolte qui a détruit de vastes territoires et causé la chute de la dynastie Han1. Et ces églises ascétiques du taoïsme, avec leur caractère figé et leur mythologie féroce, trouvent leur pendant parfait dans les États monacaux de Byzance tardif, comme le couvent Studion et l'union des couvents d'Athos fondée en 100, immédiate à l'Empire et aussi bouddhiste que possible.

De cette seconde religiosité enfin naissent les religions de fellah, où l'opposition entre la piété grand-citadine et la piété provinciale a disparu tout autant que celle entre la culture primitive et la haute culture. Le concept de peuple de fellahs nous apprend ce que cela signifie. La religion est devenue parfaitement ahistorique; là où quelques décades avaient autrefois la signification d'une époque, des siècles entiers ont cessé maintenant d'avoir une signification, et le flux et le reflux des changements superficiels prouvent seulement que la forme intérieure est définitive et achevée. Peu importe l'apparition en 1200, en Chine, d'une variante de politique confu-cienne considérée comme Confucianisme de Dschou; peu importent sa date et le succès ou le revers qu'elle a eus; peu importe que, dans l'Inde, le bouddhisme, devenu de longue date une religion polythéiste du peuple, disparaisse devant le néobrahmanisme dont le plus grand théologien, Sankara, vivait en 800; et peu importe la date à laquelle celui-ci passe enfin à la théorie indouiste de Brahma, de Vischnu et de Shiva. Ce qu'il y a dans tout cela, c'est toujours un petit nombre d'hommes extrêmement spirituels, supérieurs, absolument « finis », comme les Brahmanes .de l'Inde, les mandarins de Chine et les prêtres égyptiens qui étonnèrent Hérodote.

i. De Groot,  Universismits, 1918.
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Mais la religion de fellah elle-même est primitive de pan en part, tels lee cultes animaux de la vingt-sixième dynastie égyptienne, la religion d'État en Chine, issue du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme, l'Islam de l'Orient actuel, et peut-être aussi sans doute la religion des Aztèques, rencontrée par Cortez, et qui doit s'être bien éloignée déjà de la religion raffinée de Maya.

21

Est encore une religion de fellah le judaïsme qui date de Jehuda ben Halévi. Comme son maître islamique, lui aussi considère la philosophie scientifique avec un scepticisme absolu et lui assigne, dans le « Kuzari » (1140), pour rôle exclusif, celui de servir la théologie orthodoxe. Cela répond tout à fait au tournant de la moyenne Stoa à la Stoa mineure de l'époque impériale, et à l'extinction de la spéculation chinoise sous la dynastie occidentale de Han. Plus caractéristique encore est Moïse Maimonides qui a réuni, en 1175, dans un grand ouvrage analogue au Li-Ki chinois, la matière entière du judaïsme comme finie et figée, sans se demander le moins du monde si les parties qui la composaient avaient ou non encore un sens1. Ni en ce temps-là ni à aucun -autre, le judaïsme n'a de spécificité dans l'histoire religieuse, mais il apparaît ainsi quand on le considère à l'état que lui a créé la culture occidentale sur son propre terrain. Et le fait que le nom juif désigne sans cesse queloue chose d'autre, sans que ses représentants s'en aperçoivent, n'offre pas davantage une situation indépendante; car ce fait se répète pas à pas dans le parsisme.

A leur « période mérovingienne » (de 500 à o), tous deux se développent, d'associations tribales, en nations de style magique sans territoire, sans unité de race, et dès cette époque avec le ghetto pour habitat, qui est resté le même jusque chez les" Parsis de Bombay et les Juifs de Brooklyn.

A l'époque véronale (à peu près de o à 500) ce consensus aterrito-rial 6e répand depuis l'Espagne jusqu'à Schantung. C'était la période de la chevalerie juive et la période de floraison « gothique » de la force plastique religieuse : l'apocalyptique postérieure, la Mischna, le christianisme primitif qui ne s'est usé qu'à partir de Traian et d'Hadrien, sont des œuvres de cette nation. On sait que les Juifs étaient alors des paysans, des artisans et de petits citadins. Les grandes affaires d'argent étaient entre les mains des Égyptiens, des Grèce, des Romains, c'esc-à-dife des « anciens ».

En 500 commence le baroque juif qui apparaît d'habitude, au savant occidental, de manière très incomplète dans l'image de l'apogée espagnole. Comme le consensus persan .islamique et byzantin, celui des Juife entre dans un être éveillé citadin et spirituel et régit désormais les formes de l'economi« et de la science urbaines. Tetragone,

i. Promer. Der Talmid, p. 217.La « vache rouge » et le rituel de l'onction des rois juifs y sont Étudies avec la même gravité que les dispositions les plus importantes du droit privé.


Tolède et Grenade sont principalement de grandes villes juives. Les Juifs forment une partie essentielle de la haute société mauresque. Leurs formes achevées, leur esprit, leur chevalerie ont fait l'admiration de la noblesse gothique des Croisades, qui a essaye de les imiter; mais la diplomatie, l'art militaire et l'administration des États mauresques ne peuvent pas non plus se concevoir sans l'aristocratie juive qui ne le cédait point en race à l'aristocratie islamique. Comme il existait autrefois une poésie courtoise en Arabie, il y a maintenant une haute littérature et une science éclairée. Lorsque Alphonse X de Castille vit écrire* en 1250, par des savants juifs, islamiques et chrétiens, sous la direction du rabbin Isaac ben Saïd Hassan, un nouvel1 ouvrage planétaire, ce n'était pas encore une œuvre non de la pensée faustienne, mais de la pensée magique. L'inverse ne se produisit qu'à partir de Nicolas de Cuse. Cependant l'Espagne et le Maroc n'avaient qu'une très petite partie du consensus juif, et qui n'avait plus lui-même une signification laïque, mais avant tout aussi une signification ecclésiastique. Il renfermait encore un mouvement puritain qui rejetait le Talmud et voulait retourner à la Thora pure. La communauté des Caréens, après mainte autre qui l'a précédée, est née en 760 dans la Syrie septentrionale, dans le même pays où, un siècle plus tôt, les Pauliciens iconoclastes chrétiens et, un peu plus tard, le soufisme islamique avaient pris leur source; trois orientations magiques dont personne ne méconnaîtra la parenté intérieure. Comme les puritains de toutes les autres cultures, les Caréens furent combattus à la fois par les orthodoxes et par les. rationalistes. Les libelles rabbiniques ont pris naissance de Cordoue et Fez jusqu'au Sud-arabique et en Perse. Mais c'est alors que naquit aussi, produit du « soufisme juif » rappelant parfois Swedenborg, l'ouvrage principal de la mystique rationaliste, le livre de Jezirah, dont les représentations fondamentales cabbalistiques se rencontrent aussi bien avec la symbolique byzantine des images et la magie contemporaine du « christianisme de second ordre » grec qu'avec la religion populaire de l'Islam.

Une situation toute nouvelle fut créée au tournant du millénaire, par le hasard, qui voulut que la partie la plus occidentale du consensus se trouvât tout à coup dans le ressort de la jeune culture d'Occident. Les Juifs étaient, comme les Parses, les Byzantins et les Musulmans, civilisés et devenus grands citadins; le monde germano-roman vivait dans le paysage non urbain, et il y avait à peine, autour des couvents et des marchés, des établisssements qui devaient rester sans âme propre durant des générations. Les uns étaient déjà presque des fellahs, les autres presque encore un peuple primitif. Le Juif ne comprenait pas l'intériorité gothique, le château et la cathédrale; le Chrétien ne comprenait pas l'intelligence supérieure, presque cynique, ni la « pensée financière » achevée. On se haïssait et se méprisait, à peine encore par la conscience d'une différence de race, mais par le défaut de « simultanéité ». Le consensus juif bâtissait partout, à l'intérieur de la plaine et des villes de province, ses

i. Strunz, Geschichte der Natuneissensch. im Mittelalter, p. 89.
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ghettos grands-citadins — prolétariens. La ruelle juive a précédé de mille ans la ville gothique. C'est exactement dans cet état que se trouvaient, au temps de Jésus, les villes romaines situées entre les villages du lac de Genezareth.

Mais les jeunes nations étaient en outre fermement liées au sol et à l'idée de patrie; le consensus aterritorial dont l'intégrité était conçue, par ses membres, non comme une intention ou une organisation, mais comme une tendance tout à fait inconsciente, tout a fait métaphysique, expression du sentiment cosmique magique le plus immédiat, ce consensus leur semblait quelque chose d'inouï et d'entièrement inintelligible. C'est alors que naquit la légende du Juif errant. C'était déjà beaucoup qu'un moine écossais vînt dans un couvent lombard, emportant avec lui le vigoureux sentiment de la patrie; mais quand un rabbin de Mayence, où se trouvait en looo la plus importante école talmudique d'Occident, ou un autre de Salerne, allait au Caire, à Basra ou à Merw, il se trouvait partout
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l'hellénisme, le parsisme misme d'alors — ce qu'on ne savait pas en Occident. Spinoza et Urici Akosta sont les membres de cet État qui avait son droit propre et sa vie publique inaperçus des Chrétiens, et qui regardait avec dédain les peuples ambiants dont il était l'hôte, comme une sorte de pays étranger; leur expulsion de cet État est un véritable procès de haute trahison, un phénomène dont la signification plus profonde ne pouvait en général être comprise par les peuples occidentaux; et le penseur le plus important des Chassides orientaux, Senior Salman, a été livré en 1799, par le parti rabbinique adverse, au gouvernement de Pétersbourg comme à un État étranger.

Le judaïsme de l'Europe occidentale avait perdu complètement la relation avec le sol, encore existante dans l'Espagne mauresque. Il ne compte plus de paysans parmi ses membres. Le moindre ghetto, si misérable soit-il, est un fragment de grande ville, et ses habitants se divisent en castes comme celles de l'Inde et de la Chine figées — les rabbins sont les Brahmanes et les Mandarins du ghetto — et en une masse de Kulï, pourvus d'une intelligence civilisée, froide, très supérieure, et d'un sens des affaires sans vergogne. Mais cela n'est encore un phénomène spécifique que pour un horizon historique borné. Toutes les nations magiques se trouvent à ce même stade depuis les Croisades. Les Parses ont exactement la même puissance commerciale dans l'Inde que les Juifs dans le monde européo-américain et les Arméniens et les Grecs dans l'Europe sud-orientale. Ce phénomène se répète dans toutes les autres civilisations dès qu'il s'introduit dans des États plus jeunes; par exemple les Chinois de Californie — ils sont le véritable objet de Γ « antisémitisme » américain — et ceux de Java ou de Singapour, le commerçant indou en Afrique orientale, mais aussi le Romain dans le vieux monde arabe, où la situation était justement inverse. Les « Juifs » d'alors étaient les Romains, et la haine apocalyptique des Araméens contre eux est la sœur absolument consanguine de l'antisémitisme
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des Européens d'Occident. C'était un pogrome authentique lors-qu'en l'an 88, sur un signe de Mithridate, la population exaspérée d'Asie-Mineure massacra en un jour 100.000 commerçants romains.

A ces oppositions s'ajoute celle de la race, qui passe du mépris à la haine dans la même mesure où la culture occidentale se rapproche elle-même de la civilisation, et où la « différence d'âge », exprimée dans le genre de vie et la suprématie de l'intelligence, devient moins apparente. Mais cette opposition n'a rien de commun avec l'antithèse, empruntée à la science linguistique, sous les clichés ridicules de Sémites et d'Ariens. Les « Ariens » de Perse et d'Arménie ne se distinguent pour nous en rien des Juifs, et déjà dans l'Europe méridionale et aux Balkans, il existe à peine une différence corporelle entre les habitants chrétiens et juifs. La nation juive est, comme toutes celles de la culture arabe le résultat d'une mission immense et elle a été modifiée constamment, jusqu'à l'époque des Croisades, par des conversions et des abjurations en masse. Une partie des Juifs orientaux présente le même type physique que les Chrétiens du Caucase, une autre correspond aux Tartaree du Sud de la Russie, une grande partie des Juifs d'Occident ressemble aux Maures de l'Afrique du Nord. C'est au contraire l'opposition entre l'idéal racique de la période gothique, exerçant une action disciplinaire, et le type du Juif séphardique, qui s'est formé d'abord dans les ghettos d'Occident, et également par une discipline psychique soumise à des conditions extérieures très dures, sans doute sous le charme efficace du paysage et des peuples-hôtes et en se défendant contre eux métaphysiquement, notamment depuis que cette partie de la nation est devenue un monde à part par la perte de la langue arabe. Ce sentiment d'une spécificité profonde se manifeste des deux côtés

ec d'autant plus de puissance que l'individu a de race. Seul le

avec

défaut de race, chez les hommes spirituels, les philosophes, les doctrinaires, les utopistes, fait qu'ils ne comprennent pas cette insondable haine métaphysique, dans laquelle le tact différent de deux courants existentiels apparaît comme une insupportable dissonance, haine qui peut devenir tragique pour tous deux et qui a dominé aussi la culture indoue par l'opposition de l'Indou de race et du Tschudra. Pendant le gothique, cette opposition est profondément religieuse et vise avant tout le consensus comme religion; ce n'est qu'au début de la civilisation occidentale qu'elle est devenue matérialiste et vise le côté spirituel et commercial, devenu tout à coup comparable au côté religieux.

Mais le fait qui a exercé l'influence la plus profondément séparatrice et exaspérante est celui dont on a le moins bien compris tout le caractère tragique : tandis que l'homme occidental, depuis le règne des empereurs saxons jusqu'à nos jours, revit l'histoire dans son sens le plus significatif et avec une conscience qui n'a d'égale dans aucune autre culture, le consensus juif a cessé d'avoir une histoire. Ses problèmes étaient résolus, sa forme intérieure achevée et devenue invariable; pour lui comme pour l'Islam, l'église grecque et les Parsis, les siècles n'avaient plus aucune signification
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et c'est pourquoi celui qui est intérieurement -lié à ce consensus est incapable de comprendre la passion avec laquelle les hommes faus-tiens font revivre les décisions, de leur histoire, de leur destin, concentrées sur quelques années, comme le début des Croisades, la Réforme, la Révolution française, les guerres d'indépendance et tous les tournants de l'être de chaque peuple en particulier! Il a tout cela derrière lui, à une distance de trente générations. L'histoire du plus grand style passe, en dehors de lui, sans l'atteindre, les époques se suivent, 1 homme change de fond en comble à chaque siècle, tandis que tout reste calme dans le ghetto, et aussi dans l'âme de chacun de ses habitants. Mais même, quand il se considère comme un membre du peuple-hôte et prend part à ses destinées, comme ce fut le cas en 1914 dans la plupart des pays, en réalité il ne vit pas cet événement comme son propre destin, mais il prend parti pour lui, le juge en observateur intéressé, et la signification dernière de ce pour quoi on se bat doit, pour cette raison même, lui rester fermée. Pendant la guerre de Trente ans ü y avait un général de cavalerie juif — il est enterré au vieux cimetière juif de Prague, — mais que furent pour lui les idées de Luther et de Loyola ? Quelle idée les Byzantins, proches parents des Juifs, se faisaient-ils des Croisades? Cela appartient aux nécessités tragiques de l'histoire supérieure qui consiste en courants vitaux des cultures particulières, et cela s est souvent répété. Les Romains, qui étaient alors un vieux peuple, n'auraient jamais pu comprendre, lors du procès de Jésus et de la révolte de Bar Kochïba, ce que les Juifs avaient en vue, et le monde européo-américain a démontré sa parfaite incompréhension de ce qui se passa lors des révolutions de fellahs en Turquie (1907) et en Chine (1911). Comme la pensée et la vie intérieure, radicalement différentes, et par conséquent, aussi l'idéal politique et l'idée de souveraineté — du Khalife d'un côté, de Tien Tee de l'autre — sont restée inaccessibles aux Européo-Américains, ils n'ont pas pu juger la marche des événements, ni non plus la prédéterminer. L'homme d'une culture étrangère peut être spectateur, et donc historien descriptif du passé, mais jamais politicien, c'est-à-dire un homme qui sent l'avenir agir en lui. S'il n'a pas ht puissance matérielle pour agir, dans la forme de sa propre culture, et pouvoir mépriser la forme étrangère ou la diriger, comme firent sans doute les Romaine dans k jeune Orient et Disraeli en Angleterre, il est désarmé en face des événements. Le Romain et le Grec transportaient toujours par la pensée les conditions vitales de leur polis dans les événements étrangers; l'Européen moderne voit partout les destins étrangers à travers ses concepts de constitution, de parlement, de démocratie, bien que l'application de ces représentations à d'autres culture» reste ridicule et insensée; et le membre du contensus juif suit l'histoire d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre, que celle de la civilisation faustienne, répandue sur toutes les mers et tous les continent·, avec le sentiment foncier de l'homme magique, même lorsqu'il est convaincu fermement dn caractère occidental'de sa pensée. Comme chaque consensus magique est étranger à la terre et sans
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limite géographique, il voit malgré lui dans toutes les luttes pour les idées faustiennes de patrie, de langue maternelle, de dynastie, de monarchie, de constitution, un retour des formes qui lui sont intérieurement absolument étrangères, et par conséquent ennuyeuses et insensées, à des formes qui sont compatibles avec sa nature; et dans le mot international qui peut l'enthousiasmer, il entend précisément la nature du consensus aterritorial illimité, qu'il s'agisse de socialisme, de pacifisme ou de capitalisme. Si pour la démocratie européo-américaine les luttes constitutionnelles et les révolutions signifient une marche vers l'idéal civilisé, pour lui — sans en prendre conscience le moins du monde — elles sont la destruction de tout ce qui est autre que lui. Même quand la puissance du consensus «et ébranlée chez lui, et que la vie de son peuple-hôte exerce sur lui un attrait extérieur allant jusqu'au patriotisme réel, son parti n'en reste as moins toujours celui qui poursuit les buts les plus comparables ceux de la nature de la nation magique. C'est pourquoi il est démocrate en Allemagne et impérialiste en Angleterre — comme le Parsis dans l'Inde. La même erreur, exactement, est commise par ceux des Européens d'Occident qui voient dans les Jeunes Turcs et les Chinois réformistes des parents spirituels, c'est-à-dire des « constitutionalistes ». L'homme vraiment intérieur n'affirme-t-il pas, au fond, même là où il détruit ? Et l'étranger à cet intérieur ne nie-t-il pas, même là où il voudrait construire ? Ce que la culture d'Occident a détruit, dans ses dqmaines coloniaux, par des réformes de son propre style, est inépuisable par la pensée, et l'action du judaïsme est également destructrice partout où elle s'exerce. Le sentiment de la nécessité de cette mésentente réciproque aboutit à la haine effrayante, profondément concentrée dans le sang, qui s'attache à des marques symboliques comme la race, le genre de vie, la profession, le langage, et qui, toutes les fois que cette situation s'est présentée jusqu'à ce jour, a rongé, ravagé et conduit les deux parties jusqu'à des explosions sanglantes1.

C'est le cas avant tout dans la religiosité du monde faustien, qui se sent menacée, haïe, rongée en cachette par une métaphysique étrangère au milieu d'elle. Que ne s'est-il pas passé depuis les réformes de Hugues de Cluny, de saint Bernard, du concile de Latran en 1215, et ensuite depuis Luther, Calvin et le puritanisme jusqu'à « l'époque des lumières », dans notre être éveillé, tandis que la religion juive n'avait plus d'histoire depuis très longtemps! Au sein du (onsensus ouest-européen, Joseph Caro a refondu une seconde fois, en 1565, dans le Schulchan Aruch, la même matière qu'autrefois Maimonides, mais c'aurait pu se passer aussi en 1400 ou en 1800, ou même manquer entièrement. Avec la fixité de l'islam actuel et du christianisme byzantin depuis les Croisades, mais aussi dp sinéisme et de l'égyptianisme tardifs, tout reste formule et identité, les interdictions alimentaires, les porte-bonheur sur les vêtements, les

i. C'est le cas surtout de l'ordre de Mithridate, auquel il faut ajouter le pogrome de Cypre, l'insurrection de Seapoy dans l'Inde, l'insurrection des Boxers en Chine et la furie bolcheviste des Juifs, des lettons et d'autres peuples étrangers contre le russisme tzariste.
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phylactères, les chapelets, et la casuistique talmudique qui s'exerce aussi depuis des siècles, sous cette même forme, à Bombay sur le Vendidad et au Caire sur le Coran. De même la mystique juive, qui est soufisme pur, n'a pas varié depuis les Croisades, tout comme la mystique islamique, et elle a produit encore aux siècles derniers trois saints dans le sens du soufisme oriental, qui ne peuvent se reconnaître comme tels que si l'on est capable du coup d'oeil des formes de pensée occidentales. Spinoza pensant en substances et non en forces, et dans un dualisme de part en part magique, est absolument comparable aux derniers épigones de la philosophie islamique, comme Murtada et Schirazi. Il applique toute la langue conceptuelle du baroque occidental qui l'entourait, et il s est enfoncé jusqu'à une complète illusion de soi-même dans ses modalités de représentations, mais tout ce qui touche au delà de la superficie de son âme, sa descendance de Maimonides et d'Avicenne et sa méthode talmudique more geometrico, restent absolument intacts. Dans Baalschem, fondateur de la secte des Chassides, né en Volhynie en 1698, c'était un Messie authentique qui s'était levé, parcourant le monde du ghetto polonais où il enseignait et faisait des miracles, et auquel on ne peut comparer que le christianisme primitif1; ce mouvement issu des plus anciens courants d'une mystique magique cabbalistique et qui s'est emparé de la plus grande partie des Juifs de l'Est, mouvement grandiose à coup sûr dans l'histoire religieuse de la culture arabe, s'est passé au milieu d'une humanité d'espèce différente et a passé à peu près inaperçu par elle. La lutte pacifique de Baalschem contre les pharisiens du Talmud d'alors et pour un Dieu immanent au monde, sa figure analogue à celle du Christ, la riche légende qu'on ne tarda pas à broder^autour de sa personne et de ses disciples, tout cela est d'esprit purement magique et nous est au fond, à nous, Occidentaux, aussi étranger que le christianisme primitif lui-même. La marche des idées dans les livres chassidiques est inintelligible à un non-Juif, mais leur rite ne l'est pas moins. Lorsqu'ils sont excités dans leur recueillement, les uns tombent en extase, tandis que d'autres se mettent à danser comme les derviches de l'Islam *. La doctrine première de Baalschem a été continuée par un de ses apôtres sous le nom de Saddi-kisme, et la croyance en ce» saints, (Saddiks) que Dieu envoyait du Ciel l'un après l'autre pour apporter le salut par leur seule présence sur la terre, rappelle aussi le mahdisme islamique, et plus encore la doctrine schiite des imans en qui s'était réfugiée la « lumière du prophète ». Un autre disciple, Salomon Maimon, dont nous possédons une autobiographie remarquable, est venu, de Baalschem, à Kant dont la pensée abstraite a toujours exercé sur les esprits talmudiques une force d'attraction inouïe. Le troisième est Otto Weininger, dont le dualisme moral est une pure conception magique et dont la mort, dans une lutte psychique qu'il a fait vivre magiquement entre le bien et le mal, est un des plus sublimes

1. P. I«evertotf, Die religiöse Denkweise der Cliassidint, 1918, p. 128 sq. — M. Buber, Die Legende des Baalschem, 1907.

2. Mvertoff, p. 136·


moments de la religiosité très tardive1. Quelque chose d'analogue peut être vécu chez un Russe, mais ni l'homme antique ni le faus-tien n'en sont capables.

Par les « lumières » du xviii6 siècle, la culture occidentale aussi a été rendue grand-citadine et intellectuelle, et par conséquent, tout d'un coup, accessible à l'intelligence du consensus. Et ce transfert dans une époque qui, pour le courant existentiel, intérieurement desséché depuis longtemps, du judaïsme séphardique, appartient à un passé lointain, mais qui devait cependant éveiller en lui un sentiment identique en tant que critique et négateur, ce transfert a exercé fatalement une influence séductrice, introduit dans le grand mouvement des peuples-hôtes le complexe historiquement achevé et incapable de tout développement organique, l'a ébranlé, distendu, décomposé et empoisonné jusque dans ses profondeurs. Car pour l'esprit faus tien, les « lumières » étaient un pas en avant accompli sur sa propre voie, à travers des décombres, certes, mais au fond, d'une manière affirmative; pour le judaïsme, elles sont une destruction et rien de plus, une démolition de quelque chose d'étranger qu'il ne comprend pas. Il se présente ensuite très souvent un spectacle que donnent aussi le Parais dans l'Inde, le Chinois et le Japonais dans un entourage chrétien, l'Américain moderne en Chine : ce sont « les lumières » poussées jusqu'au cynisme et à l'athéisme le plus brutal en face de la religion étrangère, tandis que les usages de fellah de leurs nationaux en demeurent tout à tait indemnes. Il y a des socialistes juifs qui combattent au dehors et avec conviction toute sorte de religion, mais qui conservent anxieusement pour eux-mêmes les interdictions alimentaires et le rituel des chapelets et des phylactères. Plus fréquente est la rupture intérieure réelle avec le consensus en tant que complexe de la foi, spectacle qu'on observe chez ces étudiants indous qui ont reçu une éducation universitaire anglaise avec Locke et Mili, et qui regardent maintenant avec le même dédain cynique les convictions de l'Inde et celles de l'Angleterre, dont la décomposition intérieure doit causer leur propre destruction. Depuis l'époque napoléonienne, le vieux consensus civilisé s'est mélangé contradictoirement avec la nouvelle « société » occidentale civilisée des,villes et il a emprunté leurs méthodes économiques et'scientifiques à cause de la prépondérance de l'âge. C'est exactement ainsi qu a procédé, quelques générations plus tard, l'intelligence japonaise, également très vieille, peut-être avec plus de succès encore. Un autre exemple sont les Carthaginois, épigones de la civilisation babylonienne, qui furent attirés déjà par la culture antique à son stade étrusco-dorique et finirent par succomber 2 entièrement à l'hellénisme, achevés et figés en tout ce qui était religion ou art, niais bien supérieurs dans les affaires aux Grecs et aux Romains, et pour cette raison haïs par eux à l'extrême.

1. O. Weininger, Taschenbuch, 1919, surtout p. 19 sq.

2. Leur navigation à l'époque romaine était plutôt antique que phénicienne, leur État était organisé comme une polis, et la langue grecque était généralement répandue parmi leurs lettrés, comme Hannibal.
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Ce n'est pas parce que les métaphysiques des doux cultures se seraient rapprochées davantage — ce qui est tout à fait impossible, — mais parce qu'elles ne jouent plus, des deux côtés, aucun rôle dans les intelligences déracinées de l'élite, que cette nation magique court le danger de disparaître elle-même avec le ghetto et la religion. Elle a perdu toute sorte de cohésion intérieure et ne subente plus que comme simple connexe dans les questions pratiques. Maïs l'avance que possédait la vieille pensée économique de cette nation magique diminue; par rapport a l'Américain elle existe à peine encore, et ainsi disparait le dernier moyen puissant de maintenir je contentiti décomposé avec le paysage. Le jour où les méthodes civilisées des villes cosmopolites europeo-américainea seront parvenues à leur pleine maturité, le destin du judaïsme sera accompli, du moins dans le sein de ce monde — le monde russe formant un problème à part.

L'Islam, a du terrain sous ses piede. Il a absorbé à peu près entièrement le contentut perse, juif, nestorien et monophysite. Le reste de la nation byzantine, les Grecs actuels, sont aussi dans leur propre pays. Le reste des Panie de l'Inde vit au milieu des .formes figées d'une civilisation encore plus vieille, encore plus fellahique, et est assurée ainsi de ses positions. Mais la partie européo-ainéricaine du contenait juif, qui a attiré à lui la plupart des autres parties et les a liées à son destin, est tombée désormais dans les rouages d'une jeune civilisation, sans attache avec aucun morceau de territoire, après s'être durant des siècles renfermée et sauvée dans son ghetto. Ainsi brisé, il va au-devant de sa dissolution totale. Mais c'est là un destin subi non au sein de la culture faustienne, mais au sein de la culture magique.


IV1

L'ÉTAT I. — le problème des ordres : noblesse et clergé.

Un insondable mystère des fluctuations cosmiques, que nous appelons la Vie, est leur division en deux sexes. Dans les courants existentiels du monde végétal lié au sol, on rencontre déjà cet effort vers la séparation, comme le montre le symbole de la floraison : quelque chose qui est existence et quelque chose qui la conserve. Les animaux sont libres, sont de petits mondes au milieu d'un grand : cosmique achevé comme microcosme et opposé au macro-cosme. Ici, le dualisme des directions s'élève, dans le cours de l'histoire animale, et d'ailleurs avec une résolution sans cesse grandissante, en un dualisme d'essence : le mâle et la femelle.

La femelle est plus proche du cosmique. Elle est plus profondément attachée au sol et son entrée dans les grands courants circulatoires est plus immédiate. Le mâle a plus de liberté, d'animalité de mouvement aussi, même dans ses sentiments et son intelligence; il est plus éveillé et plus tendu.

L'homme vit le destin et comprend la causalité, la logique du devenu selon la cause et l'effet. Mais la femme est le destin, eit le temps, est la logique organique du devenir même. C'est justement
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Moires, Parques ou Nomes. Le dieu suprême n'est jamais le destin lui-même, mais il remplace ou régit ce destin — comme l'homme la

femme. Aux époques primitives, la femme est aussi la prophetesse, non parce qu'elle connaît l'avenir, mais parce qu'elle est cet avenir. Le prêtre ne fait qu'interpréter, mais la femme est l'oracle. Le temps même parle en elle.

L'homme fait l'histoire, la femme est l'histoire. On découvre

i. Ce chapitre·· été publié ensuite sous forme de brochure séparée et accompagnée d'une introduction. La brochure avait atteint »on n· nulle dèi 1927· (T.)
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ici de façon mystérieuse une double signification de tout phénomène vivant : il est un flux cosmique en soi, et il est pourtant ensuite la succession des microcosmes mêmes, qui embrasse en elle ce flux, le défend et le conserve. La « deuxième » histoire est l'histoire masculine proprement dite, l'histoire politique et sociale; elle a plus de conscience, de liberté, de mouvement. Elle étend ses racines aux débuts du monde animal et acquiert dans les courants vitaux des hautes cultures sa forme symbolique et historique suprême. Féminine est la première histoire aculturelle de la succession des générations, celle qui est éternelle, maternelle, végétale (la plante elle-même ayant toujours quelque chose de féminin); celle qui ne varie jamais et qui parcourt, uniforme et silencieuse, l'existence de toutes les espèces humaines et animales, de toutes les cultures particulières éphémères. Un coup d'oeil rétrospectif montre qu'elle est synonyme de la vie même. Elle aussi a ses luttes et sa tragédie. La femme conquiert sa victoire au lit de l'accouchée. Chez les Aztèques, Romains de la culture mexicaine, on saluait la femme en couches comme un vaillant guerrier; et, quand elle mourait en couches, on l'enterrait avec les mêmes sacrements que les héros tombés au champ de bataille L'éternelle politique de la femme est la conquête de l'homme, par lequel elle peut être mère d'enfants et, par conséquent, histoire, destin, avenir. Sa profonde diplomatie et sa ruse guerrière visent toujours le père de son fils. Mais l'homme, que la pesanteur de sa nature a fait membre de l'autre histoire, veut avoir son fils comme héritier, comme représentant de son sang et de sa tradition historique.

Il y a ici, dans l'homme et la femme, un combat de puissance entre les deux espèces d'histoire. La femme est vigoureuse et entièrement ce qu'elle est, elle ne vit l'homme et les enfants que par rapport à elle et à sa vocation. Dans la nature de l'homme il y a quelque dissension. Il est ceci et autre chose encore que la femme ne peut ni comprendre ni admettre, et qu'elle conçoit comme une exaction et une violence contre ce qu'elle a de plus sacré. C'est la mystérieuse guerre originelle entre les sexes qui dure éternellement depuis qu'il existe des sexes; silencieuse, acharnée, sans réconciliation ni grâce. Il y a là aussi de la politique, des batailles, des alliances, des contrats et des trahisons. Les sentiments raciaux de la haine et de l'amour, issus tous deux des profondeurs de la nostalgie cosmique, du sentiment originel de la direction, régnent entre les sexes plus terriblement encore que dans l'autre histoire entre l'homme et la femme. Il y a une lyrique d'amour et une lyrique de guerre, des danses d'amour et des danses armées, ainsi que deux sortes de tragédies (Othello et Macbeth); mais rien dans le monde politique ne touche aux gouffres insondables de la vengeance d'une Clytemnestre ou d'une Krimhilde.

Aussi la femme hait-elle cette autre histoire, la politique de l'homme, qu'elle ne comprend jamais, dont elle sait seulement qu'elle lui ravit ses fils. Que sienifie pour elle une bataille victorieuse qui anéantit la victoire de milliers de couches? L'histoire de l'homme s'offre en sacrifice celle de la femme, et il y a un


héroïsme féminin oui sacrifie les fife avec orgueil (Catherine Sforza sur les remparts d Imolei; irais l'éternelle politique de la femme, mystérieuse et aussi vieille que le monde animal, est de distraire l'homme de sa politique afin de l'enchaîner tout entier dans la sienne, dans la politique végétale des successions de générations, c'est-à-dire afin de se l'attacher. Et pourtant tout ne se fait dans l'autre l'histoire que pour défendre et conserver cette étemelle histoire de la génération et de la mort, à laquelle on pourra donner tous les noms que l'on voudra : pour la maison et le foyer, pour la femme et l'enfant, pour la race, le peuple, l'avenir. La lutte entre l'homme et la femme a toujours lieu à cause du sang, à cause de la femme. C'est pour la femme, comme temps, qu'il existe une histoire politique.

La femme de race le sent même quand elle ne le sait pas. Elle est le destin et joue le destin. Elle commence par la lutte de deux hommes pour sa possession (Hélène chez les Grecs, Carmen dans la tragédie, Catherine II, Napoléon et Désirée Clary, qui finit par attirer Bernadotte dans le camp ennemi), lutte qui remplit déjà l'histoire de genres animaux tout entier, et elle finit par sa puissance comme mère, épouse, maîtresse, sur le destin des empires : la Hallgerd de la Nialsaga dans la poésie nordique, la reine Brunchaut chez les Francs, Marozia qui donna le Saint Siège aux hommes de son choix. L'homme monte dans son histoire jusqu'à prendre en mains l'avenir d'un pays; puis vient une femme qui' l'oblige à se mettre à genoux. Sur ce point, les peuples et les États peuvent tomber en ruines, c'est elle qui reste vainqueur dans son histoire. Au fond, l'ambition politique de la femme de tace n'a jamais d'autre but1. L'histoire a donc un double sens sacré. Elle est cosmique ou politique. Elle est l'existence ou elle la conserve. Il y a deux sortes de destin, deux sortes de guerre, deux sortes de tragédie : l'espèce publique et l'espèce privée. Rien ne peut faire disparaître cette antithèse. Elle est fondée dès l'origine dans la nature du microcosme animal, qui est en même temps quelque chose de cosmique. Elle se manifeste dans toutes les situations importantes sous la forme d'un conflit des devoirs, conflit qui n'existe que pour l'homme, non pour la femme, et qui ne disparaît pas, mais s'approfondit constamment au cours des hautes cultures. Il y a une vie publique et une vie privée, un droit public et un droit privé, des cultes communs et des cultes domestiques. En tant qu'ordre, l'existence est « en forme » pour l'une de ces histoires; en tant que souche, elle est en cours comme la seconde histoire. C'est la vieille distinction que faisaient les Germains entre le « côté de l'épée » et la « moitié du fuseau » en parlant d'une parenté sanguine. Cette double signification du temps dirigé trouve son expression suprême dans les idées de l'État et de la Famille.

ι. Ce n'est que la femme sans race, celle qui ne peut ou ne veut pas avoir d'enfants, qui »'«si-plus histoire, elle seule voudrait faire l'histoire des hommes, l'imiter. Inversement, c'est par une raison profonde qu'on désigne par l'épithète de « bonne femme « le sentiment antipolitique des philosophes, des doctrinaires et des enthousiastes humanitaires. Ils veulent singer l'autre histoire, celle de la femme, bien qu'Un en «oient... incapables.
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Les membres de la famille sont dans la matière vivante ce qu'est la forme de la maison dans la matière morte. Survienne un changement dans la structure et la signification de l'existence familiale, et le plan de la maison sera tout autre. A l'habitat antique correspondait la famille agnatique de style antique qui avait dans les droits municipaux helléniques un caractère encore plus accusé que dans le droit romain postérieur1. Elle est tout entière basée sur l'état présent, sur le hic et mine euclidien, tout comme ιλ polis qu'on concevait comme une somme de corps actuellement présents. La parenté sanguine n'est donc pour elle ni nécessaire ni suffisante; elle cesse avec la limite de la patria potestas, de la « maison ». La mère n'est pat en soi agnatiquement apparentée avec les enfants de son sang; ce n'est que dans le mesure où elle est placée sous la patria potestas de son mari vivant qu'elle est la soeur agnatique de ses enfants2. Au consensus au contraire correspond la famille cognatique magique (en hébreu mischpascha), qui est représentée partout par la communauté du sang paternelle et maternelle et qui possède un « esprit », un consensus en miniature, mais pas de chef déterminé3. II est caractéristique de l'extinction de 1 âme antique et de la naissance de l'âme magique que le droit « romain » de l'époque impériale ait passé peu à peu de l'agnation à la cognation. Il y a encore quelques novelles de Justinien (118, 127) qui fondent une réglementation nouvelle du droit de succession à la suite de la victoire de l'idée magique de la famille.

D'un autre côté, nous assistons au flux des masses humaines qui passent et trépassent tout en faisant l'histoire. Plus le tact commun de ces successions de générations est pur, profond, vigoureux, évident en soi, plus ces générations ont de « sang », plus elles ont de race. Il se dégage, de leur infinité à toutes, des unités animées, des groupes qui se sentent comme ensemble dans la même vague de Pexistence, non des communautés spirituelles comme les ordres religieux, les gildes d'artistes et les écoles de savants, qui sont unis par les mêmes vérités, maïs des associations sanguines au milieu de la vie en lutte.

Ce sont des courants existentiels « en forme », pour nous servir d'un terme de sport très profond. « En forme » se dit d'un champ de courses où les chevaux aux articulations sûres sautent d'un bel élan par-dessus les claies et courent ensuite dans la plaine avec le même tact du sabot. « En forme » sont les lutteurs, boxeurs, footballers, dont la main accomplit avec aisance et évidence les mouvements les plus audacieux. « En forme » est une époque de l'art pour laquelle fa tradition est aussi naturelle que le contrepoint pour Bach. « En forme » est une armée comme celle de Napoléon à Austerlitz et de Mbltke à Sedan. Tout ce qui a été accompli dans l'histoire univer-

i. Mittels, Reichresckt und Volksrecht, 1891, p. 63.

a. Sonni, Institutionen, 1911, p. 614.

3. Sur ce principe repose le concept dynastique du monde arabe (chez tes Ommla-des, Komnènes, Sassanidesj qui nous est difficile à comprendre. Quand un usurpateur avait conquis le trône, il épousait une femme quelconque, membre de la communauté sanguine, et continuait ainsi la dynastie. Il n'est point question, Idêdlement, d'une succession légale au trtne. Cf. aussi J. Welbausen, Ein Gemein-unstn ohne Obrigkeit, 1900.
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selle, à la guerre comme dans chaque continuation de la guerre par les moyens spirituels que nous appelons la politique, toute diplomatie efficace, toute tactique, toute stratégie, celles des États, des ordres ou des partis; tout cela émane d'unités vivantes qui se trouvaient « en forme ».

Le mot qui traduit cette espèce raciale d'éducation est la discipline, l'élevage, par opposition à l'instruction qui fonde des communautés d'êtres éveillés par l'égalité des choses apprises ou crues. A l'instruction il faut des lois, à la discipline le tact constant et l'unisson du milieu où on s'intègre par le sentiment et la vie : éduca-tionducouvent et éducation des pages à la première époque gothique. Toutes les bonnes formes d'une société, chaque cérémonial, sont le tact matérialisé d'une espèce d existence. Pour en être maître, il faut avoir du tact. C'est parce qu'elles sont plus instinctives et plus proches du cosmique que les femmes s'habituent plus vite aux formes d'un milieu nouveau. Les femmes ayant de la profondeur se meuvent au bout de quelques années avec une parfaite assurance dans un milieu distingué, mais elles ne retombent pas moins vite non plus. L'homme change plus difficilement, parce qu'il est plus éveillé. Le prolétaire ne sera jamais tout à fait aristocrate, l'aristocrate jamais tout à fait prolétaire. Ce sont seulement leurs fils qui auront le tact du nouveau milieu.

Plus la forme est profonde, plus elle est rigoureuse et réfractaire. Pour qui n'y appartient pas, elle apparaît de l'esclavage; celui qui v appartient la domine avec une parfaite aisance et une parfaite liberté. Le prince de Ligne était autant que Mozart le maître et non l'esclave de la forme; et cela est vrai de chaque aristocrate né, de choque homme d'État, de chaque chef d'armée.

Aussi y a-t-il dans toutes les hautes cultures une paysannerie qui est Ια race en général et donc pour ainsi dire la nature, et une société qui revendique pour elle le droit d'être « en forme » en tant que groupe de classes ou d'ordres, sans nul doute plus artificielle et plus éphémère. Mais l'histoire de ces classes et de ces ordres est l'histoire universelle à la suprême puissance. C'est seulement par rapport à elle que la paysannerie apparaît ahistorique. L'histoire intégrale de grand style des six millénaires passés ne s'est déroulée dans les cours vitaux des hautes cultures que parce que ces cultures mêmes ont Irur centre créateur dans les ordres sociaux, parce qu'elles ont la discipline, parce qu'elles ont été disciplinées dans leur accomplissement. Une culture est une mentalité qui arrive à s'exprimer en formes symboliques, mais ces formes sont vivantes et en évolution, même celles de 1 art, dont nous n'avons pris conscience qu'en les abstrayant de l'histoire de l'art; elles consistent dans l'existence accrue des individus et des groupes, dans ce que nous avons précisément dénommé < l'existence en forme », et qui ne représente la culture que par ce degié  de  formation.

C'est quelque chose de grand et d unique dans le monde organique, le seul point où l'homme s'élève au-dessus des puissances de la nature et devient créateur lui-même. Comme race, il est encore une création de la nature; là il est discipliné; mais comme ordre, il
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se discipline lui-même, tout comme les race· noble· animale· et végétales dont il s'est entouré; et c'est cela précisément qui est la culture au sens suprême et ultime. Culture et classe sont terme· interchangeables, ils naissent comme unité, ils meurent comme unité. L'élève des espèces viticoles, arboricoles et floricole· sélectionnées, l'élève des chevaux pur sang sont la culture, et c'est exactement dans le même sens que naît la culture humaine sélectionnée, comme l'expression d'une existence qui s'est donné elle-même une grande forme.

Mais c'est justement pour cette raison qu'il y a dans chaque culture un sentiment vigoureux qui sait si quelqu'un appartient ou non à cette culture. Les concepts de barbare chez les anciens, d'infidèle chez les Arabes (Amhaarez ou Giaur), de tschoudra chez les Hindous ont beau diverger l'un de l'autre par la logique, ils n'expriment d'abord ni la haine ni le mépris, mais constatent dans le tact de l'existence une différence qui, dans toutes les choses profondes, tire une ligne de démarcation infranchissable. Ce fait tout à fait clair et précis a été obscurci dans l'Inde par le terme de « 46 caste », dont nous savons aujourd'hui qu'elle n a jamais existé dans la réalité1. Le code de Manu avec ses dispositions célèbres sur le traitement des tschoudras émane des fellahs instruits de l'Inde et caractérise, par son antithèse, le présomptueux idéal brahmanique sane tenir compte de la réalité existante juridiquement pu même simplement accessible. Et le concept du vulgaire ouvrier chez les philosophes bas-antiques ne devait pas en être très différent. Il en est résulté pour nous, là un malentendu sur le régime des castes considéré comme un phénomène spécifique indou, ici une opinion radicalement fausse sur la position de l'homme antique en face du travail.

Il s'agit dans tous les cas du résidu qui n'est pas pris en considération dans la vie intérieure de la culture et dans sa symbolique et dont on fait abstraction a priori à chaque répartition significative, de ce qu'on appelle à peu près aujourd'hui en Extrême-Orient outcast. Le concept gothique de corpus christianum s'affirme expressément comme n'impliquant pas le consensus juif. Au sein de la culture arabe, dans les nations juive, persane, chrétienne et surtout islamique, l'infidèle n'est que toléré et on lui abandonnait, d'ailleurs avec mépris, son administration et sa juridiction propres. Dans l'antiquité, les « outcast » ne sont pas seulement les Barbares, mais en un certain sens les esclaves mêmes, surtout les restes de la surpopulation, comme lés Pénestes de Thessalie et les Hilotes de Spane dont le traitement par leurs maîtres rappelle le comportement, l'attitude des Normands en Angleterre anglo-saxonne et des Chevaliers teutoniques dans l'Orient slave. Dans la loi de Manu appar-raissent, comme classes de tschoudras, des noms d'anciens peuples des « colonies » du Gange inférieur, parmi lesquels les Magadha (d'après cela, Bouddha pourrait tout aussi bien que le César Asoka, dont le grand-père Tschandragupta était de très basse origine,

i. R. Fide, Die sonai* Gliederung im nordöstlicken Indien tu BuddJuu Zeit (1897, p. 201). K. Hfflebrandt, Alt-Indien (1899, p. 82).


avoir été un tschoudra); d'autres sont des noms de profession, et cela nous rappelle, en Occident aussi et ailleurs, que certaines professions étaient outcast; tels sont par exemple les mendiants (ordre social chez Homère!), les forgerons, les chanteurs et ces chômeurs de profession, auxquels la charitas de l'Église et la pieuse générosité des laïcs donnaient une éducation collective régulière pendant la première période gothique.

Mais enfin la caste en général est un mot dont on use moins qu'on n'abuse. Il n'a pas plus existé de castes dans l'Egypte de l'Ancien et du Moyen Empire que dans l'Inde préboudohique et dans la Chine d'avant la dynastie Han. Elles ne surgissent qu'aux époques très tardives, mais alors aussi dans toutes les cultures. A partir de la 2ie dynastie (vers noo), l'Egypte se trouve tantôt dans les mains des castes sacerdotales de Thebes, tantôt dans celles des castes guerrières de Libye, et la cristallisation n'a cessé ensuite de progresser jusqu'à l'époque d'Hérodote qui, en considérant comme spécifiquement égyptienne la situation de son temps, lui a donné une interprétation aussi fausse que celle que nous attribuons aujourd'hui à l'Inde. Il y a entre l'ordre et la caste la même différence au entre la culture la plus ancienne et la civilisation la plus tardive. Dans l'ascension des premiers ordres, la noblesse et le clergé, c'est la culture qui se développe; dans les castes, c'est le fellahisme définitif qui s'exprime. L'ordre est le plus vivant de tous, la culture en accomplissement, « la forme empreinte qui se développe en vivant »; la caste est l'achèvement absolu, le temps d'accomplissement considéré comme passé inconditionné.

Mais les grands ordres différent aussi entièrement des groupes professionnels, par exemple d'artisans, de fonctionnaires, d'artistes, qui sont réunis corporativement par la tradition technique et l'esprit du métier; ils sont notamment des symboles en chair et en os, dont l'être intégral possède un sens symbolique selon l'apparition, l'attitude et le mode de penser. D'ailleurs, au sein de chaque culture, la paysannerie est un pur fragment de la nature et de la végétation, donc une expression impersonnelle; tandis que la noblesse et le clergé résultent d'une haute discipline ou d'une haute instruction et sont donc l'expression d'une culture entièrement personnelle qui repousse, par la hauteur de la forme, non seulement les barbares, les tschoudras, mais aussi désormais tous les autres qui ne font pas partie de l'ordre et qui sont considérés comme un résidu, appelé « peuple » par les nobles, laïcs par les prêtres. Et c'est ce style de la Personnalité qui est pétrifié dans le fellahisme et devient le type α'μηε caste, laquelle se perpétue dès lors invariablement à travers les siècles. Si dans la culture vivante la race s'oppose à l'ordre comme l'impersonnel au personnel, dans les périodes fellahiques la masse et la caste, le kouli et le brahmane ou le mandarin, s'opposent aussi comme l'informe au formel. La forme vivante est devenue une formule, qui possède également un style, mais un style figé, le style pétrifié de la caste, un je ne sais quoi de très raffiné, de très distingué, de très spirituel, qui se sent infiniment supérieur aux hommes d^ine culture «n devenir (à peine pouvons-nous imaginer avec quelle
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hauteur un mandarin ou un brahmane jette un regard de mépris sur la pensée et l'activité européennes et avec quel radical dédain les prêtres égyptiens ont dû regarder des hôtes comme Pythagore et Platon!); mais qui parcourt impassiblement tous les siècles avec la fierté byzantine d'une âme ayant depuis très longtemps derrière elle tous les problèmes et toutes les énigmes.

Dans la période carolingienne on distinguait les valets, les hommes libres et les nobles. Hiérarchie primitive basée sur les seuls faits de la vie extérieure! Sur la premiere époque gothique, nous lisons dans un poème de Freidank intitulé « la Modestie » :

Dieu a créé trois vies : Paysans, chevaliers, prêtres.

Hiérarchie d'une haute culture qui commence précisément à s'éveiller! « L'étole et l'épée » s'opposent d'ailleurs à la charrue, comme les ordres prétendent s'opposer au reste, au non-ordre, à ce qui est précisément le fait, mais sans autre signification plus profonde. La distance intérieure, sentie, est si remplie de destin et si violente qu'aucune intelligence ne nous y peut transporter. La source de haine jaillit des villages, la flamme du mépris rayonne des châteaux. Ni la propriété, ni la puissance, ni la profession n ont dressé cet abîme entre les « vies ». En général, on ne peut le fonder logiquement. Il est de nature métaphysique.

Plus tard apparaît avec la ville, mais plus tard qu elle, la bour
geoisie, le « tiers état ». Le bourgeois aussi jette un regard méprisant
sur la campagne qui l'entoure, silencieuse, invariée, souffrant
l'histoire, campagne devant laquelle il se sent plus éveillé et plus
libre, par conséquent plus avancé sur la voie de la culture. II méprise
aussi les ordres originels, « les hobereaux et la prêtraille », comme
se trouvant spirituellement au-dessous, historiquement derrière
lui Mais en face des deux ordres originels, le bourgeois est un résidu
comme le paysan, un non-ordre. Le paysan compte encore à peine
dans la pensée des « privilégiés ». Le bourgeois compte, mais comme
antithèse et arrière-plan. Il est ce par quoi les autres prennent
conscience de leur signification au delà de tous les problèmes prati
ques. S'il en est ainsi dans toutes les cultures sous une forme exacte
ment identique et si le cours de l'histoire s'accomplit partout dans
les époque primitives de ces groupes, de telle sorte que les époques
primitives sont marquées par des guerres paysannes instinctives,
les époques tardives par des guerres bourgeoises fondées spiri
tuellement ( la symbolique des cultures particulières pouvant.être
aussi divergente que possible), il faudra chercher le sens de ce fait
dans les derniers fondements de la vie même.
.

Il y a une idée qui conditionne les deux ordres originels et eux seulement. Elle leur donne le sentiment vigoureux d un rang accorde
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par Dieu et donc soustrait à toute critique, rang qui impose pour devoir le respect et la conscience de soi, mais aussi l'autodiscipline la plus sévère et souvent même la mort, et qui leur donne à tous deux la supériorité historique, le charme psychique qui ne suppose pas, mais qui produit la puissance. Les hommes appartenant à ces ordres, intérieurement et non seulement de nom, sont réellement différents des autres; leur vie s'appuie de part en part sur une dignité symbolique par opposition à celle des paysans et des bourgeois. Elle n'existe pas pour être menée, mais pour avoir une signification. Ce sont les deux côtés de toute vie aux mouvements libres qui arrivent à s'exprimer dans ces deux ordres, et dont l'une est toute existence, l'autre toute existence éveillée.

Chaque noblesse est un symbole vivant du temps, chaque clergé un symbole vivant de l'espace. Destin et sainte causalité, histoire et nature, quand et où, race et langue, vie sexuelle et vie réflective : tout cela y trouve son expression la plus haute. La noblesse vit dans un monde de réalités, le prêtre dans un monde de vérités; l'un est connaisseur, l'autre savant; l'un acteur, l'autre penseur. Le sentiment cosmique de l'aristocrate est tact de part en part, celui du prêtre se déroule absolument en tensions. Entre les époques de Charlemagne et de Conrad II, il s'est formé dans le courant de l'existence quelque chose d'impossible à expliquer, mais qu'il faut sentir pour comprendre la naissance d'une culture nouvelle. Les nobles et les prêtres existaient depuis très longtemps, la noblesse et le clergé dans toute la signification du terme et le poids complet de sa symbolique n'existent que maintenant et pour peu de temps1. La puissance de cette symbolique est si grande qu'elle efface d'abord toute distinction d'après les paysages, les peuples et les langues. Le clergé gothique constitue à travers tous les pays, de l'Irlande à la Calabre, une seule et grande communauté; la chevalerie antique devant Troie et la chevalerie gothique devant Jérusalem donnent chacune l'impression d'une grande famille. Les vieux clans égyptiens et les Etats féodaux de la ire dynastie Dschou apparaissent pour cette raison, en face des ordres, comme des figures incolores tout à fait identiques à la Burgondie et à la Lotharingie sous les Staufen. Il y a du cosmopolitisme au début et à la fin d'une culture, mais là parce que la puissance symbolique des ordres émerge encore au-dessus des nations, ici parce que la masse informe sombre au-dessous de ces nations.

Idéellement, les deux ordres s'excluent. L'antithèse originelle du cosmique et du microcosmique, oui régit tous les êtres en mouvement libre dans l'espace, est aussi la source de leur double existence. Chacun n'est possible et nécessaire que par l'autre. Le monde homérique répand un silence hostile sur le monde orphique, et nous

i. La facilité avec laquelle les Bolcheviks russes ont éteint les quatre prétendus ordres pétriniques — nobles, marchands, petits bourgeois, paysans — prouve que ces ordres n'étaient qu'une pure imitation et une pratique administrative, mais sans aucune symbolique impossible à anéantir par la violence. Ils correspondent aux distinctions extérieures qui se faisaient d'après le rang et la propriété dan-lés royaumes wisigoths et francs et à l'époque mycénienne telle que la reflètent encore les plus anciennes parties de l'Iliade. Xa noblesse et le clergé authcniiqiu -russes hé se formeront que plus tard.
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savons par les philosophes présocratiques que le premier était pour le second un objet de courroux et de mépris. A l'époque gothique, les esprits réformateurs ont barré la route au saint enthousiasme des natures Renaissance, l'État et l'Église ne sont jamais parvenus à un compromis et cette opposition s'est élevée, dans la lutte de l'Empire et de la Papauté, à une hauteur qui n'était possible que pour des hommes faustiens.

En vérité, la noblesse est l'ordre proprement dit, la quintessence de la race et du sang, un courant existentiel sous forme achevée possible. C'est justement pourquoi la noblesse est une paysannerie supérieure. Encore en 1250, la formule suivante avait une valeur générale en Occident : « Quiconque laboure le matin chevauche le soir vers la place des tournois ». Et il en était de même de la coutume qui faisait épouser aux chevaliers les filles des paysans. Par opposition à la cathédrale, le château a grandi sur la voie qui mène à peu près de la maison paysanne à travers les propriétés1 rurales de la noblesse franque. Dans les sagas islandaises on voit des fermes assiégées et prises d'assaut comme les châteaux. Nobles et paysans sont tout végétal et tout instinct, profondément enracinés au sol natal; ils croissent dans l'arbre généalogique où ils disciplinent et se disciplinent. Par comparaison, le clergé est proprement le contre-ordre, 1 ordre de la négation, la non-race, l'indépendance du sol, l'être éveillé libre, atemporel, ahistorique. Dans chaque village paysan, de l'âge de pierre aux sommets de la culture, dans chaque génération paysanne, il se joue une histoire universelle en miniature. Ce sont des familles au lieu des peuples, des fermes au lieu des pays, mais la signification dernière de l'objet du combat est le même ici et là : la conservation du sang, la succession des générations, le cosmique, la femme, la puissance. Macbeth et le Roi Lear auraient pu passer aussi pour des tragédies villageoises, c'est une preuve de tragique authentique. Dans toutes les cultures, la noblesse et la paysannerie apparaissent sous la forme de genres, et le mot qui les désigne est en contact dans toutes les langues avec le nom des deux sexes par lesquels la vie se multiplie, a une histoire et fait l'histoire. Et comme la femme est histoire, le rang intérieur des générations de paysans et de nobles se détermine par l'intensité de la race et le degré de destin chez leurs femmes. D'où une signification très profonde dans le fait que l'histoire universelle est d'autant plus authentique et racique qu'elle fait passer et intégrer davantage le
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nées d'États entiers dépendent du destin privé de quelques-uns, qui prend des dimensions fantastiques. L'histoire d'Athènes au Ve siècle est en grande partie celle des Alcméonides, l'histoire de Rome celle de quelques générations comme les Fabiens et les Clau-diens. L'histoire politique baroque est, en gros, identique aux effets de la politique des maisons -de Habsbourg et de Bourbon, et ses crises prennent la forme des mariages et des guerres de succession. L'histoire du second mariage de Napoléon comprend aussi l'incendie
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de Moscou et la bataille de Leipzig. L'histoire de la papauté jusqu'au xviii6 siècle est celle de quelques générations de nobles qui ambitionnaient la tiare pour fonder une principauté familiale. Mais cela est vrai aussi des dignitaires byzantins et des premiers ministres anglais, comme le montre l'histoire de la famille des Céciles, et encore celle de très nombreux chefs des grandes révolutions.

Tout cela est nié par le clergé, et donc aussi par la philosophie, dans la mesure où elle est cléricale. L'ordre du pur être éveillé et des vérités éternelles est dirigé contre le temps, contre la race, contre le genre dans toutes ses acceptions. L'homme en tant que paysan ou chevalier se tourne vers la femme en tant que destin, l'homme en tant que prêtre s'en détourne. La noblesse court toujours le danger de faire disparaître la vie publique dans la vie privée, en dirigeant le large courant de l'existence dans le lit plus étroit du fleuve de ses ancêtres et de ses petits-enfants. Le prêtre authentique n'admet pas eft règle générale la vie privée, le sexe, la « maison ». Pour l'homme de race, il n'y a que la mort sans héritiers qui est la mort vraie et effrayante; c'est ce qu'enseignent tout aussi bien les sagas islandaises que le culte ancestral des Chinois. Qui continue à vivre dans ses fils et ses petits-fils ne meurt jamais entièrement. Mais pour le vrai prêtre, c'est le media vita in morte sumus qui prévaut : son héritier est d'ordre spirituel et écarte le sens de la femme. Les formes phénoménales partout répétées de ce second ordre sont : le célibat, le couvent, la lutte contre la sexualité allant jusqu'à la castration, le mépris de la maternité, qui s'exprime dans l'orgiasme et dans la prostitution sacrée, ou dans l'avilissement systématique de la vie sexuelle jusqu'à cette définition obscène du mariage par Kant1. Toute l'antiquité avait reconnu cette loi, selon laquelle personne ne naît ni ne meurt dans le temenos. Il ne faut pas que l'atemporel entre en contact avec le temps. Il est possible à un prêtre de reconnaître logiquement les grands moments de la conception et de la naissance et de les honorer par des sacrements, mais il lui est défendu de les vivre.

Car la noblesse est quelque chose, le clergé signifie quelque chose. Par là aussi il apparaît comme le contraire de tout ce qui est destin, race, ordre. Avec ses salles, ses tours, ses murailles et ses fossés, le château parle d'un être en fluctuation puissante; la cathédrale avec ses voûtes, ses piliers et son chœur, est de part en part une signification, notamment un ornement. Et chaque vieux clergé s'est développé en une attitude merveilleusement imposante et magnifique où chaque trait, depuis le regard et le son de voix jusqu'au costume et à la démarche, est un ornement, et où la vie privée, même intérieure, disparaît comme inessentielle, tandis que, au contraire, une aristocratie mûre comme la noblesse française du xvnie siècle fait étalage d'une vie parfaite. Si la pensée gothique a tiré de l'idée du prêtre le charac t er indelebili!, selon lequel l'idée est indestructible et entièrement indépendante dans sa dignité du train de vie de ses représentants dans le monde historique, cet axiome vaut aussi

ι. Qui en fait un contrat entre deux personnes en vue de leur possession mutuelle, laquelle se réalise au moyen de l'usage réciproque de leurs propriétés sexuelles.
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implicitement pour tous les clergés, et donc aussi pour toutes les philosophie· entendues au sens d'écoles. Quand un prêtre a de la race, sa vie extérieure est celle de chaque paysan, chevalier, ou prince. Les pape· et les cardinaux de l'époque gothique étaient des seigneurs féodaux, des chefs d'armées, des veneurs et des amoureux, et ils faisaient de la politique de famille. Parmi les Brahmanes du « baroque » prébouddhique, il y avait de gros agrariens, des abbés tirés à quatre épingles, des courtisans, des dissipateurs, des gastronomes *, mais la période ancienne a su précisément distinguer dans le clergé l'idée et la personnalité, ce qui est tout à fait contradictoire avec la nature de la noblesse; et ce n'est qu'à l'époque des lumières qu'on jugea le prêtre d'après sa vie privée, non parce qu'on en avait une vision plus nette, mais parce que l'idée en était perdue. Le noble,· c'est l homme-histoire, le prêtre Γ homme-nature. .L'histoire de grand style a toujours été 1 expression et la réaction de l'existence d'une communauté noble, et le rang intérieur des événements se détermine par le tact de ce courant essentiel. C'est la raison pourquoi la bataille de Cannes a une grande signification, les batailles des empereurs romains bas-antiques n'en ont aucune. La naissance d'un printemps cultural voit régulièrement aussi la naissance d'une noble··« primaire — on sent dans le prince le primus infer pares et on le regarde avec méfiance, car une race vigoureuse n'a pas besoin d'un grand homme; sa valeur est même mise en question par lui et c'est pourquoi les guerres des vassaux sont la forme la plu· haute où s accomplit l'histoire véronale d'une culture — et cette noblesse a désormais le destin de la culture entre les mains. Ici l'existence est mise en forme avec une force plastique silencieuse, et donc d'autant plus énergique, le tact du sang se développe et se consolide pour tout l'aventr. Car cette ascension créatrice vers la forme vivante est pour chaque printemps cultural ce que la puit-sance de la tradition est pour toutes les époques tardives, 'notamment la vieille et solide discipline, le tact assuré et d'une telle vigueur qu'il survit à la niort des vieilles générations et ne cesse d'enchaîner dans son cercle des hommes et des courants d'existence qu'il tire de ses profondeurs. On ne peut douter que l'histoire des époques postérieure· ne soit, par la forme, le tact et le temps, déjà en germe dans lea premières générations et d'une manière irrévocable. La grandeur de ses succès se mesure exactement à la puissance de la tradition qu'elle a dans le sang. Il en va de la politique comme de chaque art grand et mûr : ses succès supposent que l'existence est complètement en forme, que le grand fonds des expériences les plus anciennes est devenu instinct et impulsion, aussi inconscient qu'évident. Il n'y a pas d'autre espèce de maîtrise : le grand homme n'est maître de 1 avenir et plus qu'un hasard que parce qu'il agit dans cette forme et par elle, ou qu'il en est rendu acteur; parce qu'il est le destin ou a un destin. C'est ce qui distingue l'art nécessaire de l'art superflu, et donc aussi la politique historiquement nécessaire de celle qui est superflue. Les hommes du peuple

i. Oldenbetf, Dit Ltkrt dtr UpanukiHUtt, 19x3, p. 5.
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(c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui n'ont pas de tradition) peuvent ensuite arriver au pouvoir en aussi grand nombre que possible, ou même devenir seuls la classe dirigeante, ils seront eux-mêmes possédés à leur insu par le grand élan de la tradition qui forme leur attitude spirituelle et pratique, qui règle .leurs méthodes et qui n'est rien d'autre que le tact dès longtemps acquis des génération· successives.

Quant à la civilisation — véritable retour à la nature, — elle est l'extinction de la noblesse, considérée non comme souche, ce qui serait de moindre importance, mais comme tradition vivante; elle est la substitution de l'intelligence causale au tact de destin. Dès lors, noblesse n'est plus qu'une épithète. et c'est précisément ce qui fait de l'histoire civilisée une histoire de surface, dirigée vers des fins disparates et proches et devenue par conséquent informe dans le cosmos, soumise au hasard des grands hommes, dépourvue de sécurité intérieure, de ligne, de signification. Avec le césarisme l'histoire retourne à l'ahistorique, au tact primitif des vieux âges et aux luttes aussi interminables qu'insignifiantes pour la puissance matérielle, qui n'apporte plus guère qu'une distinction de surface entre l'époque des empereurs militaires romains au m* siècle (ou les « seize États » correspondants de la Chine de 265 à 420) et les événements qui se produisent dans l'état du gibier d'une forêt.

Et de· là résulte que l'histoire authentique n'est pas 1' « histoice de la culture », entendue au sens antipolitique que lui donnent les philosophes et les doctrinaires de toutes les civilisation· commençantes et qui est justement le sens préféré aujourd nui, mais tout au contraire, l'histoire raciale, militaire, diplomatique, le destin des courants existentiels sous la forme de la femme et de l'homme, des sexes, des peuples, des ordres, des États, qui veulent se défendre et se dompter mutuellement dans le remous des grandes réalités. Au sens suprême, la politique est la vie et la vie est la politique. Chaque homme, qu'il le veuille ou non, est membre de ce phénomène de lutte, comme sujet ou comme objet : il n'y a point de milieu. Le· royaume de l'esprit n'est pas de ce monde, certes, mais il le suppose comme l'être éveillé suppose l'être; il n'est possible que comme une négation constante de la réalité qui est pourtant là malgré IuL La race peut se passer de la langue, mais la prononciation de la langue est déjà expression de la race, et il en va de même pour tout ce qui a lieu dans l'histoire de l'esprit (l'existence générale de celle-ci est déjà prouvée par la puissance du sang sur la sensation et l'intellec-tion), pour toutes les religions, tous les arts, toutes les phitoeopiùes, parce qu'ils sont un être éveillé actif en forme, parce que tous leurs développements, toute leur symbolique, toutes leur· passions sont encore l'expression du sang qui baigne ces formes dans l'existence éveillée des générations successives tou« entière·. Un héros n'a
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besoin de rien pressentir de ce monde second; il est vie de part en part, mais un saint ne peut tuer qu'au moyen de l'ascèse la plus rigoureuse la vie qui est en lui pour rester seul avec son esprit — et la force nécessaire pour ce faire est encore la vie elle-même. Le héros méprise la mort et le saint méprise la vie, mais comme en face de l'héroïsme des grands ascètes et des martyrs, la piété du plus grand nombre est de celles dont la Bible disait : « Je te cracherai de ma bouche parce que tu n'es ni froid ni chaud », on voit que, même
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ment supérieure à ce qu'en admettent les périodes tardives et commodes; elle n'est pas en effet une somme de titres, de droits et de cérémonies, mais une possession intérieure difficile à acquérir, difficile à conserver, et qui apparaît, quand on la comprend, digne du sacrifice d'une vie entière. Une vieille famille ne signifie pas seulement une série d'ancêtres (nous avons tous des ancêtres), mais d'ancêtres qui vécurent pendant des générations entières aux sommets de l'histoire et qui non seulement avaient, mais encore étaient le destin, et dans le sang desquels pendant une expérience de plusieurs siècles la forme de f histoire a été disciplinée jusqu'à sa perfection. Comme l'histoire au sens laudatif commence avec une culture, c'est un pur amusement si par exemple la famille Colonna voulait faire remonter ses origines jusqu'à l'époque romaine. Mais il y a un sens lorsque, dans la Byzance tardive, on attachait de la considération à descendre de la famille de Constantin le Grand, ou lorsque aujourd'hui, aux États-Unis, on fait remonter sa famille jusqu'à un des émigrés de 1620 avec la « mayflower ». En réalité, la noblesse antique commence à la guerre de Troie, non. à Mycène, et 1« noblesse occidentale commence à la période gothique, non à celle des Francs ou des Goths, en Angleterre sous les Normands et non avec les Saxons. C'est seulement à partir de là qu'il y a une histoire, et donc aussi qu'il peut y avoir, au lieu des nobles et des héros, une noblesse originelle de rang symbolique. Ce qui s'était appelé au début un tact cosmique trouve en elle sa perfection. Car tout ce que, aux périodes mûres, nous appelons du tact diplomatique et social, et qui comprend le coup d'oeil stratégique et pratique, le regard du collectionneur d'objets précieux et la finesse du connaisseur d'hommes, en général tout ce qu'on n'apprend pas, mais qu'on a, tout ce qui éveille chez les autres la jalousie impuissante de l'incapable et qui dirige comme forme la marche des événements; tout cela n'est qu'un cas particulier de cette sécurité cosmique et onirique que l'on voit parvenir à s'exprimer dans les directions d'un essaim d'oiseaux et dans les mouvements mesurés des chevaux de race.

Le prêtre t'entoure du monde naturel, il en approfondit l'image par la réflexion. Le noble vit dans le monde historique et il l'approfondit en en modifiant l'image. Les deux se développent en une grande tradition, mais la· tradition de l'un résulte de l'instruction, celle de l'autre de la ditàpUne. Ceci est une différence capitale entre
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les deux ordres, et c'est pourquoi la noblesse seule est un ordre réel, tandis que le clergé apparaît comme ordre par son extrême opposition à l'autre. La discipline, l'élevage, s'étend au sane et passe des pères aux fils. Mais l'instruction suppose du génie et c est pourquoi un clergé authentique et fort est toujours une collection de génies individuels — une communauté d'êtres éveillés, — indépendamment de leur origine au sens racique du mot, et par là aussi une négation du temps et de l'histoire. Parenté spirituelle et parenté sanguine — essayez d'approfondir la différence de ces deux mots. Un clergé héréditaire est une contradiction en soi. Dans l'Inde védique, il reposait sur ce fait qu'il y avait une seconde noblesse qui réservait les droits sacerdotaux aux génies sortant de son sein; mais ailleurs le célibat a mis fin à cet empiétement lui-même. Le « prêtre dans l'homme — que cet homme soit noble ou non — signifie un point central de la sainte causalité dans l'espace cosmique. La force sacerdotale même est de nature causale, elle est l'effet de causes supérieures et agit à son tour comme cause. Le prêtre est le médiateur dans l'étendue atemporelle qui s'étend entre l'existence éveillée du laïc et le dernier mystère; le clergé de toutes les cultures est déterminé ainsi, de par sa signification par son symbole primaire. L'âme antique nie l'espace et n'a donc pas besoin du médiateur; d'où la mort dans le germe de l'ordre sacerdotal antique. L'homme faus-tien se trouve en face de l'infini et rien ne le protège contre la force oppressante de cette vision; aussi le clergé gothique s'est-il élevé jusqu'à l'idée de la papauté.

Deux visions du monde, deux modalités de la circulation du sang dans les veines et de l'enchaînement de la pensée à l'existence et a l'action quotidiennes; — il a fini par naître dans chaque haute culture deux morales dont chacune regarde l'autre de haut : la coutume noble et l'ascèse spirituelle, qui se reprochent mutuellement leur mondanité ou leur esclavage. On a déjà montré que l'une est fille du château, l'autre du couvent et de la cathédrale, que l'une naît de la pleine existence au milieu du courant de l'histoire, l'autre hors de ce courant, dans une pure existence éveillée au centre d'une nature remplie de Dieu. Les périodes postérieures ne se font plus aucune idée de la violence de ces impressions originelles. Le sentiment mondain et le sentiment spirituel de l'ordre progressent et se donnent un idéal moral de l'ordre qui n'est accessible qu'à, leurs membres et seulement après une longue et rigoureuse discipline. Le grand courant existentiel sent son unité en face du reste, dans lequel le sang coule paresseusement et sans tact; la grande communauté d'être éveillé tait qu'elle forme une unité en face du reste des non-initiés. C'est l'armée des héros et la communauté des saints.

Le grand mérite de Nietzsche sera toujours d'avoir reconnu cette double nature de toutes les morales1, Par ses concepts de morale des seigneurs et morale des esclaves, il n'a pas caractérisé les faits exactement et il a isolé trop partialement « le christianisme »; mais le fondement de toutes ses considérations est clair et solide : bon

i. Au delà du bien et du mal, § 260.
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et mauvais sont des distinctions de noble, bien et mal des distinctions de prêtre. -Bon et mauvais, concepts totémiques existant dès les associations d'hommes et de clans primitives, ne désignent pas des convictions, maïs des hommes dans la totalité de leur existence vivante. Les bons sont les puissants, les riches, les heureux. Bon signifie fort, courageux, de race noble, et d'ailleurs dans l'usage linguistique de tous les printemps culturaux. Mauvais, vils, misérables, vulgaires au sens ancien sont les impuissants, les pauvres, les malheureux, les lâches, les petits, les fils de personne, comme on disait dans l'ancienne Egypte. Bien et Mal, concepts tabous, jugent l'homme en vue de sa sensibilité et de son intelligence, donc de sa conviction éveillée et de ses actions conscientes. Porter atteinte à la coutume de l'amour au sens racique est vulgaire; manquer au commandement de l'amour par l'Église est mal. La coutume distinguée est le résultat tout à fait inconscient d'une longue et constante discipline. On l'apprend dans l'ambiance et non dans les livres. Elle est un tact senti et non un concept. Mais l'automorale est un code, divisé absolument par principes et conséquences, donc susceptible d'être appris et expression d'une conviction.

L'une est historique de part en part et admet toutes les distinctions de rang et tous les privilèges comme des données effectives. L'honneur est toujours honneur de l'ordre, un honneur de l'humanité entière est inexistant. Le duel n'est pas permis à l'homme non libre. Qu'il soit bédouin, samurai ou corse, paysan, ouvrier, juge ou brigand, chaque homme a ses propres concepts obligatoires de l'honneur, de la fidélité, du courage, de la vengeance, qui ne sont applicables à aucune autre sorte de vie. Chaque vie possède sa coutume, il est impossible de la concevoir autrement. Les enfants l'ont déjà quand ils jouent. Ils savent immédiatement et d'eux-mêmes ce qui convient. Personne n'a donné ces règles, mais elles sont là. Elles naissent du « Nous » d'une manière tout à fait inconsciente, de ce « Nous » qui s'est formé par le tact unitaire du milieu. A cet égard aussi, chaque existence est « en forme ». Chaque foule qui se rassemble dans la rue pour une raison quelconque a aussi dans le moment sa coutume; celui qui ne l'a pas évidente en soi (« suivre » est déjà un terme trop rationnel) est mauvais, vulgaire, n'appartient pas à cette foule. Les ignorants et les enfants en ont un sentiment d'une finesse étonnante. Mais les enfants ont aussi leur catéchisme à apprendre. Là ils font l'expérience du Bien et du Mal, qui sont imposés et rien de moins qu'évidents. La coutume n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui existe. Elle a poussé, est innée, sentie, d'une logique organique. La morale au contraire n'est jamais réalité — autrement tout le monde serait saint, — mais une éternelle exigence suspendue au-dessus de la conscience, idéellement d'ailleurs au-dessus de la conscience de tous les hommes, indépendamment de toutes les distinctions de la vie réelle et de l'histoire. Aussi toute morale est-elle négative, toute coutume affirmative. Ici le plus mauvais est sans honneur, là le souverain Bien est sans péché.

Le concept fondamental de toute coutume vivante est l'honneur. Il implique tout le reste : fidélité, humilité, bravoure, valeur, maîtrise
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de soi, décision. Et l'honneur est affaire de sang, non de l'entendement. On ne réfléchit pas — ou bien on est déjà déshonoré. Pour la vie, le temps, l'histoire, perdre l'honneur c'est être anéanti. L'honneur de l'ordre, de la famille, de l'homme et de la femme, de la nation et de la patrie, l'honneur du paysan, du soldat, du bandit même : cet honneur signifié que la vie dans une personne a une certaine valeur, qu'elle possède un rang historique, une distance, une noblesse. Il appartient au temps-direction comme le péché appartient à l'espace atemporel. Avoir l'honneur dans le corps est presque synonyme d'avoir de la race. Le contraire de l'honneur ce sont les Thersites, les âmes de boue, la plèbe : « Foule-moi aux pieds, mais laisse-moi vivre ». Accepter une injure, oublier une défaite, gémir devant l'ennemi — tout cela est le signe d'une vie devenue sans valeur et superflue, par conséquent tout différent de la morale cléricale qui ne s'accroche pas à la vie, si méprisable qu'elle soit devenue, mais qui fait abstraction de la vie, et partant, de l'honneur en général. Nous l'avons déjà dit : chaque action morale est en son tréfonds un fragment d'ascèse et une mortification de l'être. Et c'est par là même qu'elle est en dehors de la vie et du monde historique.

Nous devons anticiper ici sur une chose qui la première donne à l'histoire universelle sa richesse de coloris et la profondeur symbolique des événements, notamment aux époques tardives des grandes cultures et de la civilisation commençante. Les ordres primaires noblesse et clergé, eont l'expression la plus pure des deux aspects de la vie, mais ils ne sont pas la seule. On voit apparaître très tôt, et se dessinant sous des formes préliminaires diverses à l'époque primitive, d'autres courants existentiels et d'autres combinaisons de l'existence éveillée, dans lesquels la symbolique du temps et de l'espace parvient à une expression vivante et dont l'ensemble seulement forme avec eux la richesse tout entière de ce que nous appelons organisation sociale ou société.

Le clergé est microcosmique et animal, la noblesse cosmique et végétale; d'où son profond attachement au sol. Elle est elle-même une plante, solidement enracinée à la terre, sédentaire, et en cela paysanne à un plus haut degré. De cette espèce de lieu cosmique est née l'idée de la propriété qui est tout à fait étrangère au microcosme comme tel, dont le mouvement est libre dans l'espace. La propriété est un sentiment originel et non un concept, et elle appartient au temps, à l'histoire, au destin, non à l'espace et à la causalité. Elle ne saurait être fondée mais elle existe1. « Avoir » commence avec la plante et se continue dans l'histoire de l'homme supérieur exactement comme celui-ci a en soi du végétal, de la race. Aussi la

i. En revanche, elle peut être réfutée, comme on l'a vu assez souvent dans la philosophie chinoise, antique, hindoue et occidentale; mais ces réfutations η en détruisent pas-l'existence.
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propriété au sens propre est-elle toujours une propriété terrienne, et rinstinct qui transforme l'acquis en terres et immobiliers est toujours la marque des hommes d'une bonne trempe. La plante possède le sol où elle prend racine1. Il est sa -propriété, qu'elle défend avec désespoir durant toute son existence contre les germes étrangère, contre les plantes voisines trop puissantes, contre la nature entière. C'est ainsi que l'oiseau défend le nid où il couve. Les combats les plus acharnés pour la propriété n'ont pas lieu aux époques tardives des grandes cultures ni entre les riches et les pauvres pour un bien meuble, mais ici dans les débuts du monde végétal. Quiconque sent au milieu d'une forêt la bataille silencieuse qui s'accomplit autour de lui pour le sol, nuit et jour, sans répit, sera saisi d'un frisson devant la profondeur de cet instinct qui est presque identique à la vie. Il y a ici une lutte de plusieurs années, opiniâtre, acharnée; une résistance désespérée du faible contre le fort, qui dure jusqu'à la défaite du vainqueur lui-même; des tragédies comme on n'en voit que dans la première humanité lorsqu'une vieille famille paysanne est arrachée à la glèbe, au nid ou qu'une famille de souche noble l'est par l'argent au sens littéral du mot Geld *. Les combats ultérieurs visibles qui se déroulent dans les villes tardives ont une signification tout autre, car ici, dans le communisme général, il ne s'agit pas de l'événement vécu, mais du concept de la propriété en tant que moyen purement matériel. La négation de la propriété n'est jamais un instinct racique — tout au contraire, — mais la protestation doctrinale de l'être éveillé purement spirituel, citadin, déraciné, négateur du végétal, par les saints, les philosophes, les idéalistes. Qu'ils s'appellent Moh-Ti, Zenon ou Marx, l'anachorète monacal et le socialiste savant rejettent la propriété pour la même raison; les hommes de race la défendent pour le même sentiment. Ce sont encore ici les réalités et les vérités qui sont en opposition. « La propriété est un vol » : qu'est-ce autre chose sinon la répétition exacte, sous la forme la plus matérialiste possible, de cette ancienne pensée : « A quoi sert à l'homme de conquérir le monde entier ai son Ame devait en souffrir? » Avec la propriété, le prêtre renonce à quelque chose de périlleux et d'étranger, le noble renonce à sa personne même.

En partant de là, on voit se développer dès lors un double sentiment de la propriété : l'avoir comme puissance et l'avoir comme butin.

ι. Plus jeune et d'une moindre force symbolique est la possession de biens meubles : objets, aliments, outils, armes, qui est très répandue aussi dans le monde animal. Au contraire, le nid de l'oiseau est propriété végétale.

». La propriété, en ce sens très important, qui est une naissance simultanée avec les biens, existe donc moins par rapport à une personne individuelle qu'à la génération successive à laquelle eue appartient. C'est ce qui se voit avec force à chaque discorde au sein d'une famille paysanne ou encore d'une maison prindère : chaque fois, te maître du moment n'en a la possession qu'au nom de la famille. D ou la

____ _ _  _____ _ _ possession ____ _ __ t____,.„  __„

tanéité et possession qui se* reflètent finalement'jusque dans la similitude croissante des traits physionomlques.

Le mot allemand Geld désigne étymologiquement la valeur en général, exprimée encore dans le verbe « gelten » — avoir de la valeur. Le sens restreint de valeur < économique > et plus spécialement « monétaire » est de date plus récente. (N. duT.)
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Tous deux se situent immédiatement l'un à côté de l'autre, dans l'homme racique originel. Chaque Bédouin et chaque Wiking veut les deux à la fois. Le héros marin est toujours aussi un brigand marin; chaque guerre a pour but la possession, avant tout la possession de la terre; il n'y a qu'un pas du chevalier au chevalier pillard, de l'aventurier au conquérant et au roi, comme le Normand Rurik en Russie et maint pirate achéen ou étrusque au temps d'Homère. A côté du vigoureux et naturel désir de combat, de puissance, des femmes, et à côté des explosions effrénées de bonheur, de douleur, de colère et d'amour on rencontre dans toute poésie épique la joie puissante de Γ « Avoir ». Lorsque Ulysse débarque dans sa patrie, il compte d'abord les trésors du bateau, et lorsque dans la saga islandaise les paysans Hjalmar et Oelvarod voient que le partenaire n'a plus de biens sur son bateau, ils renoncent immédiatement au duel : il est fou de se battre par orgueil et pour l'honneur. Dans l'épopée héroïque indoue, bataille et soif de bétail sont synonymes, et les « colonisateurs » grecs du Xe siècle étaient d'abord des brigands comme les Normands. Sur mer, un bateau est une bonne prise, sans plus. Mais des querelles des chevaliers sud-arabiques et persans en 200 après J.-C. et des guerres privées des barons provençaux en I20O (qui n'étaient guère plus que des rapines de bétail), il se développe à la fini de l'époque féodale la grande guerre ayant pour but la conquête du pays et des hommes. Tout cela finit par mettre la haute culture noble en discipline et en forme, tandis que le prêtre et le philosophe la dédaignent.

A mesure que la culture croît, ces intrigues s'affirment et entrent en collision. Leur histoire est presque l'histoire universelle. Du sentiment de puissance sont nés la conquête, la politique et le droit, du sentiment du butin le commerce, l'économie et l'argent. Le droit est la propriété du puissant. Son droit est le droit de tous. L'argent est l'arme la plus forte de l'industriel. Grâce à lui, il s'assujettit le monde. L'économique veut un État faible et qui le serve, le politique exige l'intégration de la vie économique dans la compétence de l'État : Adam Smith et Friedrich List, Capitalisme et Socialisme. Il y a, dans toutes les cultures, au début une noblesse guerrière et une noblesse marchande, ensuite une noblesse terrienne et une noblesse d'argent, enfin une stratégie militaire et économique et un combat ininterrompu entre l'argent et le droit.
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les cultures se meut quand même absolument dans les formes cléricales précédentes et prouve ainsi qu'elle est née de la contradiction et qu elle est et reste dépendante en tout et pour tout de l'image

D'un autre côté, le clergé et les savants se séparent. Tous deux poursuivent la vérité au lieu de la réalité, tous deux ressortissent à l'espace et au côté tabou de la vie. La peur de la mort n'est pas seulement l'origine de toute religion, mais de toute philosophie et de toute science de la nature. Mais à la sainte causalité on oppose la causalité profane. Profane est la nouvelle antinomie du religieux -..: „'„.,„:. „Λ.ν,,·ο U e/..'onoa r,,,* rnmmr uiiviliairp Profane est toute
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originelle. C'est pourquoi la science antique vit dans les communautés cultuelles de style orphique, comme l'école de Milet, l'union pythagoricienne, les écoles médicales de Croton et de Kos, les écoles attiques de l'Académie, du Paripatos et de la Stoa;.leurs maîtres à toutes appartiennent au type du prêtre des sacrifices et du voyant, jusqu'aux écoles juridiques romaines des Sabiniens et des Proculiens. Arabe est aussi dans la science le livre sacré, le canon comme celui de Ptolemaeos (Almagest) pour la science naturelle, d'Ibn Sina pour la médecine, pour la philosophie le Corpus d* « Aristote » avec maints fragments apocryphes, et en outre maintes citations de lois et de méthodes, la plupart non écrites, ainsi que le commentaire comme forme du progrès de la pensée, les écoles supérieures comme fondations religieuses (médersas) assurant aux professeurs et aux auditeurs une cellule, une pension alimentaire et l'habillement, et les écoles scientifiques considérées comme des fraternités. Le monde savant d'Occident a absolument la forme de l'Eglise catholique, surtout dans les pays protestants. La transition entre les ordres savants de l'époque gothique et les écoles similaires du xixe siècle, comme celles de Hegel, de Kant et l'école historique, niais aussi maints collèges anglais, est constituée par les Mauri-niens et Bollandistes en France, qui ont maîtrisé et en partie fondé les sciences auxiliaires de l'histoire à partir de 1650. Il y a dans toutes les sciences spéciales, y compris la médecine et la philosophie de la chaire, une hiérarchie complète ayant ses papes d'école, ses grades, ses dignités — le doctorat consacrant le prêtre —, ses sacrements et ses conciles. Le concept de laïc est rigidement conservé et le sacerdoce général des croyants est combattu avec passion sous la forme de science populaire comme de science darwinienne. La langue savante était d'abord le latin, aujourd'hui se sont développées partout les langues spéciales qui, dans le domaine de la radioactivité ou du droit des obligations, ne sont plus intelligibles encore qu'à ceux qui en ont reçu 1 initiation supérieure. Il y a des fondateurs de sectes comme maints disciples de Kant et de Hegel; il y a une mission auprès des infidèles comme celle des monistes; il y a des hérétiques comme Schopenhauer et Nietzsche; il y a la grande excommunication et, comme index, la conspiration du silence. Il y a des vérités éternelles comme la division des objets de droit en personnes et en choses, des dogmes comme celui de l'énergie et de la masse et comme la théorie de l'hérédité, un rite de la citation des œuvres orthodoxes et une espèce de canonisation scientifiquel.

Ajoutons que le type du savant occidental ayant atteint son apogée au milieu du xixe siècle — en même temps que le type du prêtre est descendu au point le plus bas — a aussi porté la chambre d'étude, cellule du moine profane, et le vœu inconscient de ce moine, à une haute perfection : vœu de pauvreté combiné, sous la forme d'un loyal mépris du bien-être et de la fortune, avec un dédain sincère pour la profession commerciale et pour chaque utilisation des

i. Après la mort, les hérétiques sont exclus de l'éternelle félicité du Manuel scolaire et jetés dans le purgatoire des notes marginales d'où ils montent ensuite, purifiés part 'intercession orthodoxe, dans le paradis des paragraphes.
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résultats de la science à l'acquisition de l'argent; chasteté allant jusqu'à développer un célibat scientifique dont Kant est le modèle et le point culminant; obéissance allant jusqu'à se sacrifier pour le point de vue de^ l'école. Ajoutons enfin une sorte d'ascétisme, résonance profane de l'ascèse gothique et qui a abouti à mésestimer à peu près toute la vie publique et toutes les formes de la bonne société : peu de discipline et beaucoup trop d'instruction. Là où .la noblesse, même dans ses ramifications tardives, chez le juge, le propriétaire terrien et l'officier, éprouve encore une joie naturelle dans la continuité de la race, la propriété et l'honneur, le nouvel ascète n'aperçoit qu'une bagatelle à côté de la possession d'une pure conscience scientifique et de la continuité d'une méthode ou d'une connaissance éloignées de toutes les mesquineries de la vie. Si le savant d'aujourd'hui a cessé de rester étranger au monde et s'il met souvent avec une grande intelligence la science au service de la technique et du gain d'argent, n'est-ce pas un signe que le type pur est en déclin et que par conséquent la grande époque de l'optimisme intellectuel dont il est la vivante expression appartient déjà au passé?

De tout cela résulte une construction naturelle des ordres qui constitue dans son développement et ses effets la structure fondamentale du courant vital dans chaque culture. Aucune décision n'a créé ni ne peut modifier cet édifice; les révolutions ne le changeront

J

Îu'à condition d'être les formes du développement et non le résultat 'une volonté privée; sa signification cosmique dernière ne vie'nt même pas à la conscience de l'homme qui agit et qui pense, car ses racines profondes sont dans l'existence humaine et par conséquent évidentes; les mots d'ordre et les raisons pour lesquelles lutte ce côté de l'histoire, socialement détaché de la théorie dont il est inséparable en réalité, ne sont empruntés qu'à la surface. Noblesse et clergé naissent d'abord de la terre libre et représentent la pure symbolique de l'existence et de l'existence éveillée, du temps et de l'espace; du butin et de la spéculation naît ensuite un double type d'une moindre symbolique qui arrive à la suprématie dans les périodes tardives et citadines sous forme de l'économie et de la science. Dans ces deux courants existentiels, les idées de destin et de causalité sont développées jusqu'au bout d'une manière indiscrète et hostile à la tradition; il en naît des puissances qu'une hostilité mortelle sépare des idéals d'ordre de l'héroïsme et de la sainteté : l'argent et l'esprit. Ils sont aux premiers ce que l'âme citadine est à l'âme rurale. Dès lors, la propriété s'appelle richesse et l'intuition cosmique savoir : destin profane et causalité profane. Mais la science et la noblesse sont aussi une contradiction. La noblesse ne démontre ni ne cherche, mais elle est. Le de omnibus dubitandum manque de distinction bourgeoise, mais il contredit aussi, d'autre part,, le sentiment fondamental du clergé qui assigne à la critique un rôle d'auxiliaire. En outre, l'économie pure se heurte ici à une morale ascétique qui réprouve le gain d'argent, comme le dédaigne la noblesse authentique établie sur ses terres. Même la vieille noblesse marchande est souvent détruite, par exemple dans les villes hanséa-
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tiques, à Venise et à Gènes, parce qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas par tradition prendre part aux formes innocentes du grand commerce citadin. Et enfin 1 économie et la science sont elles-mêmes ennemies l'une de l'autre et répètent dans leur lutte entre le gain d'argent et la connaissance, entre le comptoir et la bibliothèque, le libéralisme d'affaires et le libéralisme doctrinal, la vieille et grande hostilité entre l'action et la contemplation, entre le château et la cathédrale. Cette organisation se répète sous une forme quelconque dans l'édifice de chaque culture et rend ainsi possible, même dans le domaine social, une morphologie comparée.

Tout à fait en dehors de la constitution des ordres, on trouve partout les classes professionnelle des artisans, des fonctionnaires, des artistes et des ouvriers, qui remontent, par exemple, dans les gildes de forgerons (Chine), d|écrivains (Egypte) et de chanteurs (antiquité), jusqu'aux temps primitifs et qui sont devenues parfois, en raison de la division professionnelle allant jusqu'à la suppression du connubium, de véritables groupes ethniques, comme les Falascha abyssins1 et maintes classes de tschoudras énumérées dans le Code de Manu. Leur division repose sur de pures capacités techniques et donc non sur la symbolique du temps et de l'espace; leur tradition se limite aussi à la technique et non à une coutume ou à une morale propres, comme on en trouve absolument dans l'économie et la science. Les officiers et les juges sont des ordres parce qu'ils dérivent de la noblesse, les fonctionnaires sont une profession; le savant est un ordre parce qu'il dérive du prêtre, l'artiste est une profession. Le sentiment de l'honneur et la conscience morale se rattachent dans un cas à l'ordre, dans l'autre à l'œuvré. Si faible qu'il puisse être, il y a dans le premier un élément symbolique qui manque au second. D'où ce je ne sais quoi d'étranger, de non réglé et souvent de méprisant, qui se rattache par exemple à la profession de bourreau, de comédien et de chanteur ambulant, ou à la réputation antique de l'artiste plastique. Leurs classes et leurs gildes se distinguent de la société ou cherchent la protection des autres ordres (ou de patrons et de Mécènes particuliers); mais elles ne peuvent pas s'intégrer à eux, comme nous le voyons dans les guerres des corporations des anciennes villes et dans les instincts et habitudes d hostilité sociale de toutes sortes chez les artistes.

Une histoire des ordres, qui doit par principe faire abstraction des classes professionnelles, est donc une étude métaphysique de l'humanité supérieure, dans la mesure où les espèces de vie en fluctuation l'élèvent à une grande symbolique, espèces dans et par lesquelles s'effectue l'histoire des cultures.

Déjà le type nettement marqué du paysan au début est quelque

i. I,es Juifs noirs sont à peu pris tous forgerons.


 

ι une uruiuuuc umurcncc u essence en rcgaru ucs ucux autres

» symboliques (pour rappeler le mot de Freidank) que cette

devenue un ordre, l'ordre nourricier au sens plein du mot,

iliosr de nouveau. A l'époque: carolingienne et dans la Russie czarique du « Mir ' », il y avait des hommes libres et des valets, qui cultivaient le sol sans être des paysans. Ce n'est que par le sentiment d'une profonde différence d'essence en regard des deux autres « vies ι ' vie est

c'est-à-dire la racine de la grande plante appelée Culture, qui a profondément enfoncé ses fibres dans la terre maternelle et qui attire à elle silencieusement et activement tous les sucs, pour tes envoyer au tronc et au sommet qui montent dans la lumière de l'histoire. Il sert la grande vie non seulement par la nourriture qu'il arrache au sol, mais aussi par cet autre produit de la Terre Maternelle, par son propre sang qui, des villages, se déverse pendant des siècles dans les grands ordres, y reçoit leurs formes et conserve leur vie. Le nom technique de cet ordre est le servage qui s'est développé entre 1000 et 1400 en Occident, et dans toutes les autres cultures simultanément. (Les raisons de cette appellation peuvent être ce qu'on voudra dans l'image superficielle de l'histoire.) Les ilotes de Sparte y appartiennent tout autant que la vieille clientèle de Rome, qui a donné depuis 471 la plèbe rustique, c'est-à-dire un ordre paysan libre. On est étonné de la puissance de cet effort vers la forme symbolique dans la pseudomorphose de l'Orient romain « bas-antique », où le régime de caste du prmcipat fondé par Auguste, avec sa distinction des fonctionnaires en sénateurs et chevaliers, évolue à rebours jusqu'à atteindre partout en 300 les localités soumises au sentiment cosmique magique, en 1300 le premier ordre gothique et par là le royaume Sassanidea. Des fonctionnaires d'une administration hautement civilisée est née une petite noblesse, décurions, chevaliers ruraux et praticiens urbains, qui répondent par leur corps et leur fortune pour tous les impôts dus au seigneur (régime féodal à rebours) et dont la position devient peu à peu héréditaire, tout comme sous la 5" dynastie d'Egypte, comme aux premiers siècles de Dschou, où Y-Wang (934-909) devait déjà abandonner les conquêtes aux vassaux qui nommaient les comtes et les gouverneurs de leur choix, et comme pendant les Croisades. De même l'ordre des officiers et des soldats devient héréditaire (devoir féodal de la suite militaire), ce qui est ensuite législative-ment réglé par Dioclétien. L'individu est incorporé solidement à l'ordre (corpori adnexus) et le principe est étendu à toutes les professions comme obligation corporative, comme à l'époque gothique et dans la première période égyptienne. Mais avant tout, une nécessité intérieure a fait naître, de l'économie bas-antique avec ses esclaves et ses latifundia3, le colonat héréditaire des petits fermiers tandis que les districts économiques deviennent des fiefs adminis-

1. Quoi qu'en disent les enthousiastes socialistes et panslavistes, le Mir tout à fait primitif est postérieur à 1600 et il a été supprimé depuis 1861. Ici le sol est une terre commune et les habitants des villages y sont autant que possible maintenus afin de pouvoir lui faire rendre par la culture le montant de l'Impôt.

2. Brentano, Bytanttnischc Volkswirtschaft, 1917, p. 15.

1. L'esclave antique disparaît en ces siècles d'une manière toute spontanée, ce qui est un des signes les plu» clairs de l'extinction du sentiment antique du cosmos et donc aussi de l'économie.
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t rat ifs et que leurs su/crnin.o ont à lever les impôts et à fournir les contingents militaires '. K ut re 250 à 300, le colon est Icçislativcmcnt lié à la glèbe (glebae adscriptus); on atteint par là même à la distinction entre /r seigneur féodal et ses vassaux *, distinction qui est celle des ordres mêmes.

Noblesse et clergé sont des possibilités données dans chaque nouvelle culture. Les exceptions apparentes reposent simplement sur un manque de tradition visible. Nous savons aujourd'hui qu'un véritable ordre clérical avait existé en Chine, et, pour les débuts de la religiosité orphique au xie siècle avant J.-C., l'hypothèse d'un clergé comme ordre, d'ailleurs indiquée par les personnages épiques de Calchas et de Tircsias, est évidente. De même, l'évolution de l'état féodal égyptien suppose3 une noblesse primitive dès la 3e dynastie. Quant à la forme et à la vigueur avec lesquelles ces ordres se réalisent et interviennent ensuite dans l'histoire postérieure, la créent, la représentent et même la symbolisent par leurs destins propres, elles dépendent du symbole primaire qui est à la base de chaque culture et de tout son langage formel.

La noblesse, tout entière végétale, prend partout son point de départ dans le pays, considéré comme propriété avec laquelle elle est solidement liée par la naissance. Elle a partout la forme fondamentale de la famille dans laquelle s'exprime aussi Γ <t autre » histoire, celle de la femme, et elle apparaît par sa volonté de la durée, c'est-à-dire du sang, comme le grand symbole du temps et de l'histoire. On verra que le premier haut fonctionnaire de 1 État vassal, reposant sur la confiance personnelle, partout, en Chine4 et en Egypte, comme dans l'antiquité et en Occident, depuis le maréchal (en chinois sse-ma), le chambellan (cheti) et l'écuyer-tranchant (tatsai), jusqu'au gouverneur (man) et au comte (peh) crée d'abord des officiers et des dignitaires féodaux, s'efforce ensuite de les lier héréditairement au sol, et devient enfin ainsi l'origine des familles nobles.

La volonté faustienne de l'infini s'exprime dans le principe généalogique qui, si bizarre que cela paraisse, n'appartient qu'à cette culture, mais qui pénètre ici aussi et transforme, jusqu'au tréfonds, toutes les formes historiques, avant tout les États eux-mêmes. Le sens historique, qui veut connaître à travers les siècles les destins de son propre sang et qui veut voir attestées documentairement la date et rongine de ses ancêtres; l'organisation scrupuleuse d'arbres généalogiques par lesquels on peut faire dépendre la propriété actuelle et ses successions du destin d'un mariage, qui a peut-être

ι Bélisaire arma de sa propre autorité 7.000 cavalier» pour la guerre des[Gotti· Ce que ne pouvaient faire qu'un très petit nombre de princes allemands sous Charles.

ÖUa.npöhhnann, Komische Kaiserzeit,  dans  :  Pffugk-Harttings  Weltgeschichte,

1 · ?.' Matai«' la théorie contraire d'Ed. Mayer, Geschichte des Altertums, I, J 243

ï smmindes hiérarchiques chinois soni donnés par Schindler, Das Pritstcrtum m ian CWwa?p. 61 eq.; tes grades exactement correspondants chez les Égyptiens, Mry&& Meyer GischShìe des Altertums, I, S Ma; les grades byzantins se trouvent dtnita noUUa dignitatum, issue en partie de ta cour des Sassanides. Dans les polis ânttaaei^quelque?vleuTtVtïes de fonctionnaires indiquent des fonctions de cour (Konkrete», prytanés, consuls). Voir infra.
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été conclu un demi-millénaire auparavant; les concepts du sang pur, tic la pairie, de la mésalliance : tout cela est volonté de direction dans le lointain du temps, volonté qui ne parvint peut-être que chez la noblesse égyptienne à une forme apparentée, mais beaucoup plus faible.

Au contraire, la noblesse de style antique est absolument dirigée sur l'état momentané de la famille agnatique, et ensuite sur une généalogie mythique qui ne révèle pas le moindre sens historique, mais simplement le besoin, entièrement indifférent à la vraisemblance historique, d'un arrière-plan magnifique pour le hic et nunc des vivants. D'où la naïveté, sans cela inintelligible, avec laquelle l'individu regarde derrière son grand-père, comme Thésée et Héraclès, pour écnafauder sur lui un arbre généalogique fantastique, ou si possible plusieurs, comme Alexandre; et aussi la facilité avec laquelle des familles romaines pouvaient introduire en faussaires de prétendus ancêtres dans les listes consulaires plus anciennes. Dans les funérailles de la nobilitas romaine, les cortèges s'accompagnaient de masques en cire des grands ancêtres, mais on n'avait en vue que le nombre et le retentissement des noms célèbres, nullement l'enchaînement généalogique de ceux-ci avec le présent. Cette coutume est générale a toute la noblesse antique qui /orme, comme la noblesse gothique, une unité structurelle et spirituelle intérieure depuis l'Étrurie jusqu'à l'Asie-Mineure. Sur elle repose la puissance que possédaient encore au début de la période tardive dans toutes les villes les associations de familles constituées en ordres, ces phyles, phratries et tribus qui rendaient un culte sacré à l'état présent et aux combinaisons actuelles de leurs familles, comme les 3 phyles doriques, les λ phyles ioniques et les 3 tribus étrusques, qui apparaissent -dans l'ancienne Rome sous les noms de Tities, Ramnes et Luceres. Dans les Vêdas les âmes des « pères » et des « mères » n'ont droit au culte des âmes que pour trois générations prochaines et trois générations lointaines l; elles tombaient ensuite dans le passé, et le culte antique des âmes n'alla jamais plus loin non plus : n'est-ce pas l'extrême opposé du culte ancestral chez les Chinois et les Égyptiens, lequel ne finit jamais idéellement et conserve par conséquent la famille même, par delà la mort corporelle, dans des institutions déterminées. Il vit encore dans la Chine de nos jours un duc Kung considéré comme descendant de Confu-cius, de même un descendant de Laotsé, de Tschang-lu et d'autres. Il n'est pas question d'un arbre généalogique plus ramifié; la ligne, le fao de l'être, est continuée apparemment aussi par l'adoption, qui incorpore psychiquement l'adopté à la famille en l'astreignant au culte des ancêtres, ou par d'autres moyens.

Une invincible joie de vivre parcourt les siècles florissants de cet ordre très authentique qui est de part en part direction, destin et race. La femme, parce qu'elle est histoire, et le combat, parce qu'il fait l'histoire, sont immédiatement au point central de sa pensée et de son action. A la poésie des scaldes nordiques et à la poésie

i. Hardy, Indische Religionsgescliiclite, p. 26.

η κ r ι. r

η κ  l   ο ι· r r ι> t n r

324

L   E T A T

325

courtoise du Midi correspondent les anciens chants d'amour du Shi-King que les chevaliers chinois1 récitaient dans le Pi-yung, école d'éducation nobiliaire, ou Hiao; et il en est de même des solennités publiques du tir à l'arc qui sont tout à fait dans l'esprit du vieil agon antique et des tournois gothiques et pcrsico-byzantins et qui ressortissent à ce côté homérique de la vie chinoise.

A l'opposé se trouve le côté orphique qui exprime par le style du clergé 1 expérience spatiale d'une culture. Cette expérience répond à l'espèce euclidienne d'étendue antique, qui ne nécessite aucun intermédiaire pour prendre contact avec les dieux corporels et proches, si le clergé tombe ici des commencements d'un ordre à une somme de fonctions urbaines. Il est de la nature du iao des Chinois de n'avoir, au lieu du clergé héréditaire du début, plus tard que les classes professionnelles des prieurs, des experts en écritures et des maîtres des oracles, qui accompagnent avec les rites prescrits les actes cultuels des autorités et des chefs de famille. Il est conforme au sentiment cosmique de l'Indou, qui se perd dans les lointains incommensurables, que l'ordre clérical y devienne une seconde noblesse qui, par sa puissance immense et par son intervention dans la vie entière, s'étend entre le peuple et le monde inextricable de ses dieux. Et c'est enfin une expression du sentiment de la crypte, si le véritable prêtre de style magique est le moine et l'anachorète, dont Tenerne croît sans cesse, tandis que le clergé séculier perd de plus en plus sa signification symbolique.

Au contraire, le clergé faustien qui n'avait encore en 900 aucune signification et aucune dignité profondes s'élève d'un bond rapide à ce rôle immense de médiateur, qui se place idécllcment entre l'humanité entière et le macrocosme tendu avec le pathos complet de la 3e dimension, qui est exclu de l'histoire par le célibat et du temps par le character indelibilis, et qui culmine dans la papauté, représentant le plus grand symbole concevable du saint espace dynamique. Symbole que n'annule point l'idée protestante d'un sacerdoce général des croyants, mais qu'elle transfère seulement d'un point et d'une personne dans le cœur de chaque croyant individuel.

La contradiction existant dans chaque microcosme entre l'être et l'être éveillé mène aussi avec une nécessité intérieure les deux ordres l'un contre l'autre. Le temps veut s'intégrer J'espace, et l'espace le temps. La puissance elencale et la puissance mondaine sont des grandeurs d'ordre et de tendance si différents qu'il semble impossible de les concilier ou même simplement de les rapprocher. Mais ce combat n'est pas arrivé dans toutes les cultures à une explosion digne de l'histoire universelle : en Chine la noblesse s'était assuré Ta prépondérance à cause du tao, dans l'Inde le clergé à cause de 1 espace sans cesse indéfini. Au sein de la culture arabe, l'intégration du complexe mondain et visible des croyants orthodoxes dans le grand consensus spirituel est immédiatement donnée avec le sentiment cosmique magique et, par conséquent, aussi

i. M. Granet, Coutumes matrimoniales i» la Citine aittiaue, T'oung Pac, 1912, p. 517 «q.


l'unité de l'État mondain et de l'État spirituel, du droit et de l'autorité. Cela n'a pas empêché les frottements entre les deux ordres : dans l'empire sassanide ils ont abouti à des querelles sanglantes entre la noblesse de Dinkane et le parti des mages et même à des assassinats sur la personne de quelques chefs particuliers; à Byzance le Ve siècle tout entier est rempli de combats entre la puissance impériale et le clergé, combats qui ont partout pour arrière-plan les discordes entre Monophysites et Nestoriens1; mais ces luttes n'avaient pas mis en question le rapport des deux ordres.

Dans l'antiquité, qui écarta partout l'idée de l'infini, le temps s'était réduit au présent, l'étendue au corps concret individuel, et les ordres d'une grande symbolique étaient devenus en conséquence si insignifiants qu'ils ne pouvaient être considérés comme puissance indépendante en face de la Cité-État exprimant le symbole primaire antique sous la forme la plus forte imaginable. Au contraire dans l'histoire de l'humanité égyptienne, où un grandiose élan en profondeur tend avec une égale force vers le lointain temporel et le lointain spatial, on peut poursuivre la lutte constante des deux ordres et de leur symbolique jusqu'au fellahisme tardif. Car le passage de la 4e à la 5e dynastie se combine aussi avec une victoire distincte du sentiment cosmique clérical sur le sentiment cosmique chevaleresque : de corps et de représentant de la divinité, le pharaon en devient le serviteur, pendant que le sanctuaire de Rê dépasse en grandeur architectonique comme en puissance symbolique le temple-tombeau du souverain. Le Nouvel Empire voit aussitôt après les premiers grands Césars la toute-puissance politique du clergé d Amon à Thèbes, puis au contraire de nouveau la révolution du roi hérétique Amenophis IV, qui a en effet un côté politique très sensible, jusqu'à ce que l'histoire du monde égyptien, après une lutte sans fin entre la caste guerrière et la caste cléricale, touche à sa fin avec la domination étrangère.

Cette lutte de deux symboles également puissants a été dirigée dans la culture faustienne dans un esprit proche parent de l'égyptien, mais avec une passion bien plus grande encore, et elle ne fait apparaître la possibilité d'une paix entre l'État et l'Église depuis le plus ancien gothique que comme un armistice. Dans cette lutte s'exprime le caractère conditionné de l'être éveillé qui voudrait se rendre indépendant de l'être et qui ne le peut cependant pas. Les sens ont besoin du sang, mais le sang n'a pas besoin des sens. La guerre appartient au monde du temps et de l'histoire (il n'y a de spirituel que la lutte avec des raisons, la discussion) ; une église combattante passe du royaume des vérités dans celui des réalités, du royaume de Jésus à celui de Piiate; elle devient un élément au sein de l'histoire racique et dépend absolument de la force plastique du côté politique de la vie; elle lutte avec l'épée et le canon, le poison et le poignard, la corruption et la trahison, tous les moyens de chaque lutte de parti depuis les temps féodaux jusqu'à la démocratie moderne; elle sacrifie des articles de foi contre des avantages mondains et

i. Un exemple de ces luttes est la vie de Jean Chrysostomr.
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s'allie avec des hérétiques et des païens contre les puissances orthodoxes. La papauté comme idée a une histoire pour soi, mais indépendamment d'elle les papes des yi« et vu« siècles étaient des gouverneurs byzantins d'origine syrienne et grecque, .puis de puissants agrariens ayant des troupes de paysans serfs; enfin le patrimoine de Saint Pierre devint au début du gothique une sorte de duché aux mains des grandes familles nobles de la Campanie, lesquelles nommaient les papes à tour de rôle, en tête les Colonna, les Orsini, les Savelli, les Frangipani, jusqu'à ce que dominât ici aussi le régime féodal généralisé en Occident et que le Saint Siège de Pierre vînt à être conféré aux familles de barons romains, de telle sorte que le nouveau pape avait, comme tout roi allemand ou français, à confirmer les droits de ses vassaux. Les comtes de Tusculum nommèrent en 1032 un bambin de 12 ans comme pape. Huit cents tours de châteaux s'élevaient alors dans le territoire de la Ville entre et sur les ruines antiques. En l'an 1045, trois papes s'étaient retranchés au Vatican, au Latran et à Santa Maria Maggiore et y étaient défendus par leurs nobles vassaux.

En outre, la ville désormais apparaît avec son âme qui se sépare d'abord de l'âme du paysage, puis s'égale à elle, enfin s'efforce de l'opprimer et de l'éteindre. Mais cette évolution s'accomplit sous les espèces de la vie et appartient donc à l'histoire des ordres. A peine la vie urbaine a-t-elle surgi comme telle, à peine la population de ces petites oasis a-t-elle développé un esprit de communauté qui sent que sa vie propre est différente de la vie du dehors, que le charme de la liberté personnelle commence à produire son effe et à attirer sans cesse de nouveaux courants d'existence dans ses murs. Il y a là une sorte de passion d'être citadin et de répandre la vie citadine. De cette passion, non des raisons matérielles, est sortie la fièvre de la période des établissements antiques dont nous reconnaissons encore les dernières ramifications et qu'on a assez improprement désignée sous le nom de colonisation. Elle est l'enthousiasme créateur de l'homme de la ville qui, depuis le Xe siècle dans l'antiquité et « simultanément » dans les autres cultures, contraint sans cesse des générations nouvelles à entrer dans le cercle d'une vie nouvelle, enthousiasme qui fait apparaître pour le première fois dans l'histoire de l'humanité l'idée de la liberté. L'origine de cette liberté n'est pas politique et moins encore abstraite, mais elle exprime ce fait que la vie végétale liée au sol prend fin dans les murs de la ville et que les liens parcourant la vie rustique tout entière sont coupés. Sa nature a donc toujours quelque chose de négatif. Elle affranchit, elle délivre, elle défend; on se libère toujours de quelque chose. 'La ville est l'expression de cette liberté; l'esprit citadin est de l'intelligence devenue libre, et tout ce que la postérité a vécu sous le nom de liberté dans les mouvements spirituels sociaux et nationaux tire son origine de cette seule et unique cause primaire de notre libération de la terre.

Mais la ville est plus ancienne que le « bourgeois ». Elle attire d'abord les classes professionnelles qui· sont en dehors de la constitution symbolique des ordres et qui reçoivent ici la forme corpora-
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tive, mais ensuite les ordres primaires eux-mêmes qui, comme la petite noblesse, transfèrent leurs châteaux dans la banlieue, ou comme les Franciscains leurs couvents, sans introduire par là un changement intérieur notable. Non seulement la Rome des papes, mais toutes les villes italiennes de ce temps sont remplies de châteaux forts de familles nobles, des tours desquels on liquidait les batailles dans les rues. Sur une toile célèbre de Sienne datant du XIVe siècle, ces tours s'élèvent comme des cheminées d'usine autour de la place du marché, et le palais florentin de la Renaissance n'est pas seulement un successeur des cours provençales nobles par la vie magnifique qu'on y menait, mais aussi par sa façade rustique un dérivé du château fort gothique que la chevalerie française et allemande construisait encore pour longtemps sur les hauteurs. Ce n'est que peu à peu qu'une vie nouvelle se dégage. De 1250 à 1450, dans l'Occident tout entier, les familles immigrées dans les villes se constituent en patriciat en face des corporations et se sont par là-même spirituellement détachées de la noblesse rurale; le même cas s'est produit exactement en Chine, en Egypte et dans l'Empire byzantin, et ce n'est qu'en partant de ce point de vue que l'on comprendra les plus vieilles fédérations des villes antiques, comme celles d'Étrurie, peut-être encore du Latium, et l'union sacrée des villes coloniales filles avec leur mère-patrie : ce n'est pas la polis comme telle, mais le patriciat des phyles et des phratries de ces polis qui est le représentant des événements. La polis originelle s'identifie avec la noblesse, comme ce fut le cas à Rome depuis 471 et constamment à-Sparte et dans les villes d'Étrurie; cette noblesse est l'origine du synoïcisme et de la formation de la Cité-État, mais dans les autres cultures aussi la différence entre la noblesse rurale et citadine est d'abord tout à fait sans importance en regard de la différence vigoureuse et profonde entre la noblesse en général et le reste.

La bourgeoisie naît d'abord de la contradiction principielle entre la ville et la campagne, contradiction qui fait sentir aux « familles et corporations », si aiguës que soient par ailleurs leurs rivalités, leur unité en face de la noblesse d'origine et de l'État féodal en général, ainsi qu'en face du régime féodal de l'Église. Le concept du troisième ordre, du tiers pour employer le mot célèbre de la Révolution française, est une unité simplement de contradiction, par conséquent impossible à déterminer dans sa substance, sans coutume ni symbolique propres, car la société bourgeoise distinguée imite les manières de la noblesse, la piété citadine celle du clergé primaire; et l'idée que la vie ne doit pas servir un but pratique, mais avant tout et de toute son âme l'expression de la symbolique du temps et de l'espace, et qu'elle n'a le droit de prétendre que de cette façon à un rang élevé : cette idée pousse précisément la raison citadine à une contradiction exaspérée. Cette raison, au domaine de laquelle ressortit toute la littérature politique des périodes tardives, procède à une nouvelle organisation des ordres sur la base citadine, organisation qui est d'abord une théorie, mais qui finit, grâce à la toute-puissance du rationalisme, par devenir une pratique et même la
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pratique sanglante des révolutions. La noblesse et le clergé, pour autant qu'ils existent encore, y apparaissent avec une certaine exagération comme des ordres privilégiés, ce qui veut dire implicitement que leur prétention à des privilèges garantis par leur rang historique est surannée et dépourvue de sens pour le droit atemporel de la raison ou de la nature. Leur point central est désormais dans les villes capitales (concept très important des périodes tardives); et c'est seulement alors qu'ils commencent à développer les formes aristocratiques en cette distinction qui commande le respect, telle qu'on la voit par exemple sur les portraits de Reynold et de Lawrence. A eux s'opposent les puissances spirituelles de la ville parvenues à la domination : l'économie et la science, qui, avec la masse des artisans, des fonctionnaires et des ouvriers, ont le sentiment de former un parti non encore uni en soi, mais toujours un dès qu'il s'agit de lutter pour la liberté, c'est-à-dire pour l'indépendance citadine contre les grands symboles du passé et les droits qui en découlent. Tous sont les partis du tiers-ordre qui compte non d'après le rang, mais d'après le nombre de têtes, qui est « libéral » en quelque manière dans toutes les périodes tardives de toutes les cultures, c'est-à-dire libéré des puissances intérieures de la vie non citadine : l'économie est libre de gagner de l'argent, la science libre de critiquer; libertés où dans toutes les grandes décisions l'esprit prend la parole dans les livres et les assemblées (Démocratie), tandis que l'argent récolte les avantages (Ploutocratie) et que la fin n'est jamais la victoire des idées, mais celle du capital. Mais c'est là encore l'opposition des vérités et des réalités, telle que la développe la vie citadine.

En protestant contre les très anciens symboles de la vie liée à la terre, la ville oppose désormais à la noblesse de naissance les concepts de noblesse d'argent et de noblesse spirituelle : le premier de ces concepts n'est pas une pure revendication, mais un fait d'autant plus efficace; le second est une vérité, mais rien de plus et qui n'offre à l'œil qu'un spectacle douteux. Chaque période tardive a une postérité authentique se développant en noblesse originelle (la noblesse des Croisades est un mot vigoureux), dans laquelle un fragment d'histoire gigantesque est devenu forme et tact, et qui est souvent anéantie intérieurement au contact des grandes cours. C'est ainsi que naît au IVe siècle, par l'introduction de grandes familles plébéiennes comme conscripti dans le Sénat romain des patres, la nobi-litas en tant que noblesse agrarienne de fonctionnaires au sein de l'ordre sénatorial. C'est d'une manière tout à fait analogue que se constitue dans la Rome des papes la noblesse népotique; il y avait en 1650 à peine cinquante familles ayant un arbre généalogique de plus die trois cents ans. Dans les États méridionaux de l'Union se développe, à partir du baroque tardif, cette aristocratie de colons qui fut détruite dans la guerre de Sécession de 1861-1865 par les puissances d'argent des Etats dp Nord. La vieille noblesse marchande dans le style des Fugger, des Welser, des Médicis et des grandes maisons de Venise et de Gênes, à laquelle il faut ajouter tout le patriciat des villes coloniales helléniques à partir de eoo, a


toujours eu quelque chose d'aristocratique : race, tradition, bonne coutume et l'instinct naturel à rétablir la liaison avec le sol en acquérant des propriétés agraires (sans dédaigner d'ailleurs l'ancienne maison-mère dans la ville considérée comme un respectable succédané). Mais la nouvelle noblesse d'argent des marchands et des spéculateurs finit par envahir aussi la noblesse de naissance, grâce à son goût rapidement acquis pour les formes distinguées (à Rome les équités depuis la première guerre punique, en France la noblesse de Louis XIV1); elle l'ébranlé et la corrompt, tandis que la noblesse spirituelle de l'époque des lumières l'accable de mépris. Les Confu-ciens ont fait descendre le vieux concept chinois du shi de 'a coutume noble à la vertu spirituelle, et ils ont fait du Pi-Yung, place des tournois chevaleresques, une « école de disputes spirituelles », un lycée tout à fait dans le goût du xvme siècle.

La fin de la période tardive de chaque culture voit aussi l'achèvement plus ou moins violent de l'histoire des ordres. C'est la victoire du simple vouloir-vivre en liberté sans racine sur les grands symboles contraignants de la culture que l'humanité, désormais entièrement dominée par la ville, ne peut ni comprendre ni souffrir. Le régime de l'argent fait disparaître le sens des valeurs immobilières sédentaires, la critique scientifique fait disparaître chaque reste de piété. L'émancipation paysanne est aussi en partie une victoire sur les ordres symboliques; le paysan est affranchi de la pression du servage, mais livré à la puissance de l'argent qui désormais transforme le sol en marchandise mobilière. Cette émancipation a lieu chez nous au xvin* siècle; à Byzance en 470 par le nomos georgikos du législateur Léon III qui efface lentement le colonat; a Rome en connexion avec la fondation de la plèbe en 471. A Sparte, Pausanias s'était alors efforcé vainement d'affranchir les ilotes.

La plèbe est le tiers constitutionnellement reconnu comme unité et représenté par des tribuns inviolables, non fonctionnaires, mais hommes de confiance. L'événement de 471 *, qui a remplacé aussi par quatre tribus citadines (districts) les trois anciennes tribus de la noblesse étrusque (ce qui fait deviner bien des choses dans la suite), a été considéré comme un pur affranchissement des paysan? 8, nu bien comme une organisation des marchands *. Mais la plèbe en tant que tiers-ordre ne peut être déterminée que négativement, comme un résidu : tout ce qui n'est pas noblesse terrienne ou possesseur de grandes fonctions cléricales y appartient. Son image est aussi confuse que celle du tiers en 1789. Elle ne se maintient que par sa protestation. Il y avait en elle des marchands, des artisans, des salariés, des écrivains. La maison claudienne renferme des familles patriciennes et des familles plébéiennes, par conséquent de gros agrariens et de grands paysans (comme les Claudii Marcelin. Au sein de la Cité-Etat la plèbe est ce que sont dans l'État occidental

i. ïf» mémoires du duc de Saint-Simon montrent très bien cette évolution, a. Il correspond à notre zvn* siècle.

î. K. J. Keumann, Dit Grundkerrschafl d. röm. Republik; Ed. Meyer, Kltint Schri/tt», p. 331 sq.

a. A. Rosenberg, Studien tur Enststehung der Plebs (Herrn. XI^VIII, 1913, p. 359

l' ε τ a τ

LE    DÉCLIN    DE    L'OCCIDENT

33»

33°

baroque les paysans et les bourgeois réunis, lorsqu'ils protestent dans une assemblée corporative contre la toute-puissance d'un prince. Hors de la politique, c'est-à-dire dans la société, la plèbe par opposition à la noblesse et au clergé est généralement inexistante, mais se divise immédiatement en professions particulières ayant des intérêts tout à fait divergents. Elle est un parti et représente comme tel la liberté au sens citadin.

Cette situation est rendue encore plus claire par le succès qu'a remporté la noblesse terrienne immédiatement après, en ajoutant, aux quatre tribus citadines représentant proprement la bourgeoisie, l'argent et l'esprit, seize tribus rustiques dénommées d'après les familles dans lesquelles elle possédait la prépondérance absolue. Ce n'est qu'à la grande bataille des ordres, lors de la guerre contre les Samnites, à 1 époque d'Alexandre, qui correspond exactement à la Révolution française et qui se termina par la lex Hortensia de 287, que le concept de l'ordre fut juridiquement aboli et que l'histoire de la symbolique des ordres fut close. La plèbe devint populus romanus au même titre que le tiers se constitua en nation en 1789. Ce qui s'est passé à partir de cette date, dans toutes les cultures, en fait de luttes sociales, est quelque chose de radicalement différent. La noblesse de toutes les périodes printanières avait été l'ordre au sens originel du mot, l'histoire devenue chair, la race à la suprême puissance. Le clergé s'y est opposé comme contre-ordre, disant partout Non où là noblesse disait Oui, et mettant ainsi en relief l'autre côté de la vie par un grand symbole.

Le troisième ordre, intérieurement sans unité aucune, comme nous venons de le voir, était le non-ordre, la protestation en forme d'ordre contre la nature de l'ordre, d'ailleurs non contre tel ou tel ordre, mais contre la forme symbolique de la vie en général. Il rejette toutes les distinctions qui ne «ont pas justifiées par la raison ou par l'utilité; mais il « signifie » quand même quelque chose avec une clarté complète : il est comme ordre la vie citadine opposée à la vie rurale, il est la liberté comme ordre par opposition à l'enchaînement. Mais considéré de son propre point de vue, il n'est nullement le reste qu'il semble être lorsqu on le considère du point de vue des ordres primaires. La bourgeoisie a des limites; elle appartient à la culture; elle embrasse, au sens très laudatif, tous ceux qui lui appartiennent, et elle les embrasse sous le nom de peuple, populus, demos, par quoi elle y intègre la noblesse et le clergé, l'argent et l'esprit, l'artisanat et le salariat, comme des parties composantes particulières.

Ce concept, la civilisation le trouve tout fait et elle le détruit par le concept du quatrième ordre, de la masse, qui rejette par principe la culture et ses formes organiques, La masse est l'informe absolu, qui poursuit avec haine chaque espèce de forme, toutes les différences de rang, la propriété constituée, le savoir constitué. C'est le nouveau nomadisme des villes mondiales, pour lequel les esclaves et les Barbares dans l'antiquité, le tschoudra dans l'Inde, tout ce qui est humain, forment également un je ne sais quoi de flottant qui est entièrement séparé de ses origines, qui ne reconnaît pas son passé


et qui ne possède aucun avenir. Le quatrième ordre devient ainsi l'expression de l'histoire qui aboutit à la non-histoire. La masse est la fin, le radical néant.

IL — l'état et l'histoire.

Dans le sein du monde historique où nous sommes -la trame vivante, et où nos sensations et notre intelligence obéissent constamment à nos sentiments, les fluctuations cosmiques nous apparaissent, sous les noms de réalité ou de vie réelle, comme des courants d'existence dans une forme corporelle. Portant la marque de direction, ces courants peuvent être conçus différemment : quant à leur mouvement ou quant à leur caractère de substance mue. Le premier s'appelle histoire, le second famille, souche, ordre, peuple; mais l'un n'est possible et n'existe que par l'autre. Il n'y a d'histoire que de quelque chose. Si nous parlons de l'histoire des grandes cultures, la nation sera la substance mue. État, status, signifie le repos. Nous acquérons l'impression dé l'État quand nous envisageons pour soi la forme d'une existence qui s écoule sous forme mue, comme une étendue dans une persistance atemporelle et qui fait abstraction totale de la direction, du destin. L'État c'est l'histoire considérée comme moment d'arrêt, l'histoire c'est l'État considéré comme un fleuve qui coule. L'État réel est la physionomie d'une unité d'existence historique; seul l'État construit par les théoriciens est un système.

Un mouvement a une forme, la substance mue est en forme ou, pour employer à nouveau un terme sportif de valeur : une substance mue achevée est en parfaite constitution. L'expression s'applique à un cheval de course ou à un athlète, aussi bien qu'à une armée ou à un peuple. La forme abstraite du courant vital d'un peuple en est la constitution par rapport à sa lutte dans et avec l'histoire. Mais elle ne peut être abstraite rationnellement qu'en très petite partie. Aucune constitution réelle n'est parfaite, quand on la considère pour soi et la réduit en système sur le papier. Ce qui n'est pas écrit dans les constitutions, l'indescriptible, l'accoutumé, le senti, l'évident, domine à tel point que — chose incompréhensible aux théoriciens! — une description de l'État ou un document constitutionnel ne donnent même pas l'ombre de ce qui fonde la réalité vivante d'un État comme forme essentielle, de telle sorte qu'une unité d'existence est gâchée pour l'histoire quand elle veut soumettre sérieusement le mouvement de cette unité à une Constitution écrite. La maison particulière est la plus petite, le peuple la plus grande unité dans le courant de l'histoire. D'ailleurs, les peuples primitifs sont soumis à un mouvement, qui est ahistorique dans un sens supérieur, impétueux ou de longue haleine, mais sans caractère organique, sans signification plus profonde. Cependant les peuples
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primitifs sont mus d'un bout à l'autre, à tel point qu'ils apparaissent tout à fait informes au coup d'oeil rapide; les peuples de fellahs au contraire sont les objets figés d'un mouvement venant du dehors et s'exerçant sur eux en heurts fortuits et dépourvus de sens. A ceux-là appartient le « statut » des périodes mycénienne, thinite, de la dynastie Shang en Chine à peu près jusqu'à son transfert à Yin en 1400, l'empire franc de Charlemagne, l'empire wisigothique d'Eurich et la Russie pétrinique, formes politiques qui ont parfois une capacité de travail grandiose, mais sans symbolique encore, sans nécessité; à ceux-ci appartiennent les empires romain, chinois et autres, dont la forme ne possède plus aucune substance d'expression.

Mais entre les deux il y a l'histoire des hautes cultures. Un peuple dans le style d'une culture, par conséquent un peuple historique, s'appelle nation. Une nation possède, tant qu'elle vit et lutte, un État non seulement comme état du mouvement, mais avant tout comme Idée. Au sens très élémentaire du mot, l'État peut être aussi vieux que la vie en cenerai qui est en mouvement libre dans l'espace, de telle sorte que les essaims et les troupeaux, même des genres animaux très simples, se trouvent dans une certaine « constitution » qui atteint chez les fourmis, les abeilles, certains poissons, les oiseaux migrateurs et les castors une perfection étonnante : s'il est un État de grand style, son âge est toujours celui des deux ordres primaires de la noblesse et du clergé, pas davantage : ils naissent avec une culture, ils meurent avec elle, leurs destins sont dans une grande mesure identiques. La culture est l'existence de nations sous forme d'États.

Un peuple est « en forme » comme État, une maison comme fany le. C'est, comme nous l'ayons vu, ce qui distingue l'histoire polit cjue cosmique, la vie publique de la vie privée, res publica de res privata. Et tous deux sont les symboles du souci. La femme est histoire universelle. Elle se soucie de la durée du sang par la conception et l'enfantement. La mère, l'enfant au sein, est le grand symbole de la vie cosmique. De ce côté, la vie de l'homme et de la femme est « en forme » comme mariage. Mais l'homme fait l'histoire, qui est une lutte sans fin pour la conservation de cette autre vie. Au souci maternel s'ajoute le souci paternel. L'homme, l'arme à la main, est l'autre grand symbole de la volonté de durée. Un peuple « en constitution « est à l'origine un croupe de guerriers, la communauté très profondément sentie d aptitude à la guerre. L'État est affaire des nommes, est souci pour la conservation du tout, y compris cette auto-conservation psychique qu'on appelle honneur et respect de soi; il est la victoire remportée sur l'offense, la prévision des dangers et, avant tout, l'attaque proprement dite qui est naturelle et évidente à toute vie en ascension.

Si toute la vie était un seul courant existentiel uniforme, les mots peuple, État, guerre, politique, constitution, nous seraient inconnus. Mais l'éternelle et grandiose diversité de la vie qu'accroît à l'extrême la force plastique des cultures est un fait qui est historiquement donné de manière absolue avec toutes ses conséquences. Il n'y a de
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vie végétale que par rapport à la vie animale; les deux ordres primaires se conditionnent réciproquement; de mime un peuplt n'a de réalité que par rapport aux autres peuples, et cette réalité consiste en oppositions naturelles et inéluctables, en attaque et en défense, en hostilité et en guerre. La guerre est la créatrice de toutes les grandes choses. Tout ce qui a un sens dans le courant de la vie est né de la victoire et de la défaite.

Un peuple forme l'histoire tant qu'il est en constitution. Il vit une histoire intérieure qu'il transfère en cet état dans lequel seul il devient créateur, et en outre une histoire extérieure qui consiste en création. Les peuples, comme États, sont donc les puissances proprement dites de toute évolution humaine. Il n'y a rien dans le monde historique qui soit au-dessus d'eux. Ils sont le destin.

Res publica, la vie publique, le « côté-épée » du courant existentiel humain, est en réalité invisible. L'étranger ne voit que les hommes, non leur enchaînement interne. Celui-ci repose au contraire profondément dans le courant de la vie et il y est senti plus que compris. De même nous ne voyons pas réellement la famille, mais seulement quelques hommes dont nous connaissons et saisissons l'union dans un sens tout à fait déterminé par une expérience intérieure. Mais il y a pour chacune de ces formes un cercle de ressortissants qui sont rattachés en unité vivante par une même constitution de l'existence extérieure et intérieure. Cène forme dans laquelle débouche le flot de l'existence s'appelle la coutume, si elle naît involontairement de son tact et de sa marche et qu'on en prend conscience ensuite; ehe s'appelle le Droit si elle est posée intentionnellement et imposée à la reconnaissance de tous.

Le droit est la forme voulue de l'existence, peu importe qu'elle soit reconnue de manière affective et instinctive (droit non écrit, droit coutumier, equityi, ou bien abstraite par la réflexion, approfondie et mise en système (loi). L'une et l'autre sont deux faits juridiques d'une symbolique temporelle, deux espèces du souci, de la précaution, de la prévoyance; mais il résulte déjà de cette différence de degré dont nous avons conscience qu'il y a nécessairement dans le cours entier de l'histoire réelle deux droits qui s'opposent avec hostilité : le droit des pères, de la tradition, droit patenté, hérité, poussé, garanti, qui est sain parce qu'il a toujours existé, tirant son origine de l'expérience du sang et garantissant par conséquent le succès, et le droit rationnel, naturel ou universellement humain, qui est imaginé, projeté, issu de la réflexion et donc apparenté à la mathématique, peu avantageux peut-être, mais «juste ». En eux deux l'antithèse de la vue rurale et de la vie citadine, de l'expérience vivante et de l'expérience savante, grandit jusqu'à atteindre ce sommet de l'exaspération révolutionnaire où l'on prend un droit qui n'est pas donné pour briser un droit qui ne veut pas céder.

Un droit imposé par une communauté signifie un devoir pour chacun des ressortissants, mais il n'est point une preuve de leur puissance. Au contraire, c'est une question de destin que de savoir qui l'impose et pour qui il est imposé. Il y a des sujets et des objets
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de droit, bien que chacun soit un objet de la loi, ce qui est d'ailleurs vrai du droit intérieur des familles, des corporations, des ordres et des État· indistinctement. Mais pour l'État en tant que suprême sujet de droit existant dans la réalité historique, il s'ajoute encore un droit extérieur qu'il impose hostilement à "étranger. Au premier appartient le droit civil, au second le traité de paix. Mais dans tous les cas, le droit du plus fort est aussi celui du plus faible. Avoir le droit est une expression de puissance. C'est un fait historique que chaque moment confirme, mais il n'est pas reconnu dans'le royaume de la Vérité» lequel n'est pat de ce monde. L'être et l'être éveillé, le destin et ht causalité ne se concilient pas non plus dans la conception du droit. A la morale cléricale et idéologique du Bien et du Mal appartient la distinction morale de la justice et de l'injustice·, à la morale racique du bon et du mauvais la distinction hiérarchique Jet concesseurs et des concessionnaires du droit. Un idéal de justice abstraite traverse les cerveaux et les lèvres de tous les hommes dont l'esprit est noble et fort et dont le sang est faible, toutes les religion·, toutes les philosophies; mais le monde réel de l'histoire ne connaît que le succès qui fait du droit du plus fort le droit de tous. Il passe sans pitié par-dessus les ideala, et si jamais homme ou peuple a renoncé par justice à sa puissance du moment, il est assuré sans doute de la gloire théorique dans ce second monde des pensées et des vérités, mais il est sûr aussi du moment où il succombe à une autre puissance vitale qui s'entend mieux que lui aux réalités.

Tant qu'une puissance historique reste supérieure aux unités intégrées et subordonnées à elle, comme le sont très souvent l'État et l'ordre par rapport aux familles et aux classes professionnelles, ou bien le chef de famille par rapport aux enfants, il y a entre les plus faibles un droit juste possiple émanant de la main toute-puissante du non-partisan. Mais les ordres sentent rarement et les États presque jamais une puissance de ce rang au-dessus d eux, et il règne donc entre eux avec un pouvoir direct le droit du plus fort, tel qu'on le voit dans les traités unilatéraux et mieux encore dans leur interprétation et leur consolidation par le vainqueur. C'est ce qui distingue des droits intérieurs les droits extérieurs des unités vivantes historiques. Dans les premiers prévaut la volonté d'impartialité et de justice de l'arbitre, malgré nos grandes illusions sur le degré d'impartialité réelle existant dans les meilleurs codes de l'histoire, y compris ceux qui s'intitulent civils et qui font entendre par là-même qu'un ordre les a créés pour tous en vertu de sa suprématie 1. Les droits intérieurs sont le résultat d'une pensée strictement logique et causale, orientée vers la Vérité, c est justement pourquoi leur validité dépend a tout moment de la puissance matérielle de leur auteur, ordre ou État. Une révolution anéantit, en même temps que cette puissance, immédiatement aussi la puissance des lois. Elles restent vraies, mais elles ne sont plus réelles. Les droits extérieurs au contraire, comme tous les traités de paix,

i. Anni rejettent-Ils lei droit« de la nobles* et du clergé et défendent-ils ceux de l'argent et de l'esprit, en prenant ouvertement parti pour la propriété mobilière contre la propriété Immobilière.


ont pour essence de n'être jamais vrais et toujours réels (d'une réalité souvent effrayante) et ils ne prétendent pas du tout à la justice. Il leur suffit d'être efficaces. Ce qui parle en eux, c'est la vie qui ne possède aucune logique causale et morale, mais une logique organique d'autant plus impérieuse. La vie veut posséder elle-même la validité, elle sent avec une certitude intérieure ce qu'il lui faut dans ce but, en vue duquel elle sait ce qui lui est juste et qui doit donc l'être aussi pour d autres. Cette logique apparaît dans chaque famille, notamment dans les vieilles maisons paysannes de race authentique, dès que l'autorité est ébranlée et qu un autre chef veut décider de « ce qui est ». Elle apparaît dans chaque État dès qu'un parti quelconque est maître de la situation. Chaque époque féodale est remplie par la lutte entre suzerains et vassaux pour le « droit au droit ». Cette lutte se termine dans l'antiquité à peu près partout par le triomphe absolu du premier ordre, qui arrache la législation à la royauté pour en faire lui-même l'objet de sa propre juridiction, comme le prouvent avec certitude l'origine et le rôle des archontes d'Athènes et des éphores de Sparte; sur le sol d'Occident, elle eut une fin momentanée en France lors de la constitution des États généraux en 1302, une fin définitive en Angleterre où, en 1215, les barons normands et le haut clergé conquirent de force la Magna Charta dont est née la souveraineté effective du Parlement. C est pour cette raison que le vieux droit de l'ordre normand est resté en vigueur d'une manière durable dans ce dernier pays. C'est au contraire la défense du faible pouvoir impérial en Allemagne, contre les prétentions des grands seigneurs féodaux, qui appela au secours contre les vieux droits allemands des pays le droit romain de Justi-nien comme le droit d'un pouvoir central absolu1.

La Constitution de Dracon, la πάτριο,- πολιτεία des Oligarques, était donnée par la noblesse, tout comme la loi, strictement patricienne, des Douze Tables, toutes deux profondément orientées déjà dans l'esprit de la période tardive antique avec ses puissances pleinement développées de la Ville et de l'argent, mais dirigées contre ceux-ci et par conséquent supplantées très tôt par un droit du tiers-état, des « autres » (de Solon et des tribuns du peuple), qui n'était pas moins un droit de l'ordre. La lutte des deux ordres primaires pour le droit de légiférer a rempli toute l'histoire occidentale, depuis la vieille querelle gothique pour la suprématie du droit laïc ou du droit canon jusqu^t la controverse non encore terminée aujourd'hui sur le mariage civil8. Les luttes constitutionnelles depuis la fin du xviii6 siècle ne signifient-elles pas aussi que le tiers-état qui, selon la remarque célèbre de Sieyès en 1789, « n'était rien et pouvait être tout », a attiré au nom de tous la législation dans ses propres mains pour en faire une législation bourgeoise, exactement dans le même sens où celle du gothique avait

i. L'effort correspondant, que tenta l'absolutisme des Stuarts pour introduire le droit romain en Angleterre, a été déjoué avant tout par le juriste puritain Coke (t 1634), ce qui prouve encore une fois que l'esprit d'un droit est toujours l'esprit d'un parti.

3. Surtout en ce qui concerne le divorce où régnent immédiatement l'une à côté de l'autre la conception politique et la conception ecclésiastique.
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été une législation noble? Où le droit, comme nous l'avons dit, apparaît le plus ouvertement comme l'oppression de la puissance, c est dans la législation internationale, les traités de paix, et ce droit des peuples dont Mirabeau disait déjà qu'il était le droit des forts dont la conservation est imposée aux faibles. Une grande partie des décisions du l'histoire du monde est fixée dans les droits de cette espèce. Ils sont la Constitution dans laquelle progresse l'histoire combattante, tant qu'elle ne retourne pas à la forme originaire de la lutte armée, dont les effets intentionnels de chaque traité en vigueur est la continuation spirituelle. Si la politique est une guerre par d'autres moyens, le « droit au droit » est le butin du parti vainqueur.

Il est clair par conséquent qu'il y a aux sommets de l'histoire de grandes formes vitales luttant pour la suprématie : l'Ordre et l'État tous deux courants d'existence d'une grande forme intérieure et d'une forme symbolique, tous deux résolus à faire de leur propre destin le destin de tous. Tel  est, intérieurement compris et si Γόη
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grande culture que les idées sociales et poli—,_ „ séparent, et tout d'abord dans le phénomène de l'État féodal finissant, où le côté social est représenté par le suzerain et le vassal, le côté politique par le monarque et la nation. Mais les anciennes puissances sociales de la noblesse et du clergé, aussi bien que les puissances tardives de l'argent et de l'esprit, ainsi que les groupes professionnels d'artisans, de fonctionnaires et d'ouvriers, qui s'élèvent en puissance grandiose dans les villes grandissantes, veulent subordonner chacun pour soi l'idée d'État à ndéal, ou plus souvent à l'intérêt de leur propre ordre, et il s'élève ainsi depuis la totalité nationale jusqu'à la conscience de chaque individu un combat pour les limites et les droits des deux, combat dont l'issue extrême est de rendre l'une de ces grandeurs instrument complet de l'autre1.

i. D'impertinents adversaires ont nommé ces formes sans les comprendre : Impuissant · Etat des gardes de nuit » anglais et tout-puissant » Etat des casernes » prussien. Iles noms analogues se retrouvent aussi en Chine et en Grèce chez les théoriciens politiques : O. Pranke, Studien tur geschickte des kon/uiianiscken Dogmas, 1920, p. an sq.; R. von Pöhlmann, Geschichte der »otialen Fragt und des sotia-lismus in der antiken Welt, 1912. Au contraire, le goût politique d'un Guillaume de Humboldt par. exemple, ce classicisti opposant l'État à l'individu, appartient ft

subsister un instant, en raison de la situation extérieure panée sous silence. C'est une erreur radicale des idéologues que de faire abstraction complète, en face de la vie privée et de la structure intérieure d'un Etat entièrement rapportée à elle, de la puissance extérieure de cet Etat qui en réalité conditionne entièrement la liberté plastique intérieure. Par exemple, la différence entre la Révolution française et la révolution allemande est que l'une a dominé dès le début la situation extérieure et par conséquent la situation intérieure, ce qui n'a pas été le cas de la révolution allemande. Dès lors, cette dernière fut de p'Cme abord une farce.
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Mais dans tous les cas l'État est la forme qui détermine la situation extérieure, de telle sorte que les relations historiques entre les peuples sont toujours de nature politique et non sociale. Au contraire, la situation politique intérieure est régie à tel point par les antithèses entre les ordres, que la tactique sociale et la tactique politique apparaissent au premier abord inséparables et que les deux concepts sont même identiques dans la pensée d'hommes qui identifient leur propre idéal de l'ordre, par exemple de l'ordre bourgeois, avec la réalité historique et qui sont par conséquent incapables de penser en politiciens extérieurs. Dans la lutte extérieure, un État cherche des alliances avec d'autres États; dans la lutte intérieure, il est toujours réduit à s'allier avec des ordres, de telle sorte que la tyrannie antique au VIe siècle repose sur l'union de la pensée politique avec les intérêts du tiers-état contre l'oligarchie des ordres primaires, tandis que la Révolution française était devenue inévitable du jour où le tiers, c'est-à-dire l'esprit et l'argent, abandonna la couronne qui intercédait pour lui et passa aux deux premiers ordres (depuis la première assemblée des notables en 1787). D'où cette distinction, qui s'inspire d'un sentiment très juste, entre l'histoire des États et l'histoire des classes1, l'histoire politique ou « horizontale » et l'histoire sociale ou « verticale », la guerre et la révolution; mais c'est une grosse erreur des doctrinaires modernes de prendre l'esprit de l'histoire intérieure pour celui de l'histoire en général. L'histoire universelle est une histoire politique et le sera toujours. La Constitution intérieure d'une nation a toujours et partout pour but d'être « en constitution » pour la lutte extérieure, qu'elle soit d'espèce militaire, diplomatique ou économique. Celui qui la traite comme un idéal et une fin en soi ne fait que ruiner par son activité le corps de la nation. Mais, d'autre part, il appartient au tact politique intérieur d'une classe dirigeante, soit-elle du premier ou du quatrième ordre, de manipuler les oppositions entre les ordres, de telle sorte

Iue les forces et les pensées de la nation ne se figent pas dans la lutte e parti et que la haute trahison n'apparaisse pas comme l'ultima

J ' "

ratio.

Et alors il est clair que Γ État et le premier ordre en tant que formes vivantes sont apparentés jusque dans leur racine, non seulement par leur symbolique du temps et du souci, leurs relations communes avec la race, avec la réalité de la succession des générations, avec la famille et donc avec les instincts élémentaires de toute paysannerie, sur laquelle reposent en dernier lieu chaque État et chaque noblesse durables, non seulement dans leur relation avec la terre, avec le lieu de naissance, avec l'héritage ou la patrie (l'importance de celle-ci dans les nations de style magique n'est dissimulée que parce que leur lien le plus distingué est l'orthodoxie), mais avant tout dans la grande pratique au milieu de toutes les réalités du monde historique, dans l'unité organique du tact et des instincts, dans la diplomatie, la connaissance des hommes, l'art de commander, dans la volonté virile de conservation et d'expansion de la puissance qui,

i. Qui n'est point identique avec l'histoire économique au sens du matérialisme historique. Là-dessus voir infra.

l' ε τ a τ

LE   DÉCLIN    DE   L'OCCIDENT

33»

339

aux temps primitifs, fait naître la noblesse et le peuple d'une seule et même assemblée militaire, et enfin dans le sens de l'honneur et du courage, de telle sorte que, jusqu'aux temps les plus lointains, l'État le plus solide est celui où la noblesse, ou la tradition créée par elle, sont entièrement mises au service de la chose publique générale, comme ce fut le cas des Athéniens à Sparte, des Carthaginois à Rome, du Tsu taoïste dans l'État chinois de Tsin.

La différence est que la noblesse constituée en ordre fermé ne vit, comme tous les ordres, le reste de la nation que par rapport à elle-même et ne veut exercer la puissance que dans ce sens, tandis que l'État est idéellement le souci pour tous et ne se soucie de la noblesse qu'ensuite. Mais une noblesse authentique et ancienne s'identifie avec l'État et se soucie de tous comme de sa propriété. C'est la un de ses devoirs les plus distingués et dont elle prend le plus profondément conscience. Elle sent même qu'elle a un privilège inné de ce devoir et considère le service dans l'armée et l'administration comme sa profession propre.

Tout autre est la différence entre l'idée d'État et celle des autres
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qui affecte justement pour cette raison une ambition à s'appeler social. D'ailleurs la situation de cette lutte à l'époque primitive est la suivante : à l'État comme réalité historique tout court s'oppose la communauté ecclésiastique pour la réalisation d'idéals religieux; tandis qu'à l'époque tardive on y ajoute encore l'idéal d'affaires de la libre vie économique et les idéale utopiqttes des rêveurs et des exaltés oui tendent à la réalisation d'abstractions quelconques.

Mais la réalité historique ne connaît pas d'idéals, elle ne connaît que des faits. Il n'y a pas de vérités, il n'y a que des réalités. Il n'v a pas de raisons, pas de justice, pas de conciliation, pas de fin; Îl n'y a que des faits. Que celui qui ne le comprendras écrive des livres de politique, mais cesse de faire de la politique. Dans le monde réel il n'existe point d'États bâtis selon des idéals, mais seulement des États organiques qui ne sont rien d'autre que des peuples vivants en forme. Sans doute : « en forme empreinte qui se développe en vivant », mais empreinte du sang et du tact d'une existence, tout à fait instinctive et involontaire; et développée soit par les talents des hommes d'État dans la direction qui est dans le sang, soit par les idéalistes dans la direction de leurs convictions, c'est-à-dire dans le néant.

Mais la question de destin pour des États réellement existants et non imaginés dans les cerveaux n'est pas celle de leur rôle et de leur organisation idéalistes, mais celle de leur autorité intérieure qui est maintenue à la longue non par des moyens matériels, mais par la confiance même des adversaires en leur capacité de travail. Les problèmes décisifs ne consistent pas en échafaudages constitutionnels, mais dans l'organisation d'un gouvernement qui travaille bien; non dans la répartition des droits politiques selon des principes « justes » qui ne sont généralement rien d'autre que la repré-


sentation qu'a« ordre se fait de ses revendications justifiées, mais dans le tact laborieux de l'ensemble (Je labeur ou travail étant encore ici entendu au sens sportif : travail des muscles et des nerf» dans le grand galop d'un cheval qui s'approche du but), tact qui attire de lui-même les grands talents dans son cercle; et enfin non dans une morale étrangère au monde, mais dans la constance, la sûreté et la supériorité de la conduite politique. Plus tout cela est évident, moins on en parle ou en discute-, plus hauts seront le rang, la capacité d'action historique et par conséquent le destin d'une nation. La majesté ou souveraineté de l'État est un symbole vivant de premier rang. Elle distingue le* sujets et les objets des événement politiques, non seulement dans l'histoire intérieure, mais aussi, chose beaucoup plus importante, dans l'histoire extérieure. La force du gouvernement, exprimée dans la claire distinction de ces deux facteurs, est le signe non équivoque de la force vitale d'une unité politique, à tel point que l'ébranlement de l'autorité existante, par exemple par les partisans d'un idéal constitutionnel opposé, ne fait presque jamais de ces partisans le sujet de la^ politique intérieure, mais presque toujours de la nation entière l'objet d'une politique étrangère^ et très souvent pour toujours.

C'est pour cette raison que dans tout État sain la lettre de la constitution écrite a une importance moindre que l'usage de la « constitution » vivante au sens sportif de ce mot, c'est-à-dire de la constitution qui s'est développée par l'expérience du temps, de la situation, et surtout par les qualités raciques de la nation, d'une manière tout à fait spontanée et inaperçue. Plus fort le développement de cette forme naturelle du corps de l'État, plus sûr sera son travail dans chaque situation imprévue, ce qui laisse en fin de compte tout à fait indifférente la question de savoir si le gouverneur réel porte le titre de roi, de ministre, de chef de- parti, ou ne possède en général aucun rapport déterminable avec l'État, comme Cecil Rhodes en Afrique du Sud. La nobilitas romaine, maîtresse de la politique à l'époque des trois guerres puniques, était en droit public tout à fait inexistante. Mais dans tous les cas l'État est réduit à une minorité ayant des instincts d'homme d'État et représentant le reste de la nation dans le combat de l'histoire.

C'est pourquoi il faut oser le dire sans ambages : il-n'y a que des États d'ordres, des États dans lesquels un ordre particulier gouverne. N'allons pas confondre ceci avec l'État corporatif, auquel le particulier n'appartient qu'en vertu de son appartenance à un ordre. Ce dernier cas se présente dans la polis plus ancienne, dans les États normands d'Angleterre et de Sicile, mais aussi dans la France de la Constitution de 1791 et en Russie soviétique. Le premier au contraire 'exprime une expérience historique générale, selon laquelle une couche sociale unique est toujours le point de départ du gouvernement politique, qu'il soit constitutionnel ou non. C'est toujours une minorité radicale qui représente la tendance historique universelle d'un État, et au sein de celle-ci c'est encore une minorité ρίμβ ou moins fermée qui a en mains la direction effective en vertu de ses capacités et souvent en contradiction assez nette avec
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l'esprit de la Constitution. Et si l'on fait abstraction des périodes intermédiaires révolutionnaires et des états césariques, exceptions qui confirment la règle et où les particuliers et des groupes fortuits s emparent du pouvoir, simplement avec des moyens matériels et souvent sans aucune capacité, on verra que la minorité au sein d'un ordre a toujours été celle qui gouverne par la tradition, minorité qu'on rencontre le plus souvent au sein .de la noblesse, qui a formé sous le nom de gentry le style parlementaire anglais, sous le nom de nobilita* la politique romaine au temps des guerres puniques, comme noblesse marchande la diplomatie de Venise, comme noblesse baroque d'éducation jésuitique la diplomatie de la curie romaine1. Le talent politique apparaît encore dans une minorité fermée chez l'ordre clérical, précisément dans l'Église romaine, mais aussi en Egypte et dans l'Inde et davantage encore à Byzance et dans l'empire sassanide; il est rare au contraire dans le tiers-état, qui ne forme aucune unité vivante, comme par exemple dans la plèbe romaine du nie siècle formée d'une couche de marchands, dans les milieux français juridiquement constitués depuis 1789, talent garanti ici comme dans tous les autres cas par un milieu fermé de praticiens de même espèce, qui se complète constamment et qui conserve dans son sein la somme complète des traditions et des expériences politiques non écrites.

Telle est l'organisation des Etats réels différente de celles qui ont germé sur le papier et dans les cervelles professorales. Il n'existe pas d'État meilleur, vrai, juste, qui se puisse projeter et réaliser un jour quelconque. Chaque État manifesté dans l'histoire n'existe qu'une fois et se modifie insensiblement à chaque instant, même sous la croûte d'une constitution la plus rigidement fixée par la loi. Aussi les mots République, Absolutisme, Démocratie ont-ils dans chaque cas particulier une signification différente et deviennent-ils de la phraséologie dès qu'on Tes emploie comme des concepts fixes, comme le font régulièrement les philosophes et les idéologues. Une histoire politique est une physionomie et non un système. Elle n'a pas à montrer comment « l'humanité » progresse peu à peu vers la conquête de ses droits éternels, vers la liberté, l'égalité et le développement de l'État le plus sage et le plus juste, mais à décrire les unités politiques existant réellement dans le monde des faits et à montrer comment elles éclosent, mûrissent et se fanent, sans jamais être autre chose que de la vie réelle en forme. C'est dans ce sens que nous la tenterons ici.

L'histoire de grand style commence dans chaque culture par l'État féodal, qui n'est pas l'État au sens futur du mot, mais l'orga-

i Car les hautes dignités ecclésiastiques de ces siècles étaient conférées exclusivement à la noblesse européenne qui mettait à son service les qualités politiques de son sang. De cette école ecclésiastique sont encore sortis ensuite des hommes d'État comme Richelieu, Mazarin et Talleyrand.


nisation de la vie totale par rapport à un ordre. La plante la plus noble du sol, la race au sens très laudatif, se construit là une hiérarchie allant de la simple chevalerie au primus inier pares, au suzerain parmi ses pairs. Cette construction a lieu en même temps que l'architecture des grandes cathédrales et des grandes pyramides : ici c'est la pierre, là c'est le sang qu'on élève au rang de symbole; ici la signification, là l'existence. L'idée du régime féodal qui a dominé tous les printemps culturaux est la transition entre le rapport temporel originaire, purement pratique et réel, du détenteur de la puissance et de ses sujets (qui l'ont élu ou qu'il a soumis) et le rapport de droit privé, donc profondément symbolique, du suzerain et de ses vassaux. Ces rapports reposent absolument sur la coutume noble, sur l'honneur et la fidélité, et ils provoquent les plus durs conflits entre l'attachement au seigneur et l'attachement a sa propre maison. La chute d'Henri *e Lion en est un exemple tragique.

L' « État » n'existe ici qu'en vertu des limites du lien féodal et il élargit son domaine en introduisant dans ce lien des vassaux étrangers. Le service et les charges du seigneur, originairement personnels et limités à un temps, deviennent très tôt un fief durable qui doit être conféré à chaque nouvelle dévolution (dès l'an 1000 prévalait en Occident le principe : « pas de terre sans seigneur »), et qui finit par devenir héréditaire en Allemagne par la loi féodale de Conrad II du 28 mai 1037. Ainsi sont médiatisés les sujets du seigneur qui étaient jadis immédiats : ils ne sont plus désormais ses sujets que parce qu'ils sont sujets d'un vassal. Mais le vigoureux lien social de l'ordre assure la cohésion, qui s'appelle aussi dans ces conditions un État.

Les concepts de puissance et de butin apparaissent ici dans une combinaison classique. Lorsqu'en 1066 la chevalerie normande, conduite par le duc Guillaume, conquit l'Angleterre, le sol tout entier devint la propriété du roi et son fief et le reste encore aujourd'hui nominalement. Joie du Wiking authentique dans Γ « avoir >· et souci d'Ulysse rejoignant ses pénates et comptant d'abord ses trésors 1 De ce sens des sages conquérants pour le butin est né tout à coup la comptabilité si admirée dans les anciennes cultures, ainsi que leur régime de fonctionnaires administratifs. Il faut bien distinguer ces fonctionnaires d'avec les détenteurs des grandes fonctions de confiance qui naissent d'une mission personnelle; ils sont clerici ou secrétaires, non minisferiales ou ministres, ce qui signifie d'ailleurs aussi serviteur, mais désigne maintenant au sens laudatif le serviteur du seigneur. Le fonctionnariat purement calculateur et écrivain est une expression du souci qui se développe donc exactement dans la même mesure que le principe dynastique. Aussi a-t-il pris en Egypte dès le début de l'Ancien Empire un développement étonnant1. Le vieil État chinois des fonctionnaires, décrit dans le Dschou-li, est si vaste et si compliqué qu'il a pu faire élever des doutes sur l'authenticité de ce livre 2, mais son esprit et sa destina-

i. Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums, I, § 244.

a. Même chez la critique chinoise. En sens contraire, cf. Schindlet, Das Pries-tertum im alten China, I, p. 61 sq. — Conrady, China, p. 533.
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tion correspondent complètement à celai de Dioclétïen qui, des formes d'un régime fiscal gigantesque, a fait naître une organisation féodale des ordres. L'absence d'un tel État dans l'antiquité est manifeste. Jusqu'à ses derniers jours, l'économie financière antique ne s'est jamais départie de la maxime du carpe diem. L'insouciance, cette autarkeia des Stoïciens, est élevée en ce domaine aussi au rang de principe. Les meilleure financiers eux-mêmes n'y font point exception, comme cet Eubulos d'Athènes qui, en 350, calculait les excédents économiques pour les distribuer ensuite aux citoyen«.

A l'extrême opposé se trouvent les Wikings calculateurs du vieil Occident, dont l'administration financière de leurs États normands a posé les bases de l'économie financière faustienne, aujourd'hui répandue dans le monde entier. De la table disposée en échiquier dans la Chambre des Comptes de Robert le Diable de Normandie {1028-1035), on a tiré le nom du 'ministère des finances anglais (exchequer) et le mot chèque. De là sont nés aussi les mots compte, contrôle, quittance, record1. De là en 1066 la mise à sac de Γ Angleterre par l'asservissement impitoyable des Anglo-Saxons, et aussi l'État normand de Sicile que trouva déjà Frédéric II de Hohen-staufen et qui ne fut pas créé parles constitutions de Melfi (1231), son œuvre la plus personnelle, mais par les méthodes de la science financière arabe, donc par une science hautement civilisée, sauf qu'elle fut portée par Frédéric jusqu'à la parfaite maîtrise. De la Sicile, les méthodes et les termes de la technique financière passèrent chez les marchands lombards qui les ont introduits dans toutes les villes commerciales et les administrations d'Occident.

Mais l'ascension et la chute du régime féodal se touchent de très

E


res. Au milieu de la pleine vigueur florissante des ordres originels, ;s nations futures s'agitent et avec elles l'idée d'État proprement dit. L'opposition entre le pouvoir noble et le pouvoir clérical, puis entre la couronne et ses vassaux, est interrompue sans cesse par celle entre le peuple allemand et le peuple français (déjà sous Othon le Grand), ou entre l'Allemand et l'Italien (ce qui divisa les ordres en Guelfes et Gibelins et anéantit l'Empire allemand), ou encore entre les Anglais et les Français (d'où k domination anglaise sur la France de l'Ouest). Cependant, ces oppositions restèrent masquées par les grandes décisions au sein de l'État féodal même, qui ignore l'idée de nation. L'Angleterre avait été divisée en 60.215 fiefs qui furent inscrits dans le Domesday Book de 1084 auquel on se réfère encore parfois aujourd'hui, et le pouvoir central rigidement organisé se taisait prêter le serment de fidélité même par les sous-vassaux des pairs; malgré cela, dès 1215 on vit s'imposer la Magna Charta oui transféra la puissance réelle du roi au Parlement des vassaux (les Grands et le Clergé furent réunie dans la Maison Haute, les représentants des gentry et les patriciens dans la Maison Basse), devenu dès lors le représentant de l'évolution nationale. En France, les barons unis au clergé et aux villes provoquèrent en 1302 la convocation des états généraux; par le privilège général de Saragosse en

i. Compotes, contrarotulus (fetiille double conservée pour la vérification), quit-tancia, recordatum.


1283, le royaume d'Aragon devint presque une république noble gouvernée par les Cortes; et en Allemagne, quelques décades auparavant, un groupe de grands vassaux firent dépendre comme princes électeurs la royauté de leur suffrage.

L'idée féodale a trouvé son expression la plus grandiose, non seulement en Occident, mais dans toutes les cultures en général, dans la lutte entre l'Empire et la Papauté, lutte qui fit miroiter sa fin dernière dans la transformation du monde entier en une fédération féodale immense, et où les deux puissances avaient si profondément fraternisé avec l'idéal que la chute du régime féodal les fit descendre elles aussi immédiatement de leur hauteur.

L'idée d'un souverain ayant pOur ressort le monde historique tout entier et pour destin celui de l'humanité totale se manifestait alors pour la troisième fois, la première fois dans la conception du pharaon comme Horus; ensuite dans la grandiose représentation chinoise du souverain du Milieu, dont l'empire est tien-hia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel1; enfin dans le printemps gothique, lorsque Othon le Grand conçut en 962, d'un profond sentiment mystique et d'une nostalgie de l'infini historique et spatial parcourant alors le monde entier, l'idée d'un saint empire romain de nationalité germanique. Mais le pape Nicolas Ier, encore prisonnier des idées augustiniennes, donc magiques, avait déjà auparavant, en 860, rêvé d'un État papal de Dieu, qui devait être au-dessus des princes de ce monde; et depuis 1059, Grégoire VII employa toute la puissance élémentale de sa nature faustienne à la réalisation d'une domination papale du monde dans les formes d'une confédération féodale universelle avec les rois comme vassaux. La papauté elle-même formait, il est vrai, en dedans le petit État féodal de Campanie, dont les familles nobles possédèrent l'élection et transformèrent aussi très tôt en une sorte d'oligarchie nobiliaire le collège des cardinaux investi en 1059 de l'élection des papes. Mais au dehors, Grégoire VII est arrivé à exercer sa souveraineté sur les États normands d'Angleterre et de Sicile, qui furent fondés tous deux sous sa protection, et la couronne impériale fut réellement conférée par lui comme auparavant la tiare par Othon le Grand. Mais le Staufen Henri VI réussit quelques années plus tard à faire le contraire; Richard Cœur de Lion lui-même lui prêta le serment de fidélité pour l'Angleterre, et il était près de réaliser l'Empire général lorsque le plus grand de tous les papes, Innocent III (1198-1216), fit pour quelque temps de la souveraineté du monde une réalité. L'Angleterre devint en 1213 le fief du pape; l'Aragon, Léon, le Portugal, le Danemark, la Pologne, la Hongrie, l'Arménie, l'empire latin, qui venait d'être fondé à Byzance, suivirent; mais à sa mort commença la décadence au sein de l'Église elle-même, provoquée d'ailleurs par la volonté des grands dignitaires ecclésiastiques de restreindre par

ι. « Pour le souverain du Milieu il n'y a pas d'Étranger > (Kung-Yang). · Le Ciel ne parle pas, U fait annoncer ses pensées par un homme > (Tung-Tscming-schu). Les manquements de cet homme influent sur le cosmos entier et aboutissent à des bouleversements dans la nature. (O.Franke , Zur Gtschickte àts Konfui· Dogmas, 1920, pp. 212 sa. et 244 sq.). Ce trait mystique universel est entièrement étranger à la pensée politique de Finde et de l'Antiquité.
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âne représentation des ordres le pape que l'investiture avait rendu lussi leur suzerain1. L'idée de la supériorité d'un concile général sur le pape n'est pas d'origine religieuse, mais née d'abord du principe féodal. Sa tendance correspond exactement à ce que les Grands d'Angleterre avaient atteint par la Magna Charta. Aux conciles de Constance (depuis 1414) et de Baie (depuis 1431), on a tenté pour la dernière fois de transformer l'Église par son côté mondain en une confédération féodale du clergé, ce qui eût substitué à la noblesse romaine une oligarchie de cardinaux comme représentante de tout le clergé d'Occident. Mais l'idée féodale avait alors cédé depuis tris longtemps à l'idée d'État et les barons romains, qui limitèrent la lutte électorale au cercle très étroit des environs de Rome et assurèrent ainsi à l'élu la puissance absolue au dehors dans l'organisme de l'Église, remportèrent la victoire, après que l'Empire était déjà devenu auparavant, comme ceux d'Egypte et de Chine, une ombre respectable.

En comparaison de l'immense dynamique de ces événements, le régime féodal de l'antiquité se désagrège lentement, statiquement, presque sans bruit, de sorte qu'on ne le connaît guère que par les traces de cette transition. Dans l'épopée homérique que nous avons aujourd'hui sous les yeux, chaque localité a son basileus qui était certainement jadis un représentant féodal, car dans le personnage d'Agamemnon perce encore un état social dans lequel un seigneur entrait en campagne sur de vastes domaines, accompagné de ses pairs. Mais ici la dissolution du pouvoir féodal a lieu en connexion avec la formation de la Cité-État, du point politique. Il en résulte que les fonctions héréditaires de la cour, celles des archai et limai comme celles des prytanés, des archontes, et peut-être du prêteur romain2, sont toutes de nature urbaine et que, par conséquent, les grandes familles ne grandissent pas individuellement dans leurs comtés, comme en Egypte, en Chine et en Occident, mais en contact très étroit au sein de la ville, où ils s'emparent peu à peu des droits royaux jusqu'à ce que la maison régnante ne conserve plus que ce qu'on ne pouvait lui enlever par égard aux dieux : le titre porté par elle dans les sacrifices. Telle est 1 origine du rex sacrorum. Dans les parties les plus récentes de l'épopée (à partir de 800), ce sont les nobles qui invitent le roi aux séances et même qui le révoquent. En réalité, l'Odyssée ne connaît plus la royauté que parce que la légende en parle. Dans l'action réelle, Ithaque est une ville gouvernée par les Oligarques3. Les Spartiates sont nés, comme le

i. N'oublions pas que l'immense propriété foncière de l'Église était devenue le fief héréditaire desévêchés et archevêchés, qui n'avaient nullement envie d'autoriser le pape à intervenir comme leur suzerain.

a. Après la chute des tyrans vers 500, les deux régents du patriclat romain portent le titre de praetor ou de judex, mais cela même me fait paraître probable que ces prêteurs remontent, par delà la tyrannie et la période oligarchique qui la pe-cède, jusqu'à la royauté authentique et qu'ils ont ainsi comme fonctionnaires de cour la meine origine que le duc et le comte (prae-itor » Heer-wart, à Athènes polemarch, et pour le comte Cf. all. Dinggraf, Erbrachter, à Athènes archon). Le mot Consul (depuis 366) est Unguistiquement un pur archaïsme, ne signifie donc pas une création nouvelle, mais la renaissance d'un titre (conseiller du roi?) que la mentalité oligarchique avait sans doute honni.

3. Beloch, Criceti. Geschickte, Ι, τ, ρ. 214 sq.


patriciat romain siégeant aux comices des curies, d'un rapport féodal1. Dans les Phidities apparaît encore un reste de l'ancienne table ouverte de la cour, mais la puissance des rois de Rome (et d'Athènes) et de Sparte était tombée jusqu'à la dignité d'apparence du roi des sacrifices, les rois Spartiates pouvant être jetés en prison et révoqués à tout moment par les éphores. L'identité spécifique de ces situations nous oblige à admettre que la Rome de la tyrannie tarquinienne en 500 avait été précédée par une période de suprématie oligarchique, et cette hypothèse est confirmée par la tradition certainement authentique de l'interrex, que le conseil des nobles du Sénat tirait de son sein jusqu'à ce qu il lui plût de nouveau d'élire un roi.

Il y eut ici comme partout un temps où le régime féodal était en train de se décomposer, mais où l'État futur n'était pas encore achevé et la nation non encore en forme. Crise terrible qui se manifeste partout comme interrègne et qui constitue la limite entre la confédération féodale et l'État des ordres. En Egypte, le régime féodal était complètement développé vers le milieu de la 5e dynastie. Le pharaon Aosi fut précisément celai qui livra morceau par morceau le bien dynastique aux vassaux, et à cela s'ajoutèrent les riches fiefs ecclésiastiques qui restaient exempts d'impôt, tout comme dans la période gothique, et devenaient peu à p.eu propriété permanente des grands temples 2. Avec la 5« dynastie (en 2530) la « période staunenne » est finie. Sous le règne apparent de l'éphémère 6e dynastie, les princes (rpati) et les comtes (hetio) se rendent indépendants; les grandes charges sont toutes devenues héréditaires et les inscriptions funéraires soulignent de plus en plus l'orgueil de la vieille noblesse. Quant à ce que les historiens égyptiens tardifs ont voilé 3 sous le nom de prétendues 7° et 8e dynasties, c'est un demi-siècle d'anarchie complète et de luttes sans ordre menées par les princes pour leurs territoires ou pour le titre de pharaon. En Chine, I-Wang (934-909) était déjà contraint par ses vassaux à donner en fief tout le pays conquis, et à le distribuer aux sous-vassaux de leur choix. En 842, Li-Wang était obligé de fuir avec le successeur au trône, laissant à deux princes particuliers le soin de continuer l'administration de l'empire. Avec cet interrègne commence la décadence de la maison Dschou, et le nom d'Empereur tombe à un simple titre honorifique, mais dépourvu de signification. C'est le pendant à la période sans empereur qui commence en Allemagne en 1254 et qui aboutit sous Wenzel en 1400 au point le plus bas qu'ait connu en général le pouvoir impérial, simultanément au style Renaissance des condottieri et des tyrans des villes et à la décadence complète du pouvoir des papes. Après la mort de Boniface VIII qui avait, en 1302, représenté encore une fois le pouvoir féodal du

1. Dans la meilleure période du vi· siècle, le nombre d'hommes aptes à la guerre fournis par les Spartiates est d'environ 4.000 sur une population totale de près de 300.000 Hilotes et Périèques. (Ed. Meyer, Gesch. d. Au. Ili, § 264). C'est à peu près la même densité qu'ont dû avoir alors les familles romaines en face des clients et des Latins.

2. Ed. Jleyer, Gesell, d. Altert. I, § 264 et 267 sq.

3. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. I, § 264 et 267 sq.
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pape par sa bulle Unam tanctam, et qui avait été ensuite fait prisonnier par les représentante de la France, la papauté passa un siede dans l'exil, l'anarchie et l'impuissance, tandis qu'au siècle suivant la noblesse normande d'Angleterre fut en grande partie anéantie dans les luttes pour le trône entre les maisons de Lancaster et d'York.

Ce bouleversement signifie la victoire de l'État sur l'ordre. Le régime féodal reposait sur ce sentiment que tous existent à cause d'une « vie » vécue avec une signification. Les destins du sang noble formaient tout le contenu de l'histoire. Maintenant un nouveau sentiment surgit : l'existence d'une autre chote encore à laquelle la noblesse aussi reste soumise, d'ailleurs en communauté avec tout le reste, ordre ou profession; et cette chose est intangible, est une idée. D'une conception qui considère les événements comme relevant sans restriction du droit privé, on passe à celle d'un droit public. Même quand cet État de droit public appartient encore a la noblesse, ce qui est à peu près partout le cas sans exception; même quand la transition du lien féodal à l'État des ordres ne révèle que peu de changements extérieurs; même quand l'idée de l'existence non seulement de devoirs, mais aussi de droite en dehors des ordres primaires est tout à fait ignorée : le sentiment est pourtant devenu tout autre, et la conscience que la vie aux sommets de l'histoire existe pour être vécue a cédé à cette autre conscience que la vie renferme attaches à résoudre. La distance est très nette quand on compare la politique de Rainald von Dassel (f 1167),, un dee plus grands hommes d'État allemands de tous les temps, avec celle de l'empereur Charles IV (f 1378), ou bien par conséquent la transition correspondante entre la themis antique de la période chevaleresque et la dike de la polis croissante1. La themis ne renferme qu'une revendication du droit, la dike contient aussi un problème.

La pensée politique originelle est toujours liée, avec une évidence qui pénètre jusqu'au sein du monde animal, au concept du chef particulier. Cet état se présente d'une manière tout à fait évidente à chaque foule animée dans toutes les situations décisives, comme le prouvent encore chaque attroupement public et chaque moment d'un danger immédiat. Ces foules sont des unités senties, maie aveugles. Elles ne sont « en forme » pour les événements pressants qu'entre les mains d'un chef qui s'élève tout à coup de leur sein et qui, précisément à cause de cette unité de sentiments, devient d'un seul coup la tête de ces foules et y rencontre une obéissance absolue. Cela se répète dans la formation des grandes unités vivantes que nous appelons peuples et États, avec seulement plus de lenteur et de signification, et cela n'est remplacé dans les hautes cultures qu'à cause d'un grand symbole, ou artificiellement, parfois, par d'autres modalités d'être en forme, mais de manière telle qu'il subsiste

i. V. Ehrenberg, Dit RecUsidie i>» frühe» Grieclu*tum, 1921, p. 63 §q.
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effectivement, sous le masque de ces formes, presque toujours une domination particulière, celle d'un conseiller du roi ou d'un chef de parti, et que chaque bouleversement révolutionnaire voit revenir cet état primitif.

Ce fait cosmique se combine avec un des traits les plus intérieurs de toute vie dirigée, avec la volonté d'héritage qui s'annonce dans chaque race vigoureuse avec une force élémentale et qui oblige même le chef du moment, souvent de manière tout à fait inconsciente, à affirmer son rang pour la durée de son existence personnelle ou, au delà de celle-ci, pour le sang continuant à circuler dans ses enfants et petits-enfants. Le même trait profond, de part en part
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du sang du chef également rantie et la représentation symbo-
lique de leur propre durée. C’est justement dans les révolutions







que ce sentiment originel se manifeste dans toute sa force et contrairement à tous les principes; c'est pourquoi la France de 1800 a -vu

dans Napoléon et l'hérédité de sa charge le véritable complément de la Révolution. Les théoriciens qui, comme Rousseau et Marx, partent d'idéals conceptuels au lieu des réalités du sang, n'ont pas aperçu l'extraordinaire puissance que renferme ce monde historique et ils ont désigné en conséquence les effets de celui-ci comme étant réactionnaires et à rejeter; mais ils existent avec une force et une énergie telles que même la symbolique des hautes cultures ne peut les dominer que pour un temps et par artifice, comme le montrent le passage dea fonctions électives antiques dans les mains de quelques .familles particulières, et le népotisme des papes baroques. Derrière la réalité d'un libre octroi très fréquent du commandement et derrière la maxime qui attribue la première place au plus méritant, il se cache presque toujours la rivalité des puissants qui entravent non en principe, mais en fait, une succession que chacun d'eux revendique en secret pour sa famille. Sur cet état d'ambition devenue créatrice reposent les formes gouvernementales de l'oligarchie antique.

Les deux ensemble donnent le concept de dynastie. Il est fondé si profondément dans le cosmos et lié si étroitement à toutes les réalités de la vie historique que les pensées politiques de toutes les cultures particulières sont des variations de ce principe unique, depuis le oui passionné de l'âme faustienne jusqu'au non catégorique de l'âme antique. Mais la maturation de l'idée d'État d'une culture se rattache déjà à la ville grandissante. Les nations, les peuples historiques sont des peuples bâtissant des villes. Au lieu du château et du palais, la résidence devient le centre de l'histoire, et dans cette résidence le sentiment de l'exercice de la puissance (themis) passe à celui du gouvernement (dike). Le lien féodal est ici intérieurement dominé par la nation, même dans la conscience du premier ordre lui-même, et c'est alors que la réalité toute nue du gouvernement s'élève au rang symbolique de la souveraineté.

Ainsi, par la chute du régime féodal, l'histoire faustienne devient une histoire dynastique. Des petits centres où les familles prin-cières résident, d'où elles sont « originaires », (pour employer un
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terme qui rappelle le terroir, la plante et la propriété), commence la formation de nations cjui sont strictement organisées selon les ordres, mais de telle manière que l'État conditionne l'existence de l'ordre. Le principe généalogique qui règne déjà dans la noblesse féodale et dans les familles paysannes, expression du sentiment de la distance et de la volonté de l'histoire, est devenu si fort que par delà les liens puissants du langage et du territoire, la formation des nations dépend du destin des maisons régnantes; des dispositions successorales comme la loi salique, des cartulaires où l'on relisait l'histoire du sang, des mariages et des décès séparent ou fusionnent le sang de populations entières. C'est parce qu'il ne s'était pas formé de dynasties lorraine et bourguignonne que ces deux nations déjà en germe ne s'étaient pas développées. Le sort de la famille des Hohenstaufen a, pendant des siècles, fait de la couronne impériale en Allemagne et en Italie, et partant, de la nation unitaire allemande et italienne l'objet d'une profonde nostalgie, tandis que la maison de Habsbourg a fait naître une nation non allemande, mais autrichienne.

D'une manière toute différente s'est formé le principe dynastique issu du sentiment cryptique de la culture arabe. Le pnnceps antique, successeur légitime des tyrans et des tribuns, est l'incarnation du demos. Comme Janus est la porte, Vesta le foyer, César est le peuple. Dernière création de la religiosité orphique. Magique est au contraire le Dominus et Deus, le scnah qui a participé au feu céleste (celui du hvareno dans l'Empire sassanide mazdéen et de la couronne rayonnante, l'auréole païenne et chrétienne de Byzance), feu dont les rayons l'environnent et le rendent pius,félix et invictus : ce sont les titres officiels depuis l'empereur Commode2. Au IIIe siècle, il s'est accompli à Byzance dans le type du souverain la même transition que de 1 État des fonctionnaires d'Auguste à l'État féodal rétrospectif de Dioclétien. « L'œuvre nouvelle, commencée par Aurélien et Probus, exécutée sur des ruines par Dioclétien et Constantin, est à peu près déjà aussi loin de l'antiquité et du principat que l'Empire de Charlemagne1. » Le souverain magique règne sur la partie visible du consensus général des croyants orthodoxes qui est à la fois Église, État et Nation, et qu'Augustin a décrit dans sa « Cité de Dieu »; le souverain occidental est monarque par la grâce de Dieu dans le monde historique; son peuple lui est sujet parce que Dieu le lui a donné. Mais en matière de foi, il est sujet lui-même, sujet du représentant terrestre de Dieu ou sujet de sa propre conscience. C'est ce qui sépare le pouvoir de l'État du pouvoir de l'Église, ce grand conflit faustien entre le temps et l'espace. Lors-qu^n l'an 800, le pape couronna l'empereur, il s'est élu un nouveau maître pour pouvoir grandir lui-même. L'Empereur de Byzance, conformément au sentiment cosmique magique, était son propre

r. F. Cumont, Mysterien des Mitkra, i9io, p. 74 sq. I,e gouvernement sassanide, qui pana yen 300 du régime féodal à l'ßtat des ordres, est devenu en tous points le modèle de Bytance, dans le cérémonial, dans la stratégie militaire chevaleresque, dans l'administration et surtout dans le style du souverain. Cf. A. Chrlstensen, L'empire i$s Sassanides, le peuple, l'État, la cour (Copenhague, 1907).

a. Ed. Meyer, Kleine Schriften, p. 146.


 

349

L' É T A T

soigneur même dans le spirituel; celui des Francs était en matière religieuse son serviteur, en matière mondaine... peut-être... son bras. La papauté comme idée ne peut naître qu'en se séparant du khalifat, car le khalife contient le pape.

Mais c'est justement pourquoi l'élection du souverain magique ne peut être fixée par une loi de succession généalogique; elle émane du consensus de la communauté du sane régnant, consensus où le saint esprit parle et désigne l'élu. Quand mourut Théodose en 550, une de ses parentes, la nonne Pulcheria, tendit formellement la main au vieux sénateur Markianos pour assurer \ par l'admission de cet homme d'État dans le lien familial, à lui le trône et, par lui, à la » dynastie » la continuité. Et ce geste a été, comme nombre d'autres actes de même espèce, considéré aussi dans la maison sassanide et abbasside comme une indication divine.

En Chine la pensée impériale de la plus ancienne période Dschou solidement liée au régime féodal était vite devenue un rêve, où se mirait aussi avec une clarté croissante tout le cosmos antérieur sous la forme de trois dynasties et d'une série d'empereurs légendaires encore plus anciens ·. Mais pour les dynasties du système politique en train de mûrir, dans lequel le titre de Wang (roi), finit par devenir d'un usage tout à fait général, il se forma des règlements stricts de la succession au trône; et la légitimité totalement étrangère à la période ancienne devient une puissance 3 qui, comme dans l'Occident baroque, trouve dans l'extinction de généalogies particulières, dans les adoptions et les mésalliances des motifs de nombreuses guerres de succession4. C'est aussi un principe de légitimité qui explique certainement ce fait bizarre chez les pharaons de la 12e dynastie, par lesquels finit la période tardive et qui font couronner leurs fils de leur vivant5; la parenté intérieure de ces trois idées dynastiques est encore la preuve de la parenté ontologique de ces trois cultures.

Il faut une compréhension profonde du langage formel politique de la première période antique pour savoir que les choses ont évolué ici d'une manière tout identique et que cette évolution contient non seulement le passage du lien féodal à l'État des ordres, mais même le principe dynastique. Mais L'être antique a répondu Non à tout

i. Krummbacher, Byzant. Literaturgeschichte, p. piS.

;. Ce qui projette une vive lumière sur la formation de cette image, c'est que la postérité des dynasties Hia et Shaug prétendument renversées régnait dans les Etats de Kl et de Sung pendant toute la période Dschou. (Schindler, Das Pricstertiim im altfii China, I, p. 39). Cela prouve d'abord que l'image de l'Empire a été reflétée sur une position antérieure et peut-être même contemporaine de la puissance de ces Etats, mais surtout que la dynastie n'est pas non plus ici la grandeur qui nous est familière, mais suppose un concept de la famille tout à fait différent du nôtre. Ou peut y comparer la fiction suivant laquelle le roi allemand, toujours élu sur le sol franc et couronné à la Chapelle de Charlemagne. est considéré comme un «Franc», ce qui aurait donné, en d'autres circonstances, l'idée d'une dynastie franque allant de Cltarlemagne à Conradin. (Von Ainira, Germ. Recht, dans le Grundriss de Hermann Paul, III, p. I47< note). Depuis le rationalisme confucien, il a été fait ensuite de cette image le fondement d'une théorie politique qui fut encore utilisée plus

ï, O. Franke, Studien zur Geschichte des Konfn:. Dogmas, p. 247, 251. 4. Un exemple caractéristique est l'union personnelle des États de Ki el

_- —-- image _. .,. tard par les Césars.

contestée comme illégale chez Franke, p. 251. 3. 1-d. Meyer, Ccscli. A. Altert. I, § 281.

et de Tsing,
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ce qu'il a projeté dans le temps et l'espace, et il s'est entouré aussi dans le monde réel de l'histoire d'oeuvres ayant un caractère défensif Ce qui n'empêche pas toutefois cette étroitesse et cette sécheresse de supposer ce contre quoi elles veulent se conserver. Le gaspillage dioaystste et la négation orphique du corps renferment, précisément sous cette forme protestataire, 1 idéal apollinien de la perfection corporelle.

La souveraineté individuelle et la volonté héréditaire des plus anciennes royautés sont des données non équivoques1, mais qui étaient devenues problématiques dès 800, comme on le voit par le rôle que joue Télémaque dans les plus anciennes parties de l'Odyssée. Le titre de roi est souvent porté aussi par de grands vassaux et par les plus distingués parmi les nobles. A Sparte et en Lycie il y en a deux, dans la ville légendaire des Phéaciens et dans mainte autre ville réelle ils sont encore plus nombreux. Ensuite vient la scission entre les charges et les dignités. Enfin la royauté même devient une charge que confère la noblesse, d'abord sans doute au sein de la vieille famille royale, comme à Sparte où les éphores ne sont soumis à aucun règlement électoral en tant que représentants du premier ordre, et à Corinthe où la famille royale des Bakchiades supprime l'hérédité en 750 et nomme chaque fois dans son sein un prytane ayant le rang d un roi. Les grandes charges, d'abord héréditaires aussi, deviennent des charges à vie, puis à temps» enfin réduites à un an, et ce de telle sorte qu'une pluralité dans le nombre des détenteurs entraîne aussi un échange régulier dans le commandement, ce qui a provoqué, comme on sait, la perte de la bataille de Cannes. Ces charges annuelles, de la dictature annuelle * étrusque à' l'éph'orat dorique qu'on rencontre aussi à Héraclée et à Messène, sont solidement liées à la nature de la polis et atteignent ensuite leur plein épanouissement en 650, juste au moment ou, dans l'État des ordres occidentaux vers la fin du XVe siècle, la puissance héréditaire dynastique était assurée * par l'empereur Maximilién Ier et sa politique conjugale (opposée aux revendications électorales des princes électeurs), par Ferdinand d'Aragon, par Henri VII Tudor et par Louis XI en France.

Mais par cette réduction croissante au hic et nunc, le clergé était devenu en même temps, d'ordre embryonnaire, une pure somme de charges politiques; la résidence du roi homérique, au lieu de

i. G. Bueolt, Gritch. Staatskunde, 1920, p. 319 sq. SI dans «on « Staat v. Gesett-scltalt der Griechen ·, ιοιο, p. 53, U. von Wwamowits conteste ta royauté patriarcale, c'est qu'il ignote la distance «nonne, indiquée dan» l'Odyssée, entre 1* situation au vra* siècle et celle du x* siècle.

3. A. Rosenberg, Der Staat dar alten Italiker, 1913, p. 75 sq.

3. étalent également des partis d'ordres les deux grandes associations de Byzance appelées tout ï fait à tort les r partis du drque >. Ces Bleus et ces Verts, qui sont originaires de Syrie, s'appelaient dbmoi et avaient leurs conseils. Le cirque n'était, comme en 1780 le Palais royal, que l'endroit de leurs manifestations publiques et il avait derrière lui l'assemblée des ordres du Sénat. Lorsque Anastase I" fit prévaloir la doctrine monophyrite en 520, les Verts y chantèrent des hymnes orthodoxes durant des jours entiers et forcèrent l'empereur à faire amende honorable. Ces actes trouvent leur pendant occidental dans les partis parisiens sousi les trois Henri· » en 1580, dans les Guelfes et les Gibelins de Florence sous Savonarole, et surtout dans les factions révolutionnaires de Rome sous le pape Eugène IV. La défaite des révoltés de Kika en 532 par Justinlen se termine donc aussi par la fondation de l'absolutisme politique oppose aux ordres.


former le centre d'un régime politique tendant de tous côtés vers un horizon lointain, ferme le cercle magique jusqu'à identifier l'État avec la ville. Mais la noblesse et le patriciat sont ainsi confondus et, comme la représentation des anciennes villes, même dans la période gothique, au Parlement anglais et aux États généraux français, est une affaire patricienne exclusivement, le puissant État antique des ordres apparaît réellement, non idéellement, comme un pur Etat de la noblesse sans roi. Cette forme strictement apollinicnne de la polis grandissante s'appelle oligarchie.

Et l'on arrive ainsi, à la fin des deux périodes printanières, à constater l'antithèse entre le principe généalogique faustien et le principe oligarchique apollinien, deux espèces de droit politique, de dike, l'une représentée par un incommensurable sentiment du lointain, remontant par une tradition documentaire profondément dans le passé et songeant par la même volonté de durée à l'avenir le plus éloigné, tandis qu'elle consacre le présent à l'action politique dans le vaste espace par des mariages dynastiques calculés et par cette politique purement faustienne, dynamique, contrepointique, que nous appelons diplomatie; l'autre, toute eorporifiée, statufiée et restreinte par la politique de l'autarkeia au présent et à la proximité les plus stricts, niant carrément partout où l'être occidental affirme.

L'État dynastique et l'État-Cité supposent tous deux la ville elle-même, mais tandis que les sièges des gouvernements ouest-européens sont souvent loin d'être les plus grandes localités du pays, mais les centres d'un champ de force des tensions politiques, où chaque événement, en quelque lieu qu'il se produise, répand un frisson sensible sur l'ensemble, la vie antique se contracte de plus en plus étroitement et arrive ainsi au grotesque phénomène du synoïcisme, qui est le sommet du vouloir formel euclidien dans le monde politique. Impossible de s'y représenter l'État autrement que comme une nation affaissée sur un tas, comme une masse entièrement corporelle; on veut le voir, l'embrasser d'un coup d'oeil même; tandis que la tendance faustienne consiste à resserrer de plus en plus le nombre des centres dynastiques et que Maximilién 1er voyait déjà surgir au loin une monarchie universelle généalo-giquement garantie de sa maison, le monde antique se divise en d'innombrables points minuscules qui, dès qu'ils sont manifestés, entrent dans ce rapport de destruction mutuelle qui est presque une nécessité logique de l'homme antique et l'expression la plus pure de l'autarkeia1.

Le synoïcisme, partant, la fondation de la polis proprement dite, est exclusivement une œuvre de la noblesse qui représentait pour elle seule l'État des ordres antiques et qui a donc mis celui-ci en forme par une fusion de la noblesse terrienne et du patriciat, fusion où les classes professionnelles se trouvaient d'ailleurs déjà comprises

ι. Il en résulte un double concept de la colonisation. Tandis que les rois de Prusse,

villes entières en 480.
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et où la paysannerie au sens des ordres occidentaux ne pouvait avoir aucune place. La concentration de la puissance nobiliaire sur un point unique a brisé la royauté de la période féodale.

En partant de ces considérations, il est permis de tenter sous toutes réserves une esquisse de l'histoire ancienne de Rome. Le synoïcisme romain, concentration locale de familles nobles répandues, est identique avec la « fondation » de Rome, entreprise étrusque remontant probablement au début du vu· siècle1, tandis qu'il avait existé longtemps auparavant deux établissements sur le Palatin et le Quinnal en face le château royal du Capitele. Au premier de ces établissements appartient la tris ancienne déesse Diva Rumina 8, ainsi que la famille étrusque des Ruma *; au second, le dieu Qui-rinus pater. D'où le double nom de Romains et de Quintes et les deux clergés des Saliens et des Luperci, qui sont rattachés aux deux collines. Comme les trois familles tribales des Ramnes, des Tities et des Luceres ont certainement parcouru toutes les localités étrusques, elles doivent avoir existé ici et là, et c'est ce qui explique après l'achèvement du synoïcisme, le nombre six dans les centuries de chevaliers, les tribus militaires et les Vestales de la haute noblesse, mais d'autre part aussi les deux prêteurs ou consuls qui étaient déjà de bonne heure adjoints au roi comme représentants de la noblesse et qui lui enlevèrent peu à peu son influence. Dès 600, la constitution romaine a dû être une forte oligarchie des patres avec une royauté d'apparence à sa tête 4, mais il en résulte à nouveau que la vieille hypothèse d'une expulsion des rois et l'hypothèse moderne d'un abaissement progressif du pouvoir royal subsistent côte à côte; car l'un a trait à la chute de la tyrannie tarquinienne qui s'était dressée comme partout au milieu du VIe siècle contre rpligarchie, à Athènes par Pisistrate; l'autre se rapporte à la lente dissolution du pouvoir féodal, on pourrait dire ici encore de la royauté homérique devant la « fondation » de la polis par l'État des ordres. Crise marquée peut-être ici par l'apparition des préteurs comme ailleurs par celle des archontes et des éphores.

Cette polis est rigoureusement nobiliaire comme l'État des ordres en Occident (y compris dans ce dernier le haut clergé et les représentants des villes). Le reste des ressortissants est simplement un objet... du souci politique, ici par conséquent de l'insouciance politique. Car carpe diem reste encore le mot d'ordre précisément dans cette oligarchie, comme l'annoncent assez haut les chants de Theognis et du Cretois Hybrias; et ce mot d'ordre règne : dans l'économie financière, qui est restée jusqu'au* périodes les plus récentes de l'antiquité un brigandage plus ou moins anarchique pour se procurer les moyens du moment, depuis la piraterie organisée par Polycrate contre ses propres sujets jusqu'aux proscriptions des

i. De cette époque datent les Ucythes grecs trouvés dans des tombeaux sur l'Esquilln. a. Wlstowa, Religion der Römer, p. 242.

3. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, p. 379 sq.

4. C'est ce que nous dit aussi le rapport du pontifex mazimus au Rex sacrorum. Ce dénier appartient comme les trois grands Flammes à la royauté; les pontifices «t les Vestales appartiennent à la noblesse.


triumvirs romains; dans la législation, y compris les édits du prêteur romain annuel, qui visent avec une conséquence sans exemple le moment présent; enfin dans la coutume sans cesse répandue consistant à donner au sort précisément les charges les plus importantes de l'armée, de la justice et de l'administration... sorte de culte rendu à Tyché, la déesse du moment présent.

D'exceptions à cette manière d'être en forme et, conséquemment, de sentir et de penser, il n'y en a point. Les Étrusques en sont dominés tout comme les  Doriens et Macédoniens. Si Alexandre et ses successeurs ont couvert une grande partie de l'Orient de villes hellénistiques, c'était d'une manière tout à fait inconsciente et aussi parce qu'ils étaient incapables de se représenter une autre forme d'organisation politique.  Antioche devait être la Syrie et Alexandrie l'Egypte. Et en effet, l'Egypte sous les Ptolémées, comme plus tard sous les Césars, était non juridiquement, mais effectivement une polis aux proportions immenses; la campagne devenue fellahique depuis très longtemps et privée de ses villes s'étendait avec sa vieille technique administrative comme une frontière aux portes du paysi. L'imperium romain n'est rien d'autre que la dernière et la plus grande Cité-État de l'antiquité sur la base d'un gigantesque synoïcisme. L'orateur Aristidès sous Marc-Aurèle pouvait dire avec raison dans son discours sur Rome : « Rome a résumé ce monde dans le nom d'une ville. Quel que soit l'endroit où l'on est né, on reste néanmoins un habitant de cette ville ». Mais même la population assujettie, les tribus nomades du désert et les habitants des petites vallées alpestres,   sont constitués en civitates.   Tite-Live pense absolument dans les formes de l'État-Ci té et Tacite ignore en général l'existence de l'histoire des provinces. Pompée était perdu en l'an 49 lorsqu'il recula devant César et livra Rome qui n'avait pas d'importance militaire, pour se créer à l'Est une base d'opérations. Aux yeux de la société régnante, il avait ainsi trahi l'État. Rome était tout pour eux2.

Ces États-Cités étaient, de par leur idée, impossibles à élargir; on en pouvait accroître le nombre, non l'étendue. Il est inexact de voir dans le passage de la clientèle romaine à la plèbe ayant le droit de vote, et dans la création des tribus rustiques, une éclosion de la pensée politique. Il se produit ici la même chose qu'en Afrique : la vie entière de l'État, respublica, reste bornée après comme avant à un point unique, et celui-ci est l'agora, le forum romain. On a beau conférer le droit de cité au plus grand nombre possible d'hab' tants lointains, aux Italiens du temps d'Hannibal et plus tard au monde entier; pour exercer politiquement  ce  droit, la présence personnelle au forum est nécessaire. Ainsi la grande majorité des citoyens reste non légalement, mais effectivement, sans influence sur les affaires politiques 3. Le droit civil signifie pour eux simple-

1. Ou le voit nettement dans Wilcken, Grundzüge der Papyruskunde, 1912 p. i sq.

2. F.d. Meyer, Cäsars Monarchie, 1918, p. 308.

3. Phitarqjie et Appien décrivent les masses de citoyens circulant sur toutes es routes d'Italie pour venir voter à Rome les lois de Tib. (',πιιλϊιιι-. Il risiili.· de eurs descriptions que pareille foule ne s'était encore jamais ν m·, et aussitôt âpres
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ment le service obligatoire et la jouissance da droit privé urbain * Mais même pour les citoyens venant à Rome, la puissance politique est limitée par un second synoidsme artificiel, qui ne s'est accompli qu'après et en conséquence de l'affranchissement des paysans — de manière tout inconsciente certes — afin de maintenir rigoureusement l'idée de la polis : les nouveaux citoyens sont inscrits, abstraction faite de leur nombre, dans un très petit nombre de tribus, selon la If χ Julia dans huit tribus, et sont pour cette raison toujours en minorité dans les comices en regard de la vieille bourgeoisie.

Car on sentait absolument dans cette bourgeoisie un corps, un toma. Celui qui n'y appartient pas est privé de droits, est hostis. Les dieux et les héros se placent au-dessus, l'esclave, qui selon Aristote est à peine susceptible de nom d'homme, au-dessous de cette somme de personnes. Quant au particulier, il est ζώον ιτολιτιχον dans un sens qui, pour nous qui pensons et vivons sur le sentiment du lointain, apparaîtrait comme la quintessence de l'esclavage : il n'existe qu'en vertu de son appartenance à une polis particulière. Par suite de ce sentiment euclidien, la noblesse comme soma fermé était d'abord identique avec la polis, à tel point que le mariage entre patriciens et plébéiens était encore interdit par le droit des Douze Tables et qu'à Sparte une ancienne coutume obligeait les éphores entrant en fonction à déclarer la guerre aux ilotes. Le rapport s'intervertit sans changer de sens, des qu'à la suite d'une révolution le demos devient identique avec la non-noblesse. Et de même qu'à l'intérieur, à l'extérieur aussi le soma politique est la base de tous les événements à travers toute l'histoire antique. C'est par centaines que ces États minuscules étaient aux aguets, chacun autant que possible politiquement et économiquement fermé en

[image: image121.png]§oi, hargneux, prot au mowmncre motit & entfer dans ane utte gont
le but n'est pas I'extension de son propre Etat, mais I'anantisse-
ment de | » on détruit la cité, on tue ou vend les citoyens en






l'étranger :

esclavage, exactement comme une révolution se termine par la mort ou l'exil des vaincus et par l'appropriation de leurs biens par le parti vainqueur. L'état international naturel dans le monde occidental est un réseau serré de relations diplomatiques qui peuvent être interrompues par des guerres. Mais le droit des peuples antiques suppose la guerre comme un état normal qui est interrompu de temps en temps par des traités de paix. Une déclaration de guerre rétablit donc ici la situation politique naturelle; ce n'est qu'ainsi

ses actes de violence contre Octave, Gracchus voit venir le déclin parce que cette foule était retournée chez cite et qu'il était impossible de la rassembler une deuxième fois. Au temps de Cicéron, les comices consistaient souvent dans un débat entre une poignée de politiciens sans que personne d'autre y prit part; mais Jamais il n'est venu à l'idée d'un Komain de transférer le scrutin au domicile des particuliers pas même »celuide la population italique luttant pour son droit civil (go av. J.-C.), tellement le sentiment de la polis était fort, i. Dans les États dynastiques d'Occident, le droit privé est valable pour leur

cette raison infiniment plus que la nationalité moderne, car sans elle l'homme est sans droit et inexistant comme personne.


que s'expliquent les traités de paix de 40 à 50 ans, spondai, comme le célèbre traité de Nikias en 421, destinés simplement à assurer une garantie momentanée.

Ces deux formes d'État et les styles politiques correspondants sont garantis par la fin de la période printanière. La pensée politique a triomphé du lien féodal, mais elle est représentée par les ordres et c'est seulement leur somme qui fait l'existence politique de la nation.

io

Un tournant décisif s'accomplit avec le début de la période tardive, où la ville et la campagne se tiennent en équilibre et où les véritables puissances de la ville, l'argent et l'esprit, sont devenues si grandes qu'elles se sentent comme un non-ordre en face des ordres primaires. C'est le moment où la pensée politique s'élève définitivement au-dessus des ordres pour y substituer le concept de nation.

L'État s'était acquis son droit sut la voie du lien féodal à l'État des ordres. Dans celui-ci les ordres n'existent qu'en vertu de l'État, non inversement. Mais la situation était telle que le gouvernement de la nation gouvernée ne s'affirma que lorsque et dans la mesure où cette nation était organisée en ordres. A la nation appartenait tout le monde, aux ordres une élite seulement et cette élite seule venait politiquement en considération.

Mais plus l'État se rapproche de sa forme pure, plus il devient absolu, affranchi notamment de tout autre idéal formel, plus le concept de nation l'emporte sur celui d'ordre et le moment vient où la nation comme telle est gouvernée, tandis que les ordres ne désignent plus encore que des différences sociales. Contre cette évolution qui appartient aux nécessités de la culture et qui est inévitable et irrévocable, les anciennes puissances se soulèvent encore une fois : la noblesse et le clergé. Pour eux tout est enjeu : l'héroïsme et la sainteté, le vieux droit, le rang, le sang, e* leur point de vue s'oppose... à quoi ?

Cette lutte des ordres primaires contre la puissance politique prend en Occident la forme de la fronde; dans l'antiquité, où aucune dynastie ne représente l'avenir et où la noblesse seule a une exis-tense politique, il se forme quelque chose de dynastique qui incarne la pensée politique et qui, s'appuyant sur la partie de la nation étrangère aux ordres, élève celle-ci même à la puissance. C'est la mission de la tyrannie.

Dans ce tournant de l'État des ordres vers l'État absolu, qui ne laisse rien subsister que par rapport à lui, les dynasties d'Occident comme celles d'Egypte et de Chine ont appelé à leur secours le non-ordre, le « peuple », qu'elles ont par là-même reconnu comme une grandeur politique. Là est la signification de la lutjte contre la fronde et les puissances de la grande ville ne pouvaient y voir d'abord qu'un avantage pour elles. Le souverain règne ici au nom de l'État,
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du souci pour tous, et il combat la noblesse parce que celle-ci veut maintenir l'ordre comme grandeur politique.

Mais dans la polis, où l'État consistait exclusivement dans la forme et n'était incarné héréditairement dans aucun chef, le besoin d'instituer le non-ordre en pensée politique a fait naître la tyrannie, dans laquelle une famille ou une faction de la noblesse s'arroge elle-même le rôle dynastique sans lequel une action du tiers-état serait impossible. Les historiens bas-antiques n'ont plus reconnu le sens de ce phénomène et se sont bornés aux côtés extérieurs de la vie privée. En vérité la tyrannie est l'État et elle est combattue par l'oligarchie au nom de l'ordre. Aussi s'appuie-t-elle sur les paysans et les bourgeois; c'étaient à Athènes en 580 les partis des Diacricns et des Paraliens. Pour la même raison, elle a soutenu les cultes dionysiens et orphiques au détriment du culte apollinien; en Attiaue, Pisistrate fit progresser le culte de Dionysos parmi les paysans s à Sikyon dans le même temps, Kleisthenès interdit la récitation des chants d'Homère2; à Rome, c'est certainement encore sous les Tarquins que fut introduite la trinité divine de Demeter (Cérès), Dionysos et Kore 3. Leur temple est consacré en 483 par Sp. Cassius, qui mourut aussitôt après en essayant de rétablir la tyrannie. Ce temple de Cérès était le sanctuaire de la plèbe et ses chefs, les édiles, en étaient les hommes de confiance avant qu'il y eût des tribuns * Comme les princes du baroque en Occident, les tyrans étaient libéraux dans un sens magnifique, il ne pouvait pas en être autrement sous le règne postérieur du tiers-état. Mais on entendait dire alors dans l'antiquité que l'argent fait l'homme, γρή^χι ανήρ*. La tyrannie du vi° siècle a porté à ses dernières conséquences l'idée de la polis et créé le concept juridique du bourgeois, du polîtes, du civis, qui forme par addition, indépendamment de l'ordre, le soma de 1 État-Cité. Et lorsque ensuite l'oligarchie triompha de nouveau, par suite de la tendance antique vers le présent qui craignait et détestait dans la tyrannie la tendance à la durée, le concept de bourgeois avait une existence solide et le non-patricien avait appris à se sentir comme ordre à l'égard du reste. Il était devenu un parti politique (le mot démocratie au sens spécifiquement antique acquiert maintenant un contenu lourd de signification) et il se prépare désormais, non plus à venir au secours de l'État, mais comme autrefois la noblesse à être l'État. Il commence à compter... l'argent comme les têtes, car l'intérêt de l'argent et le suffrage universel sont également des armes bourgeoises; Ta noblesse ne compte pas, mais valorise, elle vote par ordres. Comme l'État absolu est né de la fronde et de la première tyrannie, il se termine par la Révolution française et la seconde tyrannie. Dans cette seconde lutte qui est déjà défensive,

1. Gercke-Nordcn, Einleitung in dû AUertumswiss., II, p. 202.

2. Busolt, Griecii. Gesch., II, p. 346.

3. Entre la fronde et la tyrannie d'une part, le puritanisme de l'autre, il y a la même parenté profonde (la même époque apparaissant dans le domaine politique au lieu du domaine religieux) qu'entre la Réforme et l'État des ordres, le rationalisme et la révolution bourgeoise, la < seconde religiosité » et le césarisme.

4. G. Wissowa, Religion der Römer, p. 297.

5. Beloch, Griech. Gesch., l, i, p. 334.


la dynastie revient à la charge et se place à côté des ordres primaires pour protéger la pensée politique contre une nouvelle souveraineté, celle de l'ordre bourgeois.

Entre la Fronde et la Révolution se place aussi l'histoire du Moyen Empire en Egypte. Ici la iz« dynastie (2000-1788), en tête Ame-nemhet I et Sésostris I, a fondé l'État absolu en luttant durement contre les barons. Le premier souverain, dit une célèbre poésie de ce temps, n'a échappé qu'avec peine à une conjuration à la cour. La biographie de Smuhet1 nous montre qu'après sa mort, tenue d'abord cachée, une révolution était menaçante; le troisième souverain fut assassiné par des fonctionnaires du palais. Des inscriptions sur le tombeau, familial du comte Chnemhotep nous apprennent que les villes étaient devenues riches et presque indépendantes et qu'elles se faisaient des guerres entre elles. Elles n'étaient certainement pas alors plus petites que les villes antiques au temps des guerres persiques. C'est sur elles et sur quelques grands restés fidèles que la dynastie s'était appuyée. Sésostris III (1887-1850) put enfin supprimer définitivement la noblesse féodale. Il n'y eut plus depuis cette date qu'une noblesse de cour et un État des fonctionnaires unitaire, d'une organisation exemplaire; mais déjà s'élèvent des plaintes qui résonnent comme celles du duc de Saint Simon et disent que les gens distingués sont tombés dans la misère et que les « fils de personne » arrivent aux rangs et aux honneurs *. La démocratie commence et la grande révolution sociale des Hycsos se prépare.

À cette situation correspond en Chine l'époque des Ming-Dschu (ou Pa, 685-591). Ce sont des protecteurs d'origine princière q'ui exercent une puissance, non fondée en droit mais effective, sur tout ce monde politique tombé dans une sauvage anarchie; ils convoquent les congrès des princes pour établir l'ordre et faire reconnaître certains principes politiques, et même ils appellent devant leur congrès le « souverain du Milieu » de la maison Dschou devenu totalement insignifiant. Le premier de ces protecteurs fut Hoang de Tsi (f 645) qui convoqua le congrès des princes en 659 et écrivit sur Confucius qu'il avait sauvé la Chine du retour à la barbarie. Le nom de Ming-Dschu, comme celui de tyran, était devenu plus tard une injure, parce qu'on ne voulait plus y voir qu'une puissance sans droit; mais ces grands diplomates sont sans aucun doute un élément qui s'oppose, avec un complet souci pour l'État et pour l'avenir historique, aux anciens ordres en s'appuyant sur les jeunes, sur l'esprit et l'argent. C'est une haute culture qui parle, dans les rares documents chinois que nous connaissons jusqu'à ce jour. Quelques-uns étaient des écrivains, d'autres ont confié aux philosophes des charges de ministres. Peu importe qu'on pense à Richelieu, à Wallenstein ou à Périandre, ce qui m'apparaît d'abord avec eux, c'est « le peuple » comme grandeur politique3.

1. Ed. Meyer ,Gesch. d. Alteri., I, § 281 et 280sq.

2. A. Ermann. Die Mahnuiorte eines ägyptischen Propheten (Sitz. Preuss. Akad., 1919, p. 804 sq.).

3. S. Plath, Verfassung und Verwaltung Chinas (Abb. Münch. Akad., 1864, p. g?).
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Morale baroque authentique et diplomatie de haut rang. L'idée de l'État absolu a prévalu contre l'État des ordres.

Là est justement l'étroite parenté avec l'époque occidentale de la Fronde, Ici la couronne de France n'a plus convoqué les états généraux depuis 1614, après que ceux-ci s'étaient montrés supérieurs aux pouvoirs réunis de l'Etat et de la bourgeoisie. En Angleterre, depuis 1628, Charles Ier essaie aussi de gouverner sans Parlement. En Allemagne, la guerre de Trente ans, qui devait décider aussi, tout à fait indépendamment de sa signification religieuse, d'une part entre le pouvoir impérial et la grande fronde des princes électeurs, d'autre pan entre les princes particuliers et la petite fronde des ordres locaux, a éclaté parce qu'en 1618 les ordres de Bohême ont détrôné la famille de Habsbourg et que sa puissance fui ensuite en 1620 anéantie par un terrible tribunal criminel. Mais le centre de la politique mondiale était alors en Espagne, où est né, avec la culture sociale en général, le style diplomatique baroque aussi, notamment au cabinet de Philippe II, et où le principe dynastique dans lequel s'incarnait l'État absolu en opposition aux Cortes a trouvé sa forme la plus grandiose dans la lutte contre la maison de Bourbon. La tentative d'encadrer aussi l'Angleterre généalo-giquement dans le système espagnol avait échoué sous Philippe II, parce que l'héritier présomptif ou trône n'avait pas épousé Marie d'Angleterre. Maintenant, sous Philippe IV, apparaît encore une foie 1 idée d'une monarchie universelle embrassant tous les Océans, non plus cet empire mystique du premier gothique, le Saint Empire romain germanique, mais 1 idéal concret d une domination de l'univers par la maison de Habsbourg, qui, panant de Madrid, devait s'appuyer sur la possession réelle de l'Inde et de l'Amérique et sur la puissance de 1 argent commençant à se faire sentir. Les Stuarts ont alors essayé de renforcer leur position menacée en offrant le mariage du successeur du trône avec une infante d'Espagne; mais on préféra à Madrid s'allier avec sa propre ligne collatérale à Vienne, et Jacques Ier se tourna ainsi — également en vain — vers le parti adverse des Bourbons en leur proposant une alliance par mariage. L'échec de cette politique familiale a contribué plus que tout le reste à combiner le mouvement puritain et la fronde anglaise en une grande Révolution.

Dans ces grandes décisions, comme dans la Chine « contemporaine », les détenteurs du trône eux-mêmes passent tout à fait à l'arrière-plan, éclipsés par des hommes d'État particuliers qui tiennent en main durant des dizaines d'années le destin du monde occidental. Le comte Olivarez à Madrid et l'ambassadeur espagnol i Vienne, Ouate, étaient alors les plus puissantes personnalités de l'Europe; ils avaient en face d'eux comme défenseur de l'idée impériale Wallenstein, comme défenseur de l'idée d'État absolu en France Richelieu, et plus tard ont succédé Mazarin en France, Cromwell en Angleterre, Oldenbarneveldt en Hollande, Oxens-tierna en Suéde. Ce n'est qu'avec Je Grand Électeur que réapparaît un monarque-ayant la signification d'un homme d'État.

Wallenstein commence sans le «avoir là où les Hohenstaufen
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s'étaient arrêtés. Après la mort de Frédéric II en 1250 le pouvoir des ordres dans l'Empire était devenu absolu; c'est contre eux et pour un État impérial absolu qu'il intervint dans son premier commandement. S'il avait été un plus grand diplomate, plus clair, surtout plus résolu (il reculait devant la décision); s'il avait reconnu comme Richelieu la necessiti^d'amener avant tout sous son influence la personne du monarque, il aurait peut-être abouti à ruiner les princes de l'Empire. Il a vu dans ces princes des rebelles qu'il fallait déposséder et dont il fallait confisquer les biens, et à l'apogée de sa puissance, à la fin de 1629, lorsqu'il tenait solidement l'Allemagne sous son armée, il fit entendre dans une conversation que l'empereur devait être maître de l'Empire comme les rois de France et d'Espagne. Son armée, qui « se nourrissait elle-même » et qui restait, par sa force, indépendante des ordres, était pour la première fois en Allemagne une armée impériale d'une signification européenne; à côté d'elle, l'armée de la fronde conduite par Tilly était insignifiante, parce qu'elle était la ligue. Lorsqu'en 1628, Wallenstein arrive devant Stralsund pour réaliser l'idée d'une puissance navale habsbourgeoise sur la Baltique, d'où l'on pouvait prendre de dos le système bourbonien (pendant que Richelieu assiégeait en même temps La Rochelle avec un meilleur succès), on pouvait à peine éviter encore les hostilités entre la ligue et lui. A la Diète de Ratisbonne en 1630, il était absent parce que, disait-il, son armée devait bientôt atteindre Paris. Ce fut la plus lourde faute politique de sa vie, car c'est ici que la fronde des princes électeurs triompha de l'Empereur en le menaçant de le remplacer par Louis XIII et qu'elle obtint la démission forcée du général. Ainsi le pouvoir central en Allemagne a laissé échapper de ses mains son armée sans savoir la portée de cet acte. Désormais la grande Fronde allemande sera soutenue par Richelieu afin d'ébranler en Allemagne la position espagnole, tandis qu'Olivarez d'autre part, -et Wallenstein revenu à la tête de l'armée s'allièrent avec le parti des ordres en France qui passa ensuite à l'offensive sous la reine-mère et Gaston d'Orléans. Mais le pouvoir impérial avait laissé passer le grand moment. Dans les deux cas, le cardinal conserva la suprématie. Il fit exécuter en 1632 le dernier Montmorency et amena les princes électeurs catholiques d'Allemagne à s'allier ouvertement avec la France. A partir de ce moment, Wallenstein, dont les fins étaient incertaines, s'opposa de plus en plus à l'idée espagnole qu'il croyait pouvoir séparer de celle de l'Empire et se rapprocha ainsi spontanément des ordres (comme le maréchal de Turenne en France).  C'est le tournant décisif de l'histoire postérieure de l'Allemagne. C'est cette défaite d'abord qui a rendu impossible l'État impérial absolu. L'assassinat de Wallenstein en 1634 n'y pouvait rien changer, car on ne trouva personne pr-ur le remplacer.

Et les circonstances étaient précisément alors devenues favorables pour la seconde fois, car en 1640 éclatait en Espagne, en France et en Angleterre la lutte décisive entre le pouvoir politique et leà ordres. Contre Olivarez, les Cortes se soulevèrent dans presque toutes les provinces. Le Portugal et, avec lui l'Inde et l'Afrique,
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furent perdus à jamais; Naplcs et la Catalogne ne purent être soumis à nouveau qu'aprèsplusieurs années. En Angleterre — tout comme dans la guerre de Trente ans — il faut séparer avec soin, du côté religieux de la révolution, la lutte constitutionnelle entre la royauté et les Gentry, maîtres de la Chambre Basse, malgré le profond enchevêtrement des deux tendances politiques et religieuses. Mais la résistance croissante que rencontra Cromwell précisément dans la classe inférieure et qui l'entraîna à une dictature militaire tout à fait contre sa volonté, ensuite la popularité de la royauté restaurée, montrent à quel point la chute de la dynastie dépassait toutes les querelles religieuses et était provoquée par les intérêts des ordres.

Lors de l'exécution de Charles Ier, on en vint à Paris aussi à une révolution qui obligea la famille royale à prendre la fuite. On éleva des barricades et proclama la République en 1649. Si le cardinal de Retz avait été un autre Cromwell, le parti des ordres aurait sans doute triomphé de Mazarin. Mais l'issue de cette grande crise occidentale est déterminée absolument par le poids et le destin d'un petit nombre de personnalités; aussi prit-elle une forme telle qu'en Angleterre seulement, la fronde représentée au Parlement soumit l'État et la royauté à sa direction et fonda pour toujours cette situation par la « glorieuse révolution » de 1688, si bien qu'aujourd'hui encore subsistent des parties essentielles de l'ancien Etat normand. En France et en Espagne, la victoire de la royauté était absolue. En Allemagne, la paix de Westphalie imposa à la grande fronde des princes impériaux contre l'Empereur le régime anglais, à la petite fronde contre les princes locaux le régime français. Dans l'Empire ce sont les ordres, mais dans leurs ressorts c'est la dynastie qui règne. Dès lors, l'Empire était comme la royauté anglaise un nom entouré des restes du faste espagnol provenant du premier baroque; les princes particuliers et aussi les familles régnantes de l'aristocratie anglaise suivirent l'exemple de Paris et leur absolutisme de petit format est devenu le représentant du style de Versailles, politiquement et socialement. Ainsi fut décidée en même temps la victoire de la maison de Bourbon sur la maison de Habsbourg, ce qui s'est déjà publiquement affirmé en 1659 par le traité des Pyrénées.

Avec cette époque s'est réalisé l'État qui est impliqué comme possibilité dans l'existence de chaque culture, et on atteint à une hauteur de la forme politique qui ne pouvait plus dès lors être dépassée, mais qui ne pouvait pas non plus se conserver longtemps. Un léger vent automnal souffle déjà à travers le temps, lorsque Frédéric le Grand s'établit à Sans-Souci. C'est l'époque où les grands arts spéciaux atteignent aussi leur dernière, très délicate et très spirituelle maturité, à côté des orateurs de l'agora d'Athènes, Zeuxis et Praxitèle, à côté du filigrane de la diplomatie de cabinet, la musique de Bach et celle de Mozart.

Cette politique de cabinet elle-même est devenue un grand art, une jouissance artistique pour ceux qui y avaient mis la main, merveilleuse dans sa finesse et son élégance, polie, raffinée, d'une extraordinaire influence lointaine, maintenant que la Russie, les
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colonies nord-américaines, même les États indous, s'appliquent déjà à prendre des décisions, en de tous autres points de la terre, par le simple poids d'une combinaison étonnante. Jeu d'une réglementation stricte avec des lettres ouvertes et des confidents secrets, des alliances et des congrès au milieu d'un système de gouvernements, qui s'était déjà alors nommé d'un mot profondément significatif le concert des puissances, plein de noblesse et d'esprit, pour employer la phraséologie du temps, sorte de conservation en forme de l'histoire, comme on n'en peut jamais imaginer nulle part ailleurs.

Dans le monde occidental, dont le cercle d'influence est déjà synonyme de la surface terrestre, l'époque de l'État absolu embrasse à peine un siècle et demi, de 1660 où les Bourbons triomphent des Habsbourgs à la paix des Pyrénées et où les Stuarts retournent en Angleterre, aux guerres de coalition contre la Révolution française dans lesquelles Londres triomphe de Paris, ou bien au Congrès de Vienne où la vieille diplomatie du sang, non de l'argent, donna au monde un dernier grand concert. Cela correspond au temps de Périclès, intermédiaire entre la première et la seconde tyrannie, et au Tschun-tsiu, « printemps et automne », nom donné par les Chinois à la période comprise entre les protecteurs et les « États batailleurs ».

Dans cette dernière période de politique supérieure dans les formes d'une tradition qui a de la distance, les points culminants sont caractérisés par l'extinction rapide et successive des deux lignes habsbourgeoises et par la concentration des événements diplomatiques et militaires autour de la succession d'Espagne en 1710, d'Autriche en 17601. C'est aussi l'apogée du principe généalogique. Bella gérant alii, tu felix Austria nube — c'était en effet une continuation de la guerre par d'autres moyens. Le mot a été dit un jour à propos de Maximilian Ier, mais le principe n'atteint qu'aujourd'hui sa dernière conséquence. Les guerres de la fronde passent aux guerres de succession qui sont décidées dans les cabinets et cavalièrement conduites avec de petites armées et selon des règles strictes. Il s'agit de l'héritage de la moitié du monde que la politique d'alliance des Habsbourgs du premier baroque avait écha-faudé. L'État est encore toujours solidement en forme; la noblesse est loyale; devenue noblesse de cour et de charges, elle mène les guerres de la couronne et organise l'administration. A côté de la France de Louis XIV se développe en Prusse un chef-d'œuvre d'organisation politique. La voie qui mène de la lutte du Grand

i. Les cinquante ans de distance entre ces points critiques, distance qui se détache d'une manière particulièrement nette dans la claire structure historique du baroque et qu'on peut reconnaître aussi dans la suite des trois guerres puniques, nous montrent a nouveau que les fluctuations cosmiques dans la forme de la vie humaine à la surface d'une petite planète ne sont pas quelque chose qui subsiste pour soi, mais en profonde harmonie avec l'incommensurable être en mouvement de l'Univers total. Dans un remarquable petit livre intitulé Die kriegs und Geistesperioden im Völkerleben und Verkündigung des nächsten Weltkrieges, et paru en 1896, R. Mewes constatait la parenti des périodes de guerre avec les périodes de la température, des taches de soleil et de certaines constellations planétaires, et il a place ensuite une grande guerre devant éclater entre 1910 et 1930. Mais ces enchaînements et des milliers d'autres semblables qui tombent sous le domaine de nos sens, cachent un mystère que nous devrions honorer au lieu de le salir avec nos explications causales ou nos fantasmagories mystiques.
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Électeur contre ses ordres en 1660, à la mort de Frédéric le Grand, qui a encore reçu Mirabeau en 1786, trois ans avant la prise de la Bastille, est exactement la même et a abouti à la création d'un État qui est, comme l'État français, opposé en tous points à la constitution anglaise des choses.

Car les circonstances sont autres dans l'Empire qu'en Angleterre, où la fronde était victorieuse et la nation non absolue, mais gouvernée par les ordres. Mais il y a cette énorme différence que l'existence insulaire remplaçait ici la plus grande partie de la prévoyance de l'État et que le premier ordre régnant, les pcers de la Chambre Haute et les Gentry, fondaient leurs actes sur la grandeur de l'Angleterre comme sur un but évident, tandis que dans l'Empire la classe supérieure des princes locaux (constituant la Chambre Haute à la Diète de Ratisbonnc) s'efforçait d'élever en « peuples » les fragments fortuits de la nation soumis· à leur souveraineté, et d'en délimiter les « patries » éparses aussi brusquement que possible les unes contre les autres. Au lieu de l'horizon mondial existant à l'époque gothique on s'évertua à créer un horizon provincial par l'action et la pensée. L'idée de la nation même sombre dans le royaume du rêve, cet autre monde non de la race, mais de la langue, non du destin, mais de la causalité. Il en est sorti la représentation, et finalement la réalité du peuple des poètes et des penseurs, qui se fonda une république dans l'empire des nuages de. la poésie et de la philosophie, et qui finit par croire que la politique consiste dans l'idéalisme de l'écriture, de la lecture et de la parole, non dans l'action et la décision; si bien qu'on la confond encore aujourd'hui avec l'expression des sentiments et des opinions.

En Angleterre, l'État était aboli en fait par la victoire des Gentry et la déclaration of'rights de 1689. Le Parlement avait alors porté Guillaume d'Orange sur le trône et empêché plus tard George Ier d'abdiquer, tous deux d'ailleurs dans l'intérêt des ordres. Le mot state, tout à fait courant sous les Tudors, disparaît de la circulation, à tel point qu'il est impossible de traduire aujourd'hui en anglais ce mot de Louis XIV : « L'État c'est moi », ou de Frédéric le Grand : « Je suis le premier serviteur de mon État ». Au contraire, le mot society y prend droit de cité pour exprimer que la nation est en forme dans les ordres, non dans l'État, mot adopté par une erreur caractéristique par Rousseau et en général par les nationalistes du contir nent pour servir la haine du tiers-état contre l'autorité1. Mais l'autorité en Angleterre est très énergiquement marquée par le mot de gavernment et elle y est comprise. Son point central depuis George Ier est dans le cabinet, constitutionnellement inexistant et qui est considéré comme la commission gouvernante, précisément delà fraction nobiliaire régnante. L'absolutisme existe, mais il est celui d'une représentation des ordres. Le concept de lèse-majesté est transféré au Parlement, comme l'inviolabilité des rois romains aux tribuns du peuple. De même, le principe généalogique est là, mais il s'exprime dans les relations des familles au sein de la haute

i. Cf. mou Prciissentinn und Sozialismus, p. 31 sq.
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noblesse, et ces relations influent sur la situation parlementaire. Dans l'intérêt de la famille des Céciles, Salisbury a proposé en 1902 pour lui succéder son neveu Balfour au lieu de Chamberlain. Les factions nobiliaires des Tories et des Whigs se séparent de plus en plus nettement et très souvent dans la même famille, suivant que l'emporte le point de vue de la puissance ou celui du butin, suivant qu'on attache une valeur supérieure à la propriété immobilière ou à l'argent1, ce qui fait naître dès le xviii« siècle dans la haute bourgeoisie les concepts de respectable et de fcuiiioiiable, comme deux conceptions opposées du gentleman. Le souci de l'État pour tous est remplacé absolument par l'intérêt des ordres pour lequel l'individu réclame la liberté (telle est la liberté anglaise), mais l'existence insulaire et la structure de la society ont créé des rapports où, en fin de compte, tout homme y appartenant (important concept dans une dictature des ordres), trouve son intérêt représenté dans celui d'un des deux partis nobiliaires.

Cette constance de la forme dernière, très profonde et très mûre, qui a sa source dans le sentiment historique de l'homme occidental, est inconnue de l'antiquité. La tyrannie disparaît. L'oligarchie rigoureuse disparaît. Le Demos créé par la politique du vie siècle, comme une somme de tous les hommes appartenant à une polis, apparaît en soubresauts déréglés dans la noblesse et la non-noblesse et commence une lutte nationale et internationale où les deux partis cherchent à exterminer l'adversaire pour n'être pas exterminés par lui. Quand les Pythagoriciens eurent détruit Sybaris en 511, à l'époque de la première tyrannie, le premier événement de cette sorte ébranla le monde antique tout entier. Même le lointain Milet en porta le deuil. Maintenant l'extermination d'une polis ou d'un parti est si ordinaire qu'il se forme des coutumes et des méthodes fixes correspondant au schème des traités de paix occidentaux du baroque tardif : savoir s'il faut tuer les habitants ou les vendre en esclaves, s'il faut raser les maisons comme le sol ou se les partager comme butin. La volonté de l'absolutisme est là, partout, depuis les guerres persiques, à Rome et à Sparte aussi bien qu'à Athènes; mais l'étroitesse voulue de la polis, du point politique, et la courte durée voulue de ses fonctions et de ses buts rendent impossible de décider avec ordre « qui sera l'État2 ». A chaque maître de-la diplomatie occidentale de cabinet, saturée de tradition, s'oppose ici un dilettante, et ce dilettantisme n'est pas fondé par l'absence fortuite de personnalités (celles-ci existaient), mais uniquement dans la forme politique. La voie que cette forme a suivie de la première à la seconde tyrannie est évidente et correspond tout à fait à l'évolution de toutes les périodes tardives, mais le style spécifiquement antique est l'absence d'organisation, le hasard, et il ne peut pas en être autrement dans cette vie liée à l'instant présent.

L'exemple le plus important nous est donné par l'évolution de

1. Landed and funded intciest (J. Hatschek, Englische Verfassimgsgeschichfe, 1913, P· 389 sq.)· R. Walpole, organisateur du parti Whig (depuis 1714) avait coutume de*, s'appeler et d'appeler le secrétaire d'Etal Townshend « la firme » qui a régné sans restriction depuis 1760 avec des détenteurs différents.

2. R. von Pohlmann, Griechische Geschichte, 1914, p. 323-245.
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Rome au v* siècle, évolution qui est encore aujourd'hui si controversée, parce qu'on y cherche une constance qui ne peut pas plus exister ici cjue dans tous les États antiques. Ajoutons qu'on traite cette évolution comme quelque chose de très primitif, tandis qu'en réalité la ville des Tarquins doit avoir été en possession dé situations déjà très avancées, et que la primitive Rome doit remonter à une époque beaucoup plus ancienne. La situation était bien petite par rapport au temps de César, mais elle n'était pas archaïque. Mais comme la tradition écrite faisait défaut (comme partout ailleurs, sauf à Athènes), le goût littéraire a comblé cette lacune à partir des guerres puniques par la poésie et, comme on ne pouvait pas s'attendre a autre chose à l'époque de l'hellénisme, par l'archaïsme idyllique; on n'a qu'à penser à Cincinnatus. La science moderne ne croit plus rien dans ces histoires, mais elle reste sous l'impression de la mode qui les avait inventées et elle confond cette mode avec les circonstances historiques, d'autant plus qu'elle traite l'histoire grecque et l'histoire romaine comme deux mondes séparée, et qu'une mauvaise habitude lui fait identifier le commencement de l'histoire avec le commencement de la connaissance certaine qu'on en a. Mais la situation en 500 avant J.-C. n'était rien de moins qu'homérique. Rome était sous les Tarquins, comme le prouve l'étendue de ses murs, la plus grande ville d'Italie à côté de Capoue et plus grande qu'Athènes de Thémistocle *. Une ville qui conclut des traités de commerce avec Carthage n'est point une communauté paysanne. Mais de là résulte que la population des quatre tribus

urbaines de 471 est 1res dense et peul-élre plus grande que celle des seize tribus rustiques réunies, spatialement insignifiantes.

Le grand succès de la noblesse terrienne, qui résidait dans la chute de la tyrannie certainement très populaire et.dans l'inslilu-lion d'une aulorilé sénatoriale sans limile, a élé de nouveau détruil en 471 par un groupe d'événements violente : remplacemenl des tribus familiales par les quatre grands districls urbains; représentation de ceux-ci par des tribuns, qui sont sacrosaints el possèdent donc un droit royal qui n'est conféré à aucune des charges administratives nobiliaires; enfin affranchissement des petits paysans de la clientèle de la noblesse.

Le tribunal est l'œuvre la plus heureuse de ce siècle, et donc de la polis antique en général. Il est la tyrannie élevée au rang de partie intégrante de la Constitution, à còlè des charges oligarchiques qui

809. Si le latin n'est devenu langue littéraire , la seule conséquence qu'on en peut tirer

... ™. —— ~- —.,—— - —,- — »--c et de l'étrusque était général, ce qui va de soi dans une ville de cette grandeur et de cette situation, ville qui est en rela-

i. Ed. Meyer, Gesch. d. Altaï., J 809. Si le lati que tre* tard, après Alexandre le Grand, la seule e est que sous les Tarquins l'usage du grec et de l'é

de soi dans une ville de cette grandeur et de cette _.———, — ,_. ._. _ .— tlon* avec Cartbage, qui entreprend en commun de* guerre* avec Kyme et qui utilise le trésor deMassalia à Delphi; ville dont le système de* poids et mesures est dorique, le régime militaire sicilien, et où il y avait une grande colonie d'étranger». Tite Live (IX, 36) remarque d'après des document* ancien* que les enfants romain* étalent encore élevé» dans la langue étrusque vers 300 comme plu* tard dan* la langue grecque. La vieille forme UUxes pour odyaseus prouve que la légende héroïque d'Homère était ici non seulement connue, mia» populaire. Les proposition* de la Loi de* 12 Table* correspondent a celle* contemporaine* de Gortyn à Crète non seulement par leur matière, mais par leur style, et la correspondance est *i exacte que te* patriciens romains chargé* de l'appliquer devaient paner le grec de* Juriste* de manière tout à fait courante.


l' É T A T
365

subsistent sans exception. Mais de cette façon, la révolution sociale commence aussi dans des formes légales, et tandis qu'elle se déchargeait partout ailleurs en secousses violentes, elle est devenue ici un combat du forum qui se tenait généralement dans les limites de la controverse oratoire et du bulletin de vote. On n'avait besoin d'appeler aucun tyran, parce que les tyrans étaient déjà présents. Le tribun possédait des droits de majesté, aucun droit de charge, et il pouvait en vertu de son inviolabilité exercer des actes révolutionnaires, qu'il était impossible dans toute autre polis de concevoir sans une bataille dans la rue. Cette création est un hasard, mais aucun autre hasard n'a aidé au même degré à l'élévation de Rome. Il n'y a qu'ici que le passage de la première à la seconde tyrannie, ainsi que l'évolution postérieure à la bataille de Zama, se sont accomplis sans catastrophes, quoique non sans bouleversement. Le tribun est le pont qui mène des Tarquins aux Césars. La lex Hortensia de 287 lui donne la toute-puissance : elle est la deuxième tyrannie sous forme constitutionnelle. Au 11° siècle, les tribuns ont fait arrêter des consuls et des censeurs. Les Gracques étaient des tribuns, César hérita du tribunal perpétuel, et dans le principal d'Auguste cette dignité est la partie essentielle, unique, qui lui confé-rail les droits de majesté.

La crise de 471 élail générale à l'antiquité et visail l'oligarchie qui voulail commander encore mainlenant au milieu du Demos créé par la tyrannie, au milieu de la totalité des ressortissants. Ce n'esl plus l'oligarchie comme ordre opposé à un non-ordre, comme au lemps d'Hésiode, mais comme parti en face d'un autre el dans les cadres de l'État absolu, considéré comme donnée absolue. A Athènes, en 487, eurenl lieu la chute des archontes et le transfert de leurs droits au collège des stratèges1. En 461, ce fut la chule de l'aréopage correspondanl au Sénal. En Sicile, qui élait en relation étroite avec Rome, la démocratie triompha en 471 à Akragas, en 465 à Syracuse, en 461 à Rhegion et Messana. A Sparte, les rois Kléo-ménès (488) el Pausanias (470) onl essayé vainement d'affranchir les ilotes (en langue romaine les clients) el de donner à la royauté elle-même, en face de l'oligarchie des éphores, la signification du tribunal romain. Ici manque réellement la population d'une ville commerciale qui donne à ces mouvements leur chef et leur poids, et c'est ce qui a fail échouer finalement aussi en 464 la grande révolle des ilotes, qui a peut-être servi à fabriquer la légende romaine d'une émigralion de la plèbe sur la montagne sacrée.

Dans une polis, la noblesse terrienne et le patricial urbain se confondenl (c'esl, comme on l'a vu, le bui du synoïcisme), mais non les bourgeois el les paysans. Ceux-ci formenl dans la lulle contre l'oligarchie un parti unique, le parli démocrate notamment; mais si l'on fail abstraction de celle lulle, ils constituent deux partis. C'esl ce qu'on yoil dans la crise suivanle, où le palricial romain cherche à rétablir en 450 sa puissance comme parti. Car c'esl ainsi

i. Cette mesure (.         ..._____._._._.__     _       __..___________,___.   .

correspond à l'institution de tribuns consulaires à Rome par les insurrections militaires de 438.
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qu'il faut comprendre l'institution des decemviro qui fit tomber le tribunal; la Loi des Douze Tables interdisant le connubium et com-mercium à la plèbe qui venait de parvenir justement à l'existence politique; avant tout, la fondation des petites tribus rustiques où prédominait l'influence des anciennes familles, non en droit mais en fait, et qui dans les comices de tribus ajoutés désormais aux anciens comices des centuries possédaient la majorité absolue des suffrages : 16 contre 4. Les bourgeois étaient ainsi dépouillés de leurs droits par les paysans, et c'était certainement une manœuvre du parti patricien qui a rendu efficace dans une attaque en commun l'aversion, partagée par lui, des paysans pour l'économie capitaliste de la ville.

La réaction ne tarda point et se reconnaît au nombre dix des tribuns qui succèdent à la retraite des decemviro1; mais on ne peut séparer de cet événement l'effort de Sp. Maelius pour rétablir la tyrannie (439), l'institution par l'armée de tribuns consulaires au lieu de fonctionnaires civils (438), et la lex Canuleia de 445 qui leva à nouveau l'interdiction du connubium entre patriciens et plébéiens.

[image: image122.png]Mais par cet équilibre du Sénat et du Tribunat, Rome se trouvart
isolée dans I'antiquité. Partout silleurs, ce qui régnait n'était pas le
dosage, mais I'alternative, notamment entre Poligarchic et I'ochlc-






i. Scion B. Niete, te» historiens modernes ont peut-ftrc raison de montrer que

Il n'est pas douteux qu'il y avait alors à Rome entre patriciens et plébéiens des factions qui voulaient atteindre le principe fondamental de la polis romaine, la polarité du Sénat et du Tribunal, et écarter suivant le cas une de ces deux grandeurs; mais cette forme avait si bien réussi qu'elle n'a jamais été sérieusement mise en question. Par l'accession de la plèbe à la charge suprême de l'Etat, accession imposée militairement en 399, le combat prit une tournure toute différente. On peut dire que le Ve siècle est en politique intérieure celui de la lutte pour la tyrannie légale; dès lors la polarité est reconnue et les partis nå combattent plus pour la suppression, mais pour la conquête des grandes charges. C'est la matière de la révolution au temps des guerres samnites. L'an 287, la plèbe obtient l'accès à toutes les charges et les propositions des tribuns agréées par elle acquièrent, sans plus, force de loi; d'autre part, le Sénat a désormais toujours la possibilité pratique de provoquer l'intercession d'un des tribuns au moins, par exemple par la corruption, et de révoquer ainsi la puissance de cette institution. Cette lutte de deux compétences a développé le sentiment juridique raffiné des Romains. Tandis qu'on prenait ailleurs des décisions a coups de poing et de trique (cela s'appelle techniquement la Cheirocratie), au iv* siècle, 'époque classique du droit public romain, on s'habituait à rivaliser à coups de concepts et d'interprétations et la plus légère divergence dans la teneur d'une loi pouvait décider de ces controverses.
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cratie. Il y avait bien la polis absolue et la nation qui lui est identique, mais il η existait pas de formes intérieures solides. La victoire d'un parti aboutissait à la ruine de toutes les institutions des autres, et l'on s'habituait à ne rien voir de si honorable et de si opportun qu'on ne pût élever au-dessus de la lutte quotidienne. Sparte était, si j'ose dire, en forme sénatoriale, Athènes en forme tribunitïenne, et l'alternative s'était cristallisée, au début de la guerre du Péloponçse en 431, dans une opinion si ferme qu'il était impossible de la résoudre autrement que par des solutions radicales.

L'avenir de Rome était ainsi assuré. Elle était le seul État dans lequel la passion politique visait les personnes et non les institutions, le seul qui fût solidement en forme. (Senatus populusque Romanus signifie Sénat et Tribunal et est la forme d'airain qu'aucun parti n'osera plus attaquer), tandis que tous les autres prouvent à nouveau, par les frontières du développement de leur puissance au milieu du monde politique antique, que la politique intérieure existe simplement pour rendre la politique extérieure possible.

II

A ce point où la culture est en train de devenir civilisation, le non-ordre prend une part décisive aux événements, agissant d'ailleurs pour la première fois comme puissance indépendante. Sous la tyrannie et la fronde, l'État l'avait appelé au secours contre les ordres proprement dits, et c'est d'abord ainsi qu'il a appris à se sentir comme force. Maintenant il utilise cette force pour lui-même, comme ordre de la liberté opposé aux autres, et il voit dans l'État absolu, dans la couronne, dans les fortes institutions, les alliés naturels des ordres primaires et les véritables et derniers représentants de la tradition symbolique. C'est ce qui distingue la première de la seconde tyrannie, la fronde de la révolution bourgeoise, Crom-well de Robespierre.

L'État et les grands sacrifices qu'il exige de chaque particulier sont considérés par la raison citadine comme un fardeau, tout comme on commence maintenant à considérer comme un fardeau les grandes formes des arts baroques, et tout comme on devient classique et 聲omantique, c'est-à-dire faible dans la forme, ou sans forme; la littérature allemande depuis 1770 est une révolution unique, entreprise par de fortes personnalités individuelles contre la poésie stricte; 1' « être en forme pour quelque chose » de la nation entière produit un effet insupportable parce que l'individu n'est déjà plus en forme intérieurement. Cela est vrai de la coutume, cela est vrai des arts et de la pensée philosophique, cela est vrai surtout de la politique. La caractéristique de toute révolution bourgeoise, qui semble naître exclusivement dans la grande ville, est le manque de compréhension pour les vieux symboles que remplacent maintenant des intérêts matériels, ceux-ci fussent-ils simplement le désir das penseurs et des réformateurs enthousiastes de voir leurs concepts réalisés. N'a plus de valeur encore que ce qui peut se justifier devant
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la raison; mais sans la hauteur d'une forme qui agit de part en part de manière symbolique, et par conséquent métaphysique, la vie nationale perd la capacité de s'affirmer au milieu des courant· d'existence historiques. Poursuivez les tentatives désespérées du gouvernement français pour maintenir le pays en forme, tentatives entreprises sous le roi borné Louis XVI par un tout petit nombre d'hommes capables et prévoyants, après que la situation antérieure avait sérieusement empiré à la mort de Vergennes en 1787. Par la mort de ce diplomate la France est séparée pour des années des combinaisons politiques de l'Europe; en même temps la réforme grandiose que la couronne avait réalisée en dépit de toutes les résistances, surtout la réforme générale de l'administration sur la base de la plus libre indépendance, reste complètement inefficace parce que l'incurie de l'État a mis tout à coup au premier plan la question de puissance des ordres1. Une guerre européenne approchait avec une nécessité inébranlable comme un siècle avant et après, guerre qui s'est développée ensuite sous la forme des guerres de la Révolution, mais personne ne faisait plus attention à la situation extérieure. La noblesse, comme ordre, a rarement, la bourgeoisie comme ordre n'a jamais pensé à la politique extérieure, à l'histoire universelle; on ne se demande pas si sous une forme nouvelle l'État pourra se maintenir encore en général parmi les autres États; toutes les préoccupations se réduisent à savoir s'il garantira les « droits ».

Mais la bourgeoisie, ordre de la « liberté » citadine, si fort que soit resté son sentiment de l'ordre à travers plusieurs générations, sentiment qui s'est étendu en Europe occidentale, encore au delà de la Révolution de Mars, cette bourgeoisie n'était absolument pas toujours maitresse de ses actes, car dans chaque situation critique if apparut, d'abord que cette unité était négative et n'avait d'existence réelle qu'aux moments de la résistance contre quelque chose d'autre (Tiers-État et opposition sont à peu près identiques), mais que partout où elle devait procéder à une construction propre, les intérêts des groupes particuliers étaient très divergents. S affranchir de quelque chose... tout le monde le voulait; mats l'esprit voulait l'État, comme réalisation de la « justice », opposé au pouvoir des réalités historiques, ou bien comme réalisation des droits généraux de l'homme ou de la liberté critique opposés à la religion régnante; l'argent voulait la voie libre pour le succès des affaires. Il y avait beaucoup d'hommes qui demandaient la paix ou le renoncement à la grandeur historique, ou le respect de mainte tradition et de ses incarnations, dont ils vivaient corporellement et psychi-quement. Mais à cela s'ajouta désormais un élément qui n avait

i. A. Wahl, Vor geschickt* dtr Iratuösiscken Revolution, vol. II, 1907, est la seule étude faite du point dé vue de l'histoire universelle. Tous les Français, mime les plus modernes comme Aulard et 8orel, considèrent les choses sous l'angle d'un parti quelconque. C'est un non-sens matérialiste de parler des causes économiques de cette révolution. Même chez les paysans (qui. ne furent d'ailleurs pas du tout les promoteurs de la révolution) la situation était meilleure que dans la plupart des pays d'Europe. I* catastrophe commence au contraire parmi les gens Instruits de tous les ordres, dans la haute noblesse et le clergé un peu plus tôt que dans la haute bourgeoisie, parce que le cours de la première assemblée des Notables en 1787 avait révèle la possibilité de réorganiser radicalement la forme de gouvernement d'après les désirs des ordres.


point existé dans les luttes de la Fronde, et par conséquent de la révolution anglaise et de la première tyrannie antique, mais qui représentait maintenant une puissance : celui qu'on désigne dans toutes les civilisations par les vocables non équivoques de lie, de canaille, de populace. Dans les grandes villes qui maintenant seules commandent (comme le prouve tout le xix* siècle1, la campagne était tout au plus appelée à prendre position après que les événements étaient accomplis) se rassemble une masse de population déracinée qui est en dehors de tous les liens sociaux. Elle ne se sent attachée ni à un ordre ni à une classe professionnelle... ni même au tréfonds du cœur à la véritable classe ouvrière, bien qu'elle soit astreinte au travail; d'instinct cette masse comprend les membres de tous les ordres et de toutes les classes, des paysans déracinés, des hommes de lettres, des commerçants ruinés, avant tout des nobles dégénérés, comme l'a montré avec une clarté effrayante l'époque de Catilina. Leur puissance dépasse de beaucoup leur nombre. Car on les trouve partout; toujours aux approches des grandes décisions, prêts à tout et sans aucun respect pour aucune organisation, pas même pour l'organisation au sein d'un parti révolutionnaire. Ce sont eux d'abord qui donnent aux événements le pouvoir destructeur qui distingue la Révolution française de la Révolution anglaise et la deuxième de la première tyrannie. La bourgeoisie se défend avec une véritable angoisse contre cette foule dont elle veut se voir distinguée (c'est à un de ces actes de défense, le 13 Vendémiaire, que Napoléon doit son ascension), mais on ne peut tracer une ligne de démarcation dans la poussée des faits, et partout où la bourgeoisie utilise contre les organisations antérieures sa force de propulsion relativement faible par rapport au nombre, faible parce que l'unité intérieure est à chaque instant en jeu, cette masse s'est introduite dans ses rangs et en tête, a décidé la première des succès pour une très large part et a su très souvent conserver pour elle la position acquise, et souvent grâce à l'appui idéal des philosophes intéressés par son caractèie abstrait, ou à l'appui matériel des puissances d'argent qui détournaient d'elle le danger sur la noblesse et le clergé.

Mais cette époque signifie encore que pour la première fois les vérités abstraites cherchent à empiéter sur le domaine des réalités. Les villes capitales sont devenues si grandes et l'homme citadin si supérieur dans son influence sur l'être éveillé de toute la culture (cette influence s'appelle opinion publique) que les puissances du sang et de la tradition qui est dans le sang sont ébranlées dans leur position jusqu'ici intangible. Car n'oublions pas que précisément l'État baroque et la polis absolue, dans la dernière perfection de leur forme, sont d'un bout à l'autre l'expression vivante d'une race, et que l'histoire telle qu'elle s'accomplit sous cette forme possède le tact parfait de cette race. S'il y a ici une théorie politique, elle est abstraite des faits et s'incline devant leur grandeur. L idée de

i. Même la révolution très provinciale de Mars en Allemagne était une affaire purement citadine et se déroula pour cette raison dans une partie extrêmement restreinte de la population.
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l'État avait fini par dompter le sang des premiers ordres et l'avait mis à son service, entièrement, sans reliquat. Absolu... cela signifie que le grand courant existentiel en tant qu unité est en forme, possède une espèce de tact et d'instinct, soit qu'il apparaisse comme tact diplomatique ou stratégique, soit comme coutume distinguée ou comme goût épuré des arts et de la pensée.

En contradiction avec cette grande réalité se répand maintenant le rationalisme, cette communauté d'existence éveillée de geni instruite, dont la religion consiste dans la critique et dont les numina ne sont pas des divinités mais des concepts. Maintenant les livres et les théories générales gagnent de l'influence sur la politique, dans la Chine de Lao-tsé comme dans Athènes des sophistes et au temps de Montesquieu, et l'opinion publique formée par eux barre la route à la diplomatie sous forme de grandeur politique d'une espèce tout à fait nouvelle. Ce serait une hypothèse insensée que d'admettre que Pisistrate ou Richelieu ou même Cromwell aient pris leurs décisions sous l'influence de systèmes abstraits, alors que ceci est le cas depuis le triomphe du rationalisme.

Sans doute le rôle historique des grands concepts civilisés est très différent de la constitution qu'ils ont au sein des idéologies savantes elles-mêmes. L'effet d'une vérité est toujours très différent de sa tendance. Dans le monde réel les vérités ne sont que des moyens, dans la mesure où elles dominent les esprits et ou par conséquent elles déterminent les actions. Ce n'est pas leur profondeur, leur justesse, ni même leur logique, mais leur efficacité qui décide de leur rang historique. Il est tout à fait indifférent qu'elles soient bien comprises ou qu'on soit en général capable de les comprendre. Cette indifférence s'exprime dans les mots-clichés. Ce que sont pour les religions anciennes les quelques symboles devenus expérience vivante, comme le Saint-Sépulcre pour les Croisés, ou bien la substance du Christ pour la période des conciles de Nicée, est remplacé ici par deux ou trois sons verbaux dont s.'enthousiasment toutes les Révolutions civilisées. Les mots-clichés seuls sont des réalités; le reste de tous les systèmes philosophiques ou éthiques sociaux ne vient pas en considération pour l'histoire. Mais comme clichés ils sont, pendant deux siècles environ, des puissances de premier rang et ils s'avèrent plus forts que le tact du sang qui commence à se dessécher au milieu du monde pétrifié des villes étendues. Mais... l'esprit critique n'est qu'une des deux tendances qui se détachent de la masse confuse du non-ordre. A côté des concepts abstraits apparaît l'argent abstrait, affranchi des valeurs primordiales du terroir; à côté de la chambre du philosophe apparaît le comptoir comme puissance politique. Tous deux sont intérieurement apparentés et inséparables. C'est l'ancienne opposition du clergé et de la noblesse qui subsiste sous forme citadine avec non moins de rigueur au milieu de la bourgeoisie. Et l'argent comme réalité pure se révèle absolument supérieur aux vérités idéales qui n'existent, comme nous l'avons dit, que comme mots-clichés, comme instruments du monde réel. Si Ton entend par démocratie la forme que le Tiers-Etat comme tel voudrait donner à la vie publique totale,


il faudra ajouter que démocratie et ploutocratie sont synonymes. Elles sont entre elles comme le désir à la réalité, la théorie à la pratique ou la connaissance au succès. Ce qu'il y a de tragi-comique dans la lutte désespérée que les réformateurs et les théoriciens de la liberté mènent contre l'influence de l'argent, c'est que cette lutte est précisément ce qui soutient l'argent. Aux idéals du non-ordre appartiennent aussi bien le respect du grand nombre (tel qu'il s exprime dans les concepts de l'égalité de tous, des droits innés et ensuite dans le principe du suffrage universel) que la liberté de l'opinion publique et avant tout la liberté de la presse. Ce sont des idéals, mais en réalité, à la liberté de l'opinion publique ressortit la préparation de cette opinion, qui coûte de l'argent; à la liberté de la presse, la possession de la presse, qui est une question d'argent; et au suffrage universel l'agitation électorale, qui reste dépendante des désirs des bailleurs de fonds. Les représentants des idées ne voient que l'un des côtés, les représentants de l'argent travaillent avec l'autre. Tous les concepts du libéralisme et du socialisme ont été mis en circulation d'abord par l'argent et dans l'intérêt de l'argent. Le mouvement populaire de Tibérius Gracchus n'a été rendu possible que par le parti des grands hommes d'argent, les équités, et il s'était terminé dès que ceux-ci ont vu assurée la partie des lois profitable pour eux et qu'ils se sont retirés. César et Crassus ont financé le mouvement catihnaire et l'ont dirigé contre le parti du Sénat au lieu de le diriger contre les possédants. En Angleterre, dès 1700, des politiciens en vue constatent « qu'on opère à la Bourse avec les élections comme avec les valeurs et que le prix d'une voix est aussi bien connu que celui d'un arpent de terre1 ». Quand la nouvelle de Waterloo arriva à Paris, le cours de la rente baissa; les Jacobins avaient détruit les vieux liens du sang et émancipé ainsi l'argent; maintenant il apparaît et prend le gouvernement du pays 2. Il n'y a pas un mouvement prolétarien, ni même communiste qui, sans que les idéalistes parmi ses chefs en eussent conscience en quelque manière, n'agisse dans l'intérêt de l'argent, dans la direction voulue par l'argent et pendant la durée fixée par l'argent3. L'esprit propose, l'argent dispose; telle est l'organisation de toutes les cultures finissantes, depuis que la grande ville est devenue maîtresse du reste. Et il n'y a pas là, en fin de compte, une injustice contre l'esprit, car celui-ci a ainsi triomphé, notamment dans le royaume des vérités, dans celui des livres et des idéals, qui n'est pas de ce monde. Ces concepts sont devenus sacrés pour la civilisation commençante, mais l'argent triomphe d'eux dans son royaume qui, lui, n'est que de ce monde.

Dans le monde politique d'Occident, c'est en Angleterre que les deux côtés de la politique bourgeoise, le côté idéal et le côté réel

i. T. Hatscheck, Engl. Verfassungsgcsch, p. 588.

a. Màis même pendant la l'erreur se trouva au centre de Paris l'ëtablieaement du docteur Belhomme, dans lequel les ressortissants de la plus .haute noblesse banquetaient et dansaient et restaient en dehors de tout danger tant qu'ils pouvaient compter au nombre des Jacobins. (G. I^enôtre, Paris révolutionnaire, p. 4.09.)

3. Le grand mouvement qui se sert de la phraséologie de Marx a fait dépendre non les entrepreneurs de leurs ouvriers, mais les deux de la Bouse.
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ont fait école. Ce n'est qu'ici qu'il était possible au Tiers-État de n'avoir pas besoin de lutter contre un État absolu pour le détruire et reconstruire sur ses ruines sa propre domination, mais de grandir dan· la forme vigoureuse du premier ordre où il a trouvé sa politique d'intérêt constituée et ayant pour méthode une tactique de vieille tradition que, pour ses propres fins, il ne pouvait pas souhaiter plu· parfaite. Ici le parlementarisme authentique et tout à fait inimitable a élu domicile; il suppose une existence insulaire au lieu de l'État et des habitudes du premier au lieu du tiers-or,dre, et, en outre la circonstance que cette forme est née à l'époque où florissait encore le baroque et qu'elle possède donc en soi la musique. Le style parlementaire est complètement identique à celui de la diplomatie de cabinet1; c'est sur cette origine anti-démocratique que repose le secret de ses succès.

Mais de même, la phraséologie rationaliste est née tout entière sur le sol anglais et en contact étroit avec les principes de la doctrine de Manchester. Hume était le maître d'Adam Smith. Liberty signifie évidemment liberté de l'esprit et des affaires. En Angleterre l'opposition entre la politique réaliste et l'exaltation pour Tes vérités abstraites est tout aussi impossible qu'elle était inévitable dans la France de Louis XVI. Plus tard Edmond Burke a pu dire contre Mirabeau : « Nous ne demandons pas nos libertés comme des droits de l'homme, mais comme des droits des Anglais ». La France a reçu d'Angleterre toutes ses idées révolutionnaires, comme elle a reçu d'Espagne le style de la royauté absolue; elle a donné aux deux une forme brillante et irrésistible qui resta exemplaire bien au delà du continent, mais elle n'entendait rien à leur mise en pratique. L'utilisation de la phraséologie bourgeoise* pour le succès politique suppose le regard expert d'une classe distinguée pour la constitution spirituelle de la classe qui allait parvenir au gouvernement sans savoir gouverner, et c'est pourquoi elle s'est formée en Angleterre; mais il en est de même pour l'emploi inexorable de l'argent dans la politique, non pas cette corruption des personnalités individuelles de rang, qui était familière au style espagnol et vénitien, mais la préparation des puissances démocratiques elles-mêmes. C'est ici, pendant le xvm· siècle, l'argent qui a dirigé systématiquement d'abord les élections parlementaires, ensuite les résolutions de la Chambre basse3, et c'est ici qu'on a découvert, avec l'idéal de la liberté de la presse, en même temps le fait que la presse sert celui qui la possède. Elle ne répand pas, mais elle produit Γ « opinion publique ».

i. Le* deux partis font remonter leur tradition et leur coutume Jusqu'en 1680.

a. Le rationalisme éthique et politique est aussi, en Angleterre un produit du Tien Ordre (Priestley, Paley, Faine, ôodwin) d'où son embarras devant le goût distingué de Shaftesbury.

3. Le chancelier de l'Échiquler, Pelham, successeur de Walpole, faisait remettre par son secrétaire & la fin de chaque session, aux membres de la Chambre basse, cinq à huit cents livres sterling, suivant la valeur des services rendus par eux au gouvernement, c'est-à-dire au parti Whig. Le secrétaire du parti Dodington écrivit en 1741 sur «on activité parlementaire : · Je n'ai jamais assisté à un débat que je pouvais éviter et je n'ai jamais manqué un vote auquel je pouvais participer. J'ai entendu maintes raisons qui me convainquaient, mais jamais une seule qui ait influé sur mon suffrage, »


Les deux choses ensemble s'appellent être libéral, c'est-à-dire libéré des entraves de la vie liée au sol, soit que ces entraves s'appellent droits, formes ou sentiments. L'esprit est libre pour toutes sortes de critiques, l'argent est libre pour toutes sortes d'affaires. Mais tous deux aussi sont orientés inexorablement vers la direction d'un ordre qui ne reconnaît pas au-dessus de lui la souveraineté de l'État. L'esprit et l'argent, anorganiques comme ils sont, ne veulent pas de l'État comme forme organique d'une grande symbolique commandant le respect mais comme institution servant à une fin. C'est ce qui les distingue des puissances de la Fronde, qui ont défendu seulement la manière gothique d'être et de vivre en forme contre celle du baroque, la féodalité contre l'absolutisme, et qui maintenant acculées à la défensive, peuvent encore à peine se distinguer de celui-ci. Mais en Angleterre la Fronde a désarmé non seulement l'État, en combat public, mais aussi le Tiers-État par une supériorité intérieure, et c'est pourquoi elle a atteint cette espèce unique d' « être en forme » démocratique qui n'a pas été forgée ou imitée mais qui a mûri et grandi, expression d'une vieille race et d'un tact ininterrompu et sûr qui sait se tirer d'affaire par tous les moyens nouveaux donnés dans le temps. C'est pour cette raison que le Parlement anglais a participé aux guerres de succession des États absolus, mais comme guerre économique et pour une fin économique.

La méfiance contre la grande forme est si grande, chez le non-ordre intérieurement informe, que celui-ci a toujours été prêt partout à sauver sa liberté (libération de toute forme) par une dictature qui est sans règle et donc hostile à tout organisme, mais qui justement par son activité mécanisante se rapproche du goût de l'esprit et de l'argent; on n'a qu'à penser à la machine politique française écha-faudée par Robespierre et achevée par Napoléon. La-dictature servant l'intérêt de l'idéal d'un ordre a été désirée par Rousseau, Saint-Simon, Rodbertus et Lassalle aussi bien que par les idéologues antiques du IVe siècle, Xénophon, dans la Cyropédie, et Iso-crate dans Nikoklés1.

Dans la phrase célèbre de Robespierre : « Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie » s'exprime aussi la crainte profonde qui s'empare de chaque foule ne se sentant pas sûre et « en forme » en vue d'événements graves. Une troupe ébranlée dans sa discipline cède volontairement aux chefs fortuits du moment une puissance impossible à atteindre par les chefs légitimes, ni dans son volume ni dans son essence, et qui ne pourrait pas non plus être supportée si elle était légitime. Mais cette situation transposée sur un grand plan, est celle du début de chaque civilisation. Rien ne caractérise mieux la chute de la forme politique que l'ascension de puissances informes que l'on peut appeler, d'après leur cas le plus célèbre, le Napoléonisme. Avec quelle perfec-

i. Qu'un tel idéal de gouvernement personnel signifie réellement ici la dictature dans Finterei des idéals bourgeois et rationalistes, c'est ce que montre l'opposition avec le strict idéal politique de la polis à laquelle se rattache, selon Isocrate, la malédiction de l'immortalité.
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tion, en effet, l'existence de Richelieu et de Wallenstein ne se rattachait-elle pas à la tradition inébranlable de leur temps! Quelle forme dans la Révolution anglaise, précisément sous le manteau du désordre extérieur 1 Ici c'est le contraire. La Fronde lutte pour la forme, l'État absolu dans la forme, la bourgeoisie contre la forme. Ce n'est pas la ruine d'une organisation surannée qui est nouvelle. Elle a été consommée aussi par Cromwell et les chefs de la première tyrannie. Mais c'est que, derrière les ruines de la forme visible, il n'y a plus de forme invisible; c'est que Robespierre et Bonaparte ne trouvent plus en eux et autour d'eux, ce qui reste la base évidente de chaque nouvelle transformation; c'est qu au lieu d'un gouvernement de grande tradition et de grande expérience un régime de hasard devient inévitable, dont 1 avenir n'est plus assuré par les qualités d'une minorité lentement éduquée, mais dépend entièrement de la rencontre fortuite d'un successeur d'importance... Voilà ce qui caractérise ce tournant de l'histoire et donne aux États, qui savent conserver une tradition plus longtemps que les autres, leur immense supériorité à travers des générations.

La première tyrannie avait achevé la polis avec le secours de la non-noblesse; la non-noblesse l'a détruite avec le secours de la seconde tyrannie. Avec la révolution bourgeoise du IVe siècle elle est anéantie comme idée, même lorsqu'elle subsiste encore comme institution, comme habitude, ou comme instrument de chaque pouvoir. L'homme antique n'a jamais cessé de penser et de vivre politiquement dans la forme de cette polis, mais elle n'était plus pour la foule un symbole honoré avec une crainte sacrée, pas plus que la monarchie occidentale de droit divin n'avait été depuis Napoléon prête à « faire de sa dynastie la plus vieille de l'Europe ».

Il n'y a aussi dans cette révolution, comme toujours dans l'antiquité, que des solutions locales et momentanées, comme l'arc magnifique décrit par la Révolution française se tend à l'assaut de la Bastille, et se détend à Waterloo; et les scènes sont d'autant plus inquiétantes que le sentiment fondamental euclidien de cette culture ne fait apparaître comme possibles que des frictions de partis entièrement corporels et, au lieu de l'intégration fonctionnelle des vaincus dans les vainqueurs, que leur anéantissement. A Corcyre en 427 et à Argos en 370 les possédants furent massacrés en masse. A Leontinoi en 422 ceux-ci chassèrent la 'basse classe de la ville et s'allièrent aux esclaves jusqu'au jour où, par crainte d'un retour, ils abandonnèrent la ville en général et se retirèrent à Syracuse. Les fuyards des centaines de ces révolutions inondaient toutes les villes antiques, remplissaient les armées mercenaires de la deuxième tyrannie eti rendaient les routes et les mers incertaines. Dans les offres de paix des diadoques, et plus tard des Romains, on voit apparaître constamment la reprise des fractions de la population chassée. Mais la deuxième tyrannie s'appuyait elle-même sur des actes de cette espèce. Dionysos Ier (405-367) s'assura la domina-

[image: image123.png]tion de Syracuse dont 1a socictc disinguce ctait, avant €1 a cote ac
celle d'Attique, le point central de la culture hellénique Ia plus
mare (c’est ici qu'Eschyle a fait représenter sa trilogie des Perses







en 470), par l'exécution en masse des gens instruits et par la confiscation de tous leurs biens. Il a ensuite procédé à une réorganisation toute nouvelle de la population : en haut, en conférant à ses partisans la grande propriété, en bas, en admettant des masses d'esclaves dans l'ordre bourgeois1; comme ailleurs on répartit entre ces esclaves les femmes et les filles de la population supérieure anéantie. Il est encore caractéristique de l'antiquité que le type de ces révolutions n'autorise qu'un agrandissement de leur nombre, non de leur volume. Elles apparaissent en quantités, mais chacune se développe complètement pour soi et en un seul point, et seule la simultanéité de toutes leur donne le caractère d'un phénomène général qui fait époque. La même chose est vraie du napoléonisme, avec lequel un régime informe s'élève pour la première fois au-dessus du mécanisme de l'État-Ci té sans pouvoir s'en affranchir tout à fait intérieurement. Il s'appuie sur l'armée qui commence a se sentir comme une grandeur politique indépendante, en face de la nation dégénérée dans sa forme. C'est aussi la courte voie de Robespierre à Bonaparte; avec la chute des Jacobins le centre de gravité passe de l'administration civile aux généraux ambitieux. Ce qui montre à quelle profondeur cet esprit nouveau a pénétré dans tous les États d'Occident c'est, outre la carrière de Bernadette et de Wellington, l'histoire de la proclamation : « A mon peuple » en 1813; ici c'est la continuation de la dynastie prussienne qui est mise en question du côté militaire, au cas où le roi ne se déciderait pas à une rupture avec Napoléon.

La deuxième tyrannie s'annonce donc aussi par la position abrogeant la forme intérieure de la polis, position prise par Alcibiade et Lysandre à la fin de la guerre du Péloponèse dans l'armée de leur cité. Le premier exerçait depuis 411 malgré l'exil, et donc sans fonction et contre la volonté de sa patrie, la domination effective sur la flotte athénienne; le second, qui n'était même pas spartiate, se sentait complètement indépendant dans le commandement d'une armée qui lui était personnellement soumise. En l'an 408 la lutte de deux puissances s'était développée en une lutte de deux hommes pour la domination du monde politique égéen 2. Bientôt après, Denys de Syracuse a donné à la guerre antique, par la formation de la première grande armée de métier (il a introduit aussi les machines de guerre et l'artillerie 3), une forme nouvelle restée aussi exemplaire pour les diadoques et les Romains. Dès lors l'esprit de l'armée est une puissance politique pour soi et c'est une question très grave que de savoir jusqu'à quel point l'État est le maître ou l'instrument de ses soldats. Le fait que le gouvernement de Rome entre 390 et 367* est dirigé exclusivement par une commission

i. piodore, XIV, 7. I,a scène se répète en 317 lorsque Agathoclès, alors potier, fit précipiter sur la nouvelle couche supérieure de la population ses bandes de salariés et d'osclaves. Après le massacre, « le peuple « de la « ville purgée > se rassemble et confère la dictature au « sauveur de la pure et vraie liberté ». Uiodorc, XIX, 6 sq., sur tout ce mouvement, cf. Busolt, Oriceli. Staatskuiiilc, p. 396 sq. et POhlmaun, Gesch. d. soi. l''ragc, I, p. 416 sq.

3. Ed. Aleyer, Gusch. tl. Alt.. IV, § 626, 630.

3. H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst (iqoS), Ι. ρ. 142.

.(. An de la mort de Denys, ce qui n'est peut-être pas un hasard.
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militaire1 révèle assez clairement une politique particulariste de l'armée. On sait qu'Alexandre, ce romantique de la deuxième tyrannie, est tombé de plus en plus sous la dépendance croissante de la volonté de ses soldats et de ses généraux qui, non seulement l'obligèrent à la retraite dans l'Inde, mais aussi ont disposé avec évidence de sa succession.

Cela appartient à la nature du napoléonisme, et il en est de même de l'extension de la domination personnelle sur des domaines dont l'unité n'est ni de nature nationale, ni de nature juridique, mais de nature simplement militaire et technico-administiative. Mais cette extension est justement inconciliable avec la nature de la polis. L'État antique est le seul qui ne soit pas susceptible d'un élargissement organique, et c'est pourquoi les conquêtes de la deuxième tyrannie aboutissent à une juxtaposition de deux unités politiques : la polis et le territoire qui lui est soumis, dont la cohésion reste fortuite et toujours menacée. Ainsi naît l'image du monde hellénistico-romain, remarquable et non encore comprise dans sa signification plus profonde : cercle de territoires limitrophes au milieu desquels grouillent une infinité de polis avec lesquelles le concept d'Etat proprement dit, la res publica, reste exclusivement lié. Au centre de ces souverainetés et, pour chacune d'elles, en un point unique, se trouve le théâtre de toute la politique réelle. L'orili terrarum (expression très caractéristique) est simplement leur instrument ou objet. Les concepts romains de l'imperium, (puissance officielle dictatoriale au delà des fossés de la ville et qui s éteint dès qu'on dépasse le pomerium) et de la provincia, opposés à la res publica, correspondent à un sentiment général antique qui ne connaît que le corps de la ville, comme État et sujet politique, et qui ne voit d'objet en « dehors » que par rapport à ce corps. Denys a « entouré d'un champ de ruines politiques » la ville de Syracuse construite en forme de forteresse, et il a étendu de là sa sphère politique sur l'Italie inférieure et la côte dalmate jusqu'au nord de l'Adriatique où il possédait Ancóne, et Hatria (Adria) à l'embouchure du Pô. Le plan inverse fut exécuté par Philippe de Macédoine sur le modèle de son maître Jason de Phérée assassiné en 370 : transférer le centre de gravité dans le territoire limitrophe, c'est-à-dire pratiquement dans l'armée et exercer de là une suprématie sur le monde des États helléniques. Ainsi la Macédoine fut étendue jusqu'au Danube, et après la mort d'Alexandre s'y ajoutèrent les royaumes des Séleucides et des Ptolémées qui furent gouvernés chacun en partant d'une polis (Antioche et Alexandrie), et ce au moyen de 1 administration indigène existante qui valait toujours mieux que n'importe quelle administration antique. Rome

i. Trois à six tribuni militari! consulari palesiate à la place des consuls. C'est précisément & cette époque que. par suite de l'introduction de la solde et de la longue durée du service militaire dans les légions, a dû naître une classe de véritables soldats de profession, qui avait en main l'élection des centurions et qui déterminait l'esprit des troupes. Il est tout à fait faux de parler encore aujourd hui de la conscription des paysans, sans compter que les quatre grandes tribus urbaines fournissaient une partie imposante des effectifs dont l'influence dépassait encore le nombre. Même la description archafeante de Tite-IJve et d'autres font voir quelle influence les associations permanentes ont exercé sur la lutte des partis.


elle-même a organisé en même temps (de 326 à 265 environ) son royaume d'Italie centrale comme un Etat-tampon, et l'a fortifié de tous côtés par un système de colonies, d'alliances et de communautés de droit latin. Ensuite, à partir de 237, Hamilcar Barca a conquis le royaume d'Espagne, pour Carthage qui vivait depuis très longtemps dans les formes antiques; Caïus Flaminius, la vallée du Pô pour Rome, à partir de 225, et enfin César, son royaume des Gaule?. C'est sur ce fondemer t que reposent d'abord les combats napoléoniens des Diadoques en Orient, puis ceux d'Occident entre Scipion et Annibal, également issus tous deux des limites de la polis, et enfin ceux des triumvirs césariques qui s'appuyaient sur la somme de tous les territoires limitrophes et sur leurs instruments, afin d'être « les premiers à Rome ».

12

Fe

A Rome, l'heureuse et puissante forme politique, atteinte en 340, a contenu la révolution sociale dans les limites constitutionnelles. Un phénomène napoléonien, comme le censeur Appius Claudius, en 310, qui a construit le premier aqueduc et la Via Âppia et qui a régné à Rome presque comme un tyran, a échoué très tôt en essayant d'annihiler la paysannerie par la grande masse citadine, et d'orienter ainsi la politique dans un sens athénien unilatéral. Car c'était le but qu'il poursuivait en admettant au Sénat ces fils d'esclaves, en réorganisant les centuries selon l'argent et non selon la propriété immobilière1, et en répartissent les affranchis et les non-possédants sur toutes les tribus où ils devaient et pouvaient en tout temps mettre en minorité les paysans qui venaient rarement en ville. Ces gens sans terre furent déjà reportés par les censeurs suivants dans les quatre grandes tribus urbaines. Le non-ordre lui-même, qui était dirigé par une minorité de familles en vue, a reconnu que le but de cette réforme ne consistait plus, comme on l'a dit, dans la destruction, mais dans la conquête de l'organisme administratif sénatorial. Il a fini par obtenir de force l'accès à toutes les charges et même, par la loi Ogulnia de 300, aux charges politiques importantes des sacerdoces, des pontifes et des augures, et, sar la révolte de 287 la validité juridique des plébiscites même sans le consentement du Sénat.

Le résultat pratique de ce mouvement libertaire était justement le contraire de ce qu'en eussent attendu les idéologues (qui n'existaient pas à Rome). Le grand succès enleva son but à la protestation du non-ordre et par conséquent sa force motrice à celui-ci même qui, abstraction faite de l'Opposition, était politiquement un néant. Depuis 287 la forme d'État était là pour servir d'instrument politique dans un monde où ne comptaient sérieusement encore que les grands États-tampons de Rome, de Carthage, de Macédoine, de Syrie et d'Egypte; elle avait cessé d'être en danger

i. Oui rcmoute d'âpres K. J. Neumami au grand Censeur.

378

LE   DÉCLIN   DE   L'OCCIDENT

comme objet des· α droits populaires », et c'est justement sur quoi reposait l'ascension du peuple qui était seul resté en forme.

D'une part, au milieu de la plèbe informe et depuis très longtemps ébranlée dans ses instincts raciques par l'admission en masse des affranchis1, il s'était constitué une couche supérieure caractérisée par de grandes capacités pratiques, par le rang et par la richesse, et qui fusionna avec la couche supérieure correspondante au sein du patriciat. Il se développe ainsi dans le cercle le plus étroit une race vigoureuse, avec des habitudes vivantes distinguées et un vaste horizon politique, au sein de laquelle se concentre et se transmet héréditairement le fonds entier des expériences gouvernementales, stratégiques et diplomatiques, que les chefs de l'État considèrent comme leur profession unique, adéquate à leur ordre, et comme leur privilège traditionnel, et qui éduque la postérité uniquement en vue de l'art de commander et dans la limite d'une tradition immensément fière d'elle-même. Cette nobilitai, inexistante en droit public, trouve son instrument constitutionnel dans le Sénat qui avait été à l'origine la représentation des intérêts du patriciat, donc de la noblesse * homérique », mais où, depuis le milieu du IVe siècle, les anciens consuls (à la fois souverains et généraux) forment en tant que membres à vie un cercle fermé de grands talents régissant l'assemblée et, par elle, l'État. L'ambassadeur de Pyrrhus voyait déjà, en 279, dans le Sénat romain une sorte de Conseil des rois, et on le voit donner enfin les titres de princeps et de darissimus à un petit groupe de ses chefs dont le rang, la puissance et l'attitude ne le cédaient en rien aux souverains des royaumes diadoques i.

Un gouvernement apparaît, tel qu'aucun grand État n'en a jamais possédé dans aucune autre culture, et une tradition aussi qui n'a de pareille, tout au plus sous des conditions entièrement différentes, qu'à Venise et dans la curie des papes du baroque. On n'y trouve ni une théorie, comme celle qui a tué Athènes, ni un provincialisme qui a fini par rendre Sparte méprisable, mais une pratique de grand style. Si la domination romaine est un phénomène tout à fait unique, merveilleux, au sein de l'histoire universelle, elle le doit non au « peuple romain », qui était en soi une matière brute comme tous les autres peuples, mais à cette classe qui l'a mise en

1. Selon le droit romain, l'esclave affranchi reçoit, de facto, le droit de cité avec de légères restrictions; comme ces esclaves étaient originaires de tous les pays méditerranéens et surtout de l'Est, il se concentrait dans Tes quatre tribus urbaines une foule immense de déracinés qui restaient étrangers à toutes les tendances du vieux sang romain et qui les ont détruites rapidement lorsqu'ils ont réussi, depuis le mouvement des Grecques, à s'imposer par leur nombre.

2. Depuis la fin du iv* siècle, la Habilitas se développe en un cercle fermé de familles qui avaient ou prétendaient avoir des consuls parmi leurs ancêtres. Plus ou tenait à cette condition stricte, plus fréquente était la falsification clés anciennes listes consulaires pour « légitimer » l'ascension des familles de grande race et de grands talents. La première apogée tout à fait révolutionnaire de ces falsifications a lieu à l'époque d'Ap. Claudius, où la liste fut confectionnée par un fils d'esclave, l'édile cimile Cil. Flavius (c'est encore à cette époque qu'on inventa les surnoms des rois romains d'après les familles plébéiennes); la seconde apogée eut lieu au temps de la bataille de Pydna, en 168, quand la domination de la nobilitas commença ù prendre des formes césariqucs (K. Korncmnnu, Der PricsU-rkodcx in der Kcsia,

rareté.
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forme et l'a maintenue avec ou contre sa volonté, si bien que ce courant existentiel, qui avait encore à peine en 350. une signification italique moyenne, a capté peu à peu dans son lit toute l'histoire de l'antiquité et a fait de sa dernière grande période une période romaine.

L'achèvement de son tact- politique est démontré par ce petit cercle qui n'avait aucune espèce de droit public et par son maniement des formes démocratiques créées par la révolution et valant, comme partout, ce qu'on a fait d'elles. Ce qu'elles pouvaient avoir de dangereux dès qu'on les remuait, la confusion de deux pouvoirs qui s'excluent, est précisément ce qui a été traité en silence avec une si parfaite maîtrise que la décision est toujours restée à l'expérience supérieure et le peuple toujours convaincu d'avoir lui-même provoqué cette décision et de l'avoir amenée dans son sens. Succès populaire tout en restant éminemment historique, tel est le mystère de cette politique et la seule possibilité de la politique en général dans toutes les périodes de cettb espèce, art où le régime romain est resté jusqu'à ce jour inaccessible.

Mais d'un autre côté, le résultat de la révolution a été, malgré tout le reste, l'émancipation de l'argent qui régnait désormais dans les comices par centuries. Le mot populus devient ici de plus en plus un instrument entre les mains des grandes fortunes, et il a fallu toute la supériorité tactique des milieux dirigeants pour conserver dans la plebs un contrepoids et pour préparer réellement dans les 31 tribus rustiques une représentation de la propriété paysanne sous la conduite des familles nobles, d'où la grande masse citadine restait exclue. D'où la manière énergique avec laquelle on écarta à nouveau les règlements d'Appius Claudius. L'alliance naturelle de la haute finance et de la masse, telle qu'elle se réalisa plus tard sous les Gracques et ensuite sous Marius, pour détruire la tradition du sang, et qui a préparé aussi notamment la révolution allemande de 1918, a été rendue impossible pour plusieurs générations. Bourgeoisie et paysannerie, argent et propriété rurale se tenaient la balance dans des organes séparés et ils étaient concentrés et rendus efficaces par l'idée d'État incarnée dans la nobilitas, jusqu'au jour où la forme intérieure en fut déchirée et où les tendances se séparèrent l'une de l'autre avec hostilité. La première guerre punique était une guerre commerciale et dirigée contre les intérêts paysans, ce qui motive la décision proposée en 264 aux comices centuriales par le consul Appius Claudius, successeur du grand censeur. Au contraire, la conquête de la vallée du Pô depuis 225 servait les intérêts paysans et fut décidée aux comices tribales par le tribun C. Flaminius, premier véritable César de Rome, qui fit bâtir la Via Flaminia et le Circus Flaminius. Mais précisément parce qu'en poursuivant cette politique il défendit, comme censeur en 220, aux sénateurs le commerce d'argent et qu'il rendit en même temps accessibles à la plèbe 1s centuries chevaleresques de l'ancienne noblesse, ce qui ne profita réellement qu'à la nouvelle noblesse d'argent issue de la première guerre punique, il est devenu tout à fait contre son gré le créateur d'une haute finance organisée comme
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ordre politique, précisément celui des équités, qui ont mis fin un siècle plus tard à la grande époque de la nobihtas. A partir de ce ment (victoire sur Hannibal où périt Flaminius), l'argent devient

moment (

aussi pour le gouvernement le dernier moyen de' continuation de sa politique, dernière politique d'État réelle qui exista dans l'antiquité.

Lorsque les Scipions et leurs partisans eurent cessé d'être la puissance dirigeante, il ne resta plus qu'une politique privée d'hommes particuliers qui poursuivaient leurs intérêts par tous les moyens et pour qui Yorbu terrarum était un butin involontaire. Si Polybe qui appartenait à ce milieu a vu dans Flaminius un démagogue et la cause de tous les malheurs de l'époque des Gracques, il s'est complètement trompé sur ses intentions mais non sur ses effets. Tout comme le vieux Caton qui renversa par son zèle aveugle de chef paysan le grand Scipion à cause de sa politique mondiale, Flaminius aussi a réalisé le contraire de ce qu'il voulait. A la place du règne du sang il introduisit celui de l'argent, et l'argent a détruit l'ordre paysan en moins de trois générations.

Si dans les destinées des peuples antiques le fait que Rome fut le seul État-Cité qui domina la révolution sociale sans perdre sa constitution solide était un invraisemblable hasard, en Occident avec ses formes généalogiques fondées sur l'éternité, c'était presque un miracle qu'une révolution violente ait éclaté en un lieu unique, à Paris. Ce n'est pas la force, mais la faiblesse de l'absolutisme français, qui a fait exploser les idées anglaises en combinaison avec la dynamique de l'argent, donné une forme vivante à la phraséologie rationaliste, combiné la vertu avec la terreur, la liberté avec le despotisme, et réagi aussi dans les petits orages de 1830 et de 1848 et dans la nostalgie catastrophique des socialistes1. En Angleterre même où le règne de la noblesse était plus absolu que celui de tout autre en France, quelques rares adeptes de Fox et de She-ridan ont salué sans doute les idées de la Révolution française (elles étaient toutes d'origine anglaise); on parlait de suffrage universel et de réforme parlementaire2, mais cela suffisait pour provoquer

t. Et même en France, où la noblesse de robe dans les Parlements se moquait ouvertement du gouvernement et arrachait impunément des murs les ordres du roi pour afficher ά la place leurs propres arrêts (R. Holtzmann, Französiciu Verfassung! geschickte, 1910, p. 353); où Γ « on commandait et où l'on n'obéissait pas, où l'on faisait des lois et où on ne les exécutait pas > (A. Wahl, Vorgeschichte der franz. Revolution, I, p. 29): où la haute finance pouvait renverser Turgot et tous ceux qui, par leurs plans de reforme, lui étaient gênants; où les gens instruits, les princes, les nobles, le haut clergé et les officiers en tète étaient atteints d'anglomanie et applaudissaient a chaque espèce d'opposition : même là il ne serait rien arrivé, si toute une ferie immediate d'incidents ne s'étaient trouvés réunis : la mode chez les officiers de prendre part au combat des républicains d'Amérique contre la royauté anglais·; la défaite diplomatique en Hollande (27 octobre 1787), au moment où le gouvernement préparait une réforme grandiose; et le constant changement ministériel sous la pression des milieux irresponsables. Dans l'Empire britannique la perte des colonies américaines était la conséquence des tentatives des grands milieux tories en accord avec Georges III, mais évidemment pour renforcer l'autorité royale dans leur propre intérêt. Ce parti avait dans les colonies une forte proportion de partisans royalistes, notamment dans le sud, qui, en luttant du côté anglais, ont décidé de la bataille de Camden et qui, après la victoire des rebelles, ont émigré pour la plupart dans le Canada resté fidèle au roi.

λ. En 1793, 306 membres de la Chambre basse furent élus en tout par 160 personnes. La circonscription électorale du vieux Pitt : Old-Sarum, se composait d'une ferme qui envoya 2 députés.
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chez les deux partis sous la conduite d'un whig, le plus jeune Pitt, les mesures les plus radicales qui ont rendu inutiles toutes les tentatives pour porter atteinte au régime nobiliaire en faveur du Tiers-État. La noblesse anglaise a déchaîné la guerre de vingt ans contre la France et mis en mouvement toutes les monarchies d'Europe pour terminer enfin, à Waterloo, non l'Empire mais la Révolution qui avait osé introduire d'une manière tout à fait naïve dans la politique pratique les opinions privées des philosophes anglais et donner ainsi au tiers tout a fait informe une position dont on a prévu les conséquences non dans les salons de Paris, mais d'autant mieux dans la Chambre basse anglaise1.

Ce qu'on appelait ici opposition était l'attitude observée par l'un des partis nobiliaires tant que l'autre était au gouvernement. Elle ne signifiait pas ici, comme dans le reste du continent, l'exercice d'une critique professionnelle sur un travail dont l'accomplissement relevait de la compétence des autres, mais l'essai pratique pour contraindre dans une forme l'activité gouvernementale que l'on était à chaque instant prêt et capable d'assumer soi-même. Mais cette opposition dont on ignorait complètement les conditions sociales servit immédiatement de modèle aux aspirations des gens instruits en France et ailleurs, où elle devint une domination du tiers sous les yeux de la dynastie, domination dont on ne se représentait pas toutefois les conséquences lointaines avec toute la clarté désirable. Les institutions anglaises furent vantées depuis Montesquieu avec une incompréhension enthousiaste, bien que tous ces États ne fussent point des îles, et ne remplissaient donc pas la condition essentielle de l'évolution anglaise. L'Angleterre ne fut réellement un modèle que sur un point. Lorsque la bourgeoisie allait retransformer l'État absolu en État des ordres, elle trouva là une organisation qui n'avait jamais été autre chose. Sans doute c'était la noblesse seule qui gouvernait, mais du moins ce n'était pas la Couronne.

Le résultat de l'époque est la forme fondamentale des États du continent au début de la civilisation, c'est la « monarchie constitutionnelle i> dont la possibilité extrême semble être la République, au sens où nous entendons aujourd'hui ce mot. Car il faut bien finir par s'affranchir du bavardage des doctrinaires qui pensent en catégories atemporelles, et donc étrangères à la réalité, et pour qui « la République » est une forme en soi. L'Angleterre ne possède pas plus une Constitution, au sens continental du mot, que l'idéal républicain du XIXe siècle n'a quelque chose de commun avec la res publica antique, ou même avec Venise et les anciens cantons suisses. Ce que nous appelons République est une négation qui suppose que ce qu'on a nié est constamment possible avec une

i. Depuis 1832 la noblesse anglaise a ensuite, par une série de prudentes réforme;, amené la bourgeoisie à collaborer avec elle, mais sous sa direction constante etsur-

opinion) la liberté de faire de la politique. Cette transition au milieu d'une société non paysanne dominée par des intérêts commerciaux est la plus grande réalisation de la politique intérieure du xee· siècle.
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nécessité intérieure. Elle est la non-monarchie dans les formes empruntées à la monarchie. Le sentiment généalogique chez l'homme occidental est d'une force si extraordinaire, il convainc de mensonge sa conscience à tel point que toute son attitude politique est déterminée par la dynastie, même quand celle-ci a cessé d'exister. C'est en elle que l'histoire s'incarne, tandis que la vie ahistorique nous est impossible. Il y a une grande différence suivant que l'homme antique ignore le principe dynastique en général par le sentiment fondamental de son être, ou que l'intellectuel d'Occident depuis l'époque rationaliste et pour la durée de quelque deux siècles cherche à le tuer en lui-même pour des raisons abstraites. Ce sentiment est l'ennemi secret de toutes les constitutions systématiques et non organiques, qui ne sonLau fond rien d'autroque des mesures de défense et des rejetons de la peur et de la méfiance. Le concept citadin de· la liberté (être libre de quelque chose) se restreint jusqu'à une signification simplement antidynastique; l'exaltation républicaine ne vit que de ce sentiment.

A la nature d une telle négation appartient inévitablement une prépondérance de la théorie. Tandis que la dynastie et la diplomatie qui lui est proche intérieurement conservent la tradition ancienne, le tact, dans les constitutions ce sont les systèmes, les livres et les concepts qui acquièrent une prépondérance tout à fait inconcevable en Angleterre, où rien de négatif et de défensif ne s'attache

au gouvernement. Ce n'est pas en vain que la culture faustienne est
-.n. J- t'i—:<—— -i j_ ι- ι--*..— τ . iî.r_. · · / .
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ces symboles, la civilisation chinoise elle-même apparaît presque comme non écrite. Dans les constitutions on oppose la littérature à la connaissance des hommes et des choses, la langue à la race, le droit abstrait à la tradition glorieuse, sans se demander si la nation reste encore capable de travail et en forme, au milieu du courant des événements. Mirabeau a lutté tout seul et en vain contre une assemblée « qui confondait la politique avec un roman »; ce ne sont pas seulement les trois constitutions les plus doctrinaires de notre temps, la Constitution française de 1791 et les Constitutions allemandes de 1848 et de 1919, mais à peu près toutes les Constitutions qui refusent de voir le grand destin du monde réel et croient l'avoir ainsi réfuté. Au lieu de l'imprévu, du hasard des fortes personnalités et des circonstances, règne la causalité, atemporelle, juste, cet enchaînement intelligent et toujours le même des causes et des effets. Il est caractéristique qu'aucun texte constitutionnel ne connaisse l'argent comme grandeur politique. Ils contiennent tous de la pure théorie.

On ne peut supprimer ce désaccord dans la nature de la monarchie constitutionnelle. Il y a ici une Opposition tranchée entre la
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au début une constitution mais qui n'avait pas exercé une très grande influence relativement à la tradition politique) que se sont conservées des habitudes gouvernementales issues d'un même jet. Ici la race s'affirmait en face du principe. On sentait que la politique  réelle,  c'est-à-dire orientée exclusivement vers le succès historique, repose sur la discipline et non sur l'instruction. Ce n'était pas un préjugé aristocratique, mais un fait cosmique qui se manifeste avec beaucoup plus de clarté chez les éleveurs anglais de pur sang que dans tous les systèmes philosophiques du monde. L instruction peut raffiner la discipline, mais non la remplacer. Et ainsi la haute société anglaise, l'école d'Eton, le Balliol Collège d'Oxford deviennent des lieux où l'on dresse les politiciens, avec une logique qui n'avait de pareil que dans le dressage du corps des officiers prussiens; écoles de connaisseurs qui dominent le tact secret des choses ainsi que la marche silencieuse des opinions et des idéals et qui laissèrent pour cette raison, depuis 1832, couler le flot tout entier des principes révolutionnaires bourgeois par-dessus l'existence dirigée par eux, sans courir le danger de laisser tomber les rênes de leurs mains. Il possédait le training, la flexibilité et la maîtrise de soi d'un corps humain qui, sur son cheval de course, sent venir la victoire. On laissait aux grands principes le soin de faire mouvoir les masses, parce qu'on savait que ces grands principes pouvaient être mis  en mouvement par 1 argent;  et, au lieu des méthodes brutales du xviil6 siècle on trouva des méthodes plus délicates et non moins efficaces dont la plus simple consiste dans la menace de payer les frais d'une nouvelle élection. Les constitutions doctrinales du continent n'ont vu qu'un des côtés de la réalité démocratique. Là au contraire, où l'on n'avait pas de constitution, mais où l'on était en constitution, on a vu cette réalité tout entière. Un obscur sentiment de tout ceci n'a jamais disparu sur le continent. Pour l'État baroque absolu il y avait une forme claire; pour la monarchie constitutionnelle il n'y avait que des compromis inconstants, et les partis conservateurs et libéraux ne se distinguaient pas, comme en Angleterre, (depuis Canning) d'après les méthodes gouvernementales éprouvées depuis  longtemps   qu'ils appliquaient l'une après l'autre, mais d'après la direction dans laquelle ils désiraient modifier la constitution, c'est-à-dire d'après la tradition et la théorie. Devait-on faire servir la dynastie au Parlement ou le Parlement à la dynastie? Telle était la question litigieuse qui faisait oublier le but final de la politique extérieure. Le côté « espagnol » et le côté « anglais » (mal compris) de la constitution n'ont pas grandi ni ne pouvaient grandir ensemble, si bien que, pendant le XIXe siècle, le service extérieur diplomatique et 1 activité  parlementaire  se  développèrent  dans  deux  directions totalement différentes, restèrent par leur méthode et par leur sentiment fondamental complètement étrangers l'un à l'autre et se méprisèrent profondément. La vie se blessa, en se frottant dans une forme qu'elle n'avait pas développée spontanément. La France tomba depuis Thermidor au pouvoir de la Bourse, adouci de temps en temps par l'érection d'une dictature militaire : 1800, 1815, 1871,
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1918. Dans l'œuvre de Bismarck, qui était de nature dynastique dans ses traits fondamentaux, avec une partie parlementaire résolument
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propre et une grande tradition depuis Frédéric-Guillaume Ier, l'administration, également. C'est ici qu'est l'origine du socialisme considéré comme une espèce politique d'être en forme, radicalement opposée à l'espèce anglaise mais expression parfaite, comme elle, d'une race vigoureusel. L'officier et le fonctionnaire étaient dressés à la perfection, mais le devoir de dresser

[image: image127.png]¢ type poiitique correspondant nétait pas connu, la haute poh-
tigue éug: « :ﬂminiurée », la politique inféricure l'ép\lillit en que-
relles désespérées: ainsi V'armée et administration finissaient nar






devenir leur propre fin depuis que, avec Bismarck, avait disparu l'homme pour qui elles«pouvaient être des moyens, même sans la collaboration d'une souche de politiciens qui ne peuvent être dressés que par une tradition. Lorsque à la fin de la guerre mondiale la superstructure disparut, les partis politiques dressés pour l'opposition subsistèrent seuls et firent descendre tout à coup l'activité gouvernementale à un niveau qui était inconnu jusqu'à ce jour par les Etats civilisés.

Mais le parlementarisme est aujourd'hui en voie de décadence complète. Il était une continuation de la révolution bourgeoise avec d'autres moyens, la Révolution du Tiers-Etat de 1789 mise en forme législative et combinée avec son adversaire, la dynastie, en unité de gouvernement. En effet, chaque lutte électorale moderne est une guerre civile faite avec le bulletin de vote et avec tous les moyens d'excitation par la parole et par la plume et chaque grand chef de parti est une espèce de Napoléon bourgeois. Cette forme faite pour durer, qui appartient exclusivement à la culture occidentale et qui serait insensée et impossible dans toutes les autres cultures, révèle encore la tendance à l'infini, la prévision * et la prévoyance historiques, et la volonté d'organiser l'avenir lointain selon ics principes bourgeois actuels.

Malgré cela le parlementarisme n'est pas un sommet, comme la polis absolue et lÉtat baroque, mais une courte transition, celle notamment de la période tardive avec ses formes organiques à la période senile des grands individus, au milieu d'un monde qui a perdu sa forme. Il contient un reste de bon style baroque, comme les maisons et les meubles de la première moitié du xix· siècle. La coutume parlementaire est du rococò anglais, mais qui a perdu son évidence et qui ne repose plus dans le sang, mais est imité au contraire artificiellement et devenu affaire de bonne volonté. Ce n'est que dans les brèves périodes d'enthousiasme du début qu'elle possède une ombre de profondeur et de durée et seulement parce qu'on venait de vaincre et que par respect pour son propre ordre,

1. Prtussenium und Soiialismus, p. 40 cq.

2. X* naissance du Tribunal romain est un bâtard aveugle dont personne ne toupçonnait le« conséquence» heureuie». Au contraire les constitution· occidentales sont mûrement réfléchies et exactement calculées dans leurs effets, soit que ce calcul fût juste ou faux.
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on se faisait un devoir de respecter les bonnes manières du vaincu. Sauver la forme, même quand elle est contraire à votre avantage : c'est sur cette entente que repose la possibilité du parlementarisme; par le fait qu'il est atteint, il est déjà proprement dominé. Le non-ordre se divise à son tour en groupes d'intérêts naturels; le pathos de la résistance du vainqueur et du vaincu touche à sa fin. Et dès que la forme ne possède plus la force d'attraction d'un idéal jeune, pour lequel on n'hésite pas à marcher aux barricades, apparaissent les moyens extra-parlementaires d'atteindre le but malgré le vote et sans lui : parmi eux l'argent, la pression économique, ayant tout la grève. Ni la masse grand'citadine, ni la forte personnalité n'ont de vrai respect pour cette forme sans profondeur et sans passé; et dès qu'on découvre qu'elle n'est qu'une forme, elle est déjà aussi devenue un masque et une ombre. Avec le début du xxe siècle le parlementarisme, même anglais, se rapproche à pas rapides du rôle qu'il avait fait jouer lui-même à la royauté. Il devient un spectacle impressionnant pour la foule des orthodoxes, tandis que le centre de gravité de la grande politique, qui se transmit juridiquement de la couronne à la représentation populaire, passe désormais réellement de celle-ci au milieu privé et à la volonté de personnes particulières. La guerre mondiale a à peu près achevé cette évolution. De la domination de Lloyd George aucune voie ne nous ramène au vieux parlementarisme, pas plus que du napoléonisme au parti militaire français. Et pour 1 Amérique, qui exista jusqu'ici pour soi et qui était plutôt une région qu'un État, depuis son entrée dans la Guerre mondiale, l'existence juxtaposée d'un Président et d'un Congrès, empruntée à une théorie de Montesquieu, est devenue intenable et laissera, en cas de dangers réels, la place à des puissances informes, comme en connaissent depuis très longtemps l'Amérique du Sud et le Mexique.

Nous entrons ainsi dans la période des combats gigantesques, où nous nous trouvons aujourd'hui. Passage du napoléonisme au césar isme, phase évolutive générale comprenant au moins deux siècles qui peuvent être montrés dans toutes les cultures. Les Chinois les appellent Tschankuo, période des États batailleurs (480-230 = antiquité 300-50 environ) 1.

Au début on compte sept grandes puissances, qui entrent, d abord sans plan, puis avec une vision de plus en plus claire de l'inévitable résultat final, dans cette suite serrée de guerres et de révolutions

i. Des rares ouvrages ouest-européens traitant de l'histoire de la vieille Chine il résulte qu'il y a dans la littérature chinoise un très grand nombre de matériaux relatifs à cette période correspondant exactement à notre période actuelle avec ses oarallèles innombrables: mais nous ne possédons pas un seul ouvrage traitant seneo-sement et politiquement de la question. Par exemple, Hübotter Λ «s den, Pl&u* tnRMhe.igi^ PÌton, The sk gréât chancellor; ,of Tsin CfaM *»
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extraordinaires. Un siècle plus tard, il y en a encore cinq. En 441, le souverain de la dynastie Dschòu devient pensionnaire d'Etat du « duc oriental », et le reste du pays qu'il possédait ainsi disparaît de l'histoire plus lointaine. En même temps commence l'ascension rapide de l'État romain de Tsin, dans l'aphilosophique Nord-Ouest1 qui étend son influence à l'Ouest et au Sud sur le Thibet et sur le Yunnan, et qui encercle les autres États dans un grand arc. Le point central des adversaire· est formé par le royaume de Tau dans le sud taoïste *, d'où la civilisation chinoise pénètre lentement dans les
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réforme sociale. De 368 à 320 (période correspondant à peu près dans l'antiquité à la 2° guerre punique), le combat s'élève à une lutte ininterrompue de tout le monde chinois, avec des armées massives recrutées par la tension extrême du chiffre de la population. « Les alliés, dont les pays étaient dix fois plus grands que ceux de Tsin, enrôlèrent en vain un million d'hommes; Tsin avait toujours des réserves prêtes. Du commencement à la fin il est tombé un million d'hommes », écrivait Se ma tsien. Su tsin, d'abord chancelier de Tsin, mais qui passa ensuite, comme partisan de la Société des nations (hohtsung), au camp des adversaires, réussir à lever deux grandes coalitions (333 et 321), qui échouèrent par manque d'union intérieure dès les premières batailles. Son grana adversaire, le chancelier Tschang-Y, impérialiste résolu, était en 311 près de soumettre volontairement le monde politique de la Chine, lorsqu'un
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daire, ce qui exprime sa prétention à gouverner le monde; il est immédiatement imité par le souverain de Tsi à l'Est *. Par là commence une recrudescence des batailles décisives. Le nombre d'États indépendants baisse de plus en plus. En 255 disparaît aussi l'État où est né Confucius, Lu, et en 249 la dynastie Dschou touche à sa fin. En 246 le grand Wang Dscheng âgé de 13 ans devient empereur de Tsin et, soutenu par son chancelier Lui Schi, le Mécène chinois *, il mène le combat final où le dernier adversaire, le royaume de Tsu, oae prendre la dernière offensive en 241. En 221, il a pris comme unique souverain réel le titre de Schi (Auguste). C'est le début de l'époque impériale chinoise. Aucune période ne montre aussi clairement que celle des États

i. Aujourd'hui province de Schenzi environ.

t. Sur le Yangtsé moyen.

j. Biographie 13 de 8e ma taien. Autant qu'il est permis de juger d'après les rapporte traduite, la préparation et la disposition xle ses campagnes, l'audace des opérations, par lesquelles il presse l'adversaire sur te terrain où il peut te battre, et l'exécution tout à fait nouvelle des batailles particulières, font apparaître Pe Ki comme un des plus grands geulesmilitaires de fous tes temps, et qui mériterait sans doute d'être étudié par un spécialiste. De cette époque date encoreTœuvre de Suntee sur 1» guerre, dont l'influence est considérable : Giles, Suntu onthe art of war (1910),

4. Aujourd'hui Schaatung et PetscnUi.

5. Piton, Lu Puh Wdh (CWne Reviac, XHI, p. 365 sq.).


batailleurs l'alternative de l'histoire universelle : grande forme ou grandi pouvoirs particuliers. Dans la même mesure où les nations cessent d'être politiquement en constitution, croissent les possibilités de l'homme pnyé énergique qui veut être un créateur politique, posséder la puissance a tout prix et devenir par le poids de sa personnalité le destin de peuples et de cultures entiers. Par leur forme, les événements sont devenus inconditionnels. Au lieu de la tradition sûre qui peut se passer du génie, parce qu'elle est elle-même une force cosmique à la suprême puissance, se substitue désormais le hasard des grands .hommes des réalités. Le hasard de leur ascension conduit en un seul jour un peuple faible, comme les Macédoniens, à la tête des événements, et le hasard de leur mort peut immédiatement précipiter dans le chaos le monde et son organisation personnelle stable, comme on le voit dans le meurtre de César.

Cela s'est déjà révélé autrefois dans les périodes de transition critiques. Les époques de la Fronde, de Mingdschu, de la première tyrannie, où l'on n'était pas en forme, mais luttait pour la forme, ont amené chaque fois une série de grandes figures qui dépassaient toutes les bornes d'une charge officielle. Le tournant de la culture à la civilisation le fait encore une seconde fois dans le napoléo-nisme. Mais avec celui-ci, qui engage le temps dans l'absence de forme historique absolue, point la véritable floraison des grands individus, qui est presque parvenue chez nous à son apogée avec la guerre mondiale. Dans l'antiquité, ceci se passa sous Hannibal qui, au nom de l'hellénisme auquel il appartenait intérieurement, a ouvert la lutte contre Rome, mais qui y a péri parce que l'Orient hellénistique, entièrement antique, a compris trop tard ou n'a pas compris du tout le sens de l'heure. Avec sa mort commence cette fière série de grands hommes commençant aux deux Scipions et qui, par Aemilius Paulus, Flaminius, les Catons, les Gracques, par Marius et Sulla, va rejoindre Pompée, César et Auguste. L'incompréhension qui sert d'habitude à traiter le côté politique de l'histoire chinoise a appelé ces hommes des sophistes1. Ils l'étaient aussi, mais dans le sens où les Romains contemporains en vue étaient des Stoïques, après avoir reçu l'enseignement philosophique et rhétorique de l'Orient grec. Ils étaient tous des orateurs disciplinés et ont tous à l'occasion écrit sur la philosophie, César et Brutus aussi bien que Caton et Cicéron; seulement ils ont écrit non en philosophes de métier, mais sur la base d'une coutume distinguée et à cause de leur otium cum dignitate. Abstraction faite de ces spéculations, ils étaient maîtres des réalités, sur le champ de bataille comme dans la haute politique, il en est de même exactement pour les chance-

i. Si cette expression devait avoir, dans les textes chinois, un sens approché de celui qu'y ont bêtement compris ses traducteurs, cela prouverait seulement que l'intelligence des problèmes politiques, dans la période impériale de la Chine, a disparu aussi rapidement que dans l'Empire romain... parce que tes auteurs eux-mêmes ne tes vivaient plus. Se ma tsien qui est tant admiré n'est au fond qu'an compilateur, à peu près dans te goût de Plutarque, auquel il correspond aussi dans te temps. îe sommet de l'intelflgeuce historique suppose une expérience de nUuu valeur et doit être placé au temps des États bataffleurs eux-

eux-mêmes, tout comme il

commence chez nous avec le xnc« siècle.
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Hers d'État Tschant I et Su tsin l, pour le diplomate redouté, Fan-sui, qui a renversé le général Pe-Ki, pour le législateur Wei-Yang de Tsin, pour le Mécène du premier empereur Lui-Schi, etc...

La culture avait conjuré toutes les forces en forme stricte. Maintenant elles sont séparées et « la nature », c'est-à-dire le cosmique reprend immédiatement ses droits. Quel que soit le sens que les idéalistes et les idéologues voudront attacher au tournant de l'histoire, qui va de l'État absolu à la communauté des peuples... combattants... de toute civilisation commençante, ce tournant dans le monde réel signifie le passage du gouvernement, dans le style et le tact d'une tradition stricte, au tic volo sic jttbeo du régime personnel illimité. Le maximum de forme symbolique supra-personnelle se
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peut-être déjà dépassé au siècle prochain. Les grandes luttes internationales sont partout mêlées de luttes inter-politiques, révolutions d'une espèce effrayante, mais qui servent (qu'on le sache et veuille ou non) sans exception à des problèmes impérialistes de politique extérieure, qui sont en fin de compte purement personnels; le but théorique de ces luttes n'a aucune importance historique et nous n'avons pas besoin de savoir sous quels mots d'ordre les révolutions chinoise et arabe de cette époque éclatèrent, ou si aucun de ces mots d'ordre n'y a présidé. Aucune des innombrables révolutions de cette époque qui, de plus en plus, deviennent des explosions aveugles de grandes masses citadines déracinées, n'a jamais atteint ni pu atteindre un but. Il reste une seule réalité historique : l'abolition rapide des anciennes formes déblayant la voie aux pouvoirs césariques.

Mais la même chose est vraie aussi des guerres dans lesquelles les armées et leur tactique deviennent de plus en plus des œuvres non de l'époque, mais des chefs particuliers absolus qui n'ont assez souvent découvert leur génie que plus tard et par hasard. En 300 il y avait des armées romaines, depuis 100 il n'y a plus que des armées de Marius, de Sulla, de César, et Octave fut dirigé par son armée, celle des vétérans de César, plus qu'il ne la dirigeait lui-même. Mais ainsi les méthodes de la stratégie, leurs moyens et leurs fins prennent des formes tout à fait différentes, naturalistes, effrayantes. Ce ne sont plus, comme au xvni« siècle, des duels sous forme chevaleresque, comme ceux du parc de Trianon, qui avaient des règles fixes, montrant quand un duelliste doit déclarer ses forces épuisées, quelle mesure extrême de force combative il doit fournir et quelles conditions le vainqueur a le droit d'imposer comme homme d'épée. Ce sont des combats d'athlètes, d'hommes furieux,

i. Tous tuxavaientété.commelaplupartdeshommesd'Etatdirigeauisu'alors. des auditeurs de Kwei ku que sa connaissance des hommes, son regard profond pour les possibilités historiques et sa maîtrise de la technique diplomatique en vogue (« art de la verticale et de l'horizontale >) font apparaître comme l'une des personnalités tes plus influentes du temps. Après lui, une importance analogue échut au philosophe et théoricien de la guerre, Sun tee, qu'on vient de mentionner et qui fut notamment le professeur du chancelier 14 si.
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qui sont menés par tous les moyens, à coups de poings et à coups de dents, jusqu'à la défaite corporelle de l'un et à l'exploitation illimitée du succès par l'autre. Le premier grand exemple de ce retour à la nature nous est donné par les armées de la Révolution et de Napoléon, qui substituent à l'artistique manœuvre des petits corps de troupe, l'assaut des masses, sans égard pour les pertes, et oui ruinent ainsi toute la fine stratégie du rococò. Déployer sur les champs de bataille la force musculaire de tout un peuple, comme cela se passe par l'application du service militaire obligatoire, est une idée qui restait totalement étrangère à l'époque de Frédéric le Grand.

Et de même dans toutes les cultures, la technique de la guerre a suivi, en hésitant, celle de l'artisanat jusqu'à ce que, au début de chaque civilisation, elle prenne tout à fait la direction, mette impudemment à son service toutes les possibilités mécaniques, ouvre en général pour la première fois des domaines tout à fait nouveaux pour les nécessités militaires, mais écarte aussi de cette minière, dans une grande proportion, l'héroïsme personnel de l'homme de race, l'ethos nobiliaire et l'esprit raffiné de la période tardive. Dans le cadre antique, où la nature de la polis rendait impossibles les armées de masse (par rapport à la petitesse de toutes les i ormes antiques, même dans la tactique, les effectifs de Cannes, de Phi-lippes et d'Attium sont tout à fait énormes), la deuxième Tyrannie a introduit la technique mécanique et par Denys de Syracuse, immédiatement, dans une mesure considérablel. Ce n'est que maintenant que des sièges deviennent possibles, comme ceux de Rhodes en 305, de Syracuse en 213, de Carthage en 146 et d'Alésia en 52, sièges où se reconnaît en même temps l'importance croissante de la rapidité, même pour la stratégie antique; et c'est pour la même raison qu'une légion romaine, dont la structure est en effet d'abord une création de la civilisation hellénistique, produit l'effet d'une machine en face des armées athéniennes et Spartiates du Ve siècle. C'est à cela que répondent, dans la Chine « contemporaine », à partir de 474 l'usage du fer pour la fabrication des armes d'estoc et de taille, à partir de 450 la substitution de la cavalerie légère, imitée des Mongols, aux lourds chars de guerre et le progrès grandiose et soudain du combat de siège z. Le penchant fondamental de l'homme civilisé pour la rapidité, la mobilité et l'action des masses, s'est enfin combiné dans le monde européo-américain avec la faustienne Volonté de domination sur la nature; et il a abouti à des méthodes dynamiques que Frédéric le Grand eût encore considérées comme des extravagances, mais qui, dans le voisinage de notre technique commerciale et industrielle, ont quelque chose de tout à fait naturel. Napoléon a fait de l'artillerie une artillerie montée et lui a donc

1. Considérable en comparaison avec le reste de la technique, antique qui est tout à fait insignifiante, tandis que par rapport à la technique assyrienne et chinoise elle n'apparaît pas précisément importante.

2. Le livre du socialiste Moh Ti de cette époque traite dans sa première partie de la fraternité universelle, dans la seconde de l'artillerie de siège, Étrange attestation de l'opposition entre les vérités et les réalités : voir Forke dans Ostastat. Ztschr., VIII (Hirthuummer).

390

L* E T A T

LE   DÉCLIN   DB   L'OCCIDENT

39»

donné une mobilité rapide, comme il a fondu l'armée massive de la Révolution dans un système de corps particuliers rapidement mobilisables, et il en a déjà, à Wagram et sur la Moskowa, élevé l'effet purement physique jusqu'à un tir rapide et à un feu de charge réel. La deuxième phase nous est apportée (ce qui est très caractéris-
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furent essayés d'abord le chemin de fer pour le déplacement des

S


 rendes masses de troupes, le télégraphe électrique pour le service es renseignements, pour le blocus une flotte de bateaux à vapeur maintenus pendant des mois sur la haute mer, et que furent inventés le bateau cuirassé, le torpilleur, l'artillerie de campagne et les très gros canons d'une portée extraordinaire*.

Le troisième stade est marqué, après le prélude de la guerre russo-japonaise*, par la guerre mondiale qui s'est servie d'armes aériennes et sous-marines, qui a élevé le tempo des inventions à une arme nouvelle et par laquelle peut-être le volume, mais non encore absolument l'intensité des moyens employés, a atteint son point culminant. Mais à la dépense de force correspond donc aussi partout à cette époque la dureté des décisions. Dès le début de la période chinoise de Tchan Kuo, on trouve la destruction complète de l'État de Wu (472), qui n'aurait pas été possible sous les coutumes chevaleresques de la période précédente de Tchun tsiu; Napoléon a déjà dépassé de beaucoup, a la paix de Campo-Formio, les convenances du xviii« siècle, et il a fondé, depuis Austerlitz, une habitude d'exploitation des succès militaires, qui ne connaissait plus d'autre limite générale que les limites matérielles. Le dernier pas encore possible est franchi par le type du traité de Versailles qui ne veut plus contenir un traité définitif, mais laisse ouverte la possibilité de poser de nouvelles conditions à chaque transformation nouvelle de la situation. La même évolution se montre dans la succession. des Trois guerres puniques. L'idée d'exclure de la surface de la terre une des grandes puissances dirigeantes, idée rendue familière à chacun par le Carthaetnem esse détendant, au sens tout à fait prosaïque que lui donnait Caton, n'est pas venue à la pensée du vainqueur de Zama et serait apparue à Lysandre après son triomphe sur Athènes, malgré les frustes habitudes des polis antiques, comme un blasphème contre tous les Dieux.

La période des États batailleurs commence pour l'antiquité en 301 à la bataille d'Ipsus, par laquelle fut fixée la trinité des grandes puissances orientales, et à la victoire romaine de Sentinum (295) sur les Étrusques et les Samnites, qui créa à l'ouest, à côté de Car-thage, une nouvelle grande puissance dans l'Italie centrale. Mais

. Plus· d'un million et demi d'hommes sur une population d'à peine vingt millions les BUts du Nord.

2. Au nombre des tâches tout à fart nouvelles, il faut compter aussi la construction rapide dès-routes et des po»U; le pont de Chattanooga, destiné au passage des troupe« lourdes, mesure 240 mètres de long et 30 mètres de haut et fut construit en quatre jours et demi.

3. Le Japon moderne appartient aussi à la civilisation occidentale, comme la Carthage « moderne · de 300 avant J.-C. appartenait à la civilisation antique.


l'attachement antique au hic et nunc a fart ensuite que Rome, sans être observée conquit le Sud italique dans son aventure avec Pyrrhus, la mer dans sa première guerre avec Carthage, le Nord celtique grâce à C. Plaminius, et que Hannibal même resta encore incompris, Jui, Je seul homme peut-être de son temps qui ait, même parmi les Romains, clairement prévu la marche des événements. C'est à Zama, et non pas plus tard à Magnésie et à Pydna, que les puissances hellénistiques de l'Est ont été vaincues. Il était tout à fait vain que le grand Scipion, avec une véritable angoisse devant le destin auquel allait se heurter une polis, sur laquelle pesaient les devoirs de la domination du monde, essayât d'éviter désormais toute conquête. Il était vain que son entourage déclarât la guerre de Macédoine contre la volonté de tous, à seule fin de pouvoir abandonner l'Est à lui-même sans danger. L'impérialisme est un résultat si nécessaire de chaque civilisation qu'il saisit un peuple au collet et l'oblige au rôle de maître quand il refuse de le jouer. L'empire romain n'apas été conquis, Γ or bis terrarum s'est condensé dans cette forme et a obligé les Romains à lui donner ce nom. Cela est tout à fait antique. Tandis que les États chinois ont encore défendu le dernier reste de leur indépendance dans des guerres acharnées, Rome, depuis 146, n'a transformé en provinces la masse des pays orientaux que parce1 qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'éviter l'anarchie. Et cela aussi avait pour conséquence que la forme intérieure de Rome, la dernière qui était encore restée debout, s'est
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mais la forme de la polis n'autorisait point d'autre issue. Ce qui s'était appelé autrefois Sparte et Athènes s'appelle aujourd'hui parti des Optimales et parti populaire. Dans la révolution des Grecques, précédée dès 134 par la première guerre des esclaves, le jeune Scipion fut secrètement assassiné et Caïus Gracchus publiquement tué; ils sont le premier princeps et le premier tribun, comme centres politiques d'un monde qui a perdu sa forme. Si la niasse citadine de Rome a transmis pour la première fois en 104, de manière illégale et révolutionnaire, un Imperium à un homme privé (Marius), la signification plus profonde de ce spectacle est comparable à la prise du titre d'empereur mythique par Tsin en 288 : c'est l'issue inévitable de la période, le césarisme, qui se dessine tout à coup à l'horizon.

L'héritier du tribun est Marius qui, comme lui, unit la populace avec la haute finance et, en 87, assassine la vieille noblesse en l'identifiant avec la masse; l'héritier du princeps était Sulla qui, en 82, a anéanti par ses proscriptions l'ordre des grands hommes d'argent. A partir de ce temps, les dernières décisions s'accomplissent rapidement', comme en Chine depuis l'apparition de Wane-Dscheng. Le princeps Pompée et le tribun César (tribun non de fonction mais d'attitude) représentent encore des partis, mais ils se sont partagé aussi à Lacques, en commun avec Crassus, le monde pour la première fois. A la bataille de Philippes, où les héritiers
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luttaient contre les assassins de César, il n'y avait encore que de» groupes; à Actium il n'y avait plus que des personnes particulières. Ainsi fut atteint, par cette voie aussi, le césarisme.

L'évolution correspondante dans le cadre du monde arabe a pour base, au lieu de la polis corporelle, le consensus magique comme la forme dans et par laquelle les faits s'accomplissent et qui exclut à tel point une séparation des tendances politiques et religieuses que même l'élan citadin et bourgeois vers la liberté, qui ouvre ici aussi la période des Etats batailleurs, apparaît sous un revêtement orthodoxe et a été, pour cette raison, a peine aperçu jusqu'ici1. C'est la volonté de s'affranchir du Khalifat, lequel avait été fondé autrefois par les Sassanides et à leur instigation, par Dioclétien, dans les formes de l'Etat féodal. Il avait eu i subir, depuis Justinien et Chosru Nuschirwan, l'assaut de la Fronde où, à côté des chefs de l'Église grecque et mazdaïque, la noblesse persico-mazdaïque, surtout dans l'Irak, la noblesse grecque, surtout en Asie Mineure, et la haute
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strictement aristocratique à ses débuts politiques. Car, vues de ce côté, les quelques rares familles arabes * qui conservent partout en main l'autorité forment très tôt dans les pays conquis une nouvelle haute noblesse de race vigoureuse et d'un orgueil immense, qui a rabaissé la dynastie islamique au rang de la dynastie anglaise « contemporaine ». La guerre civile entre Othman et Ali (656-661) est l'expression d'une Fronde authentique et se déroule exclusivement pour les intérêts de deux clans et de leurs clients. Les tories et les whigs islamiques du vin· siècle font seuls la grande politique, comme ceux du xvine siècle en Angleterre, et leurs coteries et leurs querelles de famille sont plus importantes pour l'histoire de ce temps que tous les événements dans la maison régnante des Ommiades (661-750).

Mais avec la chute de cette dynastie sereine et éclairée, qui avait résidé à Damas, donc dans la Syrie ouest-araméenne (et mono-physite), le centre de gravité naturel de la culture arabe s'aperçoit de nouveau : c'est la région est-araméenne, jadis point d'appui des Sassanides, maintenant des Abbassides, qui, d'éducation persane ou arabe, de religion mazdaïque, nestorienne ou islamique, exprime toujours une seule et même grande ligne d'évolution et est toujours restée un modèle pour la Syrie et pour Byzance. De Kufa part le mouvement qui aboutit à la ruine des Ommiades et de leur ancien régime; et ce mouvement dont la portée tout entière n'a jamais été connue jusqu'à ce jour a le caractère d'une révolution sociale, dirigée contre les ordres primaires et contre la tradition supérieure en général3.

i. Sur l'histoire politico-sociale du monde arabe, nous n'avons pas plus d'études sérieusesct profondes que sur celle de la Chine. L'évolution de la partie ouest jusqu'à l'époque de Dioclétien, tenue jusqu'ici pour antique, fait seule exception.

a. Elles sont au nombre de quelques milliers qui, à la suite de premiers conquérants, se répandent de Tunis au Turkestan et partout forment immédiatement un ordre fermé en soi dans l'entourage des nouveaux détenteurs de la puissance; il est impossible de parler d'une < migration ou invasion arabes >.

3. j. Wellbausen, Das arabisch« Keick und stin Sturi, 1903, p. 309 sq.


II commence parmi les Mavali, petite bourgeoisie de l'Est, et se tourne avec une hostilité exaspérée contre les Arabes, non en tant que défenseurs de l'Islam, mais en tant que noblesse nouvelle. Les Mavali, presque tous anciens Mazdéens, qui venaient de se convertir, prenaient l'Islam plus au sérieux que les Arabes eux-mêmes
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séparés : maintenant apparaît dans leurs milieux la première combinaison.du fanatique régime des sectes et du jacobinisme. Il naquit alors ici non seulement le mouvement Schute, mais aussi le plus ancien germe de la Schuramia communiste, dont les origines remontent jusqu'à Mazdak et qui provoqua plus tard sous Babak de terribles émeutes. Les Abbassides ne plaisaient nullement aux émeutiers de Kufa; ils ne devaient qu'à leur grande habileté diplomatique d'être admis en général comme officiers et de pouvoir enfin hériter (à peu près comme Napoléon) de la révolution répandue sur tout l'Orient. Après la victoire, ils ont construit Bagdad, nouveau Ctésiphon ressuscité et monument de la défaite de l'Arabisme féodal; et cette première ville mondiale de la jeune civilisation devient de 800 à 1050 le théâtre de ces événements qui mènent du Napoléonisme au Césarisme, du Khalifat au Sultanat; car c'est, à Bagdad comme à Byzance, le type magique des pouvoirs sans forme qui enfin est seul possible ici. Sachez donc que la démocratie est, dans le monde arabe aussi, un idéal d'ordre des hommes citadins et une expression de leur volonté d'être affranchis des vieux liens du pays, que ces liens soient le désert ou la terre arable. La négation de la tradition des Khalifes s'habille de formes très nombreuses et peut se passer entièrement de la libre pensée et de la constitution au sens occidental. L'esprit magique et l'argent magique sont « libres » d'une autre façon. Le monachisme byzantin est libéral jusqu'à la révolte, non seulement contre la cour et les nobles, mais aussi contre les pouvoirs du haut clergé qui' s'était constitué déjà avant le Concile de Nicée, corrélativement à la hiérarchie gothique. Le consensus des croyants orthodoxes, le « peuple », dans son acception la plus hardie, est également voulu de Dieu (Rousseau eût dit : de la nature) et libre de toutes les puissances du sang. La scène célèbre où l'abbé Théodore de Studion dénonçait sa soumission à l'empereur Léon V, en 813, a la signification d'une prise de la Bastille dans les formes magiques1. Peu après commence la révolte des Pauliciens très pieux, et en matière sociale très radicaux, qui érigèrent un État propre au delà du Taurus, mirent toute l'Asie Mineure à feu et à sang, battirent les armées impériales l'une après l'autre et ne purent être battus qu'en 874. Cela correspond absolument au mouvement communo-religieux de la Churamia à l'est du Tigre jusqu'à Merv, dont le chef, Babak, ne mourut qu'après une lutte de vingt ans 2 (817-837), et à cet autre mouvement des

1. K. Dietrich, Bytant, Cliaraktcrkopfc, p. 54 : « Puisque tu veux avoir une réponse de nous, apprends-la, la voici : Paul a dit : Dieu institua dans son Eglise quelques-uns apôtres, d'autres, prophètes; mais il n'a rien dit des Empereurs. Nous n'obéirons donc pas même si un auge nous l'ordonnait, à plus forte raison si c'est toi. ι

2. Huart, Geschichte der Araber, 1914, Ι, ρ. 299·
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Karmates à l'ouest (890-904), dont les combinaisons s'étendaient de l'Arabie à travers toutes les villes syriennes et transportaient la révolution jusqu'à la côte perse. Mais il y avait encore à.côté de tout autres masques pour la lutte politique de parti. Quand on nous dit que l'armée byzantine était iconoclaste et que, par conséquent, au parti militaire s'opposait un parti monacal favorable aux images, la passion au siècle de l'iconoclasme (740-840) apparaît tout à coup sous une lumière toute nouvelle, et nous comprenons que la fin de la crise en 843, défaite définitive des iconoclastes et en même temps de la politique monacale libérale, avait la signification d'une restauration au sens de celle de 18151. Et enfin tombe à cette époque l'effrayante révolution dee esclaves dans l'Irak, centre du domaine abbasside, qui jette une lumière soudaine sur toute une série d'autres phénomènes sociaux dont l'histoire vulgaire ne nous raconte rien. Ali, Spartacus de l'Islam, fonda en 869, au sud de Bagdad, avec la masse des fuyards, un véritable Ëtat nègre; il se construisit une résidence, Muchtara, et étendit sa puissance jusqu'au cœur de l'Arabie et de la Perse, où des tribus entières s allièrent à lui. En 871, Bassora, premier port du monde islamique avec près d'un million d'habitants, fut pris, pillé et incendié; ce n'est qu'en 883 que cet Etat d'esclaves fut anéanti.

Ainsi la forme d'État sassanido-byzantine est lentement minée et, à la place de vieilles traditions des hauts fonctionnaires et de la noblesse de cour, se substitue le pouvoir entièrement personnel, inconditionné, des talents fortuits : le Sultanat. Car c'est la forme spécifique arabe qui apparaît en même temps à Byzance et à Bagdad et qui progresse, depuis les débuts du napoléonisme en 800, jusqu'à l'achèvement du Césarisme turc par les Seldjoucides à partir de 1050. Cette forme est purement magique; elle n'appartient qu'à cette culture et ne peut se comprendre sans les conditions très profondes de ton âme. Le Khalifat, quintessence du tact et du style politiques, pour ne pas dire cosmiques, n'est pas supprimé, car le Khalife est sacré en tant que représentant de Dieu reconnu par les consensus des gens qualifiés, mais toute puissance lui est enlevée qui est associée avec le concept du césarisme, exactement comme Pompée et Auguste ont tiré effectivement, Sulla et César aussi nominalement, cette puissance des anciennes formes constitutionnelles de Rome. Il reste finalement au Khalife la même quantité de pouvoir qu'au Sénat et aux comices, sous Tibère par exemple. La richesse tout entière de l'être en forme supérieur, dans le droit, la tenue et la coutume, avait été autrefois un symbole. Maintenant elle est devenue un costume, celui du régime informe purement matériel.

C'est ainsi qu'à côté de Michel III (842-857) se trouve Bardas, à côté de Constantin VII (912-959), le Romanos nommé co-empe-reur2. En 867, une figure napoléonienne, Basileios, ancien valet d'écurie, renverse Bardas et fonde la dynastie d'épée des Armé-

x. Krumbecher, Bytani. Liitratvrgesck., p. 969.

2. Cf. pour ce qui suit : Krumbacher, p. 969-990; puis C. Neumann, Du Wilts-lellung des bytant. Reichet vor den Srnaiüge», 1894, p. ai sq.


niens (jusqu'en 1081), dans laquelle, le plus souvent, les généraux gouvernent à la place de l'Empereur, hommes de force comme Romanos, Nikephoros et Bardas Fokas. Le plus grand parmi eux est Jean Tzimiskès (969-976), en arménien KiurZan. A Bagdad, les Tut es ont joué le rôle d'Arméniens. Un de leurs chefs reçut du Khalife Al-Watik pour la première fois en 842, le titre de sultan. Depuis 862, les Prétoriens turcs exercent la tutelle sur les souverains et, en 945, le Khalife abbasside fut réduit formellement à la dignité ecclésiastique par Ahmed, fondateur de la dynastie des sultans des Bujides. A partir de ce moment s'élève, entre les deux villes mondiales, une lutte sans merci des puissantes familles provinciales pour la puissance suprême. Si du côté chrétien Basileios II surtout combat les grands propriétaires de latifundia, cette lutte n'a pas le moins du monde la signification d'une législation sociale. Elle est un acte de défense du détenteur momentané du pouvoir contre les héritiers possibles, acte apparenté, pour cette raison, très étroitemcnt aux prescriptions de Sulla et des Triumvirs. La moitié de l'Asie Mineure appartenait aux Dunkas, aux Fokas et aux Scléros; le chancelier Basileios qui pouvait payer une armée avec sa fortune fabuleuse * a déjà été comparé depuis très longtemps avec Crassus; mais la véritable époque impériale ne commence qu'avec les Turcs Seldjoucides 2. Leur chef, Togrulbek, prit l'Irak en 1043, l'Arménie en 1049 et contraint en 1055 le Khalife à lui transmettre le sultanat héréditaire. Son fils Alp-Arslan conquit la Syrie et par la bataille de Mantzibert en 1071 1 Asie Mineure orientale. Le reste de Byzance est dès lors dépourvu de signification pour le destin futur de Γ imperiimi turco-arabe.

Et c'est cette période qui, en Egypte, se cache derrière le nom des Hyksos. Entre la douzième et la dix-huitième dynastie, ce sont deux siècles 3 qui commencent avec la décadence de l'ancien régime parvenu à son apogée sous Sésostris III, et à la fin desquels se trouve f.époque impériale du Nouvel Empire. Le recensement des dynasties fait déjà reconnaître une catastrophe. Dans les listes royales, les noms se succèdent et se juxtaposent de très près : usurpateurs d'origine très obscure, généraux, personnages aux titres bizarres, qui n'ont parfois régné que quelques jours. L'Egypte se divise en une foule de peuples et de régions administratives éphémères. Dès le premier roi de la XIIIe dynastie, on cesse de donner la hauteur des crues du Nil à Semné; avec son successeur plus de documents à Kahun; c'est de ce moment que le papyrus de Leydenous trace un tableau de la grande révolution sociale '. A

i. Krumbacher,  p.   993.
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même à Minos, l'ont démontré depuis longtemps et cela est confirmé ausri par la comparaison avec les chapitres correspondants des autres cultures.

i. Erman, Mahnworte eines ügypt. Propheten, Sitz. l>re«ss. Akail., 1919, p. 804 sq. : t l,es hauts fonctionnaires sont supprimés, le pays est dépouillé de la royauté par une poignée de déments et les conseillers de l'ancien État font la cour aux parvenus; l'administration a cessé, les actes sont détruits, toutes les distinctions sociales

a. Même le génial Maniakès, qui fut prodamé empereur en Siede par l'armée et qui mourut «1*1043 en marchant sur Byzance, doit avoir été un Turc.
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la chute du gouvernement et à la victoire de la masse succèdent les révolutions dans l'armée et l'ascension des soldats ambitieux. Ici surgit, depuis 1680 environ le nom de « dément », d'Hyksos1, qui a servi aux historiens du Nouvel Empire ignorant le sens de l'époque, ou ne voulant plus la comprendre, à couvrir la honte de ces années. Ces Hyksos ont joué sans aucun doute le rôle des Arméniens à Byzance, et le destin des Cimbres et des Teutons n'eût pas été différent s'ils avaient remporté leurs victoires sur Marius et sur les légions complétées par la lie de la grande ville, s'ils avaient rempli avec leurs .masses toujours renouvelées les armées des triumvirs et s'ils avaient enfin peut-être substitué leurs chefs à la place de ceux-ci. L'exemple de Jugurtha montre ce dont les étrangers pouvaient alors être capables. Il est tout à fait indifférent de savoir d'où ils venaient et de quoi ils se composaient, s'ils étaient des gardes du corps, des esclaves révoltés, des Jacobins ou des tribus tout à fait étrangères. Ce qui importe c'est le rôle joué par eux dans le monde égyptien pendant un siècle. Dans le delta oriental, ils ont fini par former un État et une résidence, Âuaris 2. Un de leurs chefs, Chian, qui au lieu du titre de Pharaon, se donna les noms tout à fait révolutionnaires d* « embrasseur des pays » et « prince de la jeune armée t « (titres aussi révolutionnaires que ceux de « consul sine collega » et « dictator perpetuili » à l'époque césarique), homme semblable peut-être à Jean Tzimiskès, commandait a l'Egypte entière et portait son nom jusqu'en Crète et surTEuphrate. Mais après lui commence la lutte de tous les clans pour rimperium, combat dont sortit vainqueur la dynastie thébaine avec Âmosis.

Chez nous, l'époque des Etats batailleurs a commencé avec Napoléon et ses mesures de rigueur. Dans son cerveau avait d'abord germé l'idée d'une domination militaire et en même temps popu-

supprimées, les tribunaux tombés entre les mains de la populace. Les ordres supérieurs sont affames et en lambeaux; on écrase leurs enfants contre les murs et on arrache les momies des tombes; la canaille s'enrichit et se pavane dans les palais avec ses troupeaux et ses navires qu'elle avait ravis à leurs possesseurs légaux; d'anciennes esclaves donnent le ton, et les étrangers s'en donnent α cccur joie. Le brigandage et l'assassinat rognent, les villes sont désolées, les bâtiments publics croulent sous le feu. Les récoltes diminuent, personne ne pense plua à la pureté des mœurs, les naissances sont rares; ô puissent les hommes disparaître défia terre! > C'est le tableau d'une grande révolution citadine et tardive, analogue aux révolutions hellénistiques et α celles de 1789 et de 1871 α Paris. Masse cosmopolite, instruments involontaires de l'ambition de leurs chefs qui mettent sous leurs pieds chaque reste d'organisation et qui veulent voir le chaos dans le inonde extérieur
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um: κ.» jiyK3US ou ics i urcs, ou u esclaves comme ceux de Spar .. _ _,....,.. revendique le partage de la propriété comme à Syracuse, ou au .__ d'un livre qu'on porte sur soi comme celui de Marx; tout cela est superficiel. Il est tout ù fait indifférent de connaître les mots-clichés qui retentissent au vent pendant qu'on enfonce les portes c-t les crAncs. La destruction est le seul instinct et le cesa-risme l'unique résultat. La ville mondiale, monstre qui engloutit la campagne, a mis en mouvement ces hommes déracinés et sans avenir; Us meurent en détruisant.

i. Le papyrus parle des « archers du dehors ». Ce sont des troupes de mercenaires barbares, auxquelles a passé la jeune armée égyptienne.

t. Cn coup d'ail sur l'Etat nègre de l'Irak et sur les tentatives · contemporaines «, de Spertaciis, Sertorius, Sixtus Pompiius suffit pour deviner le nombre dee possibilités. Wcill admet ceci : 1785-1763, décadence de l'Empire; un usurpateur (général), 1763-1775, une foule de petits hobereaux tout à fuit indépendants dans le delta; 1675-1633, luttes pour l'unité, surtout par les princes de Thèbes avec leurs cortèges sans ccs*c croissants de souverain« indépendants parmi lesquels les Hyksos; 1633, victoire des Hyksos et défaite des Thébains; 1591-1371, victoire définitive des Thébains.


laire du monde, quelque chose de tout à fait différent de l'empire de Charles-Quint et aussi de l'empire colonial· anglais de son temps. Si le xixe siècle a été pauvre en grandes guerres (et en révolutions) et si les. plus grandes crises ont été résolues diplomatiquement dans des congrès, c'est précisément parce que ce siècle reposait sur une préparation à la guerre, constante et si grande que la peur des conséquences de ces guerres a toujours abouti en dernière heure à l'ajournement de la décision définitive et au remplacement de la guerre par des coups politiques. Car ce siècle est celui des armées permanentes gigantesques et du service militaire obligatoire. Nous sommes encore trop près de lui pour sentir le frisson de ce spectacle qui est sans exemple dans le cadre de l'histoire universelle. Depuis Napoléon, il y a constamment des centaines de milliers et finalement des millions d'hommes prêts à marcher, des flottes puissantes renouvelées tous les dix ans dans les ports. C'est une guerre sans guerre, une guerre de surenchère avec les armements et la préparation militaire, une guerre de nombres, de tempo et de technique. Et les diplomates ne négocient pas de cour à cour, mais de grand quartier général à grand quartier général. Plus longtemps la décharge sera différée, plus terribles seront les moyens, plus insupportablement croîtra la tension. C'est la forme faustienne, dynamique, des États batailleurs dans leur premier siècle, mais qui s'est terminée avec la décharge de la guerre mondiale. Car par la conscription de ces quatre années, principe issu de la Révolution française, révolutionnaire de part en part sous cette forme, le principe du service militaire général et les moyens tactiques qui en dérivent ont été dominés1. A la place des armées permanentes se substitueront peu à peu désormais les armées de métier composées de volontaires enthousiastes; à la place des millions, des centaines de millions; mais c'est justement alors ce qui fera du second siècle le véritable siècle des États batailleurs. L'existenc*e pure et simple de ces armées n'est pas un succédané de la guerre. Elles sont là pour la guerre et elles la veulent. Dans deux générations, c'est leur volonté qui sera plus forte que celle de tous ceux qui ont besoin de repos. Dans ces guerres pour l'héritage du monde entier, les continents seront engagés, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Islam, seront appelés; de nouvelles techniques et de nouvelles tactiques joueront l'une contre l'autre. Les grands centres de puissance du monde disposeront des petits États, de leur territoire, de leur économie et de leurs hommes, selon leur bon plaisir; tous ceux-ci ne seront plus que des provinces, des objets, des moyens en vue d'une fin; leur destin n'aura aucune importance pour la grande marche des choses. Nous avons appris en peu d'années à considérer à peine encore des événements qui, avant la guerre, auraient pu dresser sous les armes le monde entier. Et qui donc pense sérieusement aujourd'hui aux millions d'hommes qui meurent en Russie ?

Le fait qu'entre ces catastrophes remplies de sang et d'horreur, le cri de paix et de réconciliation des peuples ne cesse de retentir sur

i. La conscription générale peut subsister comme idée d'enthousiasme; transportée dans la réalité, elle ne reviendra jamais.
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la terre, est à tel degré nécessaire qu'H est l'arrière-plan et l'écho d'un événement grandiose, qu'il faut l'admettre encore, même aux endroits où rien ne nous atteste sa présence comme dans l'Egypte de» Hyksos, à Bagdad et à Byzance. On peut estimer le désir comme on voudra, mais on devrait avoir le courage de voir les choses comme elles sont. Ce courage caractérise l'homme de race, par l'existence duquel tellement l'histoire existe. La vie est dure quand elle doit être grande. Elle nt laisse choisir qu'entre la victoire ou la défaite, non entre la guerre et la paix; et les sacrifices de la victoire appartiennent à la victoire, car ce qui traîne des lamentations et du zèle à côté des événements n'est nen d'autre que de la littérature, de la littérature écrite, pensée, vécue. Des vérités nues qui se perdent dans la poussée des faits.

L'histoire n'a jamais cessé de prendre connaissance de ces propositions. Dans le monde chinois, Hiang-Sui a déjà essayé, en 535 avant J.-C., de fonder une ligue de la paix. Au temps des États batailleurs, on opposait à l'impérialisme (Kettheng), surtout dans les pays du Sud, dans le Yang-tsé, l'idée de la Société des Nations (hoMtunjg); elle fut condamnée à mort dès le début, comme toutes les demi-mesures qui entravent la marche de l'ensemble, et elle disparut dès avant la victoire finale du Nord. Mais tous deux se dirigèrent contre le goût anti-politique des Taoïstes qui, en ces siècles terribles, entreprirent un désarmement spirituel et se rabaissèrent ainsi au rang d'un pur matériau qui fut utilisé, par d'autres et pour d'autres, dans les grandes décisions. La politique romaine aussi, tellement l'esprit antique reste étranger en général à la prévision, a également essayé une fois de réduire le monde à un système de puissance de même ordre qui devait rendre vaines les guerres futures : le jour où elle renonça, après la défaite d'Hannibal, î l'incorporation de l'Orient. Le résultat fut si désespéré que le parti du plus jeune Scipion passa à l'impérialisme radical pour mettre fin au chaos, bien que le chef de ce parti eut clairement prévu le destin de sa ville qui possédait au suprême degré l'incapacité antique d'organiser quoi que ce soit. Mais le chemin d'Alexandre à César est sans équivoque et inéluctable, et la plus forte puissance de chaque culture a été contrainte de le suivre, soit qu'elle le voulût et le sût ou non.

Devant-la dureté de ces faits, il n'y a point de refuge. La Conférence de la Paix à la Haye en 1907 fut le prélude de la guerre mondiale, celle de Washington en 1921 sera le prélude de guerres nouvelles. L'histoire de ce temps n'est plus un jeu d'esprit en bonnes formes pour un plus ou un moins, et d'où l'on peut se retirer à chaque instant. Il faut tenir ou mourir, il n'y a pas de milieu. La morale unique qu'autorisé aujourd'hui pour nous la logique des choses est celle d'un ascensionniste sur un rocher escarpé. Un moment de faiblesse et tout est fini. Mais toute la « philosophie » n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une abdication et une faillite intérieure, lâche espoir d'échapper aux réalités par la mystique. Elle n'était rien autre chose aux temps des Romains. Tacite raconte1

i. HisloirtSj III, p. 81.


comment le fameux Musonius Rufus essayait d'agir sur les légions qui étaient en 70 aux portes de Rome, en faisant des conférences sur les biens de la paix et les maux de la guerre, et comment il put à peine échapper à leurs coups. Le général Avidius Cassius appelait l'Empereur Marc-Aurèle une vieille bonne femme de philosophe. Ce que les nations du xx° siècle conservent encore de vieille et grande tradition, d'être en forme historique, d'expérience passée dans le sang, s'élève ainsi à une puissance sans égale. La piété créatrice, ou, pour l'exprimer avec plus de profondeur, un tact ancien de temps immémorial, qui continue son action plastique dans la volonté, ne subsiste plus chez nous que dans les formes qui sont plus anciennes que Napoléon et la Révolution1, et qui sont des organes et non des systèmes. Chaque reste de ces formes, si modeste soit-il, conservé dans l'existence de quelque minorité fermée, s'élèvera assez tôt à une valeur incommensurable et produira des effets historiques que nul ne croit possible en ce moment. Les traditions d'une vieille monarchie, d'une vieille noblesse, d'une vieille société distinguée, pourvu qu'elles soient encore assez saines pour écarter d'elles la politique d'affaire ou d'abstraction, pourvu qu'elles aient de l'honneur, du désintéressement, de la discipline, le sentiment authentique d'une grande mission, par conséquent des qualités raciques, la soumission, le sens du devoir et du sacrifice, peuvent devenir le centre qui raffermira le courant essentiel de tout un peuple, le fera survivre à ce temps et lui fera atteindre le rivage de l'avenir. Être en constitution est tout. Nous avons affaire au temps le plus difficile que connaisse l'histoire d'une haute culture. La dernière race en forme, la dernière traduction vivante, le dernier chef ayant ces deux choses deirière lui arriveront en vainqueurs au but.

14

J'appelle césarisme cette espèce de gouvernement qui, malgré toutes les formes de droit public, est encore totalement dépourvu de forme dans sa nature intérieure. Peu importe qu'Auguste à Rome, Hohang-ti en Chine, Amosis en Egypte, Alp Arslan à Bagdad, entourent leur position de noms archaïques. L'esprit de ces vieilles formes est mort2, et c'est pourquoi toutes les institutions, si minutieusement qu'elles soient conservées, sont désormais dépourvues de portée et de poids. Ne conserve plus de signification que le pouvoir entièrement personnel, exercé par le César, ou à sa place par quelqu'un d'autre ayant des capacités. C'est le retour d'un monde, achevé dans sa forme, au primitif, au cosmique ahistorique. Des périodes biologiques reprennent la place des époques historiques.

i. Y appartient donc aussi la Constitution américaine, et cela seul explique le respect lymarquable qu'en ont les Américaine, même lorsqu'il« en saisissent clairement les lacunes.

a. César l'a clairement vu : Nikä eise rem piMicam, appellationtm modo stnt corpore oc specie (Suétone, César, 77).
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Au commencement, là où la civilisation fleurit en pleine maturité (aujourd'hui), il y a le miracle de la ville cosmopolite, grand symbole en pierre de la non-forme, immense, magnifique, s étendant avec orgueil. Elle absorbe en elle les importants courants existentiels de la campagne, masses humaines qui passent l'une dans l'autre au souffle du vent, qui murmurent comme du sable mouvant entre deux rochers. Ici, l'esprit et l'argent célèbrent leur suprême et leur extrême victoire. L'œil de l'homme dans le monde lumineux n'a rien vu de plus fin et de plus artificiel, fantasmagorie invraisemblable qui est déjà presque au delà des possibilités plastiques du cosmos. Mais ensuite les réalités toutes crues réapparaissent dans leur gigantesque nudité. Le tact éternel cosmique a définitivement dominé les tensions spirituelles de quelques siècles. L'argent avait triomphé sous la forme de la démocratie. Il y eut un^temps où, seul ou à peu près seul, il faisait la politique. Mais dès qu'il a brisé les anciennes organisations de la culture, il sort du chaos une grandeur nouvelle, toute-puissante, plongeant jusqu'à la racine première de tout le devenir : les hommes de trempe césa-
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L’époque impériale signifie dans chaque culture la fin de la politique
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corporelle non interrompue rentrent dans leur ancien pouvoir. La race réapparaît, pure et irrésistible : succès du plus fort et le reste comme butin. Elle s'empare du gouvernement du monde, et l'empire des livres et des problèmes se dessèche et tombe dans l'oubli. Dorénavant, les destins héroïques de style préhistorique redeviennent possibles, ils ne sont pas dissimulés pour la conscience par des causalités. Il n'y a plus aucune différence intérieure entre la vie de Septime-Sévère et de Gallien ou celle d'Alaric et d'Odoacre. Ramsès, Trajan, Vu Ti, appartiennent au flux et au reflux uniformes des cycles ahistoriques.

Depuis l'apparition de la période impériale, il n'existe plus de problèmes politiques. On s'accommode des situations et des puissances existantes. Des ruisseaux de sang ont rougi le pavé de toutes les villes cosmopolites, au temps des États batailleurs, pour transformer en réalité les grandes vérités de la démocratie et pour conquérir des droits sans lesquels la vie ne semblait pas valoir la peine d'être vécue. Maintenant ces droits sont conquis, mais les neveux ne veulent plus en faire usage, même sous la menace de punitions. Cent ans plus tard et les historiens eux-mêmes ne comprendront plus les anciennes controverses. Dès le temps de César, les gens honnêtes participaient encore à peine aux élections1. Le grand Tibère s'était empoisonné l'existence, parce que les hommes les plus capables de son temps s'abstenaient de toute politique, et >îéron ne pouvait plus contraindre les chevaliers, même par des menaces, à venir à Rome pour l'exercice de leurs droits. C'est la

i. Dans son discours pour Sextius, Cicéron montre que dans les plébiscites 11 y avait dnq hommes de chaque tribu qui, au surplus.· appartenaient en réalité à une autre. Mais ces dnq hommes eux-mêmes n'étaient là que pour se faire acheter par les détenteurs de la puissance. Et il y avait à peine 50 ans que les Italiotes étaient morts en masse Justement pour ce droit de suffrage.
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fin de la grande politique qui avait été autrefois un substitut de la guerre par des moyens plus spirituels et qui rend maintenant sa place à la guerre sous sa forme la plus originelle.

Aussi est-ce par une méconnaissance totale de la signification du temps que Mommsenx entreprend une analyse sérieuse de la « diarchie » créée par Auguste, en l'étudiant dans sa répartition du pouvoir entre le princeps et le Sénat. Un siècle auparavant, cette constitution eut eu quelque réalité, mais c'est justement pourquoi elle n'était venue à l'idée d'aucun des hommes d'État de ce temps. Maintenant elle ne signifie rien d'autre que la tentative d'une personnalité faible qui veut se donner le change, au moyen de simples formules, sur les réalités irrévocables. César vit les choses comme elles étaient et organisa son autorité selon des points de vue pratiques sans aucun sentimentalisme. La législation de ses derniers mois s'occupait exclusivement de dispositions transitoires, dont aucune n'avait été prévue pour la durée. C'est justement ce qu'on a toujours oublié. Il était trop profond connaisseur des choses pour savoir d'avance en ce moment, tout proche de l'expédition des Parthes, comment elles évolueraient, et pour vouloir établir pour elles des formes définitives. Mais Auguste, comme avant lui Pompée, n'était pas le maître de sa faction, mais absolument dépendant d'elle et de sa manière de voir. La forme du principat n'est pas du tout son invention, mais l'exécution doctrinale d'un idéal suranné des partis, qui avait été projeté par' un autre fantoche : Cicéron 2. Le 13 janvier 27, lorsque Auguste a rendu le pouvoir politique « au Sénat et au peuple de Rome », il a conservé pour lui le Tribunal; c'était en effet le seul morceau de la réalité politique qui apparaissait alors : le Tribun était le successeur légitime des Tyrans, et Ca'ius Gracchus avait donné au titre, en 122, un contenu qui n'était plus limité par les bornes législatives d'une charge, mais seulement par les talents personnels de son détenteur. De lui, par Marius et César, on va en droite ligne jusqu'au jeune Néron, lorsqu'il s'opposa aux intentions politiques de sa mère Agrippine. Au contraire, à partir de ce moment, le princeps était un masque, un rang, peut-être un fait social, mais certainement déjà plus un fait politique. Ce concept était entouré d'un nimbe de gloire dans la théorie de Cicéron et combiné déjà par lui avec celui du Divus 3. Au contraire, la « collaboration » du Sénat et du peuple est une cérémonie archaïque qui ne contenait pas plus de vie que les rites des frères Arvales également rétablis par Auguste. Les grands partis de l'époque des Gracques s'étaient transformés depuis longtemps en factions : césariens et pompéens; et il en est resté finalement, d'une part, la toute-puissance informe, le « fait » dans toute sa brutalité, « le césar » ou quiconque était capable de l'influencer, d'autre part, la

ι Et chose remarquable, Ed. Meyer aussi, dans son chef-d'œuvre sur la « Monarchie de César », qui est le seul travail sur cette époque pouvant prétendre à un travail d'homme d'Etat (et déjà auparavant dans sa dissertation sur l'empereur Auguste, Kleine Schriften, p. 44i sq.).

2. De re publie» de l'an.54 était un mémoire destiné à Pompée.

3. Dans le Sonne de Sciplon. VI, 26 où il est fait mention d'un dieu qui gouverne ainsi l'État. Quant hune mundum itte princeps dcus.
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poignée d'idéologues bornés qui cachaient leur mécontentement derrière une philosophie, dont ils cherchaient à faire triompher l'idéal par des conjurations. C'étaient à Rome les Stoïciens, en Chine les Confuciens. On comprend maintenant seulement le fameux « grand bûcher » ordonné en 212 avant J.-C. par l'Auguste Chinois et qui a pris plus tard dans les cervelles des littérateurs l'apparence d'une épouvantable barbarie. Mais César était offert en holocauste1 à l'enthousiasme stoïcien pour un idéal devenu impossible; au culte du Divus s'opposait dans les milieux stoïciens un culte de Caton et de Brutus; les philosophes au Sénat (qui n'était plus alors qu'une espèce de club nobiliaire) ne se lassaient pas de déplorer >a mort de la « liberté » et de provoquer des conjurations comme celle de Pison en 65, ce qui, à la mort de Néron, a presque rappelé la situation du temps de Sulla. C'est pour cette raison que Néron fit exécuter le stoïcien Pactus Tharasea, et Vespasien Helvidius Priscus, et c'est pour cette raison que l'ouvrage historique de Cremutius Cordus, où Brutus était célébré comme le dernier des Romains, était partout à Rome recherché et brûlé. C'était un acte de légitime défense de l'État contre une idéologie aveugle, comme nous en connaissons chez Cromwell et Robespierre, et c'est exactement dans la même situation que se trouvaient les Césars chinois envers l'école de Confucius, eux qui avaient autrefois dépeint l'idéal d'une organisation politique et qui ne savaient plus maintenant en supporter la réalité. Le «grand bûcher » dont nous avons parlé n'était pas autre chose que la destruction d'une partie de la littérature politico-philosophique et la suppression des chaires d'enseignement et des organisations secrètes3. Cette défense a duré un siècle dans les deux Imperiums; ensuite le souvenir même des passions politiques des partis avait disparu et les deux philosophies (celle de Zenon et celle de Confucius) devinrent la mentalité régnante de la période impériale mûre3. Mais le monde est maintenant le théâtre de tragiques histoires de familles remplaçant l'histoire des États, comme celles de la maison Julio Claudicane ou de Schi Hoang ti (déjà en 206 avant J.-C.) qui ont détruit l'histoire politique, et comme celles dont les destins de la reine égyptienne Hatzchepsut et de ses frères (1501-1447) dégagent la sombre silhouette. C'est le dernier pas vers le définitif. Avec la paix mondiale (la paix de la haute politique), c'est le « côté de l'épée » de l'existence qui se retire et cède la place au « côté du fuseau »; il n'y a plus que de Γ histoire privée, des destins privés, de l'ambition privée, à commencer par les petites tracasseries du fellah jusqu'aux querelles farouches des Césars pour la possession privée du monde. Les guerres à l'époque de la paix mondiale

i. Brutus avait parfaitement raison de prononcer à côté du cercueil le nom de Ciceron, et Antoine de désigner cclui-d comme l'auteur intellectuel du crime. Mais la « liberti » ne signifiait rien d'autre que l'oligarchie de quelques familles, car la masse était fatiguée depuis très longtemps de ses droits. Il allait de sol qu'à côté de l'esprit il y avait l'argent derrière cet acte, les grandes fortunes de Rome qui voyaient venir dans le césarisine la fin de leur toute-puissance.

i. Au contraire le taoïsme était soutenu parce qu'il prêchait le renoncement

par  tous les moyens imaginables contre une opposition rampante (dans son propre entourage), qui avait justement cesse d'exister depuis Trajan.


sont des guerres privées plus terribles que toutes les guerres d'États, parce qu'elles sont informes.

Car la paix du monde qui a déjà souvent existé implique le renoncement privé de la très grande majorité à la guerre, mais par là même aussi le consentement inavoué de cette majorité à devenir la proie des autres qui, eux, n'ont pas renoncé. On commence par le désir d'une réconciliation générale, destructive des États, et on finit par le fait que personne ne lève la main dès que le malheur ne frappe que le voisin. Déjà sous Marc-Aurèle chaque ville, chaque région ne pensait qu'à elle-même et l'activité du souverain était une affaire privée à côté des autres. Ceux qui étaient loin de Rome étaient aussi indifférents, à lui, à ses soldats et à ses buts, qu'aux intentions des armées germaniques ennemies. Sur cette base psychique se développe une seconde mentalité de Wiking. L* « être en torme » passe des nations aux bandes armées et aux factions d'aventuriers, que celles-ci s'appellent des Césars, des généraux renégats ou des rois barbares, pour lesquels en définitive la population n'est rien d'autre qu'une partie composante du paysage. Il y a une parenté profonde entre les héros de la préhistoire mycénienne et les empereurs militaires romains, entre Menés peut-être et Ramsès II. Pour le nom de germanique se réveilleront les esprits d'Alaric et de Théodoric, dont nous avons déjà un premier pressentiment dans la personne de Cecil Rhodes; et les bourreaux de race étrangère de la préhistoire russe, de Gengis Khan à Trotsky, entre lesquels s'étend l'épisode du tsarisme pétrinique, ne sont pas en effet très différents de maints prétendants des républiques romanes de l'Amérique Centrale dont les luttes privées ont remplacé là-bas depuis très longtemps la riche période formelle du baroque espagnol.

Avec l'État achevé, la haute histoire s'est endormie elle-même. L'homme redevient plante, asservi à la glèbe silencieuse et durable. Le viMage atemporel, Γ « éternel » paysan apparaissent, engendrant des enfants et envoyant du blé à ta terre mère, foule diligente et sobre par-dessus laquelle gronde la tempête des Empereurs militaires. Au milieu du pays gisent les anciennes villes mondiales, cadres vides d'une âme éteinte où vient nicher lentement une humanité ahistorique. On vit au jour le jour dans un bonheur minuscule, parcimonieux et on prend patience. Les masses sont foulées aux pieds par les conquérants qui luttent pour la puissance et les richesses de ce monde, mais les survivants remplissent les lacunes avec une fécondité primitive et continuent à souffrir, tandis qu'en haut on triomphe et succombe dans l'éternel changement, en bas on prie, on prie avec cette piété puissante de la seconde religiosité qui a dominé à jamais tous les doutes. Là, mais là seulement, dans les âmes, la paix mondiale est devenue une. réalité, la paix en Dieu, la félicité des moines grisonnants et des anachorètes. Elle a réveillé, dans la résignation a la souffrance, cette profondeur que l'homme historique η apprend pas à connaître pendant le millénaire de son développement. Ce n'est qu'à la fin de la grande histoire que réapparaît l'existence éveillée, sainte et calme. C'est un spectacle qui est
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sublime dans son indifférence, indifférent et sublime comme là marche des étoiles, la rotation de la terre, l'alternance de la terre et de la mer, de la glace et des forêts vierges à sa surface. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afflige... le fait est là.

III. — philosophie de la politique

»S

Sur le concept de politique nous avons dépensé plus de réflexion qu'il ne convenait. Et nous avons compris d'autant moins l'observation de la véritable politique. Les grands hommes d'État Ont coutume d'agir immédiatement, par un sens sûr des réalités. Action si évidente pour eux que la possibilité de réfléchir à ces concepts généraux fondamentaux ne leur vient pas du tout à l'esprit, à supposer que ces concepts en général existent. Ils savaient de tout temps ce qu'ils avaient à faire. Une théorie de cette action ne répondait ni à leur génie ni à leur goût. Mais les penseurs de profession, qui avaient le regard dirigé sur les réalités créées par les hommes, étaient intérieurement si éloignés de cette action qu'ils se perdaient en spéculations abstraites, de préférence sur des formes mythiques comme la Justice, la Vertu, la Liberté, fixant ainsi sa mesure à l'événement historique du passé et surtout de l'avenir. Ces spéculations leur faisaient oublier finalement le rang des purs concepts et ils en venaient à se convaincre que la politique avait pour but de former le cours du monde d'après une recette idéale. Comme une idéalisation pareille ne s'est jamais produite nulle part, l'action politique leur apparut si mince en regard de la pensée abstraite qu'ils se disputaient dans leurs livres pour savoir s'il existe en général un « génie de l'action ».

Contre ces méthodes, nous essayons d'apporter ici au lieu d'un système idéologique une physiognomonie de la politique, telle qu'elle s est réalisée dans le cours de l'histoire générale, et non telle qu'elle aurait dû se réaliser. Notre but était de pénétrer la signification dernière des grands événements, de les « voir », d'en sentir le sens symbolique et de le paraphraser. Les plans des réformateurs du monde n'ont rien à faire avec la réalité historique1.

Nous appelons les courants d'existence humaine histoire dès que nous les envisageons comme mouvement; famille, ordre, peuple, nation, dès que nous y voyons quelque chose de mis en mouvement. La politique est la modalité où cette existence dynamique s'affirme, grandit, triomphe des autres courants vitaux. La vie entière est politique, dans chacun de ses traits instinctifs, jusqu'à la moelle la plus

i. «Les empire» panait, un bon vers reste », disait Humboldt à la bataille de Watertoo. Mailla personnalité de Napoléon a formé d'avance l'histoire des siècles suivants. Les bons vers ne servent qu'a enseigner la littérature. Platon est étemel... pour les philologues, mais Napoléon exerce sur nous tout une domination intérieure sur nos armées et nos Etats, sur notre opinion publique et toute notre existence politique, et ce d autant plus que nous en avons moins conscience.


ciquement,

la vie politique qui, partout chez les hommes supérieurs, cherche et est tenue de chercher les grandes décisions pour être un destin ou pour subir un destin. Car on ne peut que grandir ou dépérir, il n'existe pas de troisième possibilité.

C'est pourquoi la noblesse en tant qu'expression d'une race vigoureuse est l'ordre proprement politique et que la discipline, non l'instruction, est la modalité proprement politique de l'éducation. Chaque grand politicien, centre de force dans le courant du devenir, a quelque chose de nobiliaire dans le sentiment de sa vocation et dans sa connexité intérieure. Au contraire, tout microcosme, tout « esprit » est impplitique, et c'est pourquoi toute politique programmatique et toute idéologie ont quelque chose de sacerdotal. Les meilleurs diplomates sont les enfants, quand ils jouent ou veulent avoir quelque chose. Là transparaît dans l'individu isolé le « II » cosmique enchaîné qui se fraye une voie immédiatement et avec une sécurité somnambulique. Cette maîtrise des premières années n'est pas apprise, mais désapprise par eux lorsqu'ils parviennent à l'âge éveillé d adolescents. C'est justement pour cette raison que parmi les hommes mûrs l'homme d'Etat est une rareté.

Ces courants existentiels dans le domaine d'une haute culture, dans et entre lesquels seuls il y a une grande politique, ne sont possibles qu'au pluriel. Un peuple n'est réel que par rapport aux autres peuples. Mais le rapport naturel, racique, qui existe entre eux, est justement pour cette raison la guerre. C'est là un fait que les vérités ne peuvent modifier. La guerre est la politique primaire de tout vivant, à ce point que la lutte et la vie sont, au fond, identiques et que l'être s'éteint aussi lorsque la volonté de lutter est éteinte. Les vieux Germains traduisaient ce fait par les mots orrusta et orlog, qui signifient gravité et destin par opposition à plaisanterie
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bition de l'homme d'ttat à l'apogèi rendre la guerre presque superflue, la parenté primaire entre îa diplomatie et l'art militaire n'en subsiste pas moins : ils ont le caractère de lutte, la même tactique, la même ruse guerrière, la nécessité des forces matérielles à l'arrière-plan, afin de donner du poids aux opérations; et le but reste aussi le même : développer aux dépens des autres sa propre unité vitale (son ordre ou sa nation). Et chaque tentative pour supprimer l'élément racial n'aboutit qu'à le transposer sur un autre domaine : au lieu de deux partis c'est entre deux pays, ou, si la volonté de grandir est éteinte là aussi, entre deux factions d'aventuriers auxquelles le reste de la population se soumet volontairement.

*« Dans chaque guerre entre deux puissances vitales il s'agit de savoir qui gouvernera le tout. C'est toujours une vie, jamais un
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système, loi ou programme, yii donne le tact dans le courant du devenirl. Etre le centre d'action, le milieu actif d'une foule, élever la forme intérieure de sa propre personne à la forme de peuples et d'âges entiers, avoir le commandement de l'histoire pour mener son propre peuple pu sa famille et leurs fins à la tête des événements : tel est l'élan irrésistible et à peine conscient de chaque individu ayant une vocation historique. Il n'y a qu'une histoire personnelle et donc aussi qu'une politique personnelle. Le combat, non des principes mais des hommes, non des idéale mais des traits raciques, pour l'exercice de la puissance, est l'alpha et l'oméga de la politique, et même les révolutions n'y font pas exception, car la « souveraineté du peuple » signifie simplement que l'autorité régnante a pris le titre de chef populaire au lieu du titre de roi. La méthode de gouvernement y est à peine modifiée, la situation des gouvernés ne Test pas du tout. Et même la paix du monde, si frequente qu'elle fût déjà, n'a jamais été autre chose que l'esclavage de toute une humanité sous le règne d'un petit nombre de natures fortes résolues à dominer.

Un des éléments du pouvoir exécutif est la division (déjà chez les animaux) d'une unité vivante en sujets et en objets de gouvernement. Elle est si évidente que cette structure intérieure de chaque unité-masse ne se perd pas un instant, même dans les crises les plus graves comme ceue de 1789. Seul le détenteur disparaît, non la fonction, et si un peuple perd réellement tout gouvernement dans le cours des événements et qu'il vagabonde sans règle aucune, cela signifie simplement que son gouvernement est transféré au dehors, qu'il est, comme unité d'ensemble, devenu un objet.

Il n'y a pas de peuples politiquement doués. Il n'y a que des peuples solidement placés dans la main d'une minorité dirigeante et qui se sentent ainsi en bonne constitution. Les Anglais comme peuple sont aussi dépourvus de jugement, aussi étroits et aussi peu pratiques dans les choses politiques que toute autre nation, mais ils possèdent une tradition de la confiance en dépit de toute inclination aux débats publics. La différence consiste simplement en ce que l'Anglais est l'objet d'un gouvernement ayant de très vieilles habitudes couronnées de succès, gouvernement pour lequel il vote parce qu'il en connaît l'avantage par expérience. De ce vote qui apparaît au dehors comme une intelligence, il n'a qu'un pas à faire pour se convaincre que ce gouvernement dépend de sa volonté, bien que ce soit au contraire le gouvernement qui, pour des raisons teth-niques, persuade «ans cesse à l'Anglais cette opinion. La classe dirigeante en Angleterre a développé ses buts et ses méthodes tout à fait indépendamment du « peuple » et elle travaille avec (dans) une constitution non écrite dont les finesses, nées de l'usage et totalement athéoriques, sont aussi obscures qu'inintelligibles au non-initié. Mais le courage d'une troupe dépend de la confiance de ses chefs; de la confiance, c'est-à-dire du renoncement involontaire à la critique. C'est l'officier qui fait des lâches des héros ou des héros des lâches. Ceci est vrai des armées, des peuples et des ordres comme

i. Tel est le »ens du principe anglais mcn not measurcs qui est proprement le —--* de toute politique de succès.
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des partis. Le génie politique d'une foule n'est que la confiance dans le commandement. Mais il faut l'acquérir, il faut qu'il mûrisse lentement, qu'il soit éprouvé par des succès et qu'il devienne tradition. C'est le manque de qualités de commandement chez la classe dirigeante qui apparaît chez les dirigés comme un sentiment défaillant de sécurité, et il apparaît sous cette forme de critique calculée, entremetteuse, dont l'existence suffit à mettre un peuple hors de sa forme.

16

Comment fait-on la politique? L'homme d'État né est avant tout un connaisseur, connaisseur des hommes, des situations et des choses. Il a le « coup d'œil » qui embrasse les limites du possible, sans hésitation, sans corruption. Le connaisseur de chevaux examine d'un coup d'oeil la résistance du cheval, et il sait quelles chances il aura à la course. Le joueur jette un coup d'œil sur l'adversaire et connaît le résultat de la partie. Agir avec exactitude sans le « savoir », avoir la main sûre qui restreint ou lâche la bride sans qu'on s'en aperçoive : c'est l'inverse du talent du théoricien. Le tact secret de tout devenir en lui et dans les choses historiques est une seule et même chose. Elles se pressentent, elles existent l'une pour l'autre. L'homme des réalités ne court jamais le danger de faire de la politique de sentiment et de la politique de programme. Il ne croit pas aux grands mots. La question de Piiate est constamment sur ses lèvres. Les vérités ? L'homme d'État né se place au delà du vrai et du faux. Il ne confond pas la logique des événements avec la logique des systèmes. Les « vérités » (ou les « erreurs », ce qui est ici la même chose) ne viennent en considération pour lui que comme courants spirituels, en vue de leur effet, dont il embrasse l'intensité, la durée et la direction, et qu'il met en ligne de compte pour le destin de la puissance dirigée par lui. Il a des convictions qui lui sont chères, certes, mais comme homme privé; aucun politicien de rang ne s'est senti sous leur dépendance, tant qu'il agit. « L'homme d'action est toujours sans conscience; nul n'a de conscience que l'homme de contemplation » (Goethe). Cela est aussi vrai de Sulla et de Robes-
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naires de tous les temps. Tirez des actes d'Innocent III, qui a presque mené l'Église à la domination universelle, les principes fondamentaux et vous aurez un catéchisme du succès, qui représente l'extrême opposé de toute morale religieuse, mais sans lequel il n'y aurait point d'Église, ni de colonies anglaises, ni de fortunes américaines, ni de révolution triomphante, et enfin ni un État, ni un parti, ni en général un peuple dans une situation tenablc. La vie, non l'individu n'a pas de conscience.

D où la nécessité de comprendre le temps pour lequel on est né. Celui qui n'en soupçonne ni ne conçoit les puissances les plus cachées, qui ne sent pas en lui quelque parenté avec elles, parenté
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mente. Ils l'ont, il ne les a pas sous sa puissance. Pas de coup d'oeil rétrospectif pour demander au passé la mesure de nos actes! Pas de coup d'oeil de côté sur un système quelconque! Il y a, dans les périodes comme la nôtre ou celle des Gracques, deux sortes d'idéalisme fatal : celui de la réaction et celui de la démocratie. L'un croit à la réversibilité de l'histoire, le second à un but qu'elle impliquerait. Mais pour l'insuccès nécessaire, dont tous deux accablent la nation sur le destin de laquelle ils possèdent la puissance, il importe peu qu'elle soit sacrifiée à un souvenir ou à un concept. Le véritable homme d'État est l'histoire en personne, qui a pour volonté individuelle sa direction et pour caractère sa logique organique.

Mais l'homme d'État de rang devrait être aussi un éducateur dans un sens supérieur, non le représentant d'une morale ou d'une doctrine, mais un modèle par son activité. On sait qu'aucune religion n'a jamais changé le style de l'existence. Elle a pénétré l'être éveillé, l'homme spirituel, elle a jeté une lumière nouvelle sur un monde de l'au-delà, elle a créé un immense bonheur par la force de l'humilité, du renoncement et de la résignation jusqu'à la mort; sur les puissances de la vie, elle n'a eu aucun pouvoir. L'influence créatrice dans le vivant, non instructive, mais éducative, transformant le type des ordres et des peuples tout entiers, n'est exercée que par la grande personnalité, par le « II » et la race qui sont, en elle, la force cosmique enchaînée. Ce n'est pas la Vérité, le Bien, le Sublime, mais le Romain, le Puritain, le Prussien, qui sont des faits. Le sentiment de l'honneur, du devoir, la discipline, la décision — ne s'apprennent pas dans les livres. Ils sont éveillés dans l'existence dynamique par un modèle vivant. C'est ce qui a fait de Frédéric Guillaume Ier le plus grand éducateur de tous les temps, dont la tenue personnelle, formatrice de la race, ne disparaît plus dans la suite des générations. Ce qui distingue le véritable homme d'État du pur politicien, du joueur satisfait au jeu, du chanceur parvenu au sommet de l'histoire, de l'avare et de l'ambitieux, du professeur d'idéal, c'est qu'il peut demander des sacrifices et qu'on les lui accorde, parce que son sentiment d'être nécessaire au temps et à la nation est partagé par des milliers d'hommes; il les transforme jusqu'au fond du cœur et les rend capables d'actions dont ils seraient incapables sans lui1.

Mais l'élément suprême n'est pas l'action, mais le pouvoir de commander. Ce n'est qu'ainsi que l'individu se dépasse et devient le point central d'un monde actif. Il y a une manière de commander qui transforme l'obéissance en habitude fière, libre et distinguée et que Napoléon, par exemple, ne possédait pas. Un reste de sentiment subalterne l'avait empêché de former des hommes au Heu de

i. Cela est vrai enfin des églises, qui sont toutes différentes des religions, notamment des éléments du monde réel, et par conséquent politiques et non religieiwes dans le caractère de leur commandement. Ce n'est pas la prédication chrétienne, mais le martyr chrétien qui a conquis le monde, et 11 doit cette force du martyr non à lu doctrine, mais à l'exemple de l'Homme mort sur In croix.
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mécanismes enregistreurs, de régner par des personnalités au lieu de décrets, et c'est parce qu'il ne comprenait pas ce tact très raffiné du commandement et que par conséquent il en était réduit à faire seul tout ce qui était réellement décisif, qu'il tomba victime peu à peu de la disproportion entre les devoirs de sa charge et les limites des capacités humaines. Mais celui qui possède, comme César ou Frédéric le Grand, ce don suprême et ultime.de l'humanité la plus achevée, celui-là ressent au soir d'une bataille, quand les opérations se précipitent vers la fin qu'il désire et que cette victoire décide de son expédition, ou bien à une heure où la dernière signature ferme une époque de l'histoire, un étonnant sentiment de puissance qui reste pour toujours énigmatique à l'homme des vérités. Il y a des moments, et qui marquent l'apogée des courants cosmiques, où un homme se sait identique avec le destin et le centre du monde et où il sent que sa personnalité est presque l'enveloppe dont l'histoire de l'avenir est en train de se revêtir.
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Le premier devoir est : faire soi-même quelque chose; le second, qui est moins apparent, mais plus grand et plus difficile dans ses lointains effets : créer une tradition, amener les autres à continuer sa propre œuvre, son tact et son esprit; déchaîner .un courant d'activité unitaire qui n'a plus besoin, pour se maintenir en forme, de la présence du premier chef. Ainsi l'homme d'État s'élève à un point qui fut sans doute désigné comme une divinité par l'homme antique. Il devient le créateur d'une vie nouvelle, l'aïeul spirituel d'une jeune race. Lui-même disparaît comme personne, au bout de quelques années, de ce courant. Mais une minorité appelée par lui à l'existence, un autre être d'espèce étrange, le remplace et pour un temps indéterminé. Cet élément cosmique, âme d'une classe régnante, peut être engendré par un individu et en être l'héritier, et c'est ce qui a produit les effets durables de toute l'histoire. Le grand homme d'État est rare. Son apparition, son triomphe, précoce ou tardif... tout cela est du hasard. Les grands hommes détruisent souvent plus qu'ils n'ont bâti — par la lacune que laisse leur mort dans le courant du devenir. Mais créer une tradition, c'est supprimer le hasard. Une tradition éduque une haute moyenne sur laquelle l'avenir a le droit de compter, non un César, mais un Sénat, non un Napoléon, mais un corps d'officiers incomparable. Une forte tradition attire de tous les côtés les talents et réalise de grands succès avec en

diplomatie de la curie romaine. Une grande comparé à Frédéric Guillaume Ier, est d'avoir sans doute su agir, mais non créer une tradition, de n'avoir pas fondé à côté du corps des officiers de Moltke une race correspondante de politiciens qui se sentissent identiques avec son État et ses devoirs nouveaux, qui eussent ouvert les portes sans cesse aux hommes importants venant d'en bas et qui les eussent pour toujours intégrés à leur tact de l'action. Quand cela n'a pas lieu, au lieu d'une classe dirigeante issue d'un seul jet, il ne reste qu'une collection de têtes qui sont désarmées devant l'imprévu. Mais quand cela réussit, il naît un
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« peuple souverain », dans l'unique sens qui soit digne d'un peuple et possible dans le monde réel : minorité hautement disciplinée qui se complète elle-même, qui est pourvue d'une tradition sûre, mûrie dans une longue expérience, qui attire chaque talent dans son cercle et en profite, et qui se trouve ainsi pour cette raison en harmonie avec le reste de la nation qu'elle gouverne. Une telle minorité se transforme lentement en race authentique, même si elle avait, été un jour un parti, et elle décide avec la sûreté du sang, non de l'entendement. Mais c'est justement pour cela que tout se passe chez elle « spontanément », elle n'a plus besoin de génies. Cela signifie, si on ose dire, remplacer le grand politicien par la grande politique.

Mais qu'est-ce que la politique? L'art du possible; vieux mot et qui a presque tout dit. Le jardinier peut tirer une plante de la graine et en ennoblir le tronc. Il peut développer ou laisser s'étioler les dispositions cachées de la plante, sa croissance et sa taille, ses fleurs et ses fruits. De son coup d'oeil des possibilités et donc des nécessités de la plante dépendent la perfection, la force et tout le destin de celierei. Mais la forme fondamentale et la direction de son existence, les phases, la rapidité et la durée de cette existence végétale, la « loi de sa manifestation » ne sont pas sous la puissance du jardinier. La plante doit les remplir elle-même ou mourir, et il en est de même pour la plante gigantesque appelée « culture » et pour les courants existentiels des générations humaines enfermées dans son monde formel politique. Le grand homme d'État est le jardinier de son peuple.

Chaque homme actif est né dans un temps et pour un temps. Le cercle de ses possibilités est ainsi détermine. Pour les grands-pères et les petits-fils il a été donné autre chose, et qui est donc leur but et leur devoir. Le cercle est encore restreint par les limites de sa personnalité et par les qualités de son peuple, de la situation et des
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ce qui est réalisable. C'est pourquoi, (on ne le répétera jamais trop pour des Allemands), il ne confond jamais ce qui devrait être avec ce qui sera. Les formes fondamentales de l'État et de la vie politique, la direction et l'état de leur développement, sont donnés avec un temps et impossibles à changer. Tous les succès politiques se réalisent avec eux, non contre eux. Les adorateurs d'idéals politiques créent sans doute du néant. Ils sont — dans leurs cervelles — étrangement libres; mais leurs échafaudages sur les concepts en l'air de la sagesse, de la justice, de la liberté, de l'égalité, sont en fin de compte éternellement les mêmes, et ils recommencent toujours par le commencement. Le maître des réalités se contente de diriger en silence ce qui existe pour lui absolument. Cela semble peu de chose, et pourtant c'est ici d'abord que commence la liberté dans un sens supérieur. Il s'agit des traits minuscules, de la dernière pression la plus attentive sur le gouvernail, du doigté pour les hésitations les plus délicates des individus et des peuples. La politique est la vision claire des grandes lignes qui sont tirées irrévocable-


ment et le maniement sûr du fait unique, personnel, qui peut, dans leur ressort, d'une fatalité imminente faire un succès décisif. Le secret de toutes les victoires consiste dans l'organisation de l'invisible. Quiconque s'y entend peut, en représentant le vaincu, triompher du vainqueur comme Talleyrand à Vienne. César, dont la situation jadis était presque désespérée, a fait insensiblement servir à ses fins à Lucques la puissance de Pompée, qu'il a ainsi enterrée; mais il y a une limite dangereuse du possible, qui n'a guère été violée par le tact parfait des grands diplomates baroques, tandis

A


ue le privilège des idéologues est de toujours trébucher là-dessus, y a des tournants dans l'histoire, dont le connaisseur se laisse diriger un moment pour ne pas perdre la domination. Chaque situation a sa mesure d'élasticité sur laquelle on ne saurait s'illusionner le moins du monde. Une révolution parvenue à explosion démontre toujours un manque de tact politique chez les dirigeants et chez leurs adversaires.

Le nécessaire doit être fait à temps, c'est-à-dire tant qu'il est encore un don destiné à assurer la confiance à l'autorité régnante, et qu'il n'est pas un sacrifice forcé révélant une faiblesse et réveillant un dédain. Les formes politiques sont des formes vivantes qui évoluent inexorablement dans une direction déterminée. On cesse d'être « en forme » quand on veut empêcher le cours de cette évolution ou la dériver dans le sens d'un idéal. La nobilitai romaine possédait ce tact, non la noblesse spartiate. Au siècle de la démocratie montante, avant 1789 en France, avant 1918 en Allemagne, le moment fatal a toujours été atteint, où il était trop tard de concéder librement une réforme nécessaire et où il fallait donc la refuser avec une énergie implacable, parce qu'elle entraînait désormais, comme sacrifice, la dissolution de l'État. Mais celui qui ne voit pas à temps la première nécessité méconnaîtra la seconde d'autant, plus sûrement. On peut prendre aussi trop tôt ou trop tard le chemin de Canossa, et cela décide, pour des peuples entiers, de la question de savoir s'ils seront désormais un destin ou s'ils subiront le destin des autres. Mais la démocratie descendante répète la même erreur à vouloir retenir ce que fut l'idéal d'hier. C'est le danger qui menace le XXe siècle. Sur chaque sentier du césarisme on rencontre un Caton.

F

la

L'influence que possède, sur les méthodes politiques, même un homme d'État ayant une position extraordinairement forte, est très restreinte, et c'est un trait distinctif de cet homme d'État que de ne pas s'illusionner là-dessus. Son devoir est de travailler avec et dans la forme historique présente; seul le théoricien s'exalte à l'invention de formes plus idéales. Mais pour « être en forme » politiquement, la condition essentielle est l'absolue maîtrise des moyens les plus modernes. Il n'y a point ici de choix. Les moyens et les méthodes sont donnés par le temps et appartiennent à la forme intérieure d'un temps. Celui qui s'y égare, qui donne à ses goûts et à ses sentiments la puissance sur son tact, perd de vue les réalités. Le danger que court une aristocratie est d'être conservatrice dans les moyens, celui de la démocratie est de confondre la formule avec la forme. Les moyens actuels et pour des années encore sont les moyens
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parlementaire· : les élections et la presse. On peut en penser ce que l'on voudra, les honorer ou les mépriser, mais il faut s'en rendre maître. Bach et Mozart étaient maîtres des moyens musicaux de leur temps. C'est le caractère de toute sorte de maîtrise. Il n'en est pas autrement en politique. Mais la forme extérieure visible pour tous n'est sans doute pas ce dont il s'agit, mais seulement un revêtement. Aussi peut-on la changer sans rien changer à la nature des événements, la réduire en concepts et en textes constitutionnels sans même toucher la réalité, et l'ambition de tous les révolutionnaires et de tous les doctrinaires s'épuise à intervenir dans ce jeu des droits, des principes et des libertés de la superficie historique. L'homme d'État sait que l'extension d'un droit de vote est tout à fait accidentelle en regard de la technique athénienne ou romaine, jacobine, américaine et désormais aussi allemande, des élections. La lettre de la Constitution anglaise est sans importance sur le fait

3


u'elle est appliquée par une petite couche de familles distinguées, e telle sorte qu'Edouard Vil était un ministre de son ministère. Et en ce qui concerne la presse moderne, il est loisible à l'exalté de se contenter de la voir constitutionnellement « libre »; le connaisseur demande seulement à savoir à la disposition de qui elle· l'est. La politique enfin est la forme dans laquelle l'histoire d'une nation s'accomplit parmi plusieurs nations. Le grand art consiste à maintenir intérieurement en forme sa propre nation pour les événements du dehors. C'est là, non seulement pour les peuples, les Etats et les ordres, mais aussi pour les unités vivantes de toute espèce, y compris les essaims animaux les plus élémentaires et les corps individuels, le rapport naturel entre la politique intérieure et la politique extérieure, rapport où la première existe exclusivement pour la seconde et non inversement. Le démocrate authentique considère d'habitude celle-là comme fin en soi, le diplomate moyen ne pense qu'à celle-ci. Mais c'est justement pour cette raison que leurs succès à tous deux restent des succès en l'air. Où le maître politique se voit le mieux, c'est sans aucun doute dans la tactique des réformes intérieures, dans son activité économique et sociale, dans l'habileté avec laquelle il sait mettre en harmonie avec le goût du jour, et en même temps rendre efficaces, la forme publique de l'ensemble, les « droits » et les libertés »; il se voit dans l'éducation des sentiments, sans laquelle il est impossible à un peuple de rester en constitution : d'avoir de la confiance, du respect pour ses chefs, le gentiment de sa puissance, la joie et, s'il le faut, l'enthousiasme. Mais tout cela ne prend sa valeur qu'en vue de ce fait fondamental de l'histoire supérieure, selon lequel un peuple n'est pas seul au monde et que son avenir est décidé par le rapport d'énergie avec les autres peuples et puissances, non par la seule organisation en lui. Et comme le regard du vulgaire ne va pas si loin, c'est la minorité dirigeante qui doit posséder ce coup d'oeil pour les autres, cette minorité dans laquelle l'homme d'État trouve d'abord l'instrument qui lui permet d'exécuter ses intentions1.

i. En réalité, on ne devrait guère avoir besoin de rappeler que ces principes ne sont pas ceux d'un gouvernement aristocratique, mais du gouvernement on guncnil.


La politique première de toutes les cultures repose sur des données solides qui sont ses puissances directrices. L'existence totale est rigoureusement dans une forme patriarcale et symbolique; les liens du sol maternel sont si forts, le lien féodal et encore l'Etat des ordres sont quelque chose de si évident pour la vie qu'ils enchaînent, 'que la politique des temps homérique et gothique se borne à agir dans le cadre de la forme absolument donnée. Ces formes se modifient pour ainsi dire spontanément. Personne n'a nettement conscience qu'il y a là un rôle de la politique, même lors du renversement d'une royauté ou de la sujétion d'une noblesse. Il n'existe Ïj'une politique des ordres, de l'empereur, des papes, des vassaux, e sang, la race, se manifestent dans des entreprises instinctives, subconscientes, car même le prêtre faisant de la politique agit ici en homme de race. Les « problèmes » de l'État ne sont pas encore éveillés. L'autorité et les ordres primaires, en général le monde formel primitif tout entier, sont donnés par Dieu, et les minorités organiques, les factions, ne se combattent que sous cette condition.

La nature de la faction est qu'elle ne conçoit pas du tout l'idée d'une modification rationnelle de l'organisation des choses. Elle veut se faire un rang dans le cadre de cette organisation, prendre puissance et possession, comme tout ce qui est organique, dans un monde organique. Ce sont des groupes dans lesquels l'affinité des familles, 1 honneur, la fidélité, les alliances d'une intériorité presque mystique jouent un rôle et où les idées abstraites sont complètement écartées. Telles sont les factions à l'époque homérique et gothique : Téléraaque et les barons d'Ithaque, les Bleus et les Verts sous Justinien, les Guelfes et les Gibelins, les maisons de Lancastre et d'York, les protestants1, les Huguenots et aussi les puissances actives de la Fronde et de la première Tyrannie. Le livre de Machiavel est tout entier dans cet esprit.

On arrive à un tournant dès qu'avec la grande ville le non-ordre, la bourgeoisie, prend le pouvoir. Maintenant, c'est au contraire la forme politique qui s'élève au rang d'obje* de la lutte, de problème. Jusque-là, elle avait mûri, maintenant elle doit être fondée. La politique s'éveille, elle est non seulement conçue, mais réduite en concepts. Contre le sang et la tradition s'élèvent les puissances de l'esprit et de l'argent. Au lieu de l'organique vient l'organisé, au lieu de l'ordre le parti. Un parti n'est pas un organisme racique, mais une collection de têtes, et par conséquent aussi supérieur en esprit aux ordres anciens qu'ils lui sont supérieurs en instinct.

Aucun chef des masses qui a du génie n'a jamais considéré son rôle autrement, ni Cléon, ni Robespierre, ni penine. Celui qui se sent réellement un commissaire de la foule, et non un régent de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ne pourrait pas être un seul jour maître chez lui. La question est seulement de savoir si les grande chefs populaires administrent leur charge pour eux ou pour d'autres, et a ce »ujet on pourrait dire bien des choses.

i. Originairement, union de 19 princes et villes libres (1529).
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II est l'ennemi mortel de toute division organique en ordres, dont la simple existence est contradictoire avec sa nature. Pour cette raison précisément, le concept de parti est toujours lié à celui de l'égalité, qui est absolument négatif, dissolvant .socialement nivella-teur. On ne reconnaît1 plus les idéals de l'ordre, mais seulement les intérêts professionnels. Mais il est lié aussi au concept négatif delà liberté, les partis étant un phénomène purement citadin. En libérant complètement la ville de la campagne, la politique des ordres cède partout à la politique de pani, que nous en ayons ou non connaissance, en Egypte à la fin du Moyen Empire, en Chine avec les États batailleurs, à Bagdad et à Byzance au temps des Abbassides. Dans lés capitales d'Occident, il se forme des partis de style parlementaire; dans les Cités-Etats antiques, des partis du forum; tandis que les partis de style magique nous sont connus par les ma v al i et les moines de Théodore de Studion2.

Mais c'est toujours le non-ordre, l'unité de protestation contre la nature de l'ordre en général, sa minorité régnante (« les intellectuels et les riches ») que nous voyons apparaître comme partis, avec un programme, avec un but non senti, mais défini, et avec la négation de tout ce qui ne peut être saisi rationnellement. C'est pourquoi il n'existe au fond qu'un seul parti, celui de la bourgeoisie, des libéraux, et il a aussi parfaitement conscience de ce rang occupé par lui. Il s'identifie avec le « peuple ». Ses adversaires, avant tout les ordres authentiques « hobereaux et calotins », sont les ennemis et les traîtres « du peuple »; son opinion propre est « la voix du peuple », voix qu'on lui inculque par tous les moyens de la propagande politique de parti, par l'éloquence du forum et la presse d'Occident, afin d'être représenté ensuite.

Les ordres primaires sont la noblesse et le clergé. Le parti primaire est celui de l'argent et de l'esprit, les libéraux de la grande ville. C'est ici que les concepts d'aristocratie et de démocratie trouvent, pour toutes les cultures, leur justification profonde. Aristocratique est le mépris de l'esprit citadin, démocratique le mépris du paysan, la haine contre la campagne 3. C'est ce qui distingue la politique des ordres de la politique de parti, la conscience de l'ordre du sentiment de parti, la race de l'esprit, la croissance de la construction. Aristocratique est la culture achevée, démocratique la civilisation citadine commençante, jusqu'à ce que l'antithèse se dissolve dans le césarisme. Aussi sûrement que la noblesse est /Ordre, tandis que le « tiers » n'arrivera jamais à se mettre en forme de la même manière aussi sûrement, aussi elle ne parviendra pas à se sentir, sinon à s'organiser, comme parti.

Mais elle n'est pas libre d'y renoncer. Toutes les constitutions modernes nient les ordres et sont bâties sur le parti, comme sur la

r. Aussi, sur le terrain de l'égalité bourgeoise, la possession de l'argent prend-elle immédiatement la place du rang généalogique.

.

3. Cf. Wellhauscn, Die rclig. polit. Oppositwnsparh-i-:n   im alten Isiam (1901). ^ν_ϋη trait essentiel de la démocratie anglaise et américaine est qu'elle a fait

grandes villes.
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forme fondamentale évidente de la politique. Le xixc siècle, et donc aussi le me avant le Christ, est l'apogée de la politique de parti. Son caractère démocratique oblige à former des partis adverses, et tandis qu'autrefois (encore au xvme siècle!) le « tiers » se constituait en ordre sur le modèle de la noblesse, il se développe aujourd'hui sur le plastron libéral, la carcasse défensive du parti conservateur 1, dominé absolument par la forme libérale, embourgeoisé sans être bourgeois, et contraint à une tactique do.;t les moyens et les méthodes sont déterminés exclusivement par le libéralism-. Son choix consiste uniquement à manier ces moyens mieux que l'adversaire 2 ou à succomber, mais il est dans la nature profonde de cet ordre de ne pas comprendre cette situation et de combattre non
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gation faite à chaque parti d'avoir une apparence bourgeoise s'élève jusqu'à la caricature dès qu'au-dessous des couches citadines de l'instruction et de l'argent, le reste s'organise aussi en parti. Le marxisme, par exemple, théoriquement une négation de la bourgeoisie, est en tant que parti, par son attitude et par ses chefs, bourgeois des pieds à la tête. Il y a un conflit permanent entre la volonté, qui sort nécessairement du cadre de la politique de parti, et par conséquent de chaque constitution (toutes deux libérales exclusivement), et qui ne peut s'appeler honnêtement qu'une guerre civile, d'une part; et d'autre part, l'attitude qu'on croit devoir observer et qui est en tout cas nécessaire pour réaliser en ce temps quelque succès durable. Mais l'attitude d'un parti nobiliaire dans un parlement est aussi fausse intérieurement que celle d'un parti prolétarien. La bourgeoisie seule est ici chez elle.

A Rome, depuis la création des tribuns en 471 jusqu'à la reconnaissance de leur plein pouvoir législatif dans la révolution de 287, les patriciens et les plébéiens ont lutté en gros en tant qu'ordres. A partir de là, cette opposition n'a plus qu une signification généalogique, et il se développe des partis qu'on pourrait très bien nommer libéraux et conservateurs : le populus3 qui donne le ton au forum et la nobilitas qui a son point d'appui au Sénat. Celui-ci s'est transformé en 287, de conseil de famille des anciennes maisons régnantes, en un conseil d'État de l'aristocratie administrative. Le populus voisine avec les comices par centuries déterminés d'après le cens, et avec le groupe des grands hommes d'argent, équités; la nobilitas, avec les comices par tribus où l'influence paysanne est prépondérante. Il suffit de penser là aux Gracques et à Marius, ici à C. Flaminius,

1. Et il se développe en outre primaires une opposition politique^ un parti clérical, c'est-à-dire formé les crovants, mais par les prêtres.

2. lit son contenu racique plus riche lui donne des chances de succo«.

3. Plebs correspond au ι tiers .du xviu« siècle (bourgeois et paysan»), pofiulus a la grande t masse > citadine du xrx* siècle. La différence se marque dans l'attitude envers les esclaves affranchis, la plupart d'origine non italique, que laplcbs comme ordre cherche à refouler dans le moins de tribu* possible, tandis que le pspulns comme parti leur laisse bientôt jouer le rôle décisif.
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et l'on n'aura plus ensuite qu'à aiguiser son regard pour apercevoir la position entièrement modifiée des consuls et des tribuns. Ils ne sont plus les -hommes de confiance nommés par le premier et le troisième ordre, dont l'attitude se trouve ainsi déterminée, mais ils représentent et se passent le parti. Il y a des consuls « libéraux » comme le vieux Caton et des tribuns « conservateurs » comme Octave, l'ennemi de Tib. Gracchus. Les deux partis présentent leurs candidats aux élections et cherchent à les élire par tous les moyens de la propagande démagogique; et quand l'argent n'avait pas de succès aux élections, il en avait toujours un meilleur auprès des élus.

En Angleterre les tories et les whigs s'étaient constitués eux-mêmes en partis au début du xixe siècle, partis embourgeoisés quant à la forme et qui ont adopté tous deux, quant à la lettre, le programme libéral par lequel on a convaincu, comme partout ailleurs, et satisfait l'opinion publique. Par ce biais magistral et accompli à temps, on a évité la formation d'un parti hostile aux ordres, comme celui de la France en 1789. Les membres de la Chambre Basse devinrent, de messagers de la classe dirigeante, les représentants du peuple qui en dépendent désormais financièrement; l'autorité resta dans les mêmes mains et l'opposition de parti pour laquelle les mots libéral et conservateur se présentaient d'eux-mêmes depuis 1830, reposa sur un dosage au lieu d'une alternative. C'est en ces mêmes années que la littérature libertaire de la « jeune Allemagne » passa à un sentiment de parti, que s'organisa en Amérique, sous le président Jackson, contre le parti républicain, le parti démocrate, et que fut reconnu en bonne et due forme1 le principe d'après lequel les élections sont un commerce et toutes les charges d'État la proie du vainqueur.

Mais la forme de la minorité dirigeante se développe, en passant de l'ordre au parti, irrésistiblement en factions attachées à des individus. La fin de la démocratie et son passage au césarisme s'y expriment donc en ce sens que la disparition ne porte pas, par exemple, sur le parti du tiers-état, le libéralisme, mais sur le parti en tant que forme. L'opinion, le but populaire, les idéale abstraits de toute politique authentique de parti, se dissolvent et laissent place à la politique privée, à la libre volonté de puissance d'une poignée d'hommes de race. Un ordre a des instincts, un parti a un programme, une faction a un maître : c'est la voie du patriciat et de la plèbe, a travers les optimales et le populus, jusqu'aux Pompéiens et aux Césariens. La période de la véritable politique de parti embrasse à peine deux siècles et est déjà pour nous, depuis la guerre mondiale,
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Heu du goût la force de travail, et lee grands moyens de la démocratie, la presse, les élections, l'argent, sont manipulés avec une habileté que le libéralisme proprement dit a rarement atteinte et nulle part dépassée.
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sur la voie du déclin complet. Le fait que toute la masse électorale envoie, d'un commun accord instinctif, des hommes chargés de gouverner sa chose, comme ou le dit naïvement dans toutes les constitutions, n'était possible que dans le premier mouvement et suppose qu'il n'y unième pas de hases pour l'organisation de groupes déterminés. Ce fut le eus en J78«, et en Allemagne en 1848.

Mais l'existence d'une assemblée est immédiatement liée à la formation d'unités tactiques, dont la solidarité repose sur la volonté d'affirmer la position dominante une fois conquise et qui ne se considèrent pas le moins du monde plus qu'un porte-parole de leurs électeurs, mais se soumettent au contraire ceux-ci par tous les moyens de l'agitation pour les faire servir à leurs fins. Une direction qui s'est organisée dans le peuple est donc déjà devenue Y instrument de l'organisation, et elle continue de courir irrésistiblement sur cette même voie jusqu'à ce que l'organisation soit devenue, elle aussi, l'instrument des chefs. La volonté de puissance est plus forte que toutes les théories. Au début le programme fait naître la direction et son appareil; ensuite ils sont défendus par leurs détenteurs à cause de la puissance et du butin, comme on le fait partout aujourd'hui où des milliers de personnes de tous les pays vivent du parti et des charges et prébendes qu'il distribue; enfin le programme est oublié et l'organisation travaille pour soi seule.

Chez le vieux Scipion et Qu. Flaminius, on entend encore parler d'amis qui les accompagnent à la guerre, mais le jeune Scipion s'est constitué une cohors amicar um, premier exemple sans doute d'une faction organisée qui travaille ensuite aussi devant la justice et aux élections1. De même le rapport de fidélité, primitivement tout patriarcal et aristocratique, entre le patron et ses clients se développe en une communauté d'intérêts sur une base toute matérielle, et dès avant César il y a des traites écrits entre les candidats et leurs électeurs, avec l'indication exacte des sommes à payer et des services à rendre. D'un autre côté, tout comme dans l'Amérique actuelle 2, il se forme des clubs et des sociétés électorales de tribules ayant pour but de dompter ou d'effaroucher les électeurs dans leurs circonscriptions, afin de négocier de puissance à puissance l'affaire électorale avec les grands chefs, précurseurs des Césars. Ces pratiques ne sont pas un échec de la démocratie, mais sa signification et son résultat final nécessaire, et les plaintes élevées par les idéalistes étrangers au monde sur cette déception de leurs espérances caractérisent seulement leur aveuglement et l'enchaînement intérieur entre l'esprit et l'argent.

La théorie politico-sociale n'est qu'un piédestal, mais un piédestal nécessaire de la politique de parti. La fière série de politi-

1. Pour ce qui suit, cf. M. Geber, Die Xnbilitäl der römischen Republik, 1912, p. 43 sq. — et Λ. Roseiibcrg, Untersuchungen zur römischen CenturicnverfAssung, 1911, p. 62 sq.

2. Tout le monde connaît Tammany Hall à New-York, mais la situation est à peu près la même dans tous les pays gouvernés par des partis. I,e * caucus » américain, qui répartit les charges d'Ktat entre ses membres dont il impose les noms il la masse électorale, a été introduit en Angleterre sous le nom de National Uberai Fédération par Chamberlain, et il est en voie de développement rapide en Allemagne depuis kjkj.
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l'application de concepts. Lorsque Platon, Aristote et leurs contemporains définirent et mélangèrent icr espèces constitutionnelles

dionaux de la Chine ont été mis hors de forme par des expériences philosophiques du même genre et livrés ainsi à l'impérialisme de fsin -. Les fanatiques jacobins de la liberté et de l'égalité ont livré
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ciens allant de Rousseau à Marx trouve sou pendant dans celle des sophistes jusqu'à Platon et Zenon. En Chine on peut encore montrer les traits fondamentaux des doctrines correspondantes dans la littérature confucicnnc et taoïste; il suffit de nommer le socialiste Mon ti. Dans la littérature byzantine et arabe de la période abbasside, où le radicalisme apparaît toujours sous forme strictement orthodoxe, ces éléments prennent une large étendue et agissent comme ressort dans tous les milieux sociaux du ixe siècle; en Egypte et dans l'Inde, leur existence est démontrée par l'esprit des événements au temps de Bouddha et des Hyksos. Ils n'ont pas besoin d'une forme littéraire, ils se répandent aussi bien oralement, par la prédication et la propagande, dans les sectes et les associations, telles qu'elles se sont généralisées à la fin des mouvements puritains, donc dans l'islam et dans le christianisme anglo-américain.

Ces doctrines sont-elles « vraies » ou « fausses » ? Nous ne nous lasserons pas de répéter que cette question est dépourvue de sens pour le monde de l'histoire politique. La « réfutation » du marxisme, par exemple, ressortit au domaine des discussions académiques ou des débats publics, où chacun a raison et tous les autres ont tort. Ce qui importe est de savoir si elles sont efficaces, depuis quand et pour combien de temps la foi, en un pouvoir d'améliorer la réalité selon un système logique, est en général une puissance sur laquelle la politique peut compter. Nous sommes à une époque de confiance illimitée en la toute-puissance de la raison. Les grands concepts généraux de liberté, droit, humanité, progrès, sont sacrés. Les grandes théories sont des Évangiles. Leur forée de conviction ne repose pas sur des raisons, car la masse d'un parti ne possède ni l'énergie critique ni la distance nécessaire pour les cxaminet sérieusement, mais sur la consécration sacramentelle de leur phraséologie. Saris dou'e, cet enchantement est restreint à la population des grandes villes et à la période du rationalisme, « religion des lettres ». Sur les paysans il n'a aucune influence, et sur les masses citadines il n'a d'influence qu'en certains temps, mais alors une influence de nouvelle révélation. On se convertit, on s'attache avec ferveur aux mots et à leurs prophètes; on se fait martyr sur les barricades, aux champs de bataille, sur le gibet; on voit s'ouvrir devant soi un au-delà politique et social, et la critique froide apparaît vulgaire, profane et digne d'être tuée.

Mais les livres comme le Contrat social et le Manifeste communale sont ainsi des moyens de puissance de premier rang entre les mains d'hommes forts qui se sont élevés au sein du parti et qui savent faire naître et exploiter la conviction de la masse.

Toutefois, ces idéals abstraits ont une puissance qui ne s'étend guère au delà de deux siècles — siècles de la politique de parti. À la fin, ils ne sont plus réfutés, mais ennuyeux. Rousseau ennuie depuis longtemps, Marx ne tardera pas à ennuyer ses partisans. On finira par abandonner non pas telle ou telle théorie, mais la croyance aux théories en général, et dont l'enthousiaste optimisme du xviii· siècle, qui croyait remédier à l'insuffisance des faits par


:ga la

la France, depuis le Directoire, pour toujours à la domination alternative de l'armée et de la bourse, et chaque révolte socialiste fraye la voie au capitalisme. Mais lorsque Cicéron écrivit pour Pompée son livre de La République et Sallustc ses deux avertissements à César, personne n'y fit plus attention. On découvrira peut-être encore chez T. Gracchus une influence de cet enthousiaste stoïcien, Blosius, qui commit plus tard un crime après avoir entraîné aussi à sa perte Aristoniekos de Pergamc 3; mais au dernier siècle avant J.-C. les théories sont devenues un thème scolaire suranné et il ne s'agit plus désormais que de la puissance uniquement.

Personne ne devrait s'illusionner aussi chez nous sur la fin. de la période des théories. Les grands systèmes du libéralisme et du socialisme sont tous nés entre 1750 et 1850. Celui de Marx a déjà aujourd'hui atteint presque son centenaire et il est resté le dernier. Intérieurement, sa conception matérialiste de l'histoire signifie la conséquence extrême du rationalisme, et par conséquent une fin. Mais de même que la foi aux droits de l'homme de Rousseau s'est perdue avec l'année 1848, la foi en Marx est morte aussi avec la guerre mondiale. Celui qui compare le sacrifice jusqu'à la mort, que les idées de Rousseau ont rencontré dans la Révolution française, avec l'attitude des socialistes de 1918, obliges de conserver une conviction qu'ils ne possédaient plus, devant et chez leurs partisans, non à cause de l'idée, mais à cause de la puissance qui en dépendait : celui-là voit se dessiner aussi la voie plus lointaine sur laquelle échouera finalement chaque programme, parce qu'il ne

sert plus qu'à barrer la route à la lutte pour le pouvoir. La foi en ->·.' ι — —— j- _i-..-   _...._ i... _*u_ et. :t
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fonder un nouvel au-delà, oui cherche le mystère au lieu des concepts tranchés et qui finira par le trouver aussi dans les profondeurs de cette seconde religiosité.

t. Sur l'histoire de cette expérience tragique, cf. lad. Meyer, Geschickte des Altertums, V i 987 sq.

2. I«es ι plans des États batailleur» », le Tsclnm Tain fan lu et les biographies du Se ma tsien sont remplis d'exemples d'un empiétement des maîtres d'école sur la » sagesse > politique.

3. Sur son «État du soleil » formé d'esclaves et de journaliers, cf. Fauly-Wissowa. Real. Encycl., 2,961. De même, le roi révolutionnaire, Klcomcnes III de Sparte (235), était influencé par le stoïcien Sphairos. Ou comprend pourquoi le Senat romain a expulse à maintes reprises 1rs « philosophes et les rhéteurs », c'est-à-dire les politiciens d'affaires, fantasques et agitateurs.
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Ceci est l'un des côtés, le côté verbal, de la grande réalité appelée Démocratie. Il reste à en analyser l'autre qui est décisif, le côté racial. La démocratie serait restée dans les cerveaux et sur le papier, s'il n'y avait pas parmi ses adeptes des natures de maître authentiques, pour oui le peuple n'était qu'un objet et les ideala qu'un moyen, dont ils étaient d'ailleurs la plupart du temps inconscients. Toutes les méthodes de la démagogie, même les plus inconcevables, (démagogie tout à fait identique intérieurement à la diplomatie d'ancien régime, sauf qu'elle repose sur les masses au lieu des princes et des ambassadeurs, sur des opinions, des sentiments et des velléités confuses au lieu des esprits d'élite, orchestre d'instruments en cuivre au lieu de l'ancienne musique de chambre), ont été forgées par des démocrates honnêtes, mais pratiques, qui les ont ensuite apprises aux partis de leur tradition.

Mais ce qui caractérise sans doute le chemin de la démocratie,
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Paris. Comme toutes ces formes ne sont pas organiques, comme le régime féodal, mais systématiques et basées non sur une profonde connaissance des hommes et des choses, mais sur des représentations absttaites du droit et de la justice, il y a un gouffre béant entre l'esprit des lois et les habitudes pratiques développées dans le silence, sous la pression de ces lois, pour les adapter au tact de la vie réelle ou pour les en écarter. C'est d'abord l'expérience, et seulement à la fin de toute cette évolution, qui a enseigné que les droits du peuple et l'influence du peuple sont deux choses différentes. Plus général le droit de vote, plus restreinte la puissance d'un groupe électoral. Aux débuts d'une démocratie, le champ seul appartient à l'esprit. Il n'y a rien de plus noble et de plus pur que la séance de nuit du 4 août 1789 et le serment du Jeu de paume, ou bien les sentiments qui animaient l'assemblée de Francfort à l'église Saint-Paul, lorsqu'on délibéra, le pouvoir en main, sur les vérités générales jusqu'à ce que fussent réunies les puissances de la réalité et que les rêveurs en fussent écartés. Mais bientôt s'annonce l'autre grandeur de chaque démocratie, pour rappeler qu'on ne peut faire usage des droits constitutionnels que si Γόη a de l'argent1. Le fait qu'un droit de suffrage rend à peu près ce qu'en pense l'idéaliste suppose qu'il n'y a pas de direction organisée agissant sur les électeurs dans son intérêt et dans la mesure de l'argent dont elle dispose. Dès

i. I/auclennc démocratie, celle des projets de constitutions optimistes, qui vont n peu près pour nous deUncoln à Bismarck et à Gladstone, est contrainte d'en faire 1 expérience; la démocratie tardive, celle du parlementarisme mûr, est issue de cette expérience. I«à se sont définitivement séparées, sous forme de caisse du parti et d'idéal du parti, les réalités et les vérités. ιλ parlementaire authentique se sent précisément par l'argent, affranchi de U dépendance qu'impliqué la conception naïve de l'électeur sur l'élu.


qu'existé cette direction, l'élection n'a plus que la signification d'une censure que la foule accorde aux organisations particulières, sur la formation desquelles elle finit par ne plus posséder la moindre influence. Et c est encore ainsi que le droit idéal des constitutions d'Occident, droit des masses à désigner librement leurs représentants, reste une pure théorie, car chaque organisation développée se complète en réalité elle-même. Enfin un sentiment se fait jour, selon lequel le droit de suffrage universel en général ne renferme aucun droit réel, pas même celui de choisir entre deux partis, parce que les institutions juridiques qui poussent sur son terrain dominent par l'argent tous les moyens spirituels de la parole et de l'écriture et, par conséquent, dirigent à leur gré l'opinion de l'individu sur les partis, tandis que d'autre part, en disposant des charges, de l'autorité et des lois, ils éduquent un groupe d'adeptes inconditionnés, celui du " caucus », qui écarte tous les autres groupes et les fait aboutir à une lassitude électorale impossible à supprimer même dans les grandes crises.

En apparence, il subsiste une forte différence entre la démocratie parlementaire d'.Occidcnt et celle des civilisations égyptienne, chinoise, arabe, qui ignorent l'idée des élections populaires générales. Mais pour nous, à cette époque, la masse électorale comme telle est « en forme » exactement dans le même sens qu'elle avait été auparavant, comme société des assujettis, à savoir : l'objet d'un sujet; ou encore à Bagdad et à Byzancc, comme secte ou société de moines, et ailleurs comme armée dirigeante, société secrète ou État dans l'État. La liberté est comme toujours purement négative. Elle consiste à nier la tradition : dynastie, oligarchie ou khalifat; mais la puissance executive passe immédiatement et sans restriction à de nouvelles autorités : chefs de parti, dictateurs, prétendants, prophètes et leurs partisans, vis-à-vis desquels la foule continue à être sans condition un objet '. Le « droit de libre disposition du peuple » est une phtase polie; en fait à chaque droit de suffrage universel (anorganiquc), c'est le vote en général qui cesse de perdre sa signification originaire. Plus radicale l'extinction politique du groupement organique par ordres et par professions, plus informe et plus déshéritée sera la masse des électeurs et plus elle sera livrée sans condition aux nouvelles puissances : aux comités directeurs des partis qui dictent leur volonté à la foule par tous les moyens de contrainte spirituelle, qui mènent entre eux la lutte pour la domina-nation avec des méthodes que la foule finit par ne plus voir ni comprendre, et qui soulèvent l'opinion publique contre elle-même, simplement comme une arme forgée par eux. C'est pourquoi précisément un courant irrésistible mène chaque démocratie sur cette voie qui aboutit à sa suppression par elle-même 2.

t. Si malgré cela clic se sent libérée, cela prouve encore une fois qu'il y a incompatibilité profonde entre l'esprit grand-citadin et la tradition organique, tandis <|uVntre l'activité de cet esprit et le fuit d'être gouverné par l'argent il existe uni-relation intérieure.

2. Ι,α constitution allemande de 1918, qui est donc née au seuil de la démocratie decadente, renferme en toute naïveté une dictature des partis, qui se sont transmis il eux-mêmes tous les droits, sans être sérieusement responsables envers personne. Une proportionnelle équivoque et une liste du Reich leur garantissent le pouvoir
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Les droits fondamentaux d'un peuple antique (demos, populus) visent l'occupation des hautes charges d'État et la jurisprudence1. On se trouvait pour cela « en forme » sur le forum, de manière toute euclidienne, rassemblé en un point comme une masse corporelle-ment présente; et c'est ici qu'on était l'objet d'une propagande de style antique, faite notamment avec des moyens corporels, immédiats, sensibles, avec une rhétorique agissant immédiatement sur tautet les oreilles et tous les yeux, et qui se servait de moyens en partie répugnants et à peine supportables pour nous; larmes étudiées, vêtements déchirés2, louange éhontée de l'électeur présent, impostures extravagantes contre 1 adversaire, fonds permanent de tournures brillantes et de cadences sonores qui ne pouvaient naître qu'en ce lieu et exclusivement dans ce but; avec des jeux et des cadeaux, des menaces et des coups, avant tout de l'argent. Nous en connaissons les débuts dans Athènes en 400 3, la fin dans la Rome de César et de Cicéron, où les proportions deviennent effrayantes. Ceci est comme partout : de nomination des représentants des ordres, les élections sont devenues la lutte entre les candidats des partis. Mais ainsi l'arène est donnée où l'argent prend l'offensive, dont les dimensions sont d'ailleurs considérablement accrues depuis Zama. « A mesuré que la richesse grandissait qui pouvait se concentrer entre les mains de quelques-uns, la lutte pour la puissance politique se transformait en une question d'argent4 ».  Tout est dît dans ces paroles. Toutefois, en un sens plus profond, il est faux de parler de corruption. Ce n'est pas la corruption des mœurs, ce sont les mœurs mimes, mœurs de la démocratie mûre, qui prennent des formes pareilles avec une nécessité de destin. Le censeur Appius Claudius de 310, qui est évidemment un helléniste authentique et un idéologue des constitutions (comme on n'en rencontre que dans l'entourage de Mme Roland) a certainement toujours pensé dans ses réformes aux droits de suffrage et non à l'art de faire des élections; mais ces droits ne font que déblayer la voie à cet art. La race apparaît dans cet art d'abord et en prend très tôt une parfaite maîtrise. Maïs dans une dictature de l'argent, les opérations d'argent ne peuvent être appelées une décadence. La carrière du fonctionnaire romain, depuis qu'elle s'accomplis-

de te compléter eux-mêmes. Au lieu des droits du · peuple > contenus théoriquement dans la Constitution de 1848. il ne reste plus que les droits des partis, ce qui cache, sous un accent de candeur, le césatisme implicite de ces organisations. C'est sans doute en ce sens qu'elle est la Constitution la plus avancée de notre temps; elle en fait déjà connaître la fin; encore quelques retouches très minimes et elle conférera aux individus la puissance illimitée.

i. Au contraire, le pouvoir législatif est lié à une charge. Même quand l'adoption ou le rejet est formellement réservé à une assemblée, la toi ne peut être due qu'à l'initiative d'un fonctionnaire, par exemple d'un tribun. Les désirs législatifs de la foule, qui lui sont souvent suggérés par les détenteurs du pouvoir, s'expriment donc dans te résultat des élections de fonctionnaires, comme nous l'apprend la période des Grecques.

a. .Le quinquagénaire César devait encore jouer cette comédie a ses soldats sur le Rubicon, parce qu'on les avait habitues ace jeu quand on voulait obtenir quelque-chose d'eux. Ce!« correspond à peu près dans nos assemblées d'aujourd'hui à In • voix de poitrine de la conviction ».

3. Mais le type de Kleon a existé évidemment aussi à Sparte et ù Rome au temps des tribune consulaires.

4. Gelier, Nobilitai, p. 94. Ce livre renferme, à côté du « César · d'Ed. Meyer, le meilleur coup d'odi d'ensemble jeté sur la méthode de la démocratie romaine.


 

r«

sait sous forme d'élection par le peuple, exigeait un capital qui faisait du politicien qu'elle concernait le débiteur de tout son entourage. C'était surtout le cas de l'édilité, où il fallait renchérir sur ses prédécesseurs à coups de jeux publics afin de recueillir plus tard jes voix des spectateurs. Sulla échoua à sa première brigue de la preture, parce qu'il n'avait pas été édile. Il fallait ensuite se montrer chaque jour au forum avec une suite brillante pour flatter la foule des oisifs. Une loi interdisait de se faire accompagner à prix d'argent, mais l'obligation des illustrissimes de faire des avances, de recommander aux emplois et aux prébendes, de défendre en justice, qui obligeait à son tour le client à accompagner et faire des visites quotidiennes, coûtait cher. Pompée était le patron d'une moitié du monde; depuis les paysans picéniens jusqu'aux rois d'Orient, il représentait et protégeait tout; c'était son capital politique, qu'il pouvait mobiliser contre les prêts sans intérêts de Crassus et contre les « largesses dorées1 » faites à tous les ambitieux par le conquérant des Gaules. On fait servir des déjeuners aux électeurs par circonscription 2, réserver des places gratuites aux jeux de gladiateurs, ou encore, comme Milon envoyer directement de l'argent chez les électeurs. C'est ce que Cicéron appelle : « respecter les mœurs de nos pères ». Le capital électoral prenait des dimensions américaines et se montait souvent à des centaines de millions de sesterces. Aux élections de 54, le taux de l'intérêt fut porté de 4 à 8 %, parce que la plus grande partie de l'argent liquide, dont on avait des masses énormes à Rome, était placée dans 1 agitation électorale. César avait dépensé comme édile des sommes si fortes que Crassus fut obligé d'offrir une garantie de 20 millions pour obtenir des créanciers la permission de se rendre en province, et il avait encore une seconde fois, lors de l'élection du grand pontife, tendu tellement son crédit que son adversaire Catulus put lui offrir de l'argent pour sa retraite, parce qu'il serait perdu en cas de défaite. Mais la conquête et l'exploitation des Gaules, entreprises aussi pour cette raison par César, firent de lui l'homme le plus riche du monde; ici Pharsale était en réalité déjà gagnée par lui3. Car César a conquis tous ces milliards pour la puissance, comme Cécil Rhodes, et non pour le plaisir de la richesse, comme Verres et, au fond, aussi Crassus, grand financier pour qui la politique était une profession subalterne. Il a compris que, sur le terrain de la démocratie, les droits constitutionnels ne signifient rien sans argent, tout par l'argent. Lorsque Pompée rêvait encore qu'il pourrait faire surgir de terre les légions, César les avait déjà depuis très longtemps

1. Inaurati : c'est dans ce but que Cicéron recommanda à César son ami Trcbatius.

2. Tribntim ad prandium vucan·, Ciccron, l'ro ìlnreiia ,72.

à Pompée à raison île 144 million·;, nue seconde fois à Gabintis il raison de 240 millions. Le consul Aemilins l'iiulus fut acheté 36 millions en l'un 50, Curio 60 millions. On peut en tirer des conclusions sur lu fortune tant enviée de son cntuurnKc immédiat. An triomphe de l'an 4<>, il donna 24.000 sesterces ύ chacun des soldats île son armée qui dépassait 100.000 hommes; les officiers et les généraux reçurent des sommes bien plus considérables. Miliare tonlos ces dépenses, le trésor d'Dtal a suffi après sa mort à assurer la situation d'Antoine.
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réalisées par l'argent. Il avait trouvé ces méthodes toutes préparées : il s'en rendit maître, mais ne s'identifia pas à elles. N'oublions pas que, depuis 150 environ, les partis rassemblés autour des principes se dissolvent en cohortes personnelles, autour des hommes qui poursuivaient un but politique privé et qui s'entendaient aux armes de leur temps.

Pour cela il faut, outre l'argent, une influence sur les tribunaux. Comme les assemblées populaires antiques ne servent qu'à voter, non à délibérer, la procédure rostrale est une forme de la lutte des partis et l'école proprement dite de l'éloquence politique. Le jeune politicien commençait sa carrière en portant une accusation contre une grande personnalité et, si possible, en l'anéantissant *, comme le jeune Crassus à 19 ans contre le célèbre Papirius Garbo, ami des Grecques, qui avait passé plus tard dans le rang des optimales.
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volume des partisans sont déterminants, et le nombre des témoins ne sert proprement qu'à mettre en relief la puissance politique et financière de l'accusateur. L'éloquence entière de Cicéron contre Verres a pour but de persuader aux juges, sous le masque d'un brillant pathos moral, qu'il était dans leur intérêt d'ordre de condamner ce personnage. Selon la conception générale de l'antiquité, il va de soi que le siège au tribunal doit servir'les intérêts privés et ceux du parti. Les accusateurs démocrates à Athènes avaient coutume de rappeler, à la fin de leurs discours, aux jurés populaires, que l'acquittement de l'accusé riche risquait de leur faire perdre leurs jetons de présence au procès 3. La grande puissance du Sénat repose en partie sur ce fait que l'occupation de tous les tribunaux plaçait dans ses mains le destin de chaque citoyen; on peut mesurer d'après cela la portée de la loi des Gracques de 122, qui fit passer les tribunaux dans l'ordre des chevaliers et livra ainsi la nobilitas, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, aux mains de la finance4. En 83, en même temps que ses proscriptions des grands hommes d'argent, Sulla a rendu au Sénat les tribunaux, comme armes politiques, s'entend, et la lutte finale des détenteurs de la puissance trouve son expression aussi dans le changement permanent de l'élection des juges.

i. Oelzer,  p.   68.

3. Il s'agit le plus souvent d'escroqueries et de corruptions. Comme cela se confondait alors avec la politique, que les juges et les accusateurs avaient commis le même acte exactement et que tout le monde le savait, l'art consistait o prononcer

de parti faire la causette outre eux., apri» »'être injurie« en séance (pour leu rappurs-leivrs de la presse) dans de violents discours. Rappelons encore les eu* où un parti défend apremenl un projet de loi «près s'êtro tissure, de connivence avec l'ailvrr-saire, de sa non-acceptation. Λ Koinè non i;lus, ce n'était point le jugement qui importait; il suffisait que l'accusi· quittât nu préalable volontairement la villi· et renonçât ainsi, de ce fait, A poursuivre la bataille de parti et In liriyue d'une fonction.

:i. V. Pohmiann, Criée h. (icschiclitc, 1914, p. 230 sq.

4. Ainsi Rutiline Ruf us pouvait être condamné dans le louche procès de 91, parce qu'il s'était opposé, comme gouverneur, par devoir, aux exactions des sociétés fermières.


Mais tandis que l'antiquité, ayant à sa tête |e forum de Rome, concentrait la masse populaire en un corps visible et serré, pour l'obliger à faire de ses droits l'usage qu'on voulait, la politique curopéo-américaine « contemporaine » créa par la presse un champ de force, qui étend sur la terre entière ses tensions spirituelles et financières où chacun est encadré à son insu, de telle sorte qu'il lui lui faut penser, vouloir et agir, comme une personnalité dirigeante lointaine le juge quelque part profitable pour ses fins. Dynamique contre statique, sentiment cosmique faustien contre sentiment cosmique apollinicn, pathos de la troisième dimension contre pur présent sensible. On ne parle pas d'homme à homme; la presse, combinée aux agences télégraphiques, tient l'être éveillé des peuples et des continents entiers sous le feu de charge assourdissant des principes, des mots-clichés, des points de vue, des scènes, des sentiments, jour par jour, an par an, de telle sorte que chaque moi devient la simple fonction d'un χ spirituel formidable. L'argent ne suit pas sa voie politique comme métal passant de main en main. Il ne se transforme pas en jeux et en vin. Il est transformé en force et détermine par sa quantité l'intensité de cette agitation.

La poudre a canon et l'imprimerie sont inséparables, toutes deux inventées à l'époque du haut gothique, toutes deux produits de la pensée technique germanique, comme les deux grands instruments de télétactique faustienne. La Réforme a vu, au début de la période tardive, les premiers pamphlets et les premiers canons de campagne, la Révolution française, au début de la civilisation, le premier assaut de brochures en automne 1788 et à Valmy le premier feu massif d'artillerie. Mais ainsi la parole imprimée, fabriquée en masse et répandue sur des étendues illimitées, prend le rang d'une arme enrayante entre les mains de ceux qui savent la manier. Dans la France de 1788, il s'agissait encore d'une expression originaire des convictions privées; mais en Angleterre, on était déjà en train de produire systématiquement l'impression sur les lecteurs. Le premier grand exemple est la guerre, déclarée de Londres au moyen d'articles, de pamphlets, de mémoires apocryphes, contre Napoléon sur le territoire français. Les journaux isolés de « l'époque des lumières » se transforment en « presse », comme on les appelle avec un anonymat symptomatique1. La campagne de presse naît comme pour continuer (ou préparer) la guerre avec d'autres moyens, et sa stratégie des combats d'avant-poste, des manœuvres simulées, des attaques imprévues et des offensives ouvertes, s'est développée à tel point pendant le xixe siècle, qu'on pouvait perdre une guerre avant d'avoir tiré le premier coup de canon — parce qu'entre temps la presse l'avait gagnée.

Aujourd'hui nous subissons tellement sans résistance l'influence de cette artillerie spirituelle que presque aucun d'entre nous ne conquiert la distance intérieure, qui permet de voir clairement le caractère formidable de ce phénomène. La volonté de puissance, sous un pur manteau démocratique, a achevé son chcf-d œuvre en

i. Et comme pour faire chorus à · l'artillerie ·.
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flattant, mcrnc encore aujourd'hui, lu sentiment de la liberté des objets par le servage le plus complet qui ait jamais existé. Le sens du bourgeois libéral est fier d'avoir aboli la censure, la dernière entrave, tandis que le dictateur de la presse (Northcliffel) tient l'armée esclave de ses lecteurs sous le fouet de ses articles de tête, de ses télégrammes et de ses illustrations. La démocratie a complètement supplanté le livre par le journal doni la vie spirituelle des mattet populaires. Le livre, dont la richesse de pointa de vue obligeait la pensée à la sélection et à la critique, n'est plus encore une propriété réelle que pour des milieux très restreints. Le peuple lit un seul journal, le « sien », cjui pénètre chaque jour par millions d'exemplaires dans toutes les maisons, enchaîne les esprits dans son cercle dès le matin, fait oublier les livres par ses « suppléments » ou, s'il laisse passer tel ou tel livre sous les yeux, en détruit l'effet par une critique anticipée.

Qu'est-ce que la vérité ? Pour la foule, c'est ce qu'elle lit et entend constamment. Si un pauvre diable s'assied quelque part et rassemble des raisons pour constater « la vérité », celle-ci restera ta vérité. L'autre, la vérité publique du moment, qui seule importe dans le monde réel des actions et des succès, est aujourd'hui un produit de la presse. Ce qu'elle veut est vrai. Ses chefs produisent, transforment, échangent les vérités. Trois semaines de travail de la presse et le monde entier a connu la vérité1. Ses raisons sont irréfutables tant qu'il y a de l'argent pour les répéter sans interruption. La rhétorique antique tablait aussi sur 1 impression, non sur le contenu (Shakespeare a brillamment montré dans l'oraison funèbre d'Antoine ce dont il s'agissait); mais elle se bornait aux auditeurs présents. La dynamique de la presse veut des effets durables. Il faut qu'elle tienne toujours les esprits sous pression. Ses raisons sont réfutées dès que la puissance financière plus grande se trouve dans les raisons adverses et qu'elle les expose plus fréquemment aux oreilles et aux yeux de tous. Au même moment, l'aiguille aimantée de l'opinion tourne vers le pôle plus fort. Chacun se convainc immédiatement de la vérité nouvelle. On est tout à coup réveillé d'une erreur.
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ι moyen de puissance du journal.

A la presse politique se rattache le besoin de l'instruction scolaire

._.___.__._ __,..._ j'est justement ce qui fraie la voie aux futurs Césars de la presse mondiale. Quiconque a appris à lire tombera sous sa puissance et, du rêve d'une

i. I/exemplele plus fort «era pour les générations futures le problème des * responsabilité* > de la guerre, c'est-à-dire la question de savoir qui, par la domination de la presse et des câbles du monde entier, possède la puissance nécessaire pour fabriquer a l'opinion mondiale la vérité dont il a besoin pour ses fins politiques et potala maintenir tant qu'il en a besoin. Une question toute différente, que les Allemands seuls confondent encore avec la première, consiste ù déterminer d'une maniere
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purement scientifique celui'qui avait intérêtVintrodiiire.'jûstëincnt ên'été 1014, quel existait déjà alors toute une littérature.
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disposition de soi-même, la démocratie de demain passera sous la puissance de ceux auxquels obéit la parole imprimée et qui disposeront absolument des peuples.

On se combat aujourd'hui en s'arrachant cette arme. Dans les naïfs débuts de la puissance journalistique, elle subissait les interdictions de la censure par laquelle les représentants de la tradition se défendaient; et la bourgeoisie criait que la liberté de l'esprit était en danger. Maintenant la masse suit paisiblement son chemin, elle a définitivement conquis cette liberté; mais à l'arrière-plan les nouvelles puissances se combattent, invisibles, en achetant la presse. Sans que le lecteur s'en aperçoive, le journal change de chef et, avec lui, le lecteur même1. Ici aussi l'argent triomphe et contraint à son service les esprits libres. Aucun dompteur ne tient mieux se meute sous la main. Ameutez le peuple qui lit les journaux et il se révoltera dans la rue, se ruera sur le but indiqué, menacera et brisera les fenêtres. Faites un signe à l'état-major de la presse et le peuple se calmera et rentrera chez lui. La presse est aujourd'hui une armée pourvue de toute espèce d'armes soigneusement organisées : avec ses journalistes comme officiers et ses lecteurs comme soldats. Mais il en est ici comme de toutes les armées : le soldat obéit aveuglément et les changements dans les buts de guerre et la stratégie s'accomplissent à son insu. Le lecteur ne sait jamais ce qu'on veut faire de lui, et il ne doit pas le savoir; il ne doit pas savoir non plus le rôle qu'il y jouera. Il n'y a pas de satire plus effroyable que la liberté de pensée. Jadis on n'avait pas le droit de penser librement, aujourd'hui on a ce droit, mais on ne peut plus l'exercer. On veut seulement penser ce qu'on doit vouloir et c est cela qu'on considère comme sa liberté.

Autre côté de cette liberté tardive : il est permis à chacun de dire ce qu'il veut; mais la presse est libre d'en prendre ou non connaissance. Elle peut condamner à mort chaque « vérité », en refusant de la divulguer au monde, effrayante censure du silence dont la toute-puissance est d'autant plus grande que la masse esclave des liseurs de journaux n'en aperçoit pas du tout l'existence 2. Comme dans toutes les douleurs de l'enfantement du cesarismo, ce qui surgit ici est un fragment de l'ancienne liberté disparue. L'arc du devenir est en train de se fermer. Comme la volonté d'expression du premier gothique se manifeste encore une fois dans les constructions en béton et ciment armé, mais froide, dominée, civilisée, c'est ici la volonté de puissance de fer, de l'église gothique, qui annonce son action sur les esprits (comme « liberté de la démocratie »). La période du « livre » est absorbée par le sermon gothique et la presse moderne. Les livres sont une expression personnelle, le sermon et

En prévision de la guerre mondiale, la presse de tous les pays fut amenée cièrement sous le commandement de Londres et de Paris, et les peuples qui

financièrement

trempe réclamerait aujourd'hui non la liberté pour la presse, mais notre libération de la presse; mais entre temps les chefs se sont transformés en * parvenus » obligés d'assurer leur position envers la masse. 2. Le grand bûcher chinois où on brûlait les livres n'est rien à côté.
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le journal obéissent à une fin impersonnelle. Les années de la sco-lastique offrent dans l'histoire universelle l'unique exemple d'une discipline spirituelle qui n'a fait naître dans tous les pays aucun livre, aucun discours, aucune pensée contredisant l'unité voulue. C'est de la dynamique spirituelle. L'antiquité, l'Inde, la Chine eussent jeté sur ce spectacle un regard d'indignation. Mais ce trait revient justement comme un événement nécessaire du libéralisme europép-américain tel que l'entendait Robespierre : « despotisme de la liberté contre la tyrannie ». Au lieu du bûcher le silence. La dictature des chefs de partis s'étaie sur la dictature de la presse. On veut arracher par l'argent, au servage ennemi, des troupes de lecteurs et des peuples entiers afin de les ramener sous sa propre bannière spirituelle. Ici ils n'entendront plus que ce qu'ils doivent savoir et une volonté supérieure organise l'image de leur monde. On n'a plus besoin, comme les princes du baroque, d'obliger les sujets au service militaire. Les coups de fouet des articles de presse, des journaux, des illustrations — Northcliffe! — suffisent à aiguiser les esprits, jusqu'à ce qu'ils réclament les armes et contraignent leurs chefs à un combat où ceux-ci voulaient être contraints.

C'est la fin de la démocratie. Si la démonstration décide de tout dans le monde des vérités, le succès prend cette décision dans celui des réalités. Succès signifie le triomphe d'un courant existentiel sur les autres. La vie a triomphé; les rêves des réformateurs sont devenus les instruments des maîtres. Dans la démocratie tardive, la race apparaît et asservit les idéale ou les précipite dans le gouffre avec des éclats de rire. Ce fut le cas dans la Thebes égyptienne, à Rome, en Chine; mais dans aucune autre civilisation, Ta volonté de puissance ne reçut une forme aussi inexorable. La pensée, et par elle l'action de la masse, sont tenues sous une pression de fer. C'est pour cette raison, et pour elle seule, qu'on est lecteur et électeur, donc dans un double esclavage, tandis que les partis deviennent les factions dociles de quelques individus sur lesquels le césarisme projette déjà ses premières ombres. Comme la royauté anglaise au xix* siècle, les parlements deviendront peu à peu au XXe siècle un spectacle féerique et vide. Là c'est le sceptre et la couronne, ici ce sont les droits populaires qu'on traîne aux yeux de la foule avec un grand cérémonial et qu'on respecte avec d'autant plus de minutie que leur signification est restreinte. C'est pour cette raison que le ru.·. Auguste n'a manqué aucune occasion de souligner les usages anciennement consacrés de la liberté romaine. Mais la puissance se transfère dès aujourd'hui des parlements dans les milieux privés, et de même les élections tombent irrésistiblement au rang d'une comédie, pour nous comme pour les Romains. L'argent les organise dans l'intérêt de ceux qui le possèdentl, et le scrutin devient un

I. Ced explique le mvstêre de tous les partis radicaux : tous sont pauvres, et donc nécessairement les instruments des puissances d'argent : ù Renne des ct/uiti·*, aujourd'hui de la Bourse. Théoriquement ils attaquent le capital, pratiquement ils détruisent, au lieu de la Bourse; la tradition dans l'intérêt de la Bourse. C'était le cas sous les Grecques, comme aujourd'hui et dans tous les pays. La moitié des chefs des masses, et avec eux le parti tout entier, peuvent être achetés au moyen de l'argent, des emplois et de la participation aux affaires.
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jeu de convenance qu'on fait passer pour une libre disposition du peuple. Et si, au début, un vote était une révolution sous des formes légitimes, cette forme s'est aujourd'hui éteinte et l'on « choisira » à nouveau son destin avec les moyens originaires de la force sanglante, quand la politique de l'argent sera devenue insupportable.

Par l'argent, la démocratie s'anéantit elle-même, après que l'argent a anéanti l'esprit. Mais précisément parce que se sont envolées en rêves toutes les espérances d'améliorer jamais la réalité par les idées d'un Zenon ou d un Marx, et que dans l'empire des réalités une volonté de puissance ne peut s'et aver que sur une autre (grande expé-
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jusqu'au dégoût de l'argent. On nourrit l'espoir d'une rédemption quelconque, on s'attend à un ton authentique d'honneur et de valeur chevaleresque, à une noblesse intérieure, à un désintéressement, à un sentiment du devoir. Et l'on voit alors poindre le temps qui réveillera de leur profondeur les puissances formelles du sang, que le rationalisme des grandes villes avait supplantées. Tout ce qui s'est accumulé de tradition dynastique, de vieille noblesse pour l'avenir, de coutume supérieure élevée au-dessus de l'argent; tout ce qui est vigoureux en soi pour être, scion le mot de Frédéric le Grand, un serviteur de l'État, dans un effort âpre, désintéressé, soucieux, tout en possédant justement un pouvoir illimité; tout ce que j'ai opposé au capitalisme sous le nom de socialisme1 : tout cela deviendra subitement le point de concentration de formidables énergies vitales. Le césarisme pousse dans le terrain de la démocratie, mais ses racines descendent profondément dans les gouffres du sang et de la tradition. Le César antique doit son autorité au tribunat, mais il possède sa dignité, et donc sa durée, comme princeps. Ici aussi, l'âme gothique primitive se réveille une seconde fois : l'esprit des ordres chevaleresques dominera celui du Wiking avide de butin. Quand bien même les détenteurs de la puissance de l'avenir régneraient sur le monde comme sur leur propriété privée, puisque la grande forme politique de la culture est brisée à jamais, leur puissance illimitée et informe contiendra néanmoins un devoir, celui du .souci inlassable pour ce monde, qui est le contraire de tous les intérêts de la période capitaliste, et qui exige un haut sentiment de l'honneur et une conscience du devoir. Mais c'est ce qui fait naître précisément la lutte finale entre la démocratie et le césarisme, entre les puissances dirigeantes d'un capitalisme dictatorial et la volonté d'organisation purement politique des Césars. Pour comprendre cette lutte finale entre l'économique et le politique, dans laquelle la politique reconquiert son empire, il faut jeter un coup d'oeil sur la physionomie de l'histoire économique.

CHAPITRE V LE MONDE FORMEL DE LA VIE ÉCONOMIQUE

I. — l'argent. ι

Le point de vue dont il faut partir, pour pouvoir comprendre l'histoire économique des hautes cultures, ne doit pas être cherché sur le terrain de 1 économie elle-même. La pensée et l'action économiques sont un côté de la vie, que l'on place sous un faux jour des qu'on considère celles-ci comme ces espèces vivantes en soi. Où ce point de départ se rencontre le moins, c'est encore sur le terrain de l'économie mondiale actuelle, qui a pris depuis 150 ans un essor fantastique, périlleux et finalement presque désespéré, essor exclusivement occidental et dynamique, et qui n'a rien d universellement humain.

Ce que nous appelons aujourd'hui économie nationale n'est bâti que sur des hypothèses spécifiquement anglaises. Le machinisme, absolument inconnu de toutes les autres cultures, en forme le point central, comme s'il était l'évidence même, et il gouverne absolument la conception économique et les prétendues lois qui en dérivent, sans que personne n'en prenne conscience. Le crédit, sous la forme particulière résultant du rapport -anglais entre le commerce mondial et l'industrie d'exportation dans un pays non agricole, sert de base pour définir les concepts de capital, de valeur, de prix, de biens, qui sont ensuite appliqués sans plus aux autres stades culturaux et aux autres milieux vivants. La situation insulaire de l'Angleterre a déterminé, dans toutes les théories économiques, la conception de la politique et de ses rapports avec l'économie. Les fondateurs de cette image économique sont David Hume1 et Adam Smith8. Tout ce qui s'est écrit depuis, sur ou contre eux, pour les dépasser, suppose toujours inconsciemment la base critique et les méthodes de leurs systèmes. C'est le cas de Carey et de List, aussi bien que de Fourier et de Lassalle. Quant au plus grand adversaire

1. Politicai dlscourws, 1752.

2. if fameux « Inquiry > de 1776.
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d'Adam Smith, Carl Marx, peu imperte qu'on élève contre lui des protestations publiques, quand on est soi-même tout à fait emprisonné dans le monde des représentations du capitalisme anglais : on l'approuve par ces protestations mêmes et l'on ne fait que détourner, par un mode de calcul différent, l'avantage de ses objets pour le donner à ses sujets.

Ce dont il s'agit depuis Smith jusqu'à Marx, c'est simplement d'analyser soi-même la pensée économique d'une seule culture et dans une seule de ses phases. Analyse rationaliste d'un bout à l'autre, et qui part donc de la mature et de ses conditions, les nécessités et les besoins, au lieu de partir de l'âme des générations, des ordres, des peuples et de leur force plastique. Elle considère l'homme comme un accessoire de la situation et ignore tout de la grande personnalité et de la volonté plastique historique des groupes particuliers et généraux, qui voient, dans les réalités économiques, des moyens et non des fins. Elle considère la vie économique comme une chose susceptible d'être expliquée absolument par le jeu des causes et des effets visibles, comme un pur mécanisme complètement achevé en soi et placé finalement dans un rapport causal quelconque avec les milieux politiques et religieux, également considérés en soi. Parce que cette analyse est systématique et non historique, elle croit à la validité atemporelle de ses concepts et de ses règles et à l'ambition de vouloir proposer la seule méthode exacte de « la » conduite économique. Aussi a-t-elle subi, partout où ses vérités se heurtent aux faits, un fiasco complet que nous voyons dans les prophéties des théoriciens bourgeois1 sur la guerre mondiale et dans rétablissement de l'économie soviétique par les théoriciens du prolétariat.

Il n'y a donc pas d'économie nationale, si l'on entend par là une morphologie du côté économique de la vie, notamment de la vie des hautes cultures avec leur formation, homogène dans ses phases son tempo et sa durée, d'un style économique* Car l'économie n'a pas de système, mais une physionomie. Pour sonder le système de sa forme intérieure, de ton âme, il faut avoir le tact physionomique. Pour y réussir, il faut être connaisseur, comme on est connaisseur d'hommes et connaisseur de chevaux, et on n'a pas plus besoin d'un « savoir » qu'un cavalier n'a besoin de « savoir » la zoologie. Mais cette qualité de connaisseur peut être éveillée par un coup d'oeil sympathique sur l'histoire; ce coup d'oeil fait pressentir les instincts raciques cachés, qui agissent aussi dans le sujet économique actif pour transformer symboliquement la situation extérieure (la « matière » économique, la nécessité) d'après l'âme intérieure du sujet Chaque vie économique ett l'expression d'une vie psychique.

Ceci est une conception économique nouvelle, allemande, coi delà du capitalisme et du socialisme9, qui sont tous deux issus des

prosaïques raisonnements bourgeois du xvut· siècle et qui ne vou-

i. Tonile· Mvanto étaient d'avfe que Je· oomêquence· économique» de la mobili· «ation obligeraient aune caution de· hostilité· au bout de quelque· Kmaines.

a. Cette formule ett le credo même du programme hitlérien, qui doit toute son idéologie a Otwmld Spengler mm k nommer. (W. du T.).


latent être rien d'autre qu'une analyse matérielle (et ensuite une construction) de la superficie économique. Tout ce qui s'est enseigné jusqu'à ce jour n'est qu'une préparation. Comme la pensée juridique, la pensée économique est encore au stade préliminaire de son épanouissement proprement dit qui ne commence, aujourd'hui comme à l'époque hellénistico-romaine, que là où l'art et la philosophie sont devenus un passé irrévocable.

L'esquisse suivante n'a pas d'autre but que de donner un coup d'œil fugitif sur les possibilités ici existantes.

L'économie et la politique sont les côtés d'une existence dynamique vivante, non de l'existence éveillée, de l'esprit. Dans tous les deux se révèle le tact du flux cosmique emprisonné dans les successions des générations d'individus. Ils n ont pas, ils sont l'histoire. Ils appartiennent tous deux à la race, et non à la langue avec ses tensions spatiale-causales comme celles de la religion et de la science; ils visent tous deux aux réalités et non aux vérités. Il y a des destins politiques et économiques, comme il y a dans toutes les doctrines religieuses et scientifiques un enchaînement atemporel de causes et d'effets.

Donc la vie a un mode politique et un mode économique d'être « en forme » pour l'histoire. Deux manières d'être qui se superposent, se soutiennent ou se combattent, mais où la politique prend absolument le premier rang. La vie demande à se conserver et à s'imposer, ou plutôt elle veut se rendre plus forte afin de s'imposer. Dans la constitution économique les courants de l'être n'existent que pour eux-mêmes, dans la constitution politique pour leur rapport avec les autres. En ceci il n'y a aucune différence entre la plante unicellulaire la plus simple et les groupes d'êtres animaux ou humains les plus élevés et les plus libres de leurs mouvements dans l'espace. Se nourrir et se combattre : la différence de degré entre ces deux côtés de la vie nous est donnée par leur rapport avec la mort. Il n'y a pas de plus grande opposition que celle entre la mort de famine et la mort du héros. Économiquement, la vie est
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nouissement, l'étroitesse de l'espace pression, non seulement le danger immédiat. Des peuples entiers ont perdu, par l'épuisante misère de leur train de vie, la force élastique de leur race. Là, on meurt de quelque chose, non pour quelque chose. La politique sacrifie les hommes pour une fin; ils tombent pour une idée; l'économie les fait seulement périr. La guerre crée, ta faim anéantit toutes les grandes choses. Là, la vie est supprimée par la mort, souvent jusqu'à cette irrésistible force dont la seule existence signifie déjà la victoire; ici, la faim éveille cette sorte d'angoisse haïssable, vulgaire, entièrement amétaphysique, sous laquelle se brise soudain le monde formel supérieur d'une culture et commence 'la pure lutte pour l'existence de la bête humaine.

Nous avons déjà parlé de la double signification de toute histoire, telle qu'elle se manifeste dans l'opposition entre l'homme et la femme. Il y a une histoire privée, qui est la succession biologique
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des générations, la mise en scène de la « vie dans l'espace », et il γ a une histoire publique, qui est la défense et la garantie de cette mise en forme politique : c'est l'antithèse existentielle entre « la moitié du fuseau » et « le côté de l'épée ». Elles trouvent leur expression dans les idées de la famille et de l'État, mais aussi dans la forme
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l'histoire privée de la famille s'ajoute ι De la durée d'une vie florissante on ne peut pas séparer sa force; du mystère de la génération, et de la conception, on ne peut pas séparer la nourriture. Où cet enchaînement apparaît le plus pur, c'est dans l'existence des familles paysannes de race forte qui poussent, saines et fécondes, dans leur glèbe. Et de même que dans l'image du corps l'organe de la sexualité est lié à celui de la circulation, ainsi dans Vautre sens, le milieu de la maison forme le foyer sacré, la Vesta.

Précisément pour cette raison, l'histoire économique signifie tout autre chose que l'histoire politique. Ici, les grands destins uniques sont au premier plan; sans doute, ils s'accomplissent dans les formes qui lient l'époque, mais chacun est pour soi strictement personnel. Là, il s'agit, comme dans l'histoire de la famille, de la marche évolutive du langage formel, et tout ce qui est unique et personnel est un destin privé de peu d'importance; on ne prend en considération que la forme fondamentale des millions de cas. Mais l'économie η est pourtant que le piédestal de toute existence ayant quelque signification. Ce qui importe proprement, pour les individus comme pour les peuples, ce n'est pas d'être en constitution bien nourri et fécond, mais pour quoi on l'est; et plus l'homme s'élève dans l'histoire, plus son vouloir politique et religieux dépasse en symbolique intérieure et en puissance d'expression tout ce que la vie économique comme telle renferme de forme et de profondeur. Ce n'est que lorsque le reflux du monde formel total commence, à l'avènement d'une civilisation, que les contours du pur train de vie apparaissent avec urgence dans leur nudité : c'est alors le moment où sç dépouille de sa pudeur le creux aphorisme de « la faim et de l'amour » comme les deux ressorts de 1 existence; où ce n'est plus la volonté de puissance pour un devoir, mais le bonheur du plus grand nombre, le plaisir et la commodité, le panetti et circensés, qui deviennent le sens de la vie, et où à la grande politique, la politique économique se substitue comme fin en soi.

Parce que l'économie appartient au côté racique de la vie, elle a comme la politique une coutume et point de morale, car c'est ce qui distingue la noblesse du clergé, les réalités des vérités. Comme chaque ordre politique, chaque classe professionnelle a un sentiment évident, non du Bien et du Mal, mais du bon et du mauvais. Celui qui ne l'a pas n'est pas honorable, il est vulgaire. Car l'honneur occupe ici aussi le point central et sépare, du flair des convenances et du tact des hommes agissant économiquement, la méditation religieuse et son concept fondamental du péché. Il y a un.honneur professionnel très précis entre marchands, artisans.


paysans, avec des degrés subtils et pourtant non moins précis chez le patron de magasin, l'exportateur, le banquier, l'entrepreneur, chez les mineurs, les marins, les ingénieurs et même, comme chacun sait, chez les brigands et les mendiants, pour autant qu'ils se sentent comme une classe professionnelle. Personne n'a imposé ou écrit ces coutumes, mais elles existent; elles sont, comme toutes les coutumes d'ordre, différentes partout et en tous temps et ne sont chaque fois obligatoires que dans le cadre des groupes participants. Λ côté des vertus nobiliaires de la fidélité, de la bravoure, de 1 esprit chevaleresque et de la camaraderie, qui ne sont étrangères à aucune association professionnelle, on voit des intuitions nettement marquées concernant la valeur morale du travail, du succès, du zèle, et un sentiment étonnant de la distance. On les possède sans trop le savoir (il n'y a que la violation de la coutume qui la rend consciente), tout à fait à l'opposé des commandements religieux, qui sont atemporels et valables pour tous, mais en tant qu'idéale jamais réalisés et qu'il faut apprendre pour les connaître et pour pouvoir les suivre.

Les concepts fondamentaux ascético-religieux de « désintéressé » et d* « immaculé » n'ont aucune signification dans la vie économique. Pour le vrai saint c'est l'économie en général qui est un péché1 et non pas 'e seul prêt à intérêts et la joie de la richesse ou l'envie qu'y portent les pauvres. L'expression « le lis des champs » est d'une venté absolue pour les natures profondément religieuses — et philosophiques. Elles sont, avec toute la profondeur de leur être, en dehors de l'économie et de la politique et de toutes les réalités de « ce monde ». C'est ce que nous enseignent et le temps de Jésus et celui de saint Bernard et le sentiment fondamental des Russes d'aujourd'hui, ainsi que le tram de vie d'un Diogene ou d'un Kant. C'est pourquoi l'on opte pour la pauvreté et la mendicité volontaires, ou bien l'on se réfugie dans les cellules du moine ou les bibliothèques du savant. L'action économique ne se voit jamais dans une religion ou une philosophie, mais toujours dans 1 organisme politique d'une église ou l'organisme social d'une coopérative théoré-tisante. C'est toujours un compromis avec « ce monde » et un signe de la volonté de puissance2.

1. · Kegottum (on entend parla toute espèce d'activité économique, puisque les affaires proprement dites s'appellent comiiiercium) negai otium nique quaerit veram quittent, quae est deus », lit-on dans le « Decretum Gratiani. »

2. I«a question de Piiate constate aussi le rapport entre l'économie et la science. L'homme religieux cherchera en vain, le catéchisme à la main, à corriger l'action de son ambiance politique. Celle-ci continue son chemin sans broncher et le laisse seul avec ses pensées. L*e saint n'a qu'un choix : ou bien s'adapter — et il devient alors politicien clérical et sans conscience — ou bini fuir le monde et se réfugier dans l'ermitage, voire dans l'au-delà. Mais ceci se répète, et non sans comique, dans les cadres de la spiritualité citadine. Ici, le philosophe voudrait, après avoir établi un système d'éthique sociale plein de vertu abstraite, et qui est, de toute évid?nce, le seul exact, éclairer la vie économique en lui montrant comment elle doit se comporter et quels buts elle doit poursuivre. I,e spectacle est toujours le même, que le système soit libéral, anarchiste ou socialiste, et qu'il provienne de Platon, de Prou-dhon ou de Marx. Mais l'économie aussi va son chemin sans broncher et laisse au penseur le choix entre la retraite, où il versera sur le papier ses lamente lions sur ce monde, et l'action politique où il se rendra ridicule par ses théories ou les enverra au diable pour se conquérir une place dirigeante comme politicien économique
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Ce qu'on pourrait appeler la vie économique d'une plante s'accomplit en elle et sur elle, sans qu'elle soit elle-même autre chose que le théâtre et l'objet involontaire d'un événement naturel. Sur cette base invariable, qui tient du végétal et du rêve se fonde Γ « économie » même du corps humain, ou elle mine son existence séparée et involontaire sous forme d'organes de la circulation. Mais dans le corps animal en mouvement libre dans l'espace, l'être s'adjoint l'être éveillé, la sensation intelligente et, par celle-ci, l'obligation de veiller en toute indépendance à la conservation de la vie. C'est ici que l'angoiste de la vie commence et qu'elle aboutit à tâter, flairer, épier, guetter, avec des sens de plus en plus subtils, et ensuite à se mouvoir dans l'espace, à chercher, ramasser, poursuivre, ruser, voler; actes qui atteignent chez certaines espèces, comme les castors, les fourmis, les abeilles, beaucoup d'oiseaux et de carnassiers, aux premiers stades d'une technique économique supposant de la réflexion, c'est-à-dire une certaine intelligence abstraite de la sensation. L'homme est proprement homme dans la mesure où son intelligence s'est affranchie de la sensation et où elle intervient en pensée créatrice dans les relations entre le microcosme et le macro-cosme. Elles sont encore tout à fait animales, cette ruse des femmes par rapport aux hommes et cette malice des paysans dans la conquête d avantages minuscules. Elles ne se distinguent en rien toutes deux de la fourberie d'un renard et sondent α h« seul coup d'oeil intelligent le mystère entier de leur victime; mais par-dessus cette malice il y a la tentée économique qui cultive le champ, apprivoise le bétail, transforme, greffe, échange les choses et invente mille instruments et mille méthodes pour relever le train de vie et transformer notre dépendance du monde ambiant en une domination sur lui. Ceci est la base de toutes les cultures. La race se sert d'une pensée économique qui peut devenir si puissante qu'elle se sépare de ses fins, bâtit des théories abstraites et se perd dans des lointains utopiques.

Toute vie économique supérieure naît en contact avec une paysannerie et au-dessus d elle. La paysannerie seule ne suppose rien d'autrel. Elle est pour ainsi dire la race en soi, végétale et ahisto-rique, produisant et consommant tout pour elle, jetant sur le reste du monde un regard où tous les autres sujets économiques semblent secondaires et méprisables. Or voici qu'à cette économie productive s'oppose une espèce conquérante d'économie, qui se sert de la première comme objet, se fait nourrir par elle, la rend tributaire ou la pille. Au début, la politique et le commerce sont absolument inséparables, tous deux dominateurs, personnels, guerriers,

I. Il en est tout à fait de même des bande· nomades de chasseurs et d'élcveurs, mais le fondement économique des hautes cultures est toujours formé par une espèce humaine solidement attachée au sol et qui nourrit et représente les lormes économiques supérieures.


avec une soif de la puissance et du butin, qui s'accompagne d'un tout autre regard sur le monde (regard qui ne va pas au delà de ce monde, mais qui descend sur sa masse mouvante et confuse) et qui s'exprime avec une clarté suffisante dans le choix du lion, de l'ours, de l'aigle, du faucon, comme animaux héraldiques. La guerre originelle est toujours aussi une guerre de brigands, le commerce originel, très étroitement apparenté au pillage et à la pirateric.La saga islandaise raconte que les Wikings promettaient souvent à la population une paix économique de deux semaines pour faire du commerce, après quoi on prenait les armes et commençait à pilier.

La politique et le commerce sous forme développée (art de réaliser sur l'adversaire des succès matériels au moyen d'une supériorité spirituelle) sont toutes deux un succédané de la guerre par d'autres moyens. Toute diplomatie est une diplomatie d'affaires et toutes les affaires sont de nature diplomatique; les deux reposent sur une connaissance approfondie des hommes et sur le tact physionomique. L'esprit d'entreprise des grands navigateurs, que nous trouvons chez les Phéniciens, les Étrusques, les Normands, les Véniticicns, la Hanse; celui des grands maîtres de la banque, comme les Fugger et les Médias; des grands financiers, comme Crassus et les magnats des mines et des trusts d'aujourd'hui, exige pour réussir le génie stratégique des généraux. L'orgueil de la maison mère, l'héritage paternel, la tradition de famille se forment ici et là de la même façon; les « grandes formes » sont des royaumes et ont leur histoire*, et Polycrate, Solon, Lorenzo de Médicis, Jürgen Wullenweber ne sont pas du tout les seuls exemples d'ambition politique qui se soit développée sur l'ambition commerciale.

Mais le prince et l'homme d'État authentiques veulent régner, l'homme d'affaires authentique ne demande qu'à être riche; ici l'économie conquérante se distingue comme moyen et comme fin 2. On peut chercher le butin pour la puissance et la puissance pour le butin. Même le grand souverain, comme Hoang ti, Tibère ou Frédéric II, veut être « riche en pays et en sujets », mais avec la conscience d'un devoir supérieur. On revendique en bonne conscience, et comme une chose qui va de soi, les trésors 'du monde entier et l'on peut mener une vie de luxe resplendissant et même de prodigalité si l'on se sent en même temps le représentant d'une mission, comme Napoléon, Cécil Rhodes, et aussi le Sénat romain du ni6 siècle, et si l'on connaît donc à peine le concept de propriété privée au sens littéral du mot.

Celui qui ne vise qu'aux avantages purement économiques, comme les Carthaginois au temps des Romains et, dans une mesure beaucoup plus large, les Américains d'aujourd'hui, celui-là est incapable aussi de penser en pur politicien. Il sera toujours exploité et trompé dans les décisions de la grande politique, comme le montre

1. Undershaft dans AlajorBarbara de Shaw est une figure authentique de maître dans ce domaine.

2. Comme moyeu des gouvernements, elle s'appelle économie financière. La nation entière est ici l'objet d'un tribut prélevé sous tonne d'impôts et de douanes, dont l'emploi doit servir non point à rendre plus commode le train de vie des individus, mais à garantir la situation historique et il relever la puissance de la nation.
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l'exemple de Wilson, surtout lorsque au manque d'instinct politique de l'homme d'É'at on substitue des opinions morales. C'est pour cela que les grandes associations économiques de nos jours, comme les syndicats de patrons et d'ouvrière, accumulent défaite sur défaite quand elles ne trouvent pas pour chef un politicien authentique qui... se sert d'elles. La pensée économique et la pensée politique, malgré leur grande harmonie de la forme, restent radicalement différentes par leur direction et, partant, par toutes les particularités tactiques. Les grands succès1 dans les affaires éveillent un sentiment illimité de puissance publique. Sous-dominante impossible à dissimuler dans le mot « Capital »I Mais la couleur et la direction de la volonté et sa mesure des situations et des choses ne changent ainsi que chez les individus. C'est seulement après
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cas de Cecil Rhodes. Mais inversement, les hommes du monde politique courent le danger de rabaisser leur vouloir et leur pensée, des tâches historiques, au simple souci du train de vie privé. C'est alors que le noble devient chevalier pillard; on voit apparaître ces fameux princes, ministres, hommes populaires et héros révolutionnaires, dont le zèle s'épuise dans des sinécures du pays de Cocagne et dans l'accumulation de richesses gigantesques (à peine y a-t-il une différence entre Versailles et le club des Jacobins, les entrepreneurs et les meneurs d'ouvriers, les gouverneurs russes et les bolcheviks); et dans la démocratie parvenue à sa maturité, la politique des « arrivistes » est identique non seulement aux affaires, mais aussi aux spéculations les plus répugnantes de la grande finance citadine.

Mais c'est justement dans ces brassages d'affaires que se révèle la marche secrète d'une haute culture. Au début, nous voyons les ordres primaires de la noblesse et du clergé avec leur symbolique du temps et de l'espace. De cette façon, dans une société harmonieuse, la vie politique et l'expérience religieuse ont leur place fixe, leun représentants qualifiés et leurs fins absolument données dans les réalités et dans les vérités; et dans les profondeurs de cette société, la vie économique suit son chemin inconscient et sûr. Puis le courant existentiel s'engouffre dans les murailles de pierre de la Ville, et de là l'argent et 1 esprit prennent le commandement histo-
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d'un système et la conclusion d'une affaire requièrent une seule e» même espèce d'intelligence spécialiste. A peine encore séparées par leur rang symbolique, la vie politique et économique, la connaissance religieuse et scientifique se compénètrent, se touchent et se mélangent. Le courant d'existence perd la forme stricte et riche dans le mouvement des grandes villes. Des traits économiques élémentaires passent a la surface et continuent leur jeu avec les restes

i. Au tee» te plus large, qui comprend aussi l'accès des ouvriers, des journalistes, des savants à une place de commandement.


de la politique chargée de forme, comme la science souveraine prend en même temps la religion parmi ses objets. A une vie de la politique économique se suffisant à elle-même se superpose un esprit critique et moralisateur. Mais il a fini par sortir de cette vie, au lieu des ordres décomposés, des courants vitaux particuliers d'une vigueur politique et religieuse authentique, qui deviennent le destin de l'ensemble.

De là résu'te la morphologie de l'histoire économique. Il y a une économie originelle de « Γ » homme qui, comme celle de la plante et de l'animal, varie sa forme dans les périodes biologiques. Elle domine complètement l'âge primitif, et se perpétue entre et dans les cultures sans règle connaissable, très lentement et confusément. On s'intéresse aux animaux et aux plantes et les recrée par domestication, élevage, greffage, ensemencement; on utilise le feu et les métaux, on fait servir à son train de vie les propriétés de la nature morte par des procédés techniques. Tout ceci est pénétré de coutume et de signification politico-religieuse, sans qu'on y puisse distinguer clairement entre le totem et le tabou, entre la faim, l'angoisse psychique, l'amour sexuel, l'art, la guerre, le rite des sacrifices, la foi et rexpérience.

Toute différente, par son concept et son évolution, est l'histoire économique dei hautes cultures avec sa forme stricte et les limites précises de son tempo et de sa durée, chaque culture ayant son propre style économique. Au régime féodal appartient l'économie de fa campagne acitadine. Avec l'apparition des villes qui gouvernent l'État commence l'économie citadine de l'argent, que l'éclo-sion de la civilisation élève à la dictature de l'argent, en même temps que le triomphe de la démocratie cosmopolitique. Chaque culture développe son monde formel indépendant. L'argent corporel de style apollinien (pièces de monnaie frappée) est aussi éloigné de l'argent relationnel faustien et dynamique (opérations de crédit) que la polis l'est de l'État de Charles-Quint. Mais la vie économique se développe en pyramide tout comme la vie sociale. Le sous-sol du village renferme une situation entièrement primitive que la culture a à peine touchée. L'économie citadine postérieure, qui est déjà le fait d'une minorité résolue, a toujours un regard méprisant sur une économie surannée qui continue à végéter autour d elle et à voir d'un œi' défiant et jaloux le style spiritualisé à l'intérieur des murailles. Enfin la ville cosmopolite fonde une économie mondiale (civilisée) qui prend son point de départ dans des groupes tout à fait restreints à quelques centres de rayonnement, et qui s'assujettit le reste sous forme d économie provinciale, tandis que règne encore souvent, dans des régions peu accessibles, la coutume absolument primitive (« patriarcale »). A mesure que croissent les villes, le train de vie ne cesse de se rendre plus artificiel, plus délicat, plus commué. L'ouvrier de la grande ville dans la Rome césarique, à

Bagdad sous Haroun-al-Raschid et dans Berlin d'aujourd'hui, trouve évidentes bien des choses qui apparaissent au riche paysan de la campagne lointaine comme un luxe et une folie, mais cette évidence est difficile à atteindre et difficile à conquérir; le quantum
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'ail de toutes les cultures croît dans des proportions immenses, développe ainsi, au début de chaque cÌTÌlisation, une inten-

de travail de ι et il se

site de la vie économique qui est toujours exagérée dans sa tension, toujours menacée et nulle part capable d'être maintenue longtemps. Il se forme finalement une situation figée et durable, avec un mélange étrange de traits extrêmement raffinés et de traits entièrement primitifs, situation que connaissent les Grecs en Egypte et nous dans l'Inde et la Chine d'aujourd'hui, quand elle ne disparaît pas sous la poussée souterraine d'une jeune culture, comme dans l'antiquité au temps de Dioctétien.

En regard de ce mouvement économique, les hommes «ont en forme comme classe économique, tout comme ils sont uh ordre politique en regard de l'histoire du monde. Chaque individu a une position économique dans ce cadre de l'organisation économique, tout comme il prend un rang quelconque dans le cadre de la société. Les deux espèces de ressorts réclament simultanément sa sensibilité, sa pensée et son comportement. Une vie veut exister et signifier quelque chose au delà de cette existence; et la confusion de nos concepts a été encore accrue finalement par le fait que des partis politiques, aujourd'hui comme aux temps hellénistiques, ont anobli en quelque sorte certains groupes économiques, dont ils voulaient modifier plus heureusement le train de vie, en les élevant au rang d'un ordre politique, comme l'a fait Marx pour les ouvriers de l'industrie.

Car le premier ordre authentique est la noblesse. D'elle dérivent l'officier et le juge et tout ce qui appartient aux hautes charges gouvernementales et administratives. Ce sont des formes de l'ordre ayant une certaine signification. De même, au clergé appartiennent les savants1 avec une espèce de distance nobiliaire très marquée. Mais avec le château et la cathédrale la grande symbolique est achevée. Le « tiers » est déjà le non-ordre, le résidu, une collection confuse et multiple qui signifie peu de choses comme telle, sauf aux moments de protestation politique, et qui se donne par conséquent une signification en prenant un parti. On a un sentiment de soi-même, non parce qu'on est bourgeois, mais parce qu'on « est libéral » et que, par conséquent, on ne représente pas par sa personne une grande chose, mais on lui appartient par sa conviction. La faiblesse de cette manière d'être eh forme sociale rend d'autant plus visible l'élément économique dans les professions les gildes et les syndicats « bourgeois ». Dans les villes tout au moins, rhomme est défini d'abord par ce qui le fait vivre.

Le premier et presque le seul élément originel en économie est le paysan *, espèce de vie productive absolue, qui la première rend possibles toutes les autres. Même les ordres primaires fondent leur

x. Y compris les médecins qui, aux époques primitives, sont impossibles a séparer des prêtre» et des magiciens.

a. Les pasteurs, pêcheurs et chasseurs sont de ce nombre. Il y a en outre une relation étrange et très profonde entre ceux-ci et les mineurs, comme nous l'enseigne la parenté des légendes et des rites anciens. On n'arrache pas différemment les métaux à la mine que le blé à la terre et 1e gibier ft la forêt. Or pour le mineur, les métaux aussi sont des chose» qui vivent et grandissent


train de vie dans l'ancien temps absolument sur la chasse, l'élevage du bétail et la possession des champs, et la noblesse et le clergé des périodes tardives n'ont encore que cette unique possibilité de s'enrichir avec distinction. La possibilité opposée est la manière commerciale 1, intermédiaire, pillarde, d'une puissance grandiose par rapport au petit nombre, et déjà de très bonne heure indispensable, parasitisme raffiné, entièrement improductif et par conséquent nomade et étranger à la campagne, « libre », affranchi, même psychiquemcnt, des coutumes et des usages de la terre, vie qui se nourrit de la vie d'autrui. Entre les deux se développe maintenant une troisième espèce économique, l'économie façonnante de la technique, qui s'épanouit en d'innombrables métiers, fabriques et professions, lesquels transforment la réflexion sur la nature en application créatrice et font consister leur honneur et leur conscience dans le rendement2. Leur atelier le plus ancien, remontant jusqu'à la préhistoire, et en même temps leur image primaire avec son abondance de légendes, de rites et d'intuitions obscures, sont les forges qui, par suite de leur fière séparation du paysanat et de la crainte mi-religieuse, mi-terrorisante qu'elles inspirent, sont souvent devenues de véritables groupes populaires de race propre, comme les Falascha de PAbyssinie 3.

Dans les-régimes économiques de ]a production, de ia façon et de l'intermédiaire, il y a, comme dans tout ce qui appartient à la politique et à la vie en général, des sujets et des objets de direction, donc des groupes entiers qui arrangent, décident, organisent, inventent, et d'autres qui n'ont qu'un rôle d'exécution. La différence de ranç peut être très marquée ou à peine sensible4, l'avancement impossible ou évident, la dignité du travail presque la même, avec des transitions lentes, ou radicalement différente. La tradition cr la loi, le talent et la fortune, la densité de la population, le stade de culture et la situation économique régissent cette opposition, mais elle existe, elle est donnée dans la vie même et reste invariable. Malgré cela, il n'y a pas économiquement de « classe ouvrière »; celle-ci est une invention des théoriciens qui avaient sous les yeux la situation des ouvriers d'usine en Angleterre, pays industriel presque sans paysans, et précisément à une époque de transition; et qui ont ensuite étendu ce schème à toutes les cultures de tous les temps, jusqu'à ce que les politiciens en eussent fait un instrument de la

1. Depuis la navigation préhistorique jusqu'aux affaires (le bourse tics villes cosmopolitiques. Toutes Ici communications fluviale*, routières et ferroviaires sont de cette catégorie.

2. A cette économie rcssortissent aussi l'industrie des machines avec sou type

certaine sensation plus distinguée que celle qu'qn éprouve par exemple dans l'industrie chimique et électrique F.lle a la noblesse la plus ancienne de la technique et on en conserve un reste de mystère cultuel.

4. Jusqu'au servage et η l'esclavage, bien que l'esclavage ne soit très souvent,

dépendance beaucoup plus dure et jouit d'un moindre respect, et son droit de dénoncer formellement le contrat est dans bien des cas absolument sans aucune signification pratique.
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fondation des partis. En réalité il y a un nombre incalculable d'activités purement serves dans l'atelier et au comptoir, dans le bureau et la cabine, sur les routes, dans les mines, dans les prés et les champs. Ces travaux du calculateur, du portefaix, du garçon de courses, du tailleur de pierres, du couturier, du surveillant manquent souvent de ce qui prête à la vie, au delà de sa simple conservation, une dignité et un attrait comme on en trouve dans les devoirs de· l'officier et du savant en régime féodal, ou dans les succès personnels de l'ingénieur, de l'administrateur et du commerçant en régime capitaliste; mais entre elles, toutes ces situations sont absolument impossibles à comparer. L'esprit et la difficulté d'un travail, sa situation au village ou à la grande ville, le volume et la tension d'une tâche font vivre le garçon de ferme, l'employé de banque, le chauffeur et le garçon tailleur dans des mondes économiques tout à fait différents; et c'est d'abord, je le répète, la politique de parti des périodes très tardives qui, par ses mots-clichés, les unit dans la protestation pour se servir de leur masse. Au contraire, l'esclave antique est un concept de droit public, qui n'eaciste donc peu pour le corps politique de la polis antique, tandis qu'il peut être économiquement un paysan, un artisan, même un directeur ou un grand commerçant possédant une fortune immense (peculium), des palais et des villas, et une bande de subordonnés, parmi lesquels il y a aussi des hommes « libres ». Nous verrons plus loin ce qu'il est encore, abstraction faite de cette situation, à l'époque romaine tardive.

L'éclosion de chaque printemps cultural s'accompagne d'une solide vie économique en forme1. La population mène une vie toute paysanne, en pleine campagne. L'expérience de la ville n'existe pas pour elle. Ce qui se détache du village, du château, du palais, du couvent, du temple, n'est pas une ville, mais un marché, simple point d'intersection des intérêts ruraux, qui possède en même temps et évidemment un certain sens religieux et politique, sans que l'on puisse parler d'une vie séparée. Les habitants, même artisans ou marchands, sentent en effet en paysans et agissent aussi comme tels en quelque manière.

Ce qui se détache d'une vie où chacun produit et consomme, ce sont les biens, et la circulation des biens est le mot qui désigne chaque commerce primitif, soit que l'individu vienne de loin ou circule à l'intérieur du village et même de la ferme. Un bien est ce qui est lié par les fils délicats de sa nature, par son âme, à la vie qui l'a produit ou qui le consomme. Un paysan mène « sa » vache au marché, une femme serre « ses » bijoux dans le bahut. On est « fortuné » et le

i. Nous la connaissons exactement dans les débuts des cultures égyptienne et gothique, à grands traits dans la Chine et l'antiquité. Quant à la pseudomorphost économique de la culture arabe, à partir de Hadrien commence une ruine intérieure de l'économie financière antique hautement civilisée et elle aboutit à une circulation des biens tout à fait primitive qui est atteinte sous Dioctétien, après quoi apparaît en Orient le commencement de l'économie proprement magique.


mot pos-session remonte aux origines végétales de la propriété, avec laquelle précisément'««* existence, et aucune autre, a poussé des racines. Échange signifie à cette époque un événement par lequel des biens passent d'un milieu vivant dans un autre. Ils sont estimés par la vie, d'après une mesure momentanée, fuyante, sentie. Il n'y a ni concept de valeur ni bien servant de mesure générale. Même l'or et les monnaies ne sont rien d'autre que des biens qui doivent leur valeur à leur rareté et à leur résistance1.

Dans le tact et la marche de cette circulation des biens, le marchand intervient seulement comme intermédiaire a. Sur le marché, l'économie conquérante et l'économie productive s'entre-choquent, mais même à 1 endroit où les flottes débarquent et les caravanes déchargent, le commerce ne se développe que comme organe de communication rurale 3. C'est Γ « éternelle » forme de l'économie qui subsiste encore aujourd'hui avec son type tout à fait préhistorique du colporteur, dans les pays où il y a peu de villes, même dans les ruelles peu accessibles du faubourg, où se constituent de petits groupes ambulants, et dans l'économie domestique des savants, des fonctionnaires et en général des hommes non activement incorporés à la vie économique de la grande ville.

Avec l'âme de la ville c'est une tout autre espèce de vie qui s'éveille. Dès que le marché est devenu la ville, il n'y a plus de centres de gravité purs et simples pour la circulation des biens à travers un paysage purement rural, mais un second univers à l'intérieur des murailles, pour lequel la vie productive absolue « du dehors » n'est qu'un instrument et un objet, et duquel naît un autre courant qui commence à circuler. L'élément décisif est celui-ci : le citadin pur n'est pas productif au sens terrien originel. Il lui manque le lien intérieur avec le sol, comme avec le bien qui passe entre ses mains. Il ne vit pas avec lui, mais le regarde du dehors et seulement par rapport à son train de vie.

i. Ni les pièces de cuivre provenant des tombeaux italiques de la villa nova, remontant à la première époque homérique (Willers, Geschichte à. rum. Kupfer-präsiiiis. p. it>), ni les anciennes monnaies chinoises de bronze sous forme d'habits île femme (put, de haches, d'anneaux ou de couteaux, (tsien, Conrady, China, p. 504), ne sont de l'argent mai* des symboles de biens suffisamment clairs. Les" monnaies frappées comme'signes de souveraineté par les gouvernements de la première époque gothique en imitation de l'antiquité n'interviennent aussi dans la vie économique que comme des biens : une pièce d or a la valeur d'une vache, non inversement.

;. Aussi n'est-il pas, le plus souvent, le fils de la vie rurale fermée en soi, mais il y apparaît comme un étranger, indifférent et sans appui. Tel est le rôle que jouent les Phéniciens dans la première antiquité, les Romains d'Orient au temps de Mithri-tiate, les Juifs et à côte d'eux les Byzantins, les Perses et les Arméniens dans l'Occident gothique, les Arabes au Soudan, les Indous en Afrique orientale et les Européens modernes d'Occident en Russie.

i. Et par conséquent dans une très petite proportion. Comme le commerce extérieur était alors aventurier et occupait l'imagination, on a coutume de le surestimer démesurément. Les « grands » maîtres du commerce vénitien et de la Hanse en 1300 étaient à peine les égaux des maîtres artisans mieux considérés. Les transactions des Mcdicis et des Pugger eux-mêmes correspondaient à peu près, en 1400, α celle d'un magasin de petite ville actuelle. Les plus grands navires de commerce, auxquels participait généralement un groupe de marchands, restaient loin derrière les chaloupes fluviales de nos jours et ne faisaient peut-être qu'«n grand voyage par an. La célèbre exportation anglaise des laines, objet principal du commerce hanséa-tique, comprenait en 1270 et par an à peine le chargement de deux trains de marchandises modernes (Sombart, Der moderne Capitalisimts, I. p. 270 sq.).
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Ainsi le bien devient marchandise, l'échange transaction, et à la peruée en biens se substitue la pensée en argent.

Par là même naît un * purement étendu, forme de limitation abstraite des choses économiques visibles, tout comme la pensée mathématique abstrait quelque chose de l'ambiance mécaniquement conçue, et l'abstractum appelé argent correspond exactement, à l'abstractum appelé nombreX Tous deux sont complètement anor-ganiques. L'image économique est réduite exclusivement à des quantités, abstraction faite de la qualité qui est précisément le caractère essentiel du bien. Pour le paysan ancien style, « sa » vache est d'abord cet être qualitatif et seulement ensuite un bien d'échange; pour le regard économique du vrai citadin il n'existe qu'une valeur d'argent abstraite sous la forme fortuite d'une vache, valeur qui peut être transigéc en tout temps et prendre par exemple la forme d'un billet de banque. De même le pur technicien ne voit pas dans une cascade célèbre un phénomène naturel unique, mais une pure quantité d'énergie inutilisée.

Une erreur de toutes les théories financières modernes est qu'elles partent des signes de valeur ou même de la matière des moyens de paiement, au lieu de partir de la forme de la pensée économique 3. Mais l'argent est une catégorie de la pensée, comme le nombre et le droit. Il y a une pensée financière comme il y a une pensée juridique, mathématiôue, technique sur le monde ambiant. De l'expérience sensible d une maison, on abstrait d'une manière toute

[image: image154.png]differente suivant que l'on examine cette maison dans ['esprit d'un
marchand, d'un juge ou d’un ingénieur, et suivant qu'on I'estime
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d'écroulement. Mais la pensée la plus proche de la pensée financière est la mathématique. Penser en homme d'affaires, c'est compter. La valeur d'argent est une valeur numérique qui est mesurée à une unité de compte3. Cette exacte « valeur en soi » a, comme le nombre en soi, d'abord été produite par la pensée du citadin, de l'homme déraciné. Pour le paysan il n'existe que des valeurs passagères, senties relativement à lui, qu'il met en valeur de temps en temps dans l'échange. Ce dont il n'a pas besoin ou qu'il ne veut pas posséder n'a « aucune valeur » pour lui. Ce n'est que dans l'image économique du pur citadin qu'il existe des valeurs objectives et des espèces de valeurs subsistant comme éléments de la pensée, indépendamment de son besoin privé, et idéalement valables pour tous, bien que dans la réalité chacun ait son propre système de valeurs et son abondance de sous-valeurs les plus diverses, et que ces valeurs et sous-valeurs personnelles lui servent d'indice pour mesurer les

1. Cf. tome I, chap. i.

2. te mark et le dollar ne sont pas plus de Γ t argent » que le mètre et le gramme ne «ont des forces. Lee /xVivs d'argent sont des valeurs des choses. Ce n'est que parce que nous ignorions la physique antique que nous n'avons pas confondu la gnjvi-tatlou avec les poids eu plomb, comme nous le faisions et le faisons encore sur la base de la mathématique antique pour le nombre et la grandeur, et par imitation des monnaie!« antiques pour l'argent et leg pièces d'argent.

3. C'est pourquoi on pourrait appeler, réciproquement, le système métrique ι cm.. t-T.Ì une monnaie, et en effet toutes les mesures d'argent ont leur point de départ dans le poids physique du métal qu'elles contiennent.


valeurs du marché (prix) qu'il conçoit ici comme chères ou bon marché1.

Tandis que l'homme ancien compare les biens et pas avec sa seule intelligence, le citadin tardif calcule la valeur de la marchandise et d'après une mesure aqualitative figée. Maintenant ce n'est plus l'or qu'on mesure à la vache, mais la vache à l'or, et le résultat s'exprime par un nombre abstrait, le prix. Si et comment cet étalon trouve une expression symbolique dans un signe de valeur (comme le signe du nombre écrit, prononcé, représenté est le symbole d'une espèce de nombre), cela dépend du style économique des cultures particulières, qui produisent chacune une espèce d'argent différente. Cette espèce d'argent n'existe que par suite de l'existence d'une population citadine qui pense économiquement dans elle, et elle détermine à son tour si le signe de valeur sert en même temps de moyen de paiement, comme la monnaie antique de métal précieux et peut-être les poids d'argent babyloniens. Au contraire, le deben égyptien, cuivre brut pesé en livres, est une mesure d'échange, mais m un signe ni un moyen de paiement; le billet de banque occidental et le billet chinois « contemporain 2 » sont un moyen, mais pas une mesure; quant au rôle joué par les monnaies de métal précieux dans notre espèce d'économie, nous nous en faisons d'habitude une illusion complète : elles sont une marchandise produite en imitation des coutumes antiques et possèdent pour cette raison un cours, mesuré à la valeur comptable de l'argent de crédit.

Par cette espèce de pensée, h possession liée à la vie et au sol devient une fortune qui est essentiellement mobile et qualitativement indéterminée; elle ne consiste pas en biens, mais elle est « placée » en biens. Considérée en soi, elle est un pur quantum numérique de valeur d'argent3.

Comme siège de cette pensée, la ville devient le marché financier (place d'argent) et le point central de la valeur, et un courant de valeurs d'argent commence à pénétrer, spiritualiser et dominer le courant des biens. Mais ainsi le marchand devient, d'organe, le maître de la vie économique. Penser en argent, c'est toujours en quelque manière une pensée de marchand, de brasseur d'affaires. Pensée qui suppose l'économie productive de la campagne et est donc en premier lieu toujours conquérante, car il n'y a pas de troisième possibilité. Les mots industrie, gain, spéculation font allusion à un avantage qui est arraché par la ruse, en cours de route, aux choses allant vers le consommateur; ils désignent un butin intellectuel et sont pour cette raison inapplicables à l'ancienne paysannerie. Il faut se mettre tout entier dans l'esprit et la vision économiques du

1. De même toutes les théories de la valeur, quoique devant être objectives, dérivent d'un principe subjectif et il est impossible qu'il en soit autrement. Celle de Marx, par exemple, définit « la » valeur comme l'exige l'intérêt du travailleur manuel, de sorteque le travail de l'inventeur et de l'organisateur y apparaît dépourvu de valeur. Mais il serait vain de dire que ces théories sont fausses. Toutes sont exactes pour leurs partisans et fausses pour les· adversaires, et la qualité de partisan ou d'adversaire ne se détermine pas par des raisonnements mais par la vie.

2. Le premier, introduit dans une très faible mesure, depuis la fra du xviii« siècle, par la banque d'Angleterre, le second à l'époque des Etats batailleurs.

3. On comparera le « montant » de la fortune avec le « volume » d'un bien.
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vrai citadin. Il ne travaille pas pour le besoin, mais pour la vente, « pour l'argent ». La conception commerciale pénètre peu à peu chaque sorte d'activité. Lié intérieurement au commerce des biens, l'homme rural était à la fois donneur et preneur, le marchand de l'ancien marché ne faisait guère non plus une exception. C'est avec le commerce d'argent qu'apparaît entre le producteur et le consommateur, comme entre deux grandeurs isolées, « le tiers1 », dont la pensée gouverne bientôt le monde des affaires. Il contraint le premier à lui faire des offres, le second à lui faire des demandes; il fait de l'intermédiaire un monopole et ensuite l'essentiel de la vie économique, et il force les deux autres à être en forme dans son intérêt, à produire des marchandises selon ses calculs et à les acheter sous la pression de ses offres.

Celui qui est maître de cette pensée est maître de l'argent2. L'évolution suit ce même chemin dans toutes les cultures. Dans son discours contre les marchands de grains, Lysias constate que les spéculateurs du Pyrée faisaient parfois répandre le bruit d'un naufrage de la flotte marchande ou d'une guerre, afin de provoquer une panique profitable pour eux. Dans la période hellénistico-romaine, c'était une coutume très répandue que de limiter la culture aux commandes ou d'arrêter l'importation afin de faire monter les prix. En Egypte, les opérations de virement du Nouvel Empire3 ne le cédaient en rien aux opérations bancaires d'Occident et rendaient possible le courtier en blé de style américain. Kléomenès, administrateur financier d'Alexandre le Grand en Egypte, pouvait par des achats à crédit accaparer entre ses mains toutes les provisions de blé, ce qui provoqua ensuite une famine en Grèce et rapporta de$ bénéfices considérables. Celui qui pense autrement en économie se fait par là même le pur objet des spéculations financières des grands citadins. Ce style ne tarde pas à s'emparer de l'être éveillé de toute la population citadine et, partant, de tous ceux qui ont sérieusement une place dans la direction de l'histoire économique. Paysan et bourgeois ne signifient pas seulement la différence entre la campagne et la ville, mais aussi entre le bien et l'argent. La brillante culture des cours princières homériques et provençales est quelque chose qui est né et a grandi avec l'homme, comme aujourd'hui encore la vie dans certains domaines des anciennes familles; la culture plus fine de la bourgeoisie, le « confort », est quelque chose venant du dehors et qu'on peut payer *. Toute économie hautement développée est une économie citadine. L'économie mondiale, celle de toutes les civilisations, devrait s'appeler l'économie de la ville mondiale. Les destins, ceux de l'économie aussi, ne se décident plus qu'en de rares points, sur les marchés financiers 6, à Babylone,

i. Entendez : l'intermédiaire entre producteurs et consommateurs (T.). a. Jusqu'eux pirates modernes qui négocient des arrangements et jouent avec la marchandise < argent » un jeu de hasard, que Zola a décrit dans son roman célèbre.

3. Cf. Preisigke, Girowescn im griechischen jEgypten, 1910. Lee formes de commerce d'alors avaient déjà atteint le même niveau sous la 18* dynastie.

4. Il n'en est pas autrement de l'idéal bourgeois de la liberté. En théorie, et donc aussi dans les constitutions, on peut être libre en principe. Dans la vie privée réelle des villes, on n'est indépendant que par l'argent.

5. Qu'on pourrait appeler aussi, dans les autres cultures, des places boursières,


Thèbes, Rome, à Byzance et Bagdad, à Londres, New-York, Berlin et Paris. Le reste est l'économie provinciale, qui trace misérablement ses petits cercles sans prendre conscience de toute l'étendue de sa dépendance. L'argent est devenu finalement la forme d'énergie spirituelle, où sont résumées et concentrées la volonté de domination, la force et la plasticité politiques, sociales, techniques, scientifiques, la nostalgie d'une vie de grand format. Shaw a parfaitement raison : « Le respect général qu'on a pour l'argent est la seule réalité pleine d'espoir dans notre civilisation... L'argent et la vie sont inséparables... L'argent c'est la vie1. » Civilisation signifie donc le stade d'une culture dans lequel la tradition et la personnalité ont perdu leur valeur immédiate, et où il faut que chaque idée soit d'abord repensée en argent avant de pouvoir se réaliser. Au début on était riche parce qu on était puissant. Maintenant on est puissant parce qu'on a de l'argent. C'est l'argent d'abord qui élève l'esprit sur le trône. La démocratie est l'identification parfaite de l'argent et de la puissance politique.

Une lutte désespérée traverse l'histoire économique de chaque culture et aboutit, grâce à la tradition racique, ayant ses racines dans le sol et qui est l'âme de cette race, à une lutte contre l'esprit de l'argent. Les guerres des paysans au début de chaque période tardive (700-500 dans l'antiquité, 1450-1650 chez nous, fin de l'Ancien Empire en Egypte) sont le premier soulèvement du sang contre l'argent qui, des villes acquérant la puissance, étend sa main sur le sol. L'avertissement du baron de Stein : « Celui qui mobilise le sol le dissout dans la poussière » montre un danger menaçant chaque culture; quand l'argent ne peut pas attaquer la propriété terrienne, il se faufile dans la pensée paysanne et nobiliaire elle-même; le sol hérité, qui a grandi avec la famille, apparaît alors comme une fortune, qui est seulement placée en fonds de terre et qui est pour soi mobilière2. L'argent poursuit la mobilisation de toutes choses. L'économie mondiale est l'économie en valeurs abstraites, complètement éloignées du sol par la pensée, liquéfiées, et qui a passé à l'état de fait 3. La pensée financière antique a, depuis, Hannibal,

à condition d'entendre par bourse Vergane de pensée d'une économie financière parfaite.

1. Préface  du  Major  Barbara.

2. Le « farmcr » est l'homme qui n'est plus lié que par une relation pratique à un morceau de terre.

3. L'intensité croissante de cette pensée apparaît dans l'image économique comme une accumulation de la niasse d'argent existant, qui est entièrement abstrait et imaginaire et n'a rien de commun avec la provision visible de l'or en tant que marchandise. Le « marasme du marché financier ·, par exemple, est un pur phénomène spirituel qui se déroule dans les cerveaux d'un très petit nombre d'hommes. L'énergie croissante de là pensée financière éveille pour cette raison dans toutes les cultures le sentiment d'une « baisse de la valeur de l'argent », dans une large mesure par exemple chez Solon et jusqu'à Alexandre, notamment par rapport à l'unité de compte. En réalité, les unités de valeurs commerciales sont devenues des artifices et ne peuvent plus être comparées avec les valeurs primaires vécues de l'économie paysanne. Peu importe enfin avec quels nombres on compte dans le fiderai trésor attique de Dclos (454), dans les traités de paix carthaginois de 241 et 201 et ensuite dans le butin de Pompée en 64, et si dans quelques décades nous passerons, des milliards encore inconnus en 1850 et tout à fait familiers aujourd'hui, aux billions. Il n'y a aucun indice permettant de comparer par exemple la valeur d'un talent dans les années 430 et 30; car l'argent comme le bétail et le blé ont continué à modifier non seulement leur valeur numérique, mais aussi leur
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transformé des villes entières en monnaie et des populations entières en esclaves, et par là même en argent, qui vient de tous les côtés à Rome pour y agir comme puissance. La pensée financière faus-tienne « ouvre » des continents entiers, les forces hydrauliques de gigantesques régions fluviales, la force musculaire de la population de vastes régions, des gisements houillère, des forêts vierges, des lois naturelles, et les transformé en énergie financière qui est placée quelque part sous forme de presse, d'élections, de budgets et d'armées, afin de réaliser des projets de domination. Des valeurs sans cesse nouvelles continuent à sortir de la matière cosmique encore indifférente aux affaires, « esprits sommeillants de l'or », comme les appelle John Gabriel Borkman; quant à ce que sont les choses indépendamment de cela, c'est une question économiquement indifférente.

Chaque culture possède, outre sa manière spécifique de penser en argent, également son symbole propre de l'argent, par lequel elle donne une expression concrète a son principe de valorisation dans l'image économique. Ce symbole, matérialisation de la pensée, est complètement identique par sa signification aux chiffres, figures et autres symboles mathématiques prononcés, écrits, dessinés pour l'oreille et l'œil; il y a là un riche et profond domaine resté encore à peu près inexploité. On n'a même pas posé encore exactement les

E


roblèmes fondamentaux. Aussi est-il aujourd'hui encore tout à lit impossible de paraphraser l'idée de l'argent, qui est à la base des échanges en nature et des endossements égyptiens, du régime bancaire babylonien,de la comptabilité chinoise et du capitalisme des Juifs, des Parsis, des Grecs, des Arabes depuis Haroun-al-Raschid. Seul reste possible un parallèle de l'argent apollinien et de l'argent faustien, de l'argent comme grandeur et de l'argent comme fonction1.

L'homme antique voyait, économiquement aussi, le monde ambiant comme une somme de corps qui changent de place, voyagent, se pressent, se heurtent, se détruisent, comme les corps naturels décrits par Démocrite. Pour lui, l'homme est un corps parmi ics corps. La polis, somme de tous ces corps, est un corps d ordre supérieur. Tous les besoins de la vie se composent de grandeuis corporelles. L'argent représente donc aussi un corps, comme une statue d'Apollon représente la divinité. En 650, en même temps que le corps de pierre du temple dorique et que la statue dont tous 'les côtés sont libres et pleinement développés, est née aussi la monnaie comme poids métallique ayant une forme bien marquée. La valeur considérée comme grandeur existait déjà depuis très long-signification au sein de l'économie citadine en progression. Le seul fait restant est que la masse d'argent, qu'on ne saurait confondre avec la provision eu signes de valeurs et eu moyens de paiement, est un alter ego de lu pensée, i. Cf. tome I, chap. i.


temps et est aussi ancienne que cette culture en général. Chez Homère, le talent est une petite quantité d'objets en or et de bijoux d'un poids total déterminé. Sur le bouclier d'Achille, on a reproduit « deux talents » et, au temps des Romains, l'usage était encore général d'exprimer le poids en récipients d'or et d'argent1.

Niais l'invention du corps monétaire de forme classique est si extraordinaire que nous n'en avons point compris encore la signification profonde, purement antique. Nous la comptons parmi les fameuses « conquêtes de l'humanité ». Partout, depuis, on a frappé des monnaies, comme on voit partout debout des statues sur les routes et les places publiques. Voilà jusqu'où va notre puissance. Nous pouvons imiter la figure, mais nous ne pouvons pas lui donner la même signification économique. La monnaie comme argent est un phénomène purement antique et qui n'est possible que dans un milieu de pensée entièrement euclidien; mais dans ce milieu elle a régi et formé toute la vie économique. Les concepts de revenu, fortune, dette, capital ont dans les villes antiques un sens tout à fait différent de chez nous, parce qu'on n'entendait pas par là une énergie économique sortie d'un point de rayonnement, mais une somme
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fortune est tou-par addition
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. commun avec
le bien-fonds. Les deux sont complètement séparés dans la pensée
antique. Le crédit consiste dans le prêt d'argent liquide et on attend
de l'emprunteur qu'il vous le rende comme tel. Catilina était pauvre,
parce que malgré ses biens 2 il ne trouvait personne qui daignât lui
confier de l'argent liquide pour ses fins politiques,, et les énormes
dettes des politiciens romains ne reposent pas sur des biens-fonds
correspondants, maïs sur des visées déterminées sur une province
dont on pouvait exploiter les valeurs objectives mobilières3. Ce
n'est que par·, la pensee financière corporelle qu'on arrivera à com
prendre une série de phénomènes, comme l'exécution massive des
riches sous la seconde Tyrannie et les proscriptions romaines visant
à s'emparer d'une plus grande partie de la masse d'argent liquide
en circulation, ou encore la fusion des trésors du temple de Del
phes par les Phocéens dans la guerre sainte, des trésors d'art à
Corinthe par Mummius, des dernières offrandes romaines par César,
et grecques par Sulla ou d'Asie Mineure par Brutus et Cassius
fusions faites sans aucun éeard pour la valeur de l'art, parce qu'on

1. Friedlander, Köm. Sittengeschichte, IV, 1921, p. 301.

2. Salluste, Catilina, 35, v

1. La difficulté qu'avait l'homme antique à se représenter rechange d une chose non corporellement délimitée de tous les côtés, comme les biens-fonds, nous est attestée par les bornes en pierre («e<«) des champs grecs, où elles devaient représenter l'hypothèque de ces champs, et'aussi par le per aes et libram qui signifie, dans les achats romains, qu'on reçoit une glèbe contre une monnaie en présence de témoins. Kn conséquence, il n'a jamais existé un commerce réel des biens, et encore moins quelque chose rappelant nos prir courants en matière de biens-fonds. Un rapport constant entre la valeur du sol et celle de l'argent est aussi impossible dans la pensée antique que celui entre la valeur d'art et la valeur d'argent, tes produits spirituels, donc incorporels, comme les drames ou lei fresques, n'avalent en général aucune valeur économique.
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avait besoin de matières précieuses, de métaux et d'ivoire1. Les statues et ics vases qu'on montrait dans les triomphes étaient de l'argent liquide aux yeux des spectateurs, et Mommsen a pu tenter a de déterminer le lieu des batailles de Varus d'après les fouilles de monnaies, parce que le vétéran romain portait sur son corps toute sa fortune en métal précieux. La richesse antique n'est pas un avoir en biens, mais un tas d'argent; une place financière antique n'est pas un centre de crédit comme les places boursières de nos jours et la Thèbes égyptienne, mais une ville dans laquelle on a rassemblé une partie considérable de l'argent liquide existant dans le monde. On peut supposer qu'au temps de César, plus de la moitié de l'or antique se trouvait a tout moment à Rome.

Mais lorsque ce monde antique était entré dans la période de la domination absolue de l'argent, à peu près depuis Hannibal, la masse naturellement limitée de métal précieux et d'oeuvres d'art d'une grande valeur matérielle était loin de suffire, dans le ressort de puissance de ce monde antique, à couvrir les besoins de monnaie courante, et il en résulta une véritable disette et une course vers de nouveaux corps monnayables. L'attention se porta alors sur l'esclave, qui était une autre espèce de corps, non une personne, mais une chose, e* qui pouvait donc être conçu comme argent. Ce n'est qu'à
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: objets vivants et Γόη voit ainsi apparaître, à côté du matériel métallique des régions, « explorées » économiquement par les exactions des gouverneurs et des fermiers généraux, leur matériel humain. On assiste à la naissance d'une espèce bizarre de, double monnaie. L'esclave a un cours que le bien-fonds ne connaît/><w. Il sert à accumuler de grosses fortunes liquides, et ce n'est qu'à la suite de cela qu'apparaissent ces immenses troupeaux d'esclaves de l'époque romaine, impossibles à expliquer par un autre besoin. Tant qu'on n'entretenait que le nombre d'esclaves nécessaires pour son industrie, ce nombre était restreint et pouvait être couvert facilement par le butin de la guerre et par le servage pour dettes *. Ce n'est qu'au VIe siècle que Chios a commencé l'importation des esclaves achetés (les Argyronètes). La différence entre ces esclaves et les salariés beaucoup plus nombreux était d'abord de nature juridico-politique et non économique. Comme l'économie antique est statique et non dynamique et au'elle ignore l'exploration méthodique des sources d'énergie, les esclaves de l'époque romaine n'étaient pas là pour être exploites, mais on les occupait tant bien

ι. Dis le temps d'Auguste, U ne pouvait plus Tester beaucoup des œuvre» d'art antiques en métal prédeux et en bronze. Même l'Athénien le plus cultivé avait une pensée beaucoup trop ahistorique pour songer à épargner une statue en or ou on ivoire pour la seule raison qu'elle fût de Phidias. On se rappellera que dans son célèbre buste d'Athénée les parties en or étaient mobiles et pouvaient être retirées de temps en temps pour être repesées. L'usage économique de cette statue (•tait donc envisagé a priori.

a. Gesamte Schritten, IV, p. 200 sq.

3. Il est complètement insensé de croire que les esclaves, même à Athènes ou à Kgine, aient jamais formé même un tien de la population, tes révolutions à partir de 400 supposent au contraire un nombre d'hommes libres et pauvres de beaucoup supérieur à celui des esclaves.


que mal pour pouvoir en réunir le plus grand nombre possible. On préférait les esclaves de luxe exerçant quelque spécialité, parce qu'ils représentaient une valeur plus grande tout en ne coûtant pas plus cher; on les louait comme on prêtait de l'argent liquide; on les laissait travailler pour leur propre compte, de telle sorte qu'ils pouvaient s'enrichir; on leur offrait au rabais du travail libre, tout cela pour couvrir au moins les frais d'entretien de ce capitall. La plupart ne pouvaient même pas être occupés à plein rendement. Ils remplissaient leur but par leur seule présence, comme une provision d'argent qu'on avait sous la main et dont le volume n'était pas lié aux limites naturelles de la quantité d'or alors existante. Et ainsi sans doute, le besoin d'esclaves s'élevait hors de toute mesure et, au delà des guerres entreprises à seule fin de faire un butin d'esclaves, il aboutissait à une chasse aux esclaves par des entrepreneurs privés sur toutes les côtes de la Méditerranée (chasse tolérée par Rome) et à une nouvelle modalité de faire des fortunes en suçant, comme gouverneur, la population de régions entières et la vendant ensuite en esclavage pour dettes. Sur le macché de Delos, il s'était vendu dix mille esclaves en un jour. Lorsque César alla en Bretagne, la désillusion à Rome sur la pauvreté en or de la population était compensée par l'espoir d'un riche butin d'esclaves. Pour la pensée antique, c'était une seule et même opération qu'on accomplissait en monnayant, par exemple, les statues lors de la destruction de Corinthe et en amenant les habitants sur le marché aux esclaves : dans les deux cas on avait transformé en argent des objets corporels.

L'extrême opposé de cette pensée est le symbole de l'argent faustien, de l'argent comme fonction, comme force, dont la valeur consiste dans son action, non dans sa simple existence. Le style nouveau de cette pensée économique apparaît déjà dans la manière dont les Normands, en l'an 1000, organisèrent en puissance économique 2 leur butin en terres et en hommes. Comparez la valeur purement comptable dans la comptabilité de leurs ducs, qui nous a fourni les mots chèque, compte, contrôle 3, avec les « talents d'or » contemporains de l'Iliade, et vous aurez tout de suite le concept du crédit moderne, qui résulte de la confiance en la force et en la durée d'une direction économique, et qui est presque identique avec l'idée de notre argent. Cette méthode financière, transférée par Roger II au royaume normand de Sicile, a été développée en 1230 par le Hohenstaufen Frédéric II en un système grandiose, dont la dynamique dépassait de beaucoup le modèle et qui a fait de l'Empereur « la première force capitaliste du monde * ». Et pendant que cette

1. C'est le contraire de notre traite des nègres à l'époque baroque, qui représente un stade préliminaire de l'industrie machiniste : organisation d'une énergie « vivante · dans laquelle on passa enfin de l'homme au charbon, et où l'on n'a senti l'immoralité du premier procédé que lorsque le second avait pris droit de cité. Vue sous cet angle, la victoire du Nord américain, dans la guerre civile de 1865, signifie le triomphe économique de l'énergie concentrée du charbon sur l'cucrgie simple des muscles.

2. La parenté avec l'administration égyptienne de l'ancien Empire et chinoise de la première période Dschou n'est pas méconnaissable.

3. Les clerici de ces chambres des comptes sont les prototypes des employés de bauque modernes (anglais : clcrk).

4. Hampe, Deutsche Kaiscrgcschichtc, p. 246. Leonardo, Pisano dont le liber
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fraternisation de la pensée mathématique et de la volonté de puissance royale pénétrait de Normandie en France et était appliquée en 1066 dans des proportions grandioses i l'Angleterre conquise (le sol anglais est nominalement, aujourd'hui encore, domaine royal), elle était imitée en Sicile par les républiques citadines italiennes, dont les patriciens qui les régissaient les transférèrent bientôt de leur économie communale à leurs propres livres de commerce et, partant, à la pensée marchande et à la comptabilité du monde occidental tout entier. Un peu plus tard, la pratique sicilienne fut adoptée par les chevaliers teutoniques et la dynastie d'Aragon, ce qui n'est peut-être pas sans influence sur la comptabilité exemplaire de l'Espagne sous Philippe II et de la Prusse sous Frédéric Guillaume I«r.

Mais ce qui a décidé de l'économie occidentale, c'est l'invention, par Fra Luca Pacioli en 1494, de la comptabilité en partie double, « contemporaine » de celle des monnaies antiques en 650. « C'est une des plus belles inventions de l'esprit humain », disait Goethe dans son Wilhelm Meister. En effet, son auteur peut se placer sans crainte à côté de ses contemporains Colomb et Copernic. Aux Normands nous devons le calcul des comptes, aux Lombards la comptabilité. Ce sont les tribus germaniques qui ont créé les deux œuvres juridiques gothiques les plus prometteuses, et dont la nostalgie des mers lointaines a été déterminante pour les deux découvertes de l'Amérique. « La comptabilité en partie double est née du même esprit que les systèmes de Galilée et de Newton... En se servant des mêmes instruments, elle organise les phénomènes en un système artistique, et l'on peut dire qu'elle est le premier cosmos construit sur le principe de la pensée mécanique. La comptabilité en partie double explore le cosmos du monde économique selon la même méthode, qui servira plus tard aux grands astronomes à explorer le cosmos du monde étoile... La comptabilité en partie double repose sur cette pensée fondamentale, conduite à ses dernières conséquences, que tous les phénomènes ne peuvent être saisis que comme quantités1. »

La comptabilité en partie double est une pure analyse spatiale de la valeur, rapportée à un système de coordonnées dont le point initial est la «firme ». La monnaie antique n'avait permis qu'un calcul arithmétique avec des valeurs-grandeurs. C est. encore Pythagore et Descartes qui se retrouvent en face l'un de l'autre. On peut parler de l'intégration d'une entreprise, et la courbe graphique est dans l'économie, comme dans la science, le même moyen auxiliaire optique. Le monde économique antique se divise, comme le cosmos de Démocrite, selon la matière et la forme. Une matière sous forme de monnaie représente le mouvement économique et pousse les besoins-grandeurs de même quantum de valeur à l'endroit où ils seront utilisés. Notre monde économique se divise selon la force

Abaci, écrit en 1202, a fnit autorité pour le calcul commercial jusque loin en deçà de la Renaissance, et qui. outre le système des chiffres arabes, a encore introduit les nombres négatifs pour exprimer le Débet, était encouragé par le grand Hohen-8 taufen.

i. Sombart, Der moderne Kapitalismus, II, p. 119.


et la masse. Un champ de force des tensions financières est dans l'espace et donne à chaque objet, indépendamment de son espèce particulière, une valeur d'effet1, positive ou négative, qui est représentée par une inscription au livre. « Quod non est in libris, non est in mundo ». Mais le symbole de l'argent, qui est ici conçu comme une fonction et qu'on a seul le droit de comparer avec la monnaie antique, n'est pas l'inscription au livre, ni non plus la lettre de change, le chèque ou le billet de banque, mais l'acte par lequel la fonction est accomplie par écrit et dont le papier-valeur, au sens très large, ne peut être qu'un simple témoignage historique.

Mais à côté de ces effets de commerce, l'Occident a, par une admiration figée de l'antiquité, frappé des monnaies, non seulement comme signe de souveraineté, mais en croyant qu'elles sont une preuve de l'argent, un argent correspondant réellement à la pensée économique. C'est tout à fait ainsi que furent adoptés à l'époque gothique le droit romain, avec son identification de la chose et de la grandeur corporelle, et la mathématique euclidienne, qui était bâtie sur le concept de nombre-grandeur. Il arriva donc que le développement de ces trois mondes formels spirituels ne s'accomplit pas, comme celui de la musique faustienne, par pur déploiement et épanouissement, mais sous forme d'une émaimipation progressive du concept de grandeur. La mathématique a déjà atteint son but à la fin du baroque 2. La science juridique ignore aujourd'hui encore son véritable problème, mais il est posé à ce siècle et il exige, ce qui allait de soi chez les juristes romains, la congruence intérieure de la pensée économique et de la pensée juridique, ainsi que la connaissance égale des deux. Le concept d'argent symbolisé par la monnaie cadre parfaitement avec l'esprit de l'antique droit réel; chez nous il est loin d'en être ainsi. Notre vie entière a une disposition dynamique, non statique et stoïque; aussi les forces, le rendement, les relations, les capacités (talent d'organisation, esprit d'invention, crédit, idées, méthodes, sources d'énergie) sont-ils l'essentiel, au lieu de la simple existence de choses corporelles. La pensée réaliste « romaine » de nos juristes est donc pour cette raison aussi étrangère à la vie qu'une théorie de l'argent prenant, consciemment ou non, son point de départ dans la pièce de monnaie. La quantité de monnaie, qu'une imitation de l'antiquité n'a cessé d'accroître jusqu'à l'explosion de la guerre mondiale, s'est créé un rôle, il est vrai, à l'écart du chemin, mais elle n'a rien à faire avec la forme intérieure de l'économie moderne, ses problèmes et ses fins. Et si elle avait définitivement disparu de la circulation par suite de la guerre, sa disparition n'aurait rien changé3.

1. Étroitement apparenté avec notre image de la nature de l'électricité est le phénomène du clearing, où l'état positif ou négatif de l'argent de plusieurs firmes ^centres de tension) est soldé entre elles par un pur acte de pensée, et où le véritable état est symbolisé par un enregistrement au livre. Cf. tome I, chap. vi.

2. Cf. t. I, chap. i.

3. te crédit d'un pays repose, dans notre culture, sur sa capacité de travail économique et son organisation politique, qui donnent aux opérations financières et aux écritures comptables le caractère de véritables créations d'argent; et non sur "ne quantité d'or emmagasinée quelque part. L,es réserves d'or n'ont acquis le rang 'indice du crédit que par suite de la superstition de l'antiquité, parce que leur

une d'in

montant ne dépend plus de la volonté, mais de la puissance. Mais les monnaies cou-
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Malheureusement l'économie nationale moderne est née au temps du classicisme, où non seulement les statues, les vases et les drames rigides passaient pour le seul art vrai, mais aussi les pièces de mon· naie bien frappées pour le seul argent vrai. Ce que Wedgwood ambitionnait depuis 1768, avec ses reliefs et ses tasses aux nuances délicates, était aussi au fond l'ambition d'Adam Smith et de sa théorie de la valeur remontant à cette même époque : on voulait la pure présence de grandeurs concrètes. Car la confusion de l'argent et de la monnaie correspond exactement au fait de mesurer la valeur d'une chose à la grandeur d'une quantité de travail. Ici le « travail » n'est plus une action au sein d'un monde d'actions, il n'est pas l'activité infiniment diverse selon le rang intérieur, l'intensité et la portée, et qui agit dans des milieux sans cesse différents, mesurée comme un champ de force électrique, sans pouvoir être délimitée; mais le résultat représenté de manière toute matérielle, le résiduel du travail, quelque chose de concret où rien de remarquable n'apparaît, si ce n'est précisément son volume.

Mais l'économie de la civilisation européo-américaine est bâtie, tout au contraire, sur un travail qui est caractérisé uniquement par son rang intérieur, plus qu'il ne fut jamais le cas en Chine et en Egypfe, pour ne rien dire de l'antiquité. Ce n'est pas en vain que nous vivons dans un monde de la dynamique économique : les travaux des particuliers ne sont pas additionnés à la manière euclidienne, mais sont entre eux dans une relation fonctionnelle. Le travail simplement exécutif, qui est seul connu de Marx, n'est rien d'autre que la fonction d'un travail d'invention, d'ordination, qui donne d'abord à l'autre un sens, une valeur relative et .la possibilité générale de son accomplissement. L'économie mondiale tout entière, depuis l'invention de la machine à vapeur, est l'œuvre d'un tout petit nombre de cerveaux supérieurs, sans le travail supérieur desquels tout le reste n'existerait pas, mais ce travail est une pensée créatrice et non un « quantum1 », et il trouve donc aussi sa contre-valeur non dans un nombre de pièces de monnaie, mais dans l'argent, l'argent faustien notamment, qui n'est pas frappé, mais conçu comme centre d'action en partant d'une vie dont le rang intérieur donne à la pensée la signification d'une réalité. La pensée financière produit l'argent : tel est le secret de l'économie mondiale. Quand un organisateur de grand style écrit un million sur un papier, ce million existe, car sa personnalité comme centre économique garantit un accroissement correspondant de l'énergie économique

tantes sont uue marchandise, qui possède un cours par rapport au crédit du pays — (plus le crédit est mauvais, plus 1 or hausse, jusqu'au point où il devient impayable et disparait de la circulation, de telle sorte qu'on ne puisse plus le recevoir que contre d'autres marchandises; l'or se mesure donc, comme toute marchandise, à l'unité de compte de la comptabilité et non inversement, comme le donne à penser l'expression : valeur-or) — et qui sert dans les petits paiements comme moyen, pouvant être remplacé aussi à l'occasion par des timbres. En Egypte, où la pensée financière a des ressemblances étonnantes avec celle d'Ocddent, le Nouvel Empire n'a rien connu qui ressemblât à de la monnaie. Le mandat écrit suffisait complètement, et depuis 650 jusqu'à l'heUenisation de l'Egypte par la fondation d'Alexandrie, les monnaies antiques arrivant dans le pays étaient généralement coupées en morceaux et calculées comme marchandises d'après leur poids. i. Et donc inexistant jusqu'à ce jour pour notre droit réel


de son domaine. C'est cela et rien d'autre que signifie pour nous le mot crédit. Mais toutes les pièces de monnaie du monde ne suriraient pas à donner à l'activité de l'ouvrier un sens et donc une valeur d'argent, si par la fameuse « expropriation'des expropria-teurs » on écartait de leurs œuvres les capacités supérieures et qu'on les rendait ainsi inanimées, avolontaires, des enveloppes vides. En cela, Marx est un classique comme Adam Smith et un rejeton authentique de la pensée juridique romaine : il ne voit que la grandeur finie, non la fonction. Il voudrait séparer les moyens de production de ceux dont l'esprit ne transforme en fabrique un tas de ferraille et de murailles que par l'invention des méthodes, par l'organisation des usines capables de rendement, par la conquête des débouchés, moyens qui font défaut quand leurs forces ne trouvent pas d'espace où s'exercer1.

Que celui qui veut donner une théorie du travail moderne veuille bien penser à ce principe fondamental de toute vie : dans chaque espèce de train de vie il y a des sujets et des objets, et leur différence est d'autant plus marquée que la vie a de sens et de forme. Chaque courant d'existence se compose d'une minorité de chefs et d'une forte majorité de subordonnés, donc chaque espèce d'économie a un travail de direction et un travail d'exécution. La perspective de la grenouille, chez Marx et les idéologues de l'éthique sociale en général, n'a vu que ce dernier travail, mesquin, massif, mais celui-ci n'existe qu'en vertu du premier et l'esprit de ce monde du travail ne peut être saisi qu'en partant des possibilités les plus hautes. Ce n'est pas le chauffeur, mais l'inventeur de la machine à vapeur qui est décisif. Ce qui importe, c'est la pensée.

Et il existe de même des sujets et des objets de la pensée en argent : ceux qui le produisent et le dirigent en vertu de leur personnalité, et ceux qui sont conservés par lui. L'argent de style faustien est la force qu'on a abstraite de la dynamique économique de style faustien, et il dépend du destin de l'individu (du côté économique de son destin vivant) de représenter par le rang intérieur de sa personnalité une partie de cette force, ou de n'être en face d'elle qu'une masse.

Le mot Capital désigne le centre de cette pensée; non la somme de ces valeurs, mais ce qui les tient en mouvement comme telles. Le capitalisme n'existe que depuis l'existence grand-citadine d'une civilisation, et il est restreint au tout petit cercle de ceux qui représentent cette existence par leur personnalité et leur intelligence. Son opposé est l'économie provinciale. C'est d'abord la domination absolue de la monnaie d'argent sur la vie antique, même sur son

i. Supposons que les ouvriers prennent la direction des usines. Ils n'y changeraient rien. Ou bien ils en sont incapables, et alors tout s'écroule; ou bien Us y peuvent quelque chose, et alors il deviendront eux-mêmes des entrepreneurs et ne penseront plus qu'à consolider leur puissance. Aucune .théorie n'écartera cette réalité; la vie est ainsi faite.
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côté politique, qui a produit le capital statique, Γά<ρορ(αή, le « point de départ », qui attire par son existence des masses sans cesse nouvelles avec une sorte de magnétisme. Et c'est d'abord la domination des valeurs comptables, dont le système abstrait est affranchi pour ainsi dire de la personnalité par la comptabilité en partie double et continue d'agir par sa propre dynamique intérieure, qui a fait naître le capitalisme moderne, dont le champ de force embrasse la terre entièreX

Sous l'influence du capital antique, la vie économique prend la forme d'un courant d'or qui coule des provinces vers Rome et vice verta, en quête de domaines sans cesse nouveaux, dont on n'a pas encore « exploré » les richesses en or travaillé. Brutus et Cassius conduisaient l'or des temples d'Asie Mineure, en longues colonnes de mulets, sur le champ de bataille de Philippes (on voit à quelles opérations économiques pouvait donner lieu le pillage d'un camp après la bataille), et C. Gracchus faisait remarquer déjà que les amphores remplies de vin allant de Rome aux provinces retournaient pleines d'or à Rome. L'attrait qu'exerçaient les provisions d'or des peuples étrangers sur les Romains correspond à celui qu'exercé aujourd'hui sur nous le charbon, qui est dans sa signification plus profonde non point une « chose », mais un trésor d énergie.

Mais il y a aussi une correspondance entre le penchant antique vers la proximité et le présent et, d'autre part, la coexistence de l'idéal économique de l'autarchie à côté de celui de la polis. A l'atc-misation politique du monde antique devait répondre l'atomisa-tion économique. Chacune de ces minuscules unités vivantes voulait avoir un courant économique propre et tout à fait fermé en soi, qui fût indépendant de tous les autres et à portée de la vue. A 1 extrême opposé, nous voyons se former le concept occidental de l& firme, centre de force tout à fait impersonnel et incorporel par sa conception, dont l'action rayonne de toutes parts dans l'infini et que son « patron » ne représente pas par sa capacité de penser en argent; mais possède et dtrige comme un petit cosmos, c'est-à-dire qu il a sous son pouvoir. Cette dualité de la firme et du patron eût été totalement impossible à représenter par la pensée antique2.

Aussi la culture occidentale et la culture antique signifient-elles un maximum et un minimum d'organisation, qui a complètement manqué à l'homme antique, même sous forme de concept. Son économie financière est le provisoire élevé au rang de règle : là, de riches bourgeois sont chargés, à Athènes et Rome, d'équiper les

i. Ce n'est que depuis 1770 par conséquent que les banques, en tant que centres de crédit, deviennent une puissance économique qui intervient pour la première fols dans la politique aux congres de Vienne. Jusqu'alors le banquier se préoccupait surtout d'affaires d'échange. Xes banques chinoises et même égyptiennes ont une autre signification, tandis que les banques antiques, même dans la Rome des Césars, devraient plutôt s'appeler des caisses. Elles rassemblaient en argent liquide les produits des Impôts et prêtaient de l'argent liquide contre remboursement; ainsi les temples avec leur provision métallique en offrandes devenaient des < banques ·. Le temple de Dclos a prêté durant des siècles à io % d'intérêt.

a. If concept de firme était déjà formé à la période gothique tardive sous le nom de ratio ou negoiiatio, impossible à traduire par aucun mot de la langue antique. Ntgotiut» chez les Romains signifie un événement concret (« faire une affaire > et non « avoir une affaire »).


bateaux de guerre; la puissance politique de l'édile romain et ses dettes reposent sur ce que non seulement il exécute les jeux, les routes et les édifices, mais encore il les paie, en se réservant d'ailleurs le droit de se faire rembourser plus tard en pillant sa province. On ne pensait aux sources de revenus que lorsqu'on en avait besoin et on les revendiquait sans aucune prévision, selon le besoin du moment, dussent-elles ainsi être taries. Piller les trésors de son propre temple, dépouiller sur mer les navires de sa propre ville, confisquer les biens de ses propres concitoyens étaient lés méthodes financières quotidiennes. S'il y avait des restes, on les distribuait aux citoyens, procédé qui fit par exemple la renommée d'Eubulos à Athènes1. Il n'y avait ni budget ni quelque chose qui ressemblât à une politique économique. L' « activité économique » des provinces romaines était un brigandage officiel et privé, exercé par les sénateurs et les hommes d'argent, sans se demander si et comment les valeurs ainsi soustraites pourraient être remplacées. L'homme antique n'a jamais pensé à Un accroissement méthodique de la vie économique, mais seulement au résultat momentané, au quantum accessible d'argent liquide; sans la vieille Egypte, Rome impériale serait perdue : il y avait là par bonheur une civilisation qui depuis un millénaire n'avait pensé à rien d'autre qu'à l'organisation de son économie. Le Romain n'a ni compris ce style vivant, ni pu l'imiterz, mais le hasard qui fit couler ici une mine inépuisable d argent pour ceux qui avaient la puissance politique sur ce monde de fellahs a rendu inutile l'élévation des proscriptions au rang d'une coutume. La dernière de ces opérations financières sous forme de boucherie était celle de l'an 43, peu de temps avant l'incorporation de l'Egypte3. La masse d'or qu'avaient apportée alors d'Asie Brutus et Cassius et qui signifiait une armée, par conséquent la domination du monde, rendit nécessaire la proscription des 2.000 plus riches habitants de l'Italie, dont on traîna les têtes au forum dans des sacs pour en recevoir la récompense promise. On n'était plus capable d'épargner ses propres parents, enfants et vieillards, gens qui ne s'étaient jamais occupés de politique, lorsqu'ils possédaient un trésor d'argent liquide. Le résultat de cette épargne serait devenu trop mince.

Mais avec la disparition du sentiment cosmique antique, à la première époque impériale, s'éteint aussi cette espèce de pensée financière. Les pièces monétaires redeviennent des biens, parce que l'homme revient à la vie paysanne *, et c'est ce qui explique le courant rapide

1. Pöhltnann, Gricch. Geschichte, 1914, p. 216 sq.

2. Gerckc Norden, Einleitung in die Allcrtumsmss., III, p. 291.

3. Kromayer, t» Harttnanns römische Geschichte, p. 15°·

n. 471), c'est-à-dire qu'ils exerçaient les professions qui étaient devenues à l'époque gothique l'objet de leurs affaires commerciales. C'est dans la même situation que se trouvent les « Européens · d'aujourd'hui, par rapport aux Russes, dont la vie intérieure toute mystique voit dans la pensee en argent un péché. (Ci .le pèlerin dans l'asile nocturne de Gorki, et toute la pensee de Tolstoï) -Ici, comme dans la Syrie-an temps de Jésus, il y a deux mondes économiques en opposition : un monde supérieur, étranger, civilisé, venu de l'Ouest, et auquel appartient, comme lie, tout le bolchcvisuic occidental et non russe des premières années de la révolution, et
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de l'or depuis Hadrien vers l'extrême Orient, phénomène resté jusqu'ici sans explication. La vie économique sous forme d'un courant de l'or était éclipsée par l'ascension d'un« jeune culture et c'est pourquoi l'esclave aussi a cessé d'être de l'argent. La fuite de l'or s'accompagne de cette libération en masse des esclaves, qu'aucune des nombreuses lois impériales depuis Auguste n'a pu arrêter, et sous Dioclétien dont le célèbre tarif maximal ne se rapporte plus à une économie financière en général, mais représente un règlement des échanges des biens, le type de l'esclave antique a disparu.

II. — la machins

La technique est aussi vieille que la vie en général qui se meut librement dans l'espace. Dans la nature que nous voyons, il n'y a que la plante oui soit le simple théâtre des événements techniques. L'animal, par le fait même qu'il se meut, a aussi une technique du mouvement pour se conserver et se défendre.

La relation primaire entre un microcosme éveillé et son macrocosmo (la « nature ») consiste dans un tâternent par les sens qui, de simple impression des sens, s'élève à un jugement des sens et agit ainsi de manière critique (« isolante ») ou, ce qui revient au même, comme analyse causait. Le constat se complète en un système, le plus achevé possible d'expériences (« marques ») les plus originelles, et cette méthode involontaire, par laquelle on se sent chez soi dans son monde, a abouti chez maints animaux à une richesse étonnante d'expériences, qu'aucune connaissance humaine de la nature ne peut dépasser. Mais l'être éveillé originel est toujours un être éveillé

occupé de son âme, fait entendre la volonté de Dieu. Le marxisme chez les Russes repose sur un malentendu fervent. On a supporté la vie économique supérieure du pétriuismc, mais on uc l'a "ni créée ni reconnue. Le Russe ne combat pas le capital, mais ne le comprend pas. Celui qui soit lire Dostolewski pressent ici une jeune humanité, pour qui il n'y a pas encore d'argent, mais seulement des biens relatifs à une vie dont le poids ne repose pas sur le côté économique. L' « angoisse de la plus-value », qui a conduit maint homme au suicide avant fa guerre, est un masque littéraire incompris, dissimulant cette réalité que le gain de l'argent est un blasphème pour la pensée économique adtadine, un picM pour la religion russe à venir. De mime que les villes du tsarisme tombent et que l'homme y continue de vivre comme oans un village, sous l'enveloppe extérieure du bolchevUme qui peine en citadin et qui disparait rapidement, ainsi il s'est affranchi de l'économie occidentale. La haine apocalyptique (qui animait aussi contre Rome le judaïsme simple du temps de Jésus) ne visait pas seulement Pétersbourg comme ville, comme suge d'une puissance politique de style occidental, mais aussi comme centi« d'une pensée en argent occidental, qui a empoisonné la vie entière et l'a dirigée sur une fausse voie. Le russisme profond fait naître aujourd'hui .une troisième espèce de christianisme, encore sans prêtre et bâti sur \'fvangile jotuuuufu, infiniment plu· proche du christianisme magique que du faustien, reposant donc sur une nouvelle symbolique du baptitne et qui, loin de Rome et de Wittenberg, regarde par delà Byeance vers Jérusalem, en pressentiment de croisades futures. Cette occupation eidusiiu pourra lui faire accepter à nouveau l'économie d'Occident, comme le Christianisme primitif avait accepté l'économie romaine, le christianisme gothique l'économie juive, mais elle ne participera plus intérieurement à cette économie.


agissant, loin de tout ce qui est simple « théorie »; telle est la petite technique journalière, par laquelle on acquiert ces expériences sans intention, au contact des choses, en tant qu'elles sont des choses mortes.

C'est la distinction du culte et du mythe, car à ce stade il n'y a

aucune frontière entre la religion et le profane. Tout être éveillé

et le       "        ~~ est religion.

Le tournant décisif, dans l'histoire de la vie supérieure, a lieu lorsque de la constatation de la nature (pour se diriger d'après elle) on passe à une con-solidation de celle-ci pour la modifier intentionnellement. Par là, la technique devient en quelque sorte souveraine et l'expérience originelle instinctive passe à un savoir original dont on a clairement « conscience ». La pensée s'est émancipée de la sensation. Époque dont l'introduction est due d'abord au langage verbal. En affranchissant le langage du parler, on crée pour les langues de communication un trésor de signes qui sont plus que des marques, notamment des noms combinés à un sentiment sémantique, par lesquels l'homme met sous sa puissance le mystère des numina (divinités ou forces de la nature, peu importe), et des nombres (formules, lois très simples) par lesquels la forme intérieure du réel est abstraite du sensible fortuit.

Ainsi naît du système des signes une théorie, une image qui se détache de la technique journalière (qu'il s'agisse de l'apogée d'une technique civilisée ou de ses débuts primitifs), comme un fragment d'être éveillé inactif, mais qui n'a pas, inversement, produit cette technique. On « sait » ce qu'on veut, mais il a fallu bien des événements pour acquérir le savoir et il ne faut pas s'illusionner sur le caractère de ce « savoir ». Par l'expérience des nombres, l'homme peut diriger le mystère à son gré, mais il ne l'a pas découvert. L'image du magicien moderne (intercalateur pourvu de ressorts et de signes servant à provoquer d'un coup de pouce des effets mirifiques, sur la nature desquels on n'a pas la moindre idée) est le symbole de la technique humaine en général. L'image du monde lumineux qui nous entoure, que nous avons développée par la critique, par l'analyse, comme théorie, comme image, n'est rien d'autre que cet intercalateur sur lequel certaines choses sont marquées de manière qu'un attouchement produise avec sûreté certains effets. Le mystère n'en conserve pas moins son poids écrasantl. Cependant, par cette technique, l'être éveillé exerce une intervention violente dans le monde des faits; la vie se sert de la pensée comme d'une clé magique et à l'apogée de mainte civilisation, dans ses grandes villes, le moment arrive enfin où la critique technique se lasse de servir la vie et s'érige en son tyran. Une orgie de cette pensée déchaînée aux proportions vraiment tragiques est précisément subie par la culture occidentale aujourd'hui.

i. L' · exactitude » des connaissances physiques, c'est-à-dire leur applicabilité comme « interprétation », qui n'a encore été démentie par aucun phénomène jusqu'à présent, est tout à fait indépendante de leur valeur technique. Une théorie certainement fausse et contradictoire en soi peut être plus précieuse pour .la pratique qu'une théorie « exacte » et profonde, et il y a très longtemps que la physique se Karde d'appliquer les mots faux et juste à ses images en général et les réserve à ses formules seulement.
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On a observé le cours de la nature et on a pris des notes. On commence par l'imiter grâce à des moyens et des méthodes utilisant les lois du tact cosmique. L'homme ose jouer à la divinité et l'on comprend que les premiers fabricants et connaisseurs do ces choses artificielles (car l'art apparut ici comme l'antinomie Je la nature), surtout les orfèvres, fussent considérés par les autres comme des êtres tout à fait étranges honorés avec -crainte ou abhorrés par eux. Il y avait un trésor sans cesse croissant de ces inventions qui étaient souvent faites, puis oubliées, imitées, évitées, corrigées, et qui finirent par donner à des continents entiers un matériel d'instruments évidents comme le feu, le travail des métaux, les outils, les armes, la charrue et le bateau, la construction des maisons, l'élevage et l'ensemencement. Ce sont avant tout les métaux qui exercent un effrayant attrait mystique sur l'homme primitif et l'attirent chez eux. De très anciennes voies commerciales s'étendent le long de gisements minéraux, tenus secrets pendant toute la vie du pays occupé et au delà des mers parcourues, et sur ces voies circulèrent plus tard des· cultes et des ornements; l'imagination ne put s'affranchir de noms fabuleux, comme les Iles d'étain et le Pays de l'or. Le commerce originaire est un commerce de métaux : c est ainsi que l'économie qui produit et l'économie qui façonne sont envahies par une troisième, étrangère et aventurière, qui circule en liberté à travers les pays.

Sur cette base s'établit maintenant la technique des hautes cultures, dans le rang, la couleur et l'intensité de laquelle s'exprime l'âme entière de ces grands êtres. Il va presque de soi que l'homme antique, étant donné le sentiment euclidien qu'il avait de lui-même dans son monde ambiant, se montre hostile à l'idée même de la technique. Si on entend par technique antique quelque ferme résolution de dépasser les pratiques banales de la période mycénienne, il n'y a pas * de technique antique. Ces trirèmes sont dés barques agrandies, les catapultes et l'onagre remplacent les bras et les poings et ne peuvent se mesurer aux machines de guerre assyriennes et chinoises, et quant à Héron et aux autres hommes de sa trempe, nous dirons que les caprices ne sont pas des inventions. Il y manque le poids intérieur, l'élément de destin du moment, la nécessité profonde. On joue ça et là avec des connaissances — et pourquoi pas? — qui venaient sans doute d'Orient, mais personne n'avait de considération pour elles et personne ne pense surtout à les introduire sérieusement dans la plastique de la vie.

C'est une chose toute différente que la technique faustienne qui, depuis les premiers jours du gothique, appréhende la nature avec tout le pathos de la 3e dimension, afin de la dominer. Ici, et ici seulement, la combinaison de la science et de son application est

i. Tout ce qu'en rapporte Diels dans son Antike Technik est un volumineux néant. Si on enlève ce qui appartient encore à la civilisation babylonienne, comme les cadrans solaires et les clepsydres, ou déjà Λ la première époque arabe, comme la chimie et l'horloge des miracles de Gaza, ou encore ce qui serait, par sa simple cite t ion, une Injure dans toute autre culture, comme par exemple les espèces de serrures,

no restera plus rien.


évidente 1. La théorie y est de prime abord hypothèse de travail. Le savant antique « contemple », comme la divinité d'Aristotc, le savant arabe cherche, comme alchimiste, à découvrir le moyen magique, la pierre philosophale, avec laquelle on se met sans peine en possession des trésors de la nature 2; le savant occidental veut diriger le monde selon sa volonté.

L'invention et la découverte faustiennes sont quelque chose d'unique. Le faustien a une puissance élémentale de volonté, une force lumineuse de vision, une réflexion pratique d'une énergie d'acier, qui doivent paraître effrayantes et inintelligibles à quiconque les regarde d'une culture étrangère, mais que nous avons tous dans le sang. Notre culture tout entière a l'âme des découvertes. Découvrir ce qu'on ne voit pas, l'attirer dans le monde lumineux de l'œil intérieur pour s'en emparer, c'était depuis le premier jour sa passion la plus tenace. Toutes ses grandes inventions ont lentement mûri dans la profondeur, ont été annoncées par des esprits prophétiques et essayées par eux avant de surgir enfin avec une nécessité de destin. Toutes étaient déjà très proches des spéculations bienheureuses des premiers moines gothiques3. C'est là ou jamais que se révèle l'origine religieuse de toute pensée technique. Ces fervents inventeurs qui, dans les cellules de leurs couvents, disputaient son secret à Dieu par la prière et le jeûne, sentaient dans cette lutte un service divin. Ici même est né le personnage du Faust, grand symbole d'une culture d'inventeurs. La scieniia expe-rimentalis, première définition qu'a donnée Roger Bacon des sciences de la nature, cette interrogation violente de la nature au moyen de ressorts et de vis, a commencé ce qui, dans nos plaines d'aujourd'hui, recouvertes de cheminées d'usine et de tours d'extraction, se présente à nos yeux comme résultat. Mais pour eux tous subsistait aussi le danger proprement faustien, celui de voir le diable mettre la main à l'œuvre, pour les entraîner en esprit sur ce sommet où il leur a promis toute la puissance de la terre. C'est ce que signifie le songe de ces étranges dominicains, comme Petrus Peregrinila rêvant du perpetuum mobile qui aurait arraché à Dieu sa toute-puissance. Ils n'ont pas cessé d'être victimes de cette ambition; ils ont arraché son secret à la divinité pour être eux-mêmes Dieu. Ils ont épié les lois du tact cosmique pour L-s violenter, et ils ont créé ainsi l'idée de la machine, comme d'un petit cosmos qui n'obéit plus qu'à la volonté de l'homme. Mais ils dépassèrent ainsi cette limite délicate où le péché commence pour la piété suppliante des autres, et ils moururent de ce péché, depuis Bacon jusqu'à Giordano Bruno. La machine est diabolique : ce sentiment n'a jamais cessé d'accompagner la foi authentique.

1. La culture chinoise a fait aussi presque toutes les découvertes occidentales (l)otissole, télescope, imprimerie, poudre ù canon, papier, porcelaine), mais leCliinois arrache ces choses à la nature par flatterie, non par violence, Sans doute, il sent l'avantage de son savoir et eu fait usage, mais il ne fonce pas dessus pour l'exploiter.

2. Le même esprit distingue le concept d'affaires chez les peuples juif, perse, arménien, grec, arabe, de celui des peuples occidentaux.

3. Albertus Mafmus continua de vivre dans la légende comme le grand magicien. Rouer Bacon a réfléchi sur la machine ίι vapeur, le bateau à vapeur et l'avion. (F. Strunz, Gesell, d. \alurviss. im .Mitte/aller, 1910, p. 88).
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La passion de l'inventeur se montre dès l'architecture gothique (qu'on comparera avec la pauvreté formelle voulue de l'architecture dorique) et dans notre musique tout entière. L'imprimerie et l'arme à longue portée apparaissent1. A Colomb et Copernic succèdent le télescope, le microscope, les éléments chimiques et enfin la somme énorme des procédés techniques de l'ancien baroque.

Mais ensuite vient, avec le rationalisme, l'invention de la machine à vapeur qui renverse tout et transforme l'image économique de fond en comble. Jusqu'alors la nature avait rendu des services, maintenant elle est attelée au joug comme esclave et son travail mesuré en chevaux-vapeur comme par ironie. On passa de la force musculaire négriote, qui était placée dans les exploitation« organisées, aux réserves organiques de l'écorce terrestre, où la force vivante des millénaires est emmagasinée comme charbon, et l'attention se fixe aujourd'hui sur la nature anorganique, dont les forces hydrauliques sont utilisées déjà pour secourir le charbon. Avec les millions et milliards de chevaux-vapeui, le chiffre de la population monte à un degré que jamais aucune autre culture n'aurait cru possible d'atteindre. Cet accroissement est un produit de la machine qui demande à être servie et dirigée, pour centupler en échange les forces de chaque individu. A cause de la machine, la vie de l'homme devient précieuse. Travail devient le grand mot de la réflexion éthique. Ce mot perd au xvme siècle dans toutes les langues sa signification méprisante. La machine travaille et force l'homme à collaborer. La culture entière est tombée à un degré d'activité qui fait trembler la terre.

Et ce qui se développe maintenant dans le cours d'un siècle à peine est un spectacle d'une telle grandeur que les hommes d'une culture future, ayant une autre âme et d'autres passione, en viendront à se demander si la nature entière n'aura pas été ébranlée. Autrefois aussi, la politique avait dépassé la limite des villes et des peuples; l'économie humaine était intervenue profondément dans les destins des animaux et des plantes, mais cela ne touchait que la vie et s'effaçait à son tour. Cette technique, au contraire, laissera des traces de son existence quand tout le reste sera éteint et enfoui. Cette passion faustienne a changé l'image de la surface du globe.

Ce sentiment de la vie, que son élan vers le lointain et les hauteurs apparente profondément au sentiment gothique, est celui qu'expri-ment dans la jeunesse de la machine à vapeur les monologues du Faust de Gœthe. L'âme ivre veut survoler l'espace et le temps. Une nostalgie indicible la pousse vers des lointains sans limite. Elle voudrait s'affranchir de la terre, se dissoudre clans l'infini, abandonner les liens du corps et circuler dans l'espace «cosmique parmi les étoiles. Ce que cherchait au début l'ardente ferveur ascensionnelle de saint Bernard, ce que Grünewald et Rembrandt imaginèrent dans leurs arrière-plans et Beethoven dans les sons éthérés de ses derniers quartettes, c'est ce qui revient encore 'maintenant

i. Le feu grec ne veut qu'effrayer et allumer; Id au contraire, la force de tension des gaz explosifs est transformée en energie du mouvement. Celui qui compare sérieusement ces deux choses ne comprend pas l'esprit de la technique occidentale.
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dans la spirituelle ivresse de cette suite serrée d'invention·. D'où ces moyen» de communication fantastique· qui font la croisière du monde en quelque· jours, traversent les océan· sur de» villes flottantes, percent le» chaîne· de montagne·, font rage dan« de» labyrinthes souterrain», passent de la vieille machine à vapeur, dont les possibilité» sont depuis longtemps épuisées, à la machine a gazomoteur, et s'élèvent enfin de la route et du rail dan· les aies. C'est pour cela que le mot prononcé est envoyé instantanément au delà des m>rs; c'est pour cela qu'on assiste à cette ambition dee records et des dimension·, géants hangar* pour de» machines géantes,
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_..— __—. — _. . —._ qui tanguent,

dans lesquelles 1« minuscule homunculus circule en maître absolu

et sent finalement la nature au-dessous de lui.

Et la forme de· ce» machines ne cesse d'être plus inhumaine, ascétique, mystique et ésotérique. Elles entourent la terre d'un tissu infini de forces subtile«, de courants et de tensions. Leur corps est toujours de plus en plus spirituel, et dissimulé. Ces roues, ces cylindres, ces ressorts se sont amuis. Tout ce qui est important dans la machine se dissimule à l'intérieur. On a senti le diable dans la machine et on n'a pas tort. Elle signifie, aux yeux d'un croyant, le Dieu détrôné. Elle livre à l'homme la sainte causalité et est mise en mouvement par lui silencieusement, irrésistiblement, avec une aorte d'omniscience prophétique.

Jamais microcosme ne s'«st senti supérieur au macrocosme. Il y a ici de petits êtres vivants qui, par leur force spirituelle, ont fait dépendre d'eux le non-vivant. Rien ne semble égaler ce triomphe qui n'a réussi qu'à une seule culture, et peut-être seulement pour quelques siècles.

Mais c'est justement ce qui a fait de l'homme faustien l'esclave de ses œuvres. Son nombre et la disposition de son train de vie sont acculés par la machine sur une voie où il n'est possible ni de s'arrêter ni de rebrousser chemin. Le paysan, l'artisan et même le marchand apparaissent tout à coup accessoires, en regard des trois types que le. développement de la machine a attirés sur son chemin : l'entrepreneur, l'ingénieur et l'ouvrier d'usine. D'une branche de l'artisanat tout à fait minuscule, l'économie façonnante, est né dans cette culture, et dans aucune autre, l'arbre gigantesque qui projette son ombre sur toutes les autres professions : le monde économique de l'industrie machiniste1. La machine force l'entrepreneur et 1 ouvrier d'usine

i. Marx a bien raison : la machine est une des œuvres les plus ambitieuses de la bourgeoisie. Mais lui, dont la pensée ne peut briser les cadres magiques du schérno antiquité, moyen âge, temps modernes iva pas remarqué que c'est de la bourgeoisie d'une seule culture que dépend le destin de la machine. Tant qu'elle rogne sur la terre, chaque non-Européen essaie de percer le secret de cette arme effroyable, mais intérieurement Ά la rejette quand même, le Japonais et l'Hindou comme le Russe
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à l'obéissance. Tous deux sont les esclaves, non les maîtres de la machine, qui ne fait que commencer à déployer sa puissance diabolique secrète. Mais si la théorie socialiste d aujourd'hui n'a voulu voir que le rendement ouvrier et revendiqué pour lui seul le mot de travail, ce travail n'a pourtant été rendu possible que par le rendement souverain et décisif du patronat. Le mot célèbre du bras puissant qui fait arrêter toutes les roues est une idée fausse. Arrêter — oui, mais nul n'est besoin pour cela d'être ouvrier. Tenir en mouvement — non. C'est l'administrateur et l'organisateur qui forment le point central dans ce royaume artificiel et compliqué de la machine. La pensée le maintient, non la main. Pour cette raison précisément il y a, pour conserver cet édifice sans cesse menacé, une figure encore plus importante que toute l'énergie des maîtres d'entreprises qui font sortir les villes du sol et modifient l'image du
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qui dépend de celle de centaines de milliers de cerveaux rigoureusement disciplinés, dominant et faisant avancer sans cesse la technique. L'ingénieur est proprement le maître et le destin silencieux de la machine. Sa pensée est en possibilité ce que la machine est en réalité. On a craint, de manière toute matérialiste, l'épuisement des mines de charbon. Mais tant qu'il y a des pionniers techniques de rang, il n'y a aucun danger de cette sorte. C'est seulement si la postérité de cette armée venait à manquer, elle dont le travail intellectuel forme une unité intérieure avec le travail de la machine, que l'industrie devrait s'éteindre en dépit des entrepreneurs et des ouvriers. Supposons que les hommes de génie des générations futures attachent plus d'importance au samt de leur âme qu'à toute la puissance de ce monde; que sous l'impression de la métaphysique et de la mystique, qui remplacent aujourd'hui le rationalisme, le sentiment croissant du satanisme de la machine s'empare précisément de l'élite des savants dont il s'agit (c'est le pas accompli de Roger Bacon à Bernard de Clairvaux), rien n'arrêtera la fin de ce grand drame, qui est un drame des esprits, où les mains ne pourraient que venir en aide.

L'industrie occidentale a déplacé les anciennes voies commerciales des autres cultures. Les courants de la vie économique se dirigent vers les sièges du « roi charbon » et vers les grandes régions de matières premières; la nature est épuisée, le globe terrestre sacrifié à la pensée fausticnne énergétique. La terre laborieuse est l'aspect faustien; c'est en la voyant que meurt le second Faust de la tragédie, dans laquelle le travail d'entreprise a vu sa transfigura-

avcc l.i même peur et la meine haine cette tvrannie dee roue«, des fils électriques et dos-rail?, et, bien qu'il se soumette aujourd'hui ou demain lui aussi Λ la η .cessiti de la machine, un jour viendra où il rayera tout cala de sa mimoire et de sott entourage, pour établir autour de lui uu monde tout différent, où il n'y aura plus trace de cette technique diabolique.


tion suprême. Rien n'est plus opposé à l'existence statique saturée de la période impériale antique. L'ingénieur est le plus éloigné de la pensée juridique romaine, et il réussira à imposer à son économie un droit propre substituant aux personnes et aux choses les forces et les œuvres.

8

Non moins titanique est l'assaut de l'argent contre la puissance epirituelle. L'industrie aussi est encore liée à la terre comme la paysannerie. Elle a son lieu d'origine et ses sources de matières jaillissant du sol. Seule la haute finance est tout à fait libre, tout à fait insaisissable. Les banques et aussi les bourses se sont développées depuis 1789 (grâce au besoin de crédit de l'industrie croissant à l'infini) en une puissance propre et veulent être, comme l'argent dans toutes les civilisations, la puissance unique. La lutte originelle entre l'économie productive et l'économie conquérante s'élève à une silencieuse lutte titanique des esprits, qui se décide sur le sol des villes mondiales. C'est la lutte désespérée de la pensée technique pour sa liberté menacée par la pensée financière1.

La dictature de l'argent progresse et se rapproche d'une apogée naturelle, dans la civilisation faustienne comme dans toutes les autres. Et il se produit alors une chose, qui ne peut être comprise que par celui qui a sondé la nature de l'argent. S'il était une chose concrète, son existence serait éternelle; comme il est une forme de la pensée, il s'éteint dès qu'il a pensé jusqu'au bout le monde économique, et ce par manque de substance. Il a envahi la vie du paysage rural et mis le sol en mouvement; il a transformé les affaires de chaque artisanat; il pénètre aujourd'hui en vainqueur dans l'industrie pour faire également son butin du travail productif des entrepreneurs, des ingénieurs et des ouvriers. La machine avec son armée humaine, véritable maîtresse du siècle, est en danger de tomber sous une puissance plus forte. Mais ainsi l'argent arrive au bout de ses succès, et le dernier combat commence, qui donnera à la civilisation sa forme définitive : le combat de l'argent et du sans.

L'avènement du césarisme brise la dictature de l'argent et de son arme politique, la démocratie. Après un long triomphe, de l'économie de la ville mondiale et de ses intérêts, sur la force plastique politique, le côté politique de la vie ne se révélera pas moins le plus fort. L'épée vaincra l'argent, la volonté du seigneur s'assujettira à nouveau la volonté du pirate. Si on appelle ces forces de

i. Vue de loin, c'est-à-dire d'une perspective de l'histoire universelle, cette lutte grandiose d'un petit nombre d'hommes de race, durs comme fer et cloués d'une Intelligence extraordinaire, où le simple citadin est incapable de voir clair et de comprendre, fait apparaître la simple lutte des intérêts entre le patronat et le socialisme ouvrier comme une escarmouche superficielle dépourvue de toute signification. I<e mouvement ouvrier n'est autre que ce que ses chefs en font, et leur haine contre les propriétaires du travail de direction industrielle les a mis depuis très longtemps au service de la Bourse, te communisme pratique et sa « lutte des classes », devenue aujourd'hui une phraséologie surannée et inauthentique, ne sont rien d'autre que les serviteurs sûrs du gros capital, qui s'entend à merveille à les exploiter.
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l'argent le capitalisme1, et si le socialisme est la volonté de faire naître, par delà tous les intérêts de classe, une puissante organisation politico-économique, un système du souci et du devoir supérieur, qui consolide l'ensemble pour la lutte décisive de l'histoire, cela sera en même temps une lutte entre l'argent et le droit. Les puissances économiques privées veulent frayer la voie à leur conquête des grandes fortunes. Aucune législation ne leur barrera la route. Elles veulent légiférer dans leur intérêt et se servent, pour ce faire, de l'instrument qu'elles se sont créé elles-mêmes : la démocratie, le parti qu'elles paient. Le droit a besoin, pour parer à cet assaut,' d'une tradition supérieure, de l'ambition des fortes familles qui trouvent leur satisfaction non dans l'accumulation des richesses, mais dans les devoirs de l'autorité authentique, par delà tous les avantages financiers. Une puissance ne peut être détruite que par une autre, non par un principe, et il n'y en a point d'autre contre 1 argent. L'argent ne sera dominé que par le sang et supprimé par lui. La vie est le premier et le dernier courant, le flux cosmique en forme microcosmique. Elle est la réalité du monde historique. Devant l'irrésistible tact des successions de générations finit par disparaître tout ce que l'être éveillé a construit dans ses mondes spirituels. Dans l'histoire, ce dont il s'agit est la vie, toujours et uniquement la vie, la race, la victoire de la volonté de puissance, noti celle des vérités, des inventions ou de l'argent. L'histoire universelle est U tribunal universel : elle a toujours donné à la vie plus forte, plus complète, plus sûre d'elle-même, le droit à l'existence, dût-il ne pas être un droit pour l'être éveillé; et elle a toujours sacrifié la vérité et la justice à la puissance, à la race, et condamné à mort les hommes et les peuples qui prisaient les vérités plus que les actes, la justice plus que la puissance. Ainsi le drame d'une haute culture, tout ce monde merveilleux de divinités, d'arts, de pensées, de batailles, de villes, se termine encore par les faits élémentaux du sang éternel qui est, avec le flot cosmique en éternelle circulation, une seule et même chose. L'être éveillé clair, d'une riche plasticité, tombe à nouveau en silence au service de l'être, comme nous l'apprennent les empires de Chine et de Rome; le temps triomphe de l'espace, et c'est lui dont la marche inexorable endigue, sur cette planète, le hasard passager appelé culture dans le hasard appelé homme, forme dans laquelle le hasard, appelé vie, s'écoule un moment, tandis que dans le monde lumineux de nos yeux les horizons fluides de l'histoire terrestre et de l'histoire planétaire s'ouvrent derrière nous.

Mais nous, qu'un destin a placés dans cette culture, et à ce moment de son devenir, où l'argent célèbre ses dernières victoires et où son héritier, le césarisme, approche doucement et irrésistiblement, la direction de notre vouloir et de notre devoir est par là même tracée dans un cercle circonscrit étroit, direction sans laquelle il-ne vaut pas la peine de vivre. Nous n'avons pas la liberté de choisir

i. Dont relive aiuti la politique d'intèrtt dei porti· ouvrier», car Us ne veulent pas dominer, mate posséder le* valeurs d'argent.


le point à atteindre, mais celle de faire le nécessaire ou rien. Et un problème que la nécessité historique a posé doit se résoudre avec l'individu ou contre lui.

Ducunt fata volentem, nolentem trahunt.
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historiques. de la fresque stricte et de la céramique (Zeuxis). t<-cturc. ' pdnture ,\ l'huile classique de \Yatteau à (:oya. 


e) Î:;PUISE!\JJ<:N't DE ~A FORC~ CR.ÛA'tRICJ-; S'tRIC'tE - DI5SOJ~U'tlON TJJ{ J,A CN.A:SDt: 1:010,11-: - I,A l•'IX DU ST"\'I,l) : « CJ.ASSICIS:\IH UT lUH,lA!\TIS:\fl~ 11 


Complications (1750). - Rien ne se conserva. 1 Temps d'Alexandre. - Colonne corinthienne. ·- J,y• 1 • Harun ar Rasd1id » (800). - !,' " art mauresque ». '\ « Empire et Biedermeier». _ Goùt classique en archi-
sippe et Apellès. tccture. - Beethoven E:t Delacroix . 


• i, ~ '< .:'., ,!. ,!. -;;-1 n) • ART MODERNE » - " I'ROBI,ÈMJ<:s » ESTnf:TIQUES - ESSAIS DE I•'ICURATION ET D'EXCITATION DE I,A CONSCIENCE COSllOl'OI.ITI, - TRANSI'OR)IATIUX IJE '.·A lll'Sll,!l'I.,, 1»: l.'ARCIIITECTUR~:. I>~; J,A l'ÈtXTURI> !(X IXDCSTRIES D'ART 


] ] ";' f ~,':::_ = Temps des Hycsos (1680-1580).-Art minoen (conservé I L'Hellén}sme : Af1; ~e. Pergame _(théâtr:il). --. Modes I Dy?-astie~ des su_lt_a!IS des I::,:"·X" sièrler, -· ,\pog<:c de I XI~'·XX'' siècles ; Liszt, Jlerlioz et \\"agner. _ Impres-
, o; " i,;, ~ ~ E en Crète seulement). ~e ~e_mture he~crust.1que : vérisme, bizarrerie, s_ul?· 1 art l11spa110-sic1hcn. -· Samarra. : s1~11nisme de Ço,ns~able à J,eibl et ù )lnnet. ·- J,'ar-
~ := E ::1 &:l. â .9 !=- 3ecbv1sn1e. -- L architecture de parade dans les cites 1 , ch1tertnre amencame. 
~ § § ·t ID ~ ] ~ . des Diadoques. _ j . 


t;: - ~ ~'8 8:;: ~ b) TERMES IJU DÉVEI,OPPEMENT DE I,A FORME JIN GÉNÉRAT, : ARcmn:cTURE l(T ORNEMENT INSEXSliS, \'U,ES, ARTIFil'Ifü,S, SCl<CJL\l<<j'ES - DllUTiox Dl( lJU'tIFS Al<l'IIAIQCJiS l('t EXOTIQn:s 


''- la:a1= i:: l!l g·; 18• dynastie (1580-1350): Temple dans le roc de Dar I Les Romains de 100 av. à 100 ap. J.-C. accumulent ks I Périodcdes~eldjoukiù partir<le 1050. •i· ... .\rtorienta! .. 1 ,\ partir <le 2000. 
::J U cl ~ œ !j .l:l l el ·Bahri - Colosse de ::\lemnos. - Art de Cnosse trois ordres de colonnes grecques : l'ora, théâtres à l'époque des Croisades. : 
:-, ., ·c 1Î " : ~ ~ et de T~ll el Amarna. (le Colisée) et arcs de triomphe. 1' 


- c.,t: >:"' .;~.. , • • . 
~ ~ ~ Cll'g"t:J I cr, c) I,A 1-'JX DEI/ART; II, Sli FORME UN l•'ONUS ])1'; FOR)ll~S 1tICJ~US -·- PARAJ>I<:S DMS Cl~SARS AYHC I,1~ :\L\'J'l~RIAl" E1' I.E CPl.' 1$SAl, - l~DCS'l'RIF. n'.AR't l'R')\·1~clAJ.1-: 


.., ,'li!;;~-,., ·g,~ § 19• dynastie (1350-1205) : Monuments gigantesques I De Trajan à Aurélien : I'ora gignnksqncs, tl1crmcs, 1 l't'.-rindc ,h-s '.:llongols iL purtir cic u5oj ... ::\Jonumcnts 1 ? 
~ !:i '"g_~. ~$°1:l. cle J,ouxor, Karn!'k et Abydos .. -:Miniature. - (l'las- r1;1es,à col?nna!1cs, colonues de trlomph<·. - Art pro- glgnnt<•s<111<•s, dans l'lnd,·, ·\"'r ~xemtflc ...... Artisnnnt 1 
;_;.~ w-,:. ! ] ~ tique animale, tissus, armes). v111c1al (ccram1que, statues, armes). .. uric:ntnl (tupt~, nrntt·!'t, out1 ~· ] • 
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3• TABLEAU LES ÉPOQUES POLITIQUES « CONTEMPORAINES » 


ÉGYPTE 1 ANTIQUITÉ I CHI.VE I OCCIDENT 
PRÉCULTURE. - .TYPE DE PEUPLE PRIMITIF. - TRIBUS ET· CHHFS m-: TRIBUS. - PAS ENCORE DE , POLITIQUE » ::SI D' • ÉTAT , 


Époque thinite (Menès). 
3400-3000 


1 
;Époque mycénienne. - (Aiiamemnon). \ Époqnc de Schang. \ Époque franque. - (Charlemagne). J600·Il00 1700-1300 500-900 


1. PÉRIODE DE JEUNESSE : DIVISION ORGANIQUE DE L'EXISTENCE POLITIQUE- LES 2 PREMIERS ORDRES : NOBLESSE ET CLERGt- ÉCO::SOMIE FÉODALE DES VALEURS PUREME::ST TERRIENNES 
Ancien Empire (2900-2400). 1 Les Doriens (uoo-650). 1 1re période de Dschou (1300-800). : 1 Période gothique (900-1500). 


a)· FÉODAUTll : ESPRIT RURAi, ET PAYSAN - J.A « Vll,l,E • N'EST QU'UN, MARCHÉ: OU UN BOURG - PAX.AIS CHANGEAN'r DE MAITRES -
ET REUGlEUX - I,UTTE ENTRE VASSAUX OU DES VASSAUX COSTRE I,EURS SUZERAINS 


IDF:AI.S CHEVAI,ERESQUES 


L'État féodal sous la 4 • dynastie. - Puissance crois
sante des féodaux et des prêtres. - Le pharaon 
incarnation du Râ . 


1 
La royauté homérique. - L'essor de la noblesse (ltha-1 Le pouvoir central (Wang) opprimé par la noblesse 1 que, !'Étrurie et Sparte). féodale. 


Saint Empire romain-gem1anique. - I.a noblesse aux 
Croisades. - L'Empire et la Papauté. 


b) CRISE DES FORMES PATRIARCÀI,ES ET X.EUR DISSOI,UTION - DES UGUES FÉODAX.ES A J,'f,'TAT CORPORATIF 
Division de l'Empire en principautés )1érédi,taires ~us \ Syn~icisme nobiliaire. - La _royau~é se résout en ma- \ 934-909 ; _Les vassaux expulsent le 1 •• Wang. - 842 : j Princes tetritoriaux. - États de la Renaissance. -la 6• dynastie._ Les 7, et 8• aynastles et 1 Interregne gistratures annuelles. - Oligarchie. . Interregne. Lancaster et York. - 1;,54 : Interrègne. 


2 • PÉRIODE DE MATURITÉ : RÉAI,ISATION DE L'IDÉE D'ÉTAT MURE- LA VILLE CONTRE LA CAMPAGNE - NAISSA~CE DU 3• ORDRE: LA BOURGEOISIE - VICTOIRE DEL' ARGE:--;T St:R LES BIENS 
Moyen Empire (2i 50-1800) . 1 Les Ioniens (650-300). 1 2• période de Dschou (800-500). 1 Période baroque (1500-18oo) . 


c) CONSTITUTION D'ÉTATS POUTIQUI!S AVANT U>.'E FORlŒ RIGOUREUSE - I,A FRONDE 
11, dynastie : Chute des barons par les maitres de \ I.es premiers tyrans du v1• siècle : Kleisthènes, Pé- 1 « I.e siècle des protecteurs • (Mingdschou 685-591) et \ Puissance des maisons dvnastiques et Fronde (Riche-Thèbes. _ État centralisé de fonctionnaires. riandre, Polycrate, les Tarquins. - La Cité-État. 1 des congrès princiers (460). lieu, Wallenstein, Cron1well) : ,·ers 1()30 . 


d) DI!RNIÈRE PERFECTION DE J,A FORME POI,ITIQUE (« ABSOX.UTISME >) - UNITÉ DE X.A VIX.X.E ET DE X.A CA?JPAG!Œ (« i::-tAT ET SOCIÉTÉ» - X.ES • TROIS ORDRES») 
120 dynastie: 2000_17ss. _ Pouvoir central rigoureux. , La polis pure (Absolutisme du Demos). - Politique de I Période de Tschoun-Tsiu (• Printemps et Automne ») 1 • Ancien régime , . - Rococo. - Courtisans de Ver-- Noblesse de cour et d'argent. _ Amenemhet et l'ag?ra. - Création du tribunat. - Thémistocle et 590-4~0. -;- Les sept grandes puissances. - Forme sailles. - Politique de cabinets. - Habsbourgs et Sesostris. Pénclès. achevee (h) . : Bourbons. - Louis XIV et Frédéric II. 


e) cours D'llTAT (RflVOJ,UTION ET NAPOX.flONJSME) - VICTOIRE DE X.A VII,I,E SUR J,A CAMPAGNE (DU PEUPX.E SUR I,ES PRIVIJ,i\GiflS, DE x.'rnT,LI,IGKNCE SUR X.A TRADITIO:,i', DE I,'!,RGENT SUR I,A POJ.ITIQUE) 
1788_1680 : Révolutions et régin!e D?ilitaire. - Chu.te I xv• siècle : Révolutions sociales et seconds tyr~ns 1 480 : Début de_la période Tscha1_1ku!, .. - 441 : Chute I Fin ?U xv1!1• ~iècle : Ré\-olutions américaine et frau-de l'Empire. _ Petits souverains issus, pour partie, (Denys I, Jason de Phérée, le Censeur Ap. Claudms d~ la dy_nas!1e. l>schou. - Revolllbons et guerres çatse _(W aslnngton, Fox, liirabeau, Robespiern·, du peuple. Alexandre le Grand). cl extermmabon. , N'apoleon I"). 


a) R!tGNJ;: DE J,'ARGENT (•DÉMOCRATIE») - !,ES PUISSANCES ÉC0NOC\IIQUES COM·l'ilNilTRl!NT l,A FORME ET I.E POUVOIR POI,ITlQUES 
1680_1580 : Temps des Hycs?5·. _ Dé.cadence très _pro- 300-100 : Hellénisme politique. - D'Alexandre à Han- 1 480-230 : • Période des i,tats batailleurs •· - 288 : 1800-2000 : De Napolfon ù la guerre mondiale, c'est Je fonde. _ Dictature des generaux etrangers (Chtan). nibal et à Scipion (200), le roi est tout-puissant; de Le titre d'Empereur. - Les hommes d'État impéria- « système des grandes puissances ,, des armées per-- Yictoire définitive dès rois de Thèbes à partir Cléomènes Ill et C. Flaminius (220) à Marius, les listes de Tsin. - Incorporation des derniers '.l::tats manentes, des constitutions. - Au xx• siècle, pas-de 1600. chefs populaires radicaux s 'y substituent. 1 à partir de 249. · sage cl~ 1~ puissanc~ constitutionnelle à des puis-


1 sances 1nùn-1duelles 1nfonnes. - Guerres d'extermi-
nation. - lmpérialisn1e. 


1,) l'ORllATIOS DU ci-:SARIS?JE - \"ICTOIRE DE ],A 1'01.ITIQUE DE VIOI,ENCJ-: SUR L'ARGENT - J.ES l'ORMES POJ.IT!Ql"ES l'RESNEST c::,;; CARAL'T~ DE PLUS EN PLUS l'RlllITII' · - 1\Pl'Jsi-:r:s INTllRlEt:Rr:lll!NT, J,ES NATIONS SE Rf:DUISEST ~:N UNE POPUI,ATJON lSFORME ET SE C0KIJE:,i:SENT DANS l"N DIPf:RIUll Qt:l RETOURNll PEU A PEU AU DESl'OTISlm l'RDIITII' 


18' dynastie. 
1580-1350 


- Toutmès Ill. 1 
100 av.-rno ap. J .-C. 


• De Sulla à Domitien. - César et Tibère, liaison de \\'an!!-llscheng et dynastie occidentale de 
Han. - ,,1 : Titre d'.-\.ugnste (schi), de César Hoang-1 


·a.50 av.-,6 ap. J .-C. 1 


ti, \\'u-ti. · 


·.?000-.?.?00 


c) \"l!RS LA 1-'0RlU-: DilFINITl\"F. : l'Ol,lTIQl:E PRIVf::F. ET I'AMIU.U.E DES SOU\'llR.,INS - I.E llOXJ>I:: CO~IMI:: Bl'!lX : llGYPTBNISllE, lL\lŒARISlSME, BYUSTINISlU-: - CRISTALJ.IS.,TIO:,i' AlllSTORIQCE ET Dll'l'JSSASCE J)F, L'JMPÉRI.\LISME ),tf..llE CONTRE J.'ESPRI't DE RAPJ:,.:JE DES PEUI1LES JF.UNES ou DES CO~QUl•:R . .\XTS l~TR.\~CERS - . .\SCE:XSION l..EXTE D~S lIOl-DJF.S PRDIITIFS YENS \J:XE vu-: JIAl"TK~EN't cn·1usi-:E 
I 350-1205 \ 100-300 25-110 1 Aprt's .?.?oo , 9e dynastie : Setho's I", -Ramsès II. De Trajan à Aurélien. - Trajan et Sept. Sé,·ère. Dynastie orientale de Han. - 5S-ï6 : llingti. 
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