
54 Vincent os C<xtneeYTER

Accumulant des notes sur le rôie du jansénisme et du protestantisme

dans la formation de I'idéologie bourgeoise, Sartre s'en prend à

plusieurs reprises i\ l'interprétation des idéologies en temes d'intérêts
de classe, clu nommément à Engels. Mais si le marxisme est la seule

cible avérée de < Liberté - Égalité >, on peut aussi supposer qu'il cons-
titue, pour Sartre, le seul adversaire digne de considération, celui dont
les thèses s'approchent sufTisamment de la vérité pour mériter d'être
contestées ou nuancées. On peut noter ainsi, sans ouvrir d'autres débats,

que Sartre aurait pu cliscuter I'interprétation wébérienne de l'éthique
protestante, qui est exposée, entre autres, dans une des sources qu'il
explclite le plus abondamment, à savoir le classique de Tawney,
Lu Reli.gion et I'essor du cupitolisnte. Or, non seulement Sartre
n'évoqr-re ni le nom ni les hypothèses de Max W-eber, qui constituent i\
l'époque la plus célèbre alternative au marxisme, mais il ne discute pas

non plus les positions très nuancées de Tawney, dont il suit pourtant
plusieurs éléments favorables à sa propre lecture critique d'Engels.

Un an avant sa corrversion de l9-52 et son rapprochement du PCF,
Sartre est déjà entré dans un dialogue privilégié et direct avec le mar-
xisme, mais on comprend nrieux, à la lecture de < Liberté - Égalité >,

qu'il ait pu prétendre, selon Ia formule fameuse des Communi,ste,ç et la
Przr,r, marquer son accord avec les communistes < sur des sujets précis

et limités, en raisonnant à partir de Ises] principes et non des leursll ,r.
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La section clu rnanuscrit < Liberté É-ealité > consacrée aux xvle et

xvlrc siècles permet d'envisager la perception strrtrienne de la contribu-

tion de la Réforme et ilu jansénisme à l'émergence de la modernité|.

Elle permet également de dégager quelques pistes quant aux pratiques

documentaires de Sartre. Ces pages suivent ces deux voies. amenées à

se croiser à plus cl'un endroit.

Tent at iv e d' inte rp r étatio n

I-'interyrétation du manuscrit < Liberté Égalité > est <1élicate dans

la mesure où nous ignorons le contexte précis de sa rédaction et les

intentions cle son auteur. Nous sommes en 195 12. Sartre, à l'époque, lit
des livres d'histoire et d'économie3. Le manuscrit est probablement le

résultat de ces lectures. À quoi devaient servir ces textes ? Sont-ils de

simples notes de lectures soigneusement structurées, ou l'ébauche d'un
projet avorlé ? Certains thèmes annoncent des productions à venir.

I J.-P. Sartre, < Liberté - Égalité. Manuscrit sur la genèse de I'idéologie
bourgeoise ,r, Études sartriennes, n' 12, 2008, p. 165-256. Désormais cité

uL-É rr.
2 V. de Coorebyter, < Le manuscrit "Liberté - Égalité" , , Études sartriennes,

n' 12,2008, p. 156.
3 A. Cohen-Sola|, Sartre, 1905-1980, < Folio >, Gallimard, Paris, 1999,

p.529.7a J.-P. Sartre, Situations, VI, Gallimard, Paris, 1964, p. 168.



-56 Olivier DoNNseu

Ainsi, les lectures sur la Réforme pourraient f'aire partie du travail
documentaire préalable à la rédaction du Diable et le Bon Dieu que
Szrrtre entreprend à la même époque4. Ces matières historiques intéres-
saient par ailleurs de nombreux intellectuels fiançais, parfois relative-
ment proche de Sartre. Ainsi, dans un article paru dans la livraison
d'avril 1952 des Temps moclet-ne.s, Claude Lefort analyse, dans une
optique sensiblement différente, Ies liens unissant capitalisme et
protcstantisme en utilisant des matériaux exploités dans le manuscrit-s.

Le manuscrit < Liberlé - Égalité > semble organisé selon une logique
parfois difficile à dégager. Il esquisse une réflexion sur la genèse et le
statut des idéologies6. ll retrace, notamment, la naissance et I'affirma-
tion de l'égalitarisme fbrcené et destructeur de la bourgeoisie qui
s'exprime par le religieux. Cette entreprise génétique ne respecte pas
I'ordre chronologique. On y aborde successivement la Révolution, le
jansénisme, la Réfbrme luthérienne, la pré-réforme française puis
le calvinisme. Si l'on considère la Réforme comme un tout, Sartre
remonte donc le temps en envisageant trois entités distinctes. Si, comme
on peut le soupçonner, le manuscrit est le reflet cl'une réflexion déjà
bien structurée et que peut déjà s'y lire l'ébauche d'une mise en récit,
on voit alors Sartre s'intenoger sur la genèse des idéologies bourgeoises
telles qu'elles se cristallisent lors de Ia Révolution, puis enquêter sur
les courants religieux qui ont pu modeler ces idéologies. Sartre se

fèrait ainsi historien des idées.

Une série d'indices étayent cette supposition. Comme en attestent
les titres des différentes parties, le développement de l'idée d'égalité
est la thématique centrale du manuscrit. Lors de son enquête géné-
tique, Sartre envisage l'appor-t du jansénisme et des différents protes-
tantismes. Il est évident que, pour lui, ces différentes mouvances sont

a En.juin l95l , Sartre déclare à un interviewer avoir étudié la Réfbrme : cf.
J.-P. Sartre, Théâtre complet, < Bibliothèque de la pléiade >, Gallimard, paris,
2OO5,p.l4l7.

s C. Lefort, < Capitalisme et religion au xvre siècle >>, Les Temps modernes,
no 78, avril 1952, p. 1892-1906.

6 V. de CoorebyTer,art. cit.,p. 157.
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des agents de changement convergents. Lorsqu,il écrit: < Échec duprotestantisme en France. La réaction bourgeoise consiste à reprenclre
au sein du catholicisme le mouvement protestant, c,est_à_dire dans
I'idéologie régnanteT >, il suppose que le jansénisme est un crypto_
protestantisme qui poursuit au sein du catholicisme re travait â! Ia
Rétbrrne, et il sous-entend que ces icléologies sont proprement bour-
geoises. De même, clémontrant que le cartésianisme est une émanation
du protestantisme. ir conclut : < voilà pourquoi res jansénistes sont
cartésiens8. > plus loin, il ira jusqu'à oppàr", le jansénisme, associé auluthéranisme. au catholicisme dont it âit ta religion des nobrese. De
même, la doctrine de l'homme universel que veut tbnder la bourgeoisie
est à la fbis < protestantisme, puritanisme, morare bourgeoise on"gruir.,
pessimisme françaislo r.

Les paragraphes consacrés à Luther sont intitulés ,, lè,. étape :Lutherll ,. À ce titre répond un peu plus loin un < lI : Calvinl2 >. Ce
balisage laisse supposer une progression comparable à ceile effectuée
par Tawney, auteur que Sartre suit pas à pas dans ces passages I 3. Tawney
et, en creux. weber face à qui ir se positionne, envisagent une troisièml
étape, celle des puritains anglais clu xvrr. siècie. À .;, O*;;;r, ;;;;;
semble substituer les jansénistes français. Alors que Tawney et weber
lbnt progresser re fil de leur réflexion d'esr en ou.r,, porrunii.l" s-"*
de Luther à la Genève de Calvin puis à l,Angleterre et ur^ É,urr_Uni,
non conformistes, saftre, lui, ramène tout à ra France. ce galrocentrisme
se manifeste également par un intérêt pour la o pré_réfoÀe > française
et les figures de Briçonnet et de Lefèvre d'Étaples qu'il semble découvririlu cours de son enquête, comme en témoignent ceftaines graphies

7 
"L-É>>,p.217.8 
" L-É >,p.237.

e"L-É>>,p.229.
r() ., L - É >, p. 187.
rr .,L-É>,p.234.
t2 ,rL-É r>,p.247.

.. .13 
R. H. Tawney, La Religion et l,essor clu capitalisme, Marcel Rivière,I'aris, 1951.
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ingrat, Sartre se rapproche de Weirer et cie'Iawney qui articuient, seion

des modalités causales divergentes, le calvinisme et 1'érnergence du

capitalisme. D'autres auteurs désireux d'articuler modernité et fàit

religieux ont préféré éviter cette voie paracioxale et clnt associé la

genèse .le la modemité à i'émergence de divers courattts humanistes

ou rationalistes, tels l'< érasmisme >. le << jésuitisme >,1'arminianisme

ou le socinianisme. Parrni eux, épinglons Henri l,efebvre, que Sartre

exploite et conteste tout à la foislT.

Sartre place le ressentiment du bourgeois à la base de sa réflexion.

Le bourgeois, honteux de pratiquer une activité commerciale déshono-

rante, érige son éthique contre celle du noble' Ce dernier est libre et

généreux, le premier sera donc avare et soumis à la transcendance du

tout-puissant Dieu augustinien ou à celle du monarque absolu. C'est

l'égalité par 1'aliénation. Sartre la décèle chez Luther qui magnifie la

puissance divine afin d'égaliser la société par le bas et de ramener ainsi

à son propre niveau la papauté, 1'Église des nantis et la noblesse. Cette

aspiration destructrice est une entreprise de libération visant à éliminer

la caste privilégiée. Elle est associée à une autre tactique bourgeoise qui

consiste à se constituer en sacré contre le pouvoirls. Selon Sartre, la

pensée de Luther prescrit cette double stratégie, dans la mesure où elle

réclame un Dieu ou un prince tout-puissant pour écraser la noblesse

tout en proclamant que tout homme est prophète face au pape. Ne

serait-ce pas la genèse de cette double dynamique qui, dans la perspec-

tive sartrienne. conduit tout droit à la Révolution française, que Sartre

voulait élucider ?

17 Mentionnons également Ernst Troeltsch (Protestantisme et modernité,

Gallimard, Paris, 1991), Hugh Trevor-Roper (De Ia Rél'orme aux Lumière.ç,

Gallimard, Paris, 1972), Herbert Lnlhy (Le Pnssé présent : combats d'idées de

Calvin à Rousseau, Le Rocher, Monaco, 1965), ou, plus récemment, Jean

Rohou (Le xvrt" siècle : une révolutirtn de la condition humaine, Seuil, Paris,

2002). Sartre et Lefebvre se sont affrontés à propos du << cas Nizan " : cf.

F-. Noudelmann et G. Philippe (dir.), Dictionnaire Sartre' Champion, Paris,

2004, p.78.
18 ., L - É ", p. 198-199.
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partie clu manuscrit ?

Ce lien entre la Révolution et un ensemble de courants religieux

clont l'aboutissement est le jansénisme n'est pas explicitement formulé

par Sartre. Cependant, on 
'uit 

que les iansénistes parlementaires du

xvtttc siècle sont parfbis considérés comme des précurseurs des révolu-

tionnaires. Lc vide séparant la fin des développements de Sirrtre sur le

iansénisme originel et les événements de 1789 pourrait ainsi se combler'

Ce périple au sein <le la pensée bourgeoise et.religieuse néglige singu-

lièrement les huguenot', hé'iti"" tegltimes de Luther et de Calvin en

terre fiançaiset5. On sait pourtant ql9 Sury" \'oyait dans la Révolution

<< une sorte de protestantisme taiquel6 >' Cette éviction peut également

confofier l'hypothèse de l'établissement par Sartre d'une continuité

entre jansénisme et Révolution' La Réforme française est offlcielle-

ment éradiquée en 1685' Elle constitue' en outre' une minorité au

contour net et, contrairement au jansénisme plus diffus' elle ne peut

foumir une idéologie commune à la bourgeoisie française' Les huguenots

du xvtt'siècle ont, d;;i"t' bien moins.marqué la culture classique

clont dépend Sartre que leurs contemporains jansénistes'

Pour Sartre, l'icléolcgie égalitariste bourgeoise s'incarne donc dans

des mouvements religleix dJs xvf et xvllc siècles que l'on qualifiera

rapidement d'< augustiniens >' Ces derniers limitent la contribution

cles croyants à leur propre salut et peuvent développer des conceptions

anthropologiqu", u""i O"'simistes' au point de passer pour des anti-

humanistes. En tentant de décerer des germes de modernité dans ce sol

hésitantesia. Pourquoi centrer son travail sur la Frauce en s'écartant

des pistes fracées par les historiens des liens entre capitalisme et

protestantisrne' -qi ce n;"" pnu' aboutir à la Révolution franç:aise'

événement sans pareil 
"n 

eu.op", penclarrf lequel s'épanouit l,idéo-

logie boureeoise cle l'égalité ti qui "ti"nt 
Sartre dans ia première

laSouslaplumedesaftre,ontfouve,poufdesignerBriçonnet:<Bricon-

net >>, << Brançonnet o, o ts'un"onnet ' : cf o L -É " 'p'241 'n' 187 '

ls Ils sont cependant mentionnés dans un couft et obscur passage :

..L -É,>,P.253-254
l6 J.-P. Sartre, (Jn théâtre r]e situations,Gallimard, Paris, 1973, p. 343.
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Sartre s'intéresse également à l'évolution d'autres germes de

modernité qui accompagnent l'éclosion de l'égalitarisme bourgeois.
Ainsi, il souligne le rôle de la théologie calvinienne dans le développe-
ment du prêt à intérêt, estime que la Réfbrme protestante a pavé le

chemin de Descaftes en défendant l'évidence contre la tradition. voit la
fondation de la psychologie dans le postulat théologique augustinien
du mal radical logé dans le cceur de I'homme, et postule que le repli
spirituel opéré par Luther après la guere des Paysans annonce la sépa-

ration entre Église et Éhtlq.
Sartre est amené à articuler phénontène social et phénomène reli-

gieux. Il dira, lors d'une interview à propos du Dioble et le Bon Dieu :

< Ce qui m'a fiappé, quand j'étudiais la Réforme, c'est qu'il n'y pas

d'hérésie religieuse dont la clé ne soit en déflnitive un malaise social,
mais qui se traduit à travers des idéologies propres à l'époque. Cathares,
anabaptistes, réformés, etc., il s'agit toujours d'un groupe opprimé qui
cherche à s'exprimer : il le fait sous une forme religieuse parce que

l'époque le veut ainsi2O. > Comme pour I'historiographie marxiste, le
religieux procède ici de la société et de son mal-être. Le Dieu écrasant
des jansénistes et des réfbrmés est ainsi une projection du désir égali-
taire forcené du bourgeois2l. Tout comme I'Au-delà inégalitaire où

sont distingués les élus et les damnés est une projection des inégalités
sociales tenestres22. Cependant, Sartre accorde à l'idée le privilège
d'agir sur le réel en suivant des voies tortueuses et imprévisibles. Ainsi,
Luther exprime son malaise social par une attitude de révolte, puis,
effrayé par les conséquences insurrectionnelles de son message, c'est-
à-dire par la guerre des Paysans de 1525, il se retire de la société et en

appelle à I'autorité absolue du monarque pour maintenir I'ordre social.
Cette attitude aura des conséquences sur la formation des États modernes.

Il y a donc ici un va-et-vient entre idéologie et société23. Sartre veut

le ., L - É >,p.229,235,231,239 et245.
20 J.-P. Sartre, Un théâtre de situations, op. cit., p. 21 0.
21 ,rL-É. >,p.223.
22 ,rL- É >, p. 230.
23 rrL-É>,p.232-233.
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conserver la liberté. L',ariénation que s'infligent les bourgeois est,
selon lui, consciente et intentionnelle2a.

Le ct ure s et d é to urnemen t,s

Selon les maigres indications bibliographiques données au fil du
manuscrit. la bibliothèque utilisée par Sartre se compose d,une ving_
taine de volumes25. ce corpus est essentiellement composé c|ouvrages

24 rrL-É",p.223.

.25 
outre cles ouvrages dont il n'est pas sûr clue Sartre res cite de première

main, comme les Mémoires tre Barère (rgzl2) ou res Mémoires di Riv,arot
(1824). et outre les sources clc la brève creuxièrnc scction, on relève. dans la
prenrière section:Montesquieu (Esprit des lois, Lettres persunes, Mes pen_
sy'r:s) ;Sieyès (PréLintinaire cle ltt Con,sfirution ; Dire tle t,abbé Sievès sur kt
que.rtion du veto rcyal) : p. Bastid. Sieyès et sa pensle,Huchette. paiis, t9-19 ;
J. Godechot, Les Instirufions de ro Frttnce sous rct Révtrution et IEmpire, p.u.F.,
Paris, l9-5 I ;F.-A. Aularcl , Hisroire politiqLte de la Révolnrion.fi.ançaise,
Armand Colin, Paris, l90l ; G. Waltcr, Histoire des Jrtcobins, Ai-"ry Sornogy,
Paris, 1946 ;A. Soboul, l7B9 o t,An Ltn tle lo Liberré >,Éditions ,o.ial"r, par]s,
l9-50 ;Éric weil, < [Reccnsion clel Alfr-ecl cobban, .I.he Debure,n the Frer<:h
Revolurion (1950) >, Critique, rnai 19-51 : p. Duclos, L'Évolution ,lr, ,.rrpport,
politiques depuis 1750,p.U.F., paris, l9-50. pour la troisièrne section, qri'nnm
'etient 

plus particulièrement : pascal (pensées); Richerieu (Test.ment prti-
tique,peur-être uin C. Marion, Dicrictnnaire des insfirufi.ns rie kr Frant.e aux
xvrto et xvrt( siècles. Picard, paris, 1923, s.v. < Clergé >) ;F. Engels, Lu Guerre
des pay5'ps en Allenugne,tracr. Bracke. in F. Engèls, La Cantpagne crnsriru-
rionnelle, Alfred cosres, paris, I936 (pour l'identificarion de |i.riiinn, .r-t p
SarIre,Théâtre r:ornplet,p. I4lr) ; Les Institutions tre ra Franr:e tru xvr" 

"-iècre,Picard, Paris, 194U, de R. Doucet, ou Ie volume homonyme de G. Zeller, p.U.F..
Paris, 192[8 ;A. Lefranc, Ltt vie qttotitrienne an teml.ts cre rct Re,uissunce,
Hachette, Paris, 1938 ; R. pernoucr, Les viiles mttrchandes aux xrf etxf' siècles. La Table rontle, paris. l94g ; Henri Lefebvre, pascal.Nagel, paris,
1949,t.I ; E. Lavisse, Loui,s XIV ; hist.ire d'un grund règrze, Hacheite, paris,
1908 ; J. Chaix-Ruy, Le jansénisme. pctscal et port_Rr.tynl,Félix Alcan, paris,
1930 ;R. H. Tawney, La Religion et I'cssor tlu capitalisme, Marcel Rivière,
Paris, 195 I ; P. Imbart de La Tour, Les Origines cle la Réfbrme,Hachette,
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lïançais rclativcrncnt réccnts ou dc livr-cs étrartgcrs récclnrucnt

tracluitsl('. On trouve peu de c:e que l'historien appclle cles sourccslT.

Cette bibliothèque est exclusivement Tiancophone. Les sujcts traités.

notamment le protestantisrne, iluraient pu inviter Sarlre à se plonger
dans des ouvrages rédigés dans d'autres langues. On dispose d'indices
laissant supposer que certerines références nous ont échappé. Où, par

exemple, Sartre va-t-il chercher ses citations de Bodin, Cavalli, ou

Cotton Mather ? Sa connaissance des clébats théologiclues français du

xvrrc siècle ne doit, elle. pas nous étonner. Il a pu se f'amiliariser avec

ces échanges polémiclues étroitement liés à l'essor de la littérature
classique lors de ses études. Les profils épistémologiques ou idéolo-
giques de ses inlbrmateurs sont contrastés mais peu diversitlés. En ce

qui concerne la seconde partie du manuscrit, l'école des Annales qui

dominait alors l'historiographie française est totalement absente. Les

travaux de Lucien Febvre sur Luther et le sentiment religieux au xvtc

siècle ne sont pas cités. Sartre, par contre, s'appuie sur les adversaires

de Febvre que sont Lefranc et Imbart de La Tour. Le double horizon
historiographique de Sartre semble bien être cclnstitué d'une histoire
littéraire classique et d'une historiographie marxiste ou marxisante.

Nous connaissons les ouvrages consultés par Sartre afin de rédiger

Paris, 1905-193-5.4 vol. ; J. Huizinga, Le Détlin du Mr.t1'en lge, Payot, Paris,

1932 (clans les éclitions ultérieures, L'Autr.tmne tlu Moyen lge), que Sartre

utilisera également pour Lc Dioble et le bon Dieu: cf. J.-P. Sartre, Un théâtre

de silualions. p. 280. et Théâtre compLet, op. t:it., p. 1442. Presque tous ces

titres ont été identifiés par Vincent de Coorebytcr lors dc l'établissement du

tcxte du manuscrit.
26 Outre celui d'Engels (18-50), les plus anciens ouvrages sont ceux

d'Aulard (1901) et de Lavisse (1908). La traduction française de Tawney,

l'ouvrage cle Goclechot et la recension d'Éric Weil sortent de presse cn 195 l,
date probable de rédaction du manuscrit.

27 Pierre Nicole s'aioute peut-être aux inévitables Pascal et Montesquieu
(" L - É ",p.223 et225).ll est clifficile cle préciser si Sartre le cite de prcmière
main. Sartre pastichera le Mémorial. de Pascal dans Le Diabl.e et le Bon DieLt :

cï. Théâtre contplet. p. 1443.

( I IlilS l lr\NlSMl r. lJ( )t Il{( il,.( )lSlIr. M( )l )1,.1(NI t l

l,t l)iultlt'ct le lJott Dicu)8. Lcs seuls titrcs cornrrrurrs aux clcux listes
sorrt la Gtterre das pu1'surts dc F-riedrich Engels etle Dér'lin du Moyen
,'î,qc (le Huizinga2e. Les ouvrages consultés pour la pièce ont-ils été lus
rrlrrès lir rédaction du manuscrit ? Pami ceux-ci apparaît, enfi n,le L,uther
rlc Lucien Febvre3o. Ces indications pourraient laisser supposer que la
pièce et le manuscrit < Liberté - Égalité > constituent cleux chantiers
très distincts... à moins qu'il ne lâille revoir, à la lumière clu manuscrit.
la liste des livres utilisés pour la pièce.

Sartre a, dans le cadre de l'élaboration clu manuscrit < Liberté -
Égalité >, ignoré plusieurs classiques incontournables. Le silence le
plus retentissant est bien évi<lemrnent relatif à Max Webersl. Explorer,
cn l9-5 1,le thème des rapports entre idéologie bourgeoise et christia-
nisme en accordant une pilft prédominante aux tenclances augustiniennes
sans mentionner Weber est un véritable exploit. Si la limitation du
corpus aux seuls ouvrages édités en fiançais n'est pas l'eff-et du hasard
mais le résultat d'un choix, on peut expliquer l'éviction cle Weber qui
ne sera traduit qu'en 196412. Le fàntôme de Weber hante cepenclant les
pages de Sartre. Il est là, en creux, à travers Richard Tawney. Contre
Weber qui fait clériver I'esprit du capitalisme des élaborations théolo-
giques calviniennes, Tawney, qui se dit < socialiste chrétien >, montre,
non sans nuances, que, le plus souvent, le socio-économique peut
expliquer le religieux. Ainsi, le messiige de Calvin est polysémique et
peut, selon les réccpteurs, cautionner le collectivisme ou I'incliviclua-

28 lbid., p. t412.
le Une citation cl'Oclon de Cluny comparilnt le corps à un sac rempli

d'excréments inspire une remarque clu manuscrit et une répliquc de la pièce;
Sartre y revicnt égalcment clans le saint Genet. cf . un théâtre de situtttiotts.
Gallimard, Paris, 1973, p. 280.

r0 Les deux autres titres sont G. Welter, Histr.tire tles sectes t.hrétiennes.
Payot,Paris, l950,etJ.Janssen,l'Al1e tnagne et la Rélorme,plon,paris, 18139-

I 914. 9 vol.
rr V. de Coorebyter, arr. cir.. p. I 58.
32 L'Éthique proîestante et I'esprit dtr capitalisme, plon, paris. 1964, tracl.

J. Chavy.
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lisme33. La démarche de Tawney ne sera pas toujours comprise. Dans

sa préface à l'éctition française de 195 1, Ernest Labrousse rattache

Tawney à un marxisme pur et dur en estimant que son livre est une

< contre-offensive > relevant le < défi > lancé par Weber au matérialisme

historique. Sartre a probablement lu ce texte. Il utilise, comme le

préfacier, les séquences marxistes A-A et A-M-A en abordant le

problème de l'éthique économique chrétienneia.

Autre absence remarquable, celle de Bernard Groethuysen, que

Sartre connaissait pourtant personnellement. Dans ses Origines de

I'esprit bourgeois en France,Groethuysen s'attache à mettre en lumière

les rapports tendus entre Église et bourgeoisie. Ses préoccupations

semblent bien plus proches cle celles de Sartre que celles deTawney3s'

Il est vrai que Sartre et Groethuysen divergent radicalement. Le second

est surtout intéressé par l'émancipation de la classe émergente fàce à la

domination religieuse. ll ignore totalement le protestantisme et consi-

dère le jansénisme comme une entrave au développement de l'esprit

bourgeois. Loin de suivre la voie paradoxale empruntée par Sartre, il

estime le catholicisme des jésuites plus adapté aux nouvelles exigences

que celui des jansénistes. Ainsi, si le bourgeois de Groethuysen. comme

celui de Sartre, réclame l'égalité de tous devant Dieu, ce n'est pas au

nom du Dieu absolutiste des jansénistes, mais bien au nom du < Dieu

constitutionnel > cles jésuites qui accepte de partager son pouvoir avec

chaque croyants6.

L'absence cl'Ernst Troeltsch et d'Ernst Bloch pourrait également

rr La position mocléréc cie Tawney sera saluée comlne telle dans I'article

dejà cité de Claude Lelbrt.
r4 . L- É ", p. 208. Cf. également H. J Hillelbrand (ed')' Oxford Enc''u-ckt'

pedia oJ the Reformatirrn, Oxfbrd University Press. Oxford, 1996, vol' 1'

p.258, vol. 4,p.205 et264.
rs La traduction tiançaise (Gallimard, Paris, 1927) paraît la même année

que la version originale allemande. Sur l'æuvre de Groethuysen et sâ récep-

tlon, voir le n,,32 des Cahiers du centre de Ret'herche hisrorique (2003) :

<http://ccrh.revues.org/index26 I .html>.
16 B. Groethuysen, Orig,ines tle l'esprit bourgeois en Fronce, Gallimard'

Paris, 1977, p. I 13.
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s'expliquer par d'éventuelles limitations linguistiques. Le long chantier
de la traduction française de l'æuvre de Troeltsch, qui cherche, lui
aussi, une voie entre déterminisme idéologique et déterminisme socio-
économique, n'a débuté que dans les années 1990 et est encore ina-
chevé37. Le Thomas Miintzer als Theologe der Revolution (.1921)

d'Ernst Bloch ne sera traduit en français qu'en 1964. Bloch, à I'instar
de l'historiographie actuelle et contre le marxisme classique, interprète
la guerre des Paysans menée par Thomas Mùnzer comme une aventure
millénariste où le religieux pèse autant que le socio-économique et qui
valorise le refuge dans une utopie spirituelle, ce qui semble assez

incompatible avec la vision sartrienne3s.

Sarlre se limite à I'interprétation marxiste classique de la guerre
des Paysans par Friedrich Engels - qu'il conteste par ailleurs. Cette
interprétation marxiste se heufte au problème de la place à donner à

cette rébellion dans l'histoire. La guerre des Paysans est supposée
ouvrir l'ère des révolutions bourgeoises. Or, comment une révolte
bourgeoise peut-elle être menée par des paysans sous la conduite d'un
chef qui ressemble parfois davantage à un leader communiste contem-
porain qu'à un révolutionnaire de 17893e ? Dans le cadre de la réalisa-
tion du manuscrit, Saftre ne s'intéresse pas vraiment à ces apories.
Engels lui serl suftout à définir Luther et à alimenter sa réflexion sur la
nature et la mécanique de l'idéologieaO, mais aussi à fonder I'originalité
de sa démarche de mise en lumière d'une idéologie propre à la bour-
geoisieal.Il exploitera plus systématiquement le contenu de I'ouvrage
d'Engels dans Le Diable et le Bon Dieu et s'attachera même à

débrouiller à sa façon l'aporie marxiste. Le révolutionnaire Nasty est
boulanger, allusion probable au boulanger Jan Matthijs, un des chefs

37 Troeltsch est par ailleurs cité par R. H. Tawney, op. cit.,p.91.
38 A. Friesen, < The marxist interpretation of the Reformation >, Archiv fiir

Reformationsgeschichte, n" 64, 1913, p. 45 ; Oxford Encycbpedia of the
Reformation , op . cit ., val. 3 , p. 26-27 .

3e O{ord Encyclopedia of the Reformarion , loc . cit.
40oL-É",p.223.
4t ,rL-É >,p.210.
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des anabaptistes insurgés de la ville cle Miinster, et il devait, au départ,
se nommer Murger, allusion transparente à MûnzeÉ2. Il mène un combat
clairement prolétarien qui figure les engagements sociaux du xx. siècle.
Son programme théologique est exposé dans une scène écartée de la
piècear.ll correspond à I'iciée qu'on se f-aisait cles positions anabaptistes
en 195 1, prescrivant notamment l'égalité sociale et économique de

chaque membre de la communautéaa.

Rappelclns enfin qu'en 195 I. Sartre n'a pas pu profiter des travaux
de Lucien Goldmann qui établissent des liens entre les frustrations
bourgeoises, le jansénisme et l'élaboration de la littérature classiquea5.
Les nombreuses résonances < pré-golclrlaniennes ' qui se lont entendre
au fil des pages du manuscrit trouvent leur origine dans le Puscul
d'Henri Letèbvre, que Sartre exploite de façon très particulière.

Sartre ne pouvait pas, non plus, disposer cle la grande æuvre
d'Herbert Lùthy, Lu Btutclue prote.\tante en Frunt.e tle lu réyot'tttion
de t'Éttit tle Nuntes ù la Révolution qui paraît en 1959 et 196l et qui
mène une réflexion poussée sur le capitalisme rélbrmé fiançais en se

démarquant nettement <Jes thèses wébériennes.
Le manuscrit < Liberté - Égalité )) est << une mise à l'épreuve

d'affirmations idéologiques, ou d'hypothèses sur la genèse de ces

affirmations >), << un chantier à usage personnel ,46. Cette démarche
originale ne peut être comparée avec le travail de I'historien. Sartre ne

consulte que des textes aisément accessibles. Ses intbrmations sont
généralement de seconde main. Afin de combler les lacunes de cette
docurnentation hétéroclite et parfois peu appropriée, il abuse ;) I'occa-
sion du paradigme indiciaireaT. Surtout, il pratique un habile art du

a2 J.-P. Sartre, Théâtre cotnplet,p. 1435.
4t tbid., p.537 .

44 Dans les Cohiers pour une morale (1947-1948), Sartre évoque les
anabaptistes cn qui il voit les précurseurs du communisme : Dictionnaire
Sartre,op. cit.,p.62.

as Le Dieu caché (Gallimarcl, Paris) nc sorr qu'en 1955.
a6 V. de Coorebyter, art. cit., p. 156 et 157.
a7 La mèrc de Rayn"rond de Sèzc, qui souhaitait économiscr des mèchcs de
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détournement qui rui permet cre fàire parler ses informateurs rnargréeux et, souvent. contre leurs propres thèses. Ces lectures ,urun!",permettent à Sartre de fornuler cles hyporhèses fulgurantes qu,ir neserait, d'ailleurs, pas inintéressant U" uj.ifi...
Dans ce texte, sarfre n'accumule clonc pas cres données à la manièred'un histclrien. Ii tente plutôt de clocumente, un fâisceau cl,idées etpuise chez ses informateurs les éréments lui permetta't cre nourrir sirréflexion. Les matérir

rnre'ogé par Sarrre, ;ffi liJi fll,:î1iilï, ï î,,^ îîi.lj_nomie, parlera des autres composantes cle l,icléologie ïourgeoise.
S'appuyant sur le même Tawney, Sartre parvient à faire cle ra ienséecles réforrnateurs un p.int cle départ vers la mocrernité. Tawncy s'lchinepourt.nt à en fàire un aboutissement, replaçant inlassablement la théo-logie de Luther et cre calvin .ans une coniinuité médiévare. Lef.ebvrea' sur Ie rôle du jansénisn-re dans I'histoire, une opi'i.'en rout p.int
contraire à ceue de Sartre et que I'on pourrait prutôt rapprocher cre cere
cle Groethuysen. Sartre, qui en est bien conscient, parviendra ."p"n_
dant à utiliser ses arguments afin cle justifier ses pr.pres positions. Iln'est pas inutile de clétaiiler querques-uns cle ces spectaculaires clétour_
nements.

Chez Taw'ey, Sartre trouve une citati.n cle Zwingli concernant lapropriété qui est liuit clu péché. Tawney voit naturellcment là unepreuve du conservatisme médiéval des réfbrmateurs, ce qui lui pennet
cle contester la thèse wébérienneas. Sartre v voit au contraire une nou_veauté, le symptôme cle la culpabilité et du ressentiment bourgeois qui
est à la base de sa réflexionae.

Tawney décrit le luthéranisme comlne un refuge dans la vie spiri-tuelle. Ce repli est, pour lui, I'expression normale cle la pensée duréibrmateur qui' clès le clépart, refrse le droit et ,es institutions et peine

i

1

I

I

I

iampe, se casse la.iambe clans Iobscurité. cette occurrence surîit à Sartre pourconclure que la _parcimonie bourgeoise du xrrrr. siècle s,est maintenue auxvrn" : cf. " L- É >,p.212.

lt n H Tawney, op. r.it.,p. t02.
4e <,L-É",p.230.
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à intégrer la société dans son projetsO. Sartre, sous influence marxiste,
distingue deux Luther. Au Luther révolutionnaire qui veut changer la
société succède celui qui, à partir de la guerre des Paysans de 1525,
arrête le cours de son idée, effrayé par ses conséquences sociales. C'est
uniquement à ce second Luther que Sartre applique cette description
de Tawneysl.

Henri Lefebvre remarque que les jansénistes, opposés à I'usure, ne

peuvent guère être considérés comme des agents du développement de
I'esprit bourgeois en France. Il accorde plus volontiers ce rôle à leurs
ennemis jésuites qui autorisent le prêt à intérêt52. Sartre ne relève pas

ce point, et se contente d'insister sur la modernité économique des
réformés. Le jansénisme étant pour lui un crypto-protestantisme, il
n'est nul besoin de s'attarder sur ses conceptions économiquess3.

Ailleurs, Lefebvre considère les jansénistes comme des idéalistes
bomés, incapables de comprendre le monde dans lequel ils vivent, au
contraire des jésuites, pragmatiques et modérés, qui acceptent la réa-
lité5a. Sartre, par un raisonnement redoutable, inverse la proposi-
tion. Les jésuites, considérant que I'homme peut participer à son salut,
accordent une valeur aux actions humaines. Ils sont donc idéalistes.
Les jansénistes, pour qui I'homme n'est rien face à Dieu, réduisent les
æuvres au rang de simple fait sans portée sotériologique. Ils sont donc
réalistes et, ramenant I'idée au fait, agissent comme des marxistess5.

50 R. H. Tawney, op. cir.,p.96-100.
s 1 

" L - É >, p. 23 I et 233. Le Luther apeuré réapparaîtra da ns Le s Sé que s tré s
d'Altona où on Ie blâme d'avoir prêché à son peuple la soumission totale aux
puissants. Sartre voit là la cause éloignée du succès du nazisme (Dictionnaire
Sartre,p.459). Ce thème est déjà présent dans le manuscrit (p.239).

52 H. Lefebvre , op. cit., t. I, p. 8l-92. Claude Lefort souligne également ce
fail'. art. cit., p. 1898.

s3 On reproche aujourd'hui aux wébériens et aux marxistes <J'avoir vu en
l'usure la seule marque de l'éthique capitaliste : Oxford Encyclopedia oJ the
Reformution. vol.4. p. 205.

5a H. Lefebvre , op. cit, t. I, p. 81-92.
55,, L- É>,p.226-227.
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Sartre prote,çlant

Le manuscrit peut également être versé au dossier du protestantisme
de Sartre. Cette dimension du personnage a, jusqu,ici, surtout été envi_sagée par ses détracteurs ou par des chercheurs étrangers au champ desétudes sartriennes au sens strict, des praticiens des sciences religieusesnotamment56. Ainsi, dans un trommage assez critique publié peu aprèsla mort du philosophe, octavio e-îep"ini un Sartre héritant de ses< ancêtres huguenots > la conscience àigue du péché, l. dég;;;u
T:",,1. et un intérêt pour les problématiqtls qui suscitèrent ie rumulrethéologique du xvre siècle57. poursuivi'pu. I", démons de ses pèresmais privé du secours de Ia transcenaan.Ë, ir sombre dans une critiquepénitente et autodestructrice de sa crasse ,o.iut". Le Sarlre décrit p.ar paz
ressembre ainsi au bourgeois .u xvrr' siècle évoqué par le manuscrit< Liberté - Égalité >' crévoré par le remords et en guerïe avec l,ordredes choses. Sans aucur
s u r r e pro re s tun n, _ J 

"#':::lili: ï !i I iiiiï ; ï"':ïï;:î,:î:r.ïchristianisme qui se manifeste notamment pu, ru dimension sotériolo_gique de Ia pensée sartrienne et par l'utilisation .e.u,'"nte de conceptschrétiens détoumés-5s.

Luther a tout du héros sartrien, qui entretient cres rapports difficilesavec son père charnel et son père céleste, qui semble à"""g". a-r"ïépoque et à ses contemporains et qui ptu.à to question du salut au

56 O. paz, < Sartre in our time >, Dis.sent, n" 27 (4),19g0, p. 423_429 ;H' C' Knuth' < Zwischen Gott und reufer : ru"ni"-r-u,rr", ùber den Menschen >,Lurher,n" 64, t993, p. 10_23 ;r. CrrtÀro;,';;" wege der freiheit bei

,iiÏ:;in:tt"rtes 
und sartre >' schweizer Monatshefte, n" 64 (7-8;, 1984,

.,^.^t1-:'trt'a'the grcar the'res that impassioned the thinkers of the Reforma-tron appear in his work >> : O. p-az, irt. ,it., p. iZZ. Luthériens établis enAlsace vers r 660, res ancê{res de sartre p"uu"ntïirri"irement être qualifiés deIrugu^enots. Cf. A. Cohen_S olal, op. rir.,p. iZ.'- 
"""

58 Apocalypse, diable, 
"nf"., 

in.uràtion, prophétie, salut, etc. : notionslirisant l'ob-iet d'une notice clans le niai.nno,ii"i,"o'rtre,p.ll ,133,156,246,198 et 445. < La mythologie chrérienne 
".t 

f;r;".; Sartre > : ibid.,p. 133.
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centre de sa pensée'5e. Pourtant, la rencontre entre le réformateur et le
petit-fils du protestant charles Schweitzer ne se réalisera pas vraiment.
Sartre ne ménage pas Luther qui, selon lui, est < effrayé par les consé-
quences > de son engagement social60. Ce repli, cependant, fascine
Sartre qui comptait en faire I'argument principal du Diable et le Bon
Dieu. Luther se serait caché sous les traits de Gætz. Dans la version
finale, il ne reste de ce projet qu'un prénont - les compagnes de Gætz et
de Luther se nomment toutes deux Catherine -, et qu'un dialogue très
luthérien entre Gætz et Heinrich. c'est ce dernier qui est alors investi
du rôle de porte-parole du réformateur6l. Ultérieurement. il arrivera à
Sanre d'évoquer Luther62. Son intérêt pour la Réforme se prolonge
dans Le.r Séquestrés d'Altona dont les protagonistes ne sont compré-
hensibles qu'en tant que protestants63. La 1àscination pour I'idée amêtée
de Luther y apparaît à nouveau64. On sait par ailleurs que Sartre appré-
ciait les réfbnnés en qui il voyait des interlocuteurs croyants capables
de saisir les aspects pessimistes de son anthropologie65.

Sartre développe de toute évidence un intérêt pour le christianisme
en général et le protestantisme en particulier. En amont, il y a un bagage
culturel dont il est difÏicile de se débarrasser. L'athéisme lui-même est
un long processus d'émancipation, toujours inachevé quoi qu'en ait
pensé Sartre66.

re Sc basant sur Le Dictble et lt: Bon l)ieu,H. C. Knuth (urt. cit.) compare
sotér'iologic luthérienne ct sotériologic sartricnne.

(ro ., 1- É ", p. 233.
6r J.-P. Sartre, 'l-héâtre t ontplet, p . 128 et l 4l2 .
62 A. Cohen-Solal, < Sartre, référcnce obligée ou mauvais maître ? >,

Le Morule,20 juin 200-5 ;J.-P. Sartre, IJn théâte de situutions,p.343.
63 lbid.. p. 326 et 321 .

61 lbid.,p.342.
6s lbid.,p.326.
66 Dit'tionnaire Su'tre. p. 45-16 et 133-135 ; J.-p. Sartre, Las Mots,

Gallimard, Paris, 1964, p.2lo-2ll : < I'athéismc est une entreprise cruelle et
de longue haleine : je crois I'avoir menée jusqu':tu bout >.

Les fictions contradictoires de I'universel

Autour de < Mai_juin l7g9 >

Emmanuel Barot

Dans la Cririque du droir politiclue hégélien(1g43), Marx présenre
la démocratie comme le couronnernent de l'histoire poritique, entendue
comme histoire de la riberté : ra démocratie est re momert historique
où le su.iet-r/znlo.r's'objective et_s'accomplit, où l,homme comrne êtregénérique (demcts)parvient à r'État pu, ..on objectivation consritution-nelle' Prus encore. r'avèrrcrnent de ra démocrarie csr ex,ctement
l'avènement cre ra poritique c.ntre les règnes de l'usurpat.ion: c,est< l'énignte résclrue de toutes les constituiionsr ,,, r" r",np"r"ri,e aïprocessus étant pour Marx cere d'une t'récttitn c.ntinuée,coïncicrence
en 

.permanence à conquérir entre le sujet et son æuvre. La révorutionjuridique de mai-juin l7g9 sernbre .stt'icto sensu incarner cette auto-constitution continuée du peuple comme su.jet.
Mais cette fbrmule, derrière sa fbrme juridique, est extrêmement

abstraite : t'irrécructibre stratificarion, I'hÈtérogénéité intrinsè<,Jue aetout ce qui peut être quarifié de sujet cotectif térnoigne cle la natureaporétique de tout processus de ce type. Déjà pour Marx il n,existait
aucune << essence du peuple > - et donc aucune mystique du peuple.
Pour Sartre, nous le savons, tout collectif se situe à mi_chemin entreune structuration sérieile et une structuration lorgnant vers 

'organicité.Mais la pure .ispersion- comme ra pure organicité sont des figuresfictives de la pruxis cotective, même si ces-fictions, clans re cas ilu

..._l K Marx, Critique tlu dntit potitique hégétien,Écjitions sociales. paris.
197-5, p. 6i.t.


