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Pour reconnatAtre combien est poiyvalente la définition de la littérature au xVme 
si8cle où la frontière entre les connaissances etait particulirèrement floue, les journaux 

sont des üeux priviI6gi&, car ils fournissent une riche idonnation qui pmnet de 
recodtuer l a  traits des activites inteiledrielles de i'époque. Nous avons commencé 

par analyser le contenu de trois p&iodiques : les MémàeF de Trtfvora, le J o d  
linéraire et le Journal Jtrarzger pour faire I'examen des rapports entre les 
comaissaaces et l'évolution sémantique qui se produit dans chaque domaine, tout en 

faisant appeI aux statistiques pour étayer nos hypothèses. La comparaison des 

résultats obtenus pour les années 1734 et 1762 nous ont apporté des indications 
précieusa. L'enquête ne s'est donc pas limitée aux œuvres dites iïttéraires, car si 
celles-ci présentent mi intérêt &vident, le concept de littérature au XWI' siecle 
déborde largement les frontières des gemes pour engiober divers domaines du savoir. 



Reflet du monde, bibliographie et ronde& des œuvres, le journalisme du 

XWIesiècle s'affirme comme vebicde principaf d'actualité, mimateur de 

polémiques et symbole de culture supezfi~cielie. Constituant un répertoire cumulatif du 
savoir, il est un lieu privilégié pour suivre les modif~cations des fonnes litîéraires. 
Pour identifier les traits du discours littéraire, l 'interférence des disciplines et la 

fluctuation sémantique de plusieurs notions-clés au XVIIIe siècle, nous avons analyse 

le contenu des M&moires de Trévoux, du Jounuzi finProre et du Jolanal étrmger en 

1734 et en 1762 et d é f ~  la place de la Littératlue parmi les autres domaines en 
recourant 5 des analyses quantitatives. 

Les trois périodiques réagissent diff6tarnment aux pubEcations 
contemporaines. Rus préoccupés de proteger les lecteurs des idées dangereuses que 

de leur culture, les MPmoBes de Trévoux s'orientent vers Ies voies classiques de l'art 

Iittérain. En affirmant que l'avancement scientifique doit mener ii I'exaItation du 

Créateur, ils tracent une démarcation entre les théories scientif~ques modernes et la 
remise en question des fondements de la religion. En revanche, les animateurs du 

foranal üttéraire rendent compte des genres boudés par les journalistes de Trévoux, 
comme Ie roman, et se font l'écho des tendances nouvelles en sciences et en 

philosophie. En voulant mmger les préjugés des Français sur la littérature dalIemande, 

espagnole et italienne, le J o d  énmger participe 3 la mutation idéologique en 

contribuant à la circulation de nouveaux modèles de pen*. 

La conclusion la plus pertinente touche le concept de Zinéiuzzu-e : vaguement 

défini au debut du siècle, assimil6 au savoir recherché, il se modifie après 1750, 

commençant 3 échapper à l'ordre des savoirs pour s'inscrire dans celui des arts, où il 

occupe une position prépondérante. D'un point de vue général, notre analyse apporte 
I'affirmation d'un siècle bouillonnant, gagné par les mélanges et la mise en pratique 

des thdories scientifiques. L'éveil de la curiosité scientifique et la vulgarisation des 

savoirs coïncident avec le déclin de la théofogie et de son emprise sur les sciences. La 
laïcisation générale des disciplines relègue la théorie au second plan, laissant la place 

la pratique comme dans la science positiviste et observatrice de la na- 
A 
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Quelque important qu'il soit pour la connoissance 
parfaite de l'Histoire d'avoir une chronologie s h  & exacte. 
c'est un avantage dont il faut se dCtacher dans 1 'Histoire 
universelle. & même dans quelques histoires particulieres 
des tems éioigu6s. En vain presque tous les Sçavants se sont 
efforcés d'établir une chronologie fixe qui pût concilier les 
contradictions des Auteurs et lever toutes les difficultés- 
Chacun a fait son systême. & a combattu celui des autres. 
on en compte pour le moins cent : preuve qu'il n'y a en 
effet sur cela aucun systeme ceitain et incontestable. De 
sorte que le premier pas que l'on fait dans la connoissance 
des temps, est un pas douteux & mal sûr : quelle 
humiliation pour les sçavants ! 1. 

I MT. fdvrier 1734. p. 36û-169. 



Chronologie 
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Suède. 



... 
Chrono1 ogie nu 

1699. Le sultanat d'Oman envahit la côte orientale de 1'Afiique. 

La traite des esclaves noirs vers les pays musulmans - qui n'a pas cessé 

depuis le VIIle siècle - prend un nouvel essor. 
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L'Europe compte 1 14 millions dg habitants ; eile en comptait 106 millions en 
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Grande disette en Europe : la famine. la peste et la variole touchent la moitié 

de la population dans le nord de la Pologne, dans la Russe orientale et dans la 

Li tuanie. 

Lesage fait représenter Twmet ou le Financier. 
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d'Addison et Steele. 
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Seconde incarcération de VoItaire à la Bastille. 



Chronologie 

Naissance de Greuze- 

1726. L'abbé Fleury. bientôt cardinal, est nomm6 ministre. 

Voltaire fait un voyage en Angleterre. 

1727. Destouches fait représenter Le Philosophe mmié. 

Rault foumit la première édition collective du Specatezu-frcptcois de 
Marivaux composée des feuilles originales reliées. 

Départ de l'abbé Prévost pour l'Angleterre. 

1729. Jean-Jacques Rousseau sejourne chez Madame de Warens aux 
Charmettes. 

Voyage de Montesquieu à travers 1 'Europe. 

1730. Début du ministère Walpole en Angleterre. 

Avènement d'Anna Ivanova en Russie- 

Représentation du Jeu de ['amour er du hasard' cornedie de Marivaux. 

Publication posthume de l'Atlas nouveau de Guillaume Delisle. 

Réaumur invente le thermomètre. 

1 73 1. Marivaux fait p a r a h  la première partie de La Vie de Murianne ou Les 

aventures de Madame ta Comtesse cie ***. 

R6vost publie M m n  kscaut. septi &me partie des Mémoires et aventures 
d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. 

Voltaire publie son Hirtoire de Charles XII. 

Fondation de I'Académie de chirurgie à Paris. 

1 7 3 2. Destouches fait représenter L e  Glorieux. 

Naissance de Beaumarchais. 



Vol taire publie Z z i k .  

1 7 33. Boerhaave fait ses Élémenis & chimie. 

Pope publie son Essai sur ['homme. 

John Kay invente la navette volante. 

Le Pour et Corne est lancd à Paris. 

1734. Marivaux publie la première feuille du C ' i n e t  du philosophe et la 
seconde partie de La Vie de M & m .  

Montesquieu fait pamAtre ses Considératiom sur les causes de la grandeur et 

de la décadence des Romains. 

Voltaire publie ses Lemesphilosnphiques. 

Les Mémoires de TAOU sont dt5somais imprimés et publiés à Pans. 

1735. Mise en scène du Réjugéà Ia mode de  La Chaussée. 

Rameau fait chanter son opéra des Indes galantes. 

1 7 3 6. Début de la correspondance entre Voltaire et Frédéric II. 

Lesage publie Le Bachelier & Sal~manqur. 

Publication en Hollande du TéIémaqueraves?i de Marivaux, roman burleque 
écrit en 1714 et désavoué par I'auteur. 

1 7 3 7. Naissance de Bernardin de Saint-Pierre. 

Marivaux fait représenter Les Fausses Confidences. comédie. 

1 738. Marivaux publie son troisième journal : Le Cabinet du philosophe. 

173 9. Buffon nomm6 intendant du Jardin du roi. 

Frédéric Il publie L 'Anri-.'Machiavel. 
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1740 - 1748. Guerre de Succession d'Autriche. La France en lutte sur mer 

contre la Grande-Bretagne. 

Avènement de Fddéric II, mi de Russe et de Marie-Thérèse, impératrice des 

Habsbourg. 

La traite des esclaves par les négriers européens atteint son point culminant. 

Remier voyage de Voltaire à Bertin. 

1742 - 1754. Dupleix. gouverneur des comptoirs de la Compagnie française des 
Indes. commence une politique d'expansion temionaie. 

Publication des Nuirs. poèmes de Young. 

1743. Marivaux est reçu à l'Académie française. 

Voltaire publie Mahomet. 

1 744. La Chausçte fait représenter L ' E d e  des mères. 

Piranèse peint les Prisons. 

1745- Construction à Potsdam de la Résidence de Sans-Souci. 

1 747. Ouverture du salon de Madame du Deffand. 

Jean-Sébastien Bach séjourne Potsdam. 

1 7 4 8. Montesquieu fait paraître L 'Esprit des lois. 

Hume publie les Essais sur 1 'entendement humain. 

1749. Buffon publie son Hisroiremelle. 

Madame Geoffrin ouvre son salon. 

Voyage en Italie de Marigny. Cochin et Soufflot. 

1 7 5 O. Rousseau fait parantre son Discours sur les sciences et les ans. 

175 1-1772. Publication de I'Enqc-bpédie. 
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Voltaire publie Le SiMe de Louis W.  

1 7 5 2. Marie-Therèse crée un système d'enseignement technique. 

Jean-Jacques Rousseau publie L e  Devin & viüage. 

1753. Brouille de Voltaire et de Frédéric II. 

Grimm, Diderot. Raynal lancent la Correspnrtptcelinérmie. 

1754. Les Compagnies française et anglaise des Indes s'engagent 3 renoncer à 

toute politique d'expansion et de conquête. 

Rousseau publie son Discoun sur I 'origine et les fondemens de l 'inéguliré. 

Lancement à Paris du Jountaléamger. 

1 7 5 5. Ouverture des hostilités franco-britanniques en Amérique du Nord. Les 

Anglais s'emparent de plus de 300 navires français. 

1756- 1763. Guerre de Sept Ans. 

Voltaire publie son Essoi sur les m u r s .  

Lancement à Liège du J o u d  Encyclopédique, publié ensuite à Bouillon. 

1757. La Russie prend part à la guerre de Sept Ans. 

Fondation de l'Académie des sciences et des beaux-arts de Berlin. 

Diderot pubie Le Fils naturel, comédie drieuse ou drame bourgeois. 

1758. Choiseul devient ministre des Affaires etrangères. 

Diderot publie Le Père &famille. drame bourgeois. 

1759. Siège et capinilation de Québec2. attaqué par les troupes de Wolfe. 

2 L'Anglekm et la Hollande deviennent les deus grandes puissances muiiimes. supplaniant l'Espagne 
et le Portugal. Le XVIII' siècle constitue l'apogée des politiques coloniales de la France et de 
l'Angleterre qui coïncident avec les voyges exploratoires du monde nouveau. Les cartographes et les 



Interdiction de I'EqcIoptfed en France. 

Nombreux soulèvements paysans en Russie et en Norv&ge. 

1 '16 0. Georges III roi de Grande-Bretagne et d'Ir1 ande. 

Rise de Montreal par la Anglais. 

Secousses démocratiques Genève, qui limitera en 1768. au profit des 
bourgeois, les privilèges de I'oligarchie. 

Macpherson publie ses Poèmes d'Ossian. 

176 1. Prise du comptoir français de Pondichéry par les Anglais. 

Rousseau fait paraître Ln Nouvelle Héloi'se. 

Greuze peint L 'Accordée de village. 

1 76 2. Nationalisation de la banque à Vienne. 

Avènement de Catherine II de Russie qui correspond avec d'Alembert. 

Rousseau publie Duconnarsocial et l'Émile. 

Mise en scène d'Orphée et Euridice de Gluck, opéra. 

Les jésuites abandoment la direction des Mémoires de Trévoux. 

1763. Par le traité de Paris. la France renonce à ses possessions d'Amérique du 
Nord A l'exception des îles de Saint-Pierre et Miquelon et de droits de pêche 
autour de Terre-Neuve. 

Mort de Manvaux- 

Vol taire publie son Traitésur la rolérance. 

1 764. Wincklemann fait paraître son Histoire de 1 'arî chez les Anciens. 

gtbgraphes amipléunt leur travail heuristique et les atlas se multiplient et se précisent 
progressivement. 



Vdtaire publie son Dictionnaijephilosoptripe. 

Suppression de la Compagnie de Jesus en France. 

1765. Catherine II achète la bibliothèque de Diderot. 

Hélvétius à Potsdam. 

Publication en cinq volumes des Qewres diverses de M. de Mmivat~n. bdi tées 

par l'abbé de la Porte. chez Duchesne. 

1 766 - 1 76 9. Voyage de Bougainville autour du monde. 

Lessing publie le Laokoon. 

1767. Nakar (instruction) de Catherine IJ : elle traduit le Bélisaire de 

Marmontel. 

1 768- 177 1. Premier voyage de  J. Cook qui découvre la Nouvelle-Zélande et 

les côtes orientales de 1 'Australie- 

Fondation de la Royal Academy à Londres. 

Gabriel fait construire la place Louis XV (de la Concorde). 

1769. Debut du mouvement littéraire Smnn und Drang en Allemagne : 

tendances ddmocratiques et nationalistes. 

17 70.  Marie-Thérèse est à la tête de la maison des Habsbourg. 

Souièvements contre Ies Turcs en Grèce. 

1772. Premier partage de la Pologne. 

1 77 3. Frédéric II décrète l'enseignement obligatoire. 

Diderot séjourne à Pétersbourg. 

1774. Mort de h u i s  XV et avènement de Louis XVI. 

Les HoIiandais &endent leur domination territoriale à Java. 



Chronologie sxii 

Soultvement des treize colonies anglaises d'Amérique et guem de 
1 'Indépendance américaine. 

Herschel invente le grand téléscope. 

Goethe publie son Wenher. 

1775- 1783. Guerre d'Indépendance des États-unis. 

Beaumarchais fait représenter Le Barbier de Séville. 

17'16. Adam Smith publie sa Recherche sur h maure et [es causes de la richesse 
des naiom. 

177 7. Parution du premier quotidien français. le Journalde P h .  

Scheele sépare I'hydrogène de l'azote. 

1778- 17 80. Lessing publie les Dialogues sur lafranc-maçonnerie. 

Mozart séjourne 5 Paris. 

Mort de Voltaire et de Rousseau. 

1779. Mort de Cook aux îles d'Hawaï. 

1780. Mon de Marie-Thérèse. Règne personnel de Joseph II sur I'empire 

Habsbourg. 

1 7 8 1. Frédéric II fait publier un Essai sur les formes de gouvernement. 

Publication de la Critiquede la raisonpure de Kant. 

Herschel découvre Uranus. 

Publication posthume des Confessions de Rousseau. 

1782. Joseph II, réforme du clergé séculier : concours de l'Académie de Berlin 

sur I'univenali te de la langue française. 

Lac 1 os fait paraître Les liaisons &ngereuses. 



Chronologie xuii 

1783. Le trait6 de Versailles consacre l'indépendance des colonies anglaises 

d'Amérique. 

Lavoisier publie les résultats de son analyse de l'eau. 

1 7 8 4. Beaumarchais fait représenter Le M d g e  & Figaro. 

1785- 1788. Voyage de La Perouse. Exploration des côtes de la Sibérie 
orientale. Perte de son expédition aux l e s  Hdbrides. 

David peint Le Serment des Horaces. 

1786. Joseph II abolit les corps de métiers. 

Mirabeau sejourne en Russe. 

Mort de Frédéric II. 

1787. Début du mouvement pour I'abolition de l'esclavage en Angletem. 

Mozart fait chanter l'opéra Don Giovanni. 

Bernardin de Saint-Pierre publie Paulet Virginie. 

1788. Premier etablissement andais en Australie (Botany Bay). 

Monge publie son Tr&&sratzanstique. 

1'18 9. Première étincelle de la Revolution française. 

179 1. Mozart fait jouer et chanter LaFffiteenchantée. 

Joseph Haydn fait jouer et chanter Orphde et E*dice. 

1 79 3. Suppression des académies parisiennes. 

179 4. La Convention décrète l'abolition de I 'esclavage dans les colonies 

françaises. La traite des esclaves dans les pays europkens commence à régresser. 



Introduction g6nérnle 



Notre science du dix-huitième siècle s'est 
considérablement enrichie depuis les dernières décennies. Et 
pourtant il subsiste de nombreuses lacunes et incertitudes 
même pour les sujets les plus 6tudids. Il est parfois des 
découvertes spectaculaires 1.  

Les mbdias reflètent ce que disent les gens. les gens 
reflètent ce que disent les médias. Ne va-t-on jamais se 
lasser de cet abrutissant jeu de miroirs ?z 

I Christirne Berkvens-Stevelinck et Je- Vemysse .  Le mXer de jot~mliste au dix-hui~ième siècle. 
Oxford. Vol taire Foundation, 1993. p. vii. 

Amin Maalouf. LeptemiQrsiècl~qprPsBe'otricc~ Paris. Grasset. 1992, p. 108. 



Introduction 

Dans la grande majorité des recherches Litt*. le discours de la presse sert 
surtout à 6valuer la réception d'une œuvre. d'un auteur. d'un courant d'idees, d'une 
tpoque donnée dans l'histoire, ou encore à illustrer la participation d'un écrivain la 

production d'un journal. II est rarement utilisé pour comprendre et analyser les concepts 

de littérature m ou de a presse l i t th i re  w ,  puisque ces derniers ne cornaissaient pas 

encore de statut autonome ni de definition nette de leur champ d'activité. Ce genre 
d'étude s'avère particulièrement intéressant dans le cadre du XVUIc siècle qui remet en 

question les disciplines, leur champ et leurs frontières. Les dtbats sont rendus 

possibles et accessibles grâce la multiplication des voies de communication écrite. au 
développement des procédés d'impression et, partant. de I'interêt croissant du public 

pour les connaissances. 

L'idée dirextrice de notre dtude cherche à préciser comment s'est développé le 
concept de littérature n à un moment particulier de son histoire, au travers du 
discours d'une institution en plein essor : la presse. Nous traiterons de prime abord de 

l'article de journal pour y déceler les traces de l'évolution Littéraire au XVIII' siècle. 

Étant donné le temps et les moyens dont nous disposons. nous avons limité notre 

enquête à trois périodiques : les Mémoires de ~révoux3. le J o d  finéraire et le 

JoumI ézi-anger. Ce choix vise à présenter des positions différentes par rapport à la 

littérature et à tracer un tableau fidèle de l'époque. Si le JO& litréraire et le 

J o u r ~ l  étranger sont des périodiques a littéraires B. au sens où ils s'interessent aux 

ouvrages d'imagination, les Mémoires de Trévoux, axés plutôt sur la recherche 

scientifique. représentent la position d'un groupe idéologiquement influent au XVIII' 
siècle qui a fomé la majorif6 des u philosophes éclairés es,. Nous avons retenu le point 

de vue des jésuites sur les œuvres littéraires. même s'ils ne leur accordent pas la 

première place dans le journal. En comparant leur tendance à marginaliser les ouvrages 

de fiction à l'intérêt qu'y portent les deux autres périodiques, la définition de la 
littérature sera plus complète. 

Les Mémoires de Trévotu seront examinés dans les années 1734 et 1762. conainiant ainsi un facteur 
commun permettant de mieux cerner les traits de l'évolution intellecnielle. 



Nous avons entrepris deux coupes dans l'histoire de ces tmis p%odiques pour 

nous arrêter des années significatives : 1734 et 17624. Ces années semblent 

s'imposer & la fois dans l'histoire génerale de la presse par une effewescence 
exceptionnelle et dans celle des périodiques &ectionnds par des modifications de 

poids. Se fondant sur des recherches menées au CNRSS. Jean Sgard affirme que les 

années 1730-1739 constituent la décennie la plus riche en p6riodiques6. Il reltve une 
hausse de 55 % par rapport aux années antérieures. Par contre, la décennie 1 7 s  1769 

subit une chute de 20 % dans la publication des joumux qui ont quand même tiré 

profit des progrès de l'imprimerie? Une comparaison entre les périodiques de 1734 et 

ceux de 1762 devoile une diversification des caractères, une amélioration typographique 
et une nette augmentation du tirage. Une Ctude fondée sur un échantillonnage plus large 
offrirait certainement des résultats plus probants, mais elle demanderait un travail 
collectif et de longue haleine, comme celui qu'avaient entrepris H ~ M  Duranton, Robert 
Favre. Claude Labrosse et Pierre Rétat pour dépouiller la presse lineraire de l'ann6e 

f 7348. 

À mesure que nos lectures des périodiques 6tudiés avancent. les liens se 

resserrent entre eux et le bien-fond6 du choix des deux années analysées se conhne. 
Le Jountal li?t&aire hollandais connaît en 1734 un tournant impor<ant avec le 

Pratiquer une coup dans la masse des journaux pmet de aisir. I travers les livres lus et 
commentés, la mentalité d'un public. Ce genre d'analyse aspire à dépasser son corpus : * Le système 
périodique en lui-même ne serait que d'un mince intdrét si l'on n'escompt pas entrevoir @ce à lui 
les inierêts profonds d'une societé, du moins de ceus qui, en son sein, ont le privilège de lire * : voir 
Henri Duranm. Roben Favre, Claude Labrosse et Pierre Réta,  &de quantitative des périodiques de 
1734 m. dans Pierre Rérat et Jean S prd. Press4 et Histoire au XMIP siéele. L 'mm2 1 734. Pans. 
éditions du CNRS. 1978, p. 64, 

Les recherches ont été rendues publiques dans le cadre de la table ronde sur les périodiques en 1981 : 
voir Pierre Rtiat (dir.). L c p t u d i m e  d'Ancien Réginu. Questions er propositions. Taole rondc du 
CNRS. 12-13 juin l98I. Centre d'Études du XVIF sïèclr & ItUniversitri L-yon II. Lyon, P.U.L, LW-. 

Les pdriodiques de 1 '6poque. impirn6 en format in- 12. contiennent enue 100 et  350 pages de texte 
dépounu le plus souvent de toute marque de séparmon entre les articles. La @riodicité varie enue des 
@unes annuels, menniels, trimestriels. bimensuels ou hebdomadaires Encore faut4 ajouter que cette 
cadence n'est pas toujours respectée et que cenains journaux avaient une publication tout a rait 
irr@dière. ' L'imprimerie conmi des progrès notables pendant le XVIIIr siècle. La repodwtion pphique des 
icxm est &finitivement mise en place, ~ m p l q a n t  la copie manuscrice qui disparaît au XVIe s i k k .  
Pendant plus de mis cents ans. depuis Guntenberg les presses à imprimer resteni fideles au système a 
vis. Le papier, fabriqué par des pmc&k manuels. avait des formats dativement restreints. Il diait 
imprime moitié par moi rie. en deus opCrations successives, avec des engins appelés a prwes  deus 
coups dont la production quotidienne ne dépassait pas 300 feuilles : voir ü h r d  M n .  
L'lmprulwrie, Pans, PüF (Que sais-je ?), 1971, p. 17. 
* Pierre R&at et Jean S@, op. eit.. p. 63- 1 26. 
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changement radical de l'équipe de rédaction. Les Mémoires & Trévom, désormais 
imprimés et publiés & M s ,  modifient aussi leur équipe de gestion. Le JoLanal étranger 
cesse de pmûtre eo 1762 après une publication irrégulière. De &me, partir de cette 

date, les jCsuites ne rédigent plus les Mtfmoires de Trévoux en raison de leurs 

diff6rends avec le parlement et de leur expulsion du royaume. 

Un rapport d'interaction complexe se tisse entre les journaux par l'intermédiaire 
des journalistes. Le Jolanal Iinéraire constititue, par exemple, une mine d'informations 

pour l'abbé Prévost et pour ses successeun au Pour et C'e, notamment en ce qui 

concerne les publications néerlandaises d'ouvrages français et anglais. L'abbé Révost, 

qui avait étC correspondant du Joumai finéraire et du M m e  en 1740. devient. quinze 

ans plus tard. directeur du Jounicrl é'mger. D'autre part, certains dCbats surgissent 

presque en même temps dans les périodiques. tels ceux sur les Anciens et les 

Modernes, sur tes Lemes philosophiques de Voltaire ou sur la question de l'utilité du 
roman. 

Malgré ce vaet-vient de l'information, les pt5riodiques s'opposent par leur nature 

et leur contenu. Le Jountcrl énanger. soucieux de rnodemitt et d'actualité. cherche à 

transmettre le pouls de la vie quotidienne d'une culture étraogére souvent présentte 

comme un modèle de liberté. Il apporte dans I ' a d i t é  une couleur exotique par des 

traductions de textes arabes. des nouvelles litteraires d'Allemagne, d'Italie. d'Espagne 

et de Pologne. ce qui enrichit la nature des renseignements fournis au lecteur français. 

Les Mémoires de Trévoux privil6gient « l'accumulation progressive et ordonnée du 

savoir ~9 devant laquelle 1 'actualité s'efface, en présentant au public des dissertations. 

des comptes rendus. des documents divers qui visent B présenter des donnees 

objectiva essentielles à l'histoire. Pour cette raison. L'équipe de rédaction, comme dans 

la plupart des périodiques savants, évite de traiter d'ouvrages de fiction, notamment les 

romans. auxquels elle préfère la * littérature P sérieuse et Cdifiante. En revanche. les 

Mémoires de Trévoux se montrent ouverts à l'égard des sciences pures comme les 

matht5matiques, la physique et l'économie, autant que le J o d  &?raire. 

La naissance et I'évolution du concept de a Littérature w ne peuvent être 

delirnittes par des dates précises, si bien que les années 1734 et 1762 ne constituent pas 

des limites rigides. Parce que les frontières de ce choix sont éminemment pennéables. 

9 Piem ~drat, op. cil.. p. 173. 



Introduction 

nous ferons des va-et-vient dans l'histoire du siècle aflm d'expliquer les 6tapes de 

1 'évolution du concept dans la mentalité des intellectuels. Notre recherche laisse donc 
deviner les conditions socio-historiques contempomines, puisque les valeurs littéraires 
ne sont pas facilement identifiables de manière isolée de l'ensemble de la vie 

La réflexion sur la litt6rature proprrment dite, ses categories et son langage en 
accompagnent la naissance et le développement. Ce type de dixours, tenant à 

!'importance que prend le mouvement des idées, transpamnt dans les ouvrages traitant 

de la langue françaisel 1. Le discours sur la littérature cornaît une expansion 

exceptionnelle aux XVnc et XVIIIe siikles", notamment vers 1750. avec 

1' EqcIopédie qui tente de définir I'in6puisable gamme des notions employées à 

['époque. En dépit de ces tentatives, la liitératwe au XVIII' siècle est loin de se definir 
comme la production d'œuvres de a fiction rn qui se rangent dans l'un des genres 

consacrésl3. L'intérêt croissant port6 la littérature et son r81e dans la société entraîne 
une multiplication des Ccrits consacrés à ce sujet. Les hommes de lettres et les 

philosophes s'interrogent sur les gems littéraires classiques. sur leur évolution. sur la 

l0 Les journaliria affirment que ring-quatre pages d'imprimerie suffisait pour livrer une nouvelle 
vision de la société * : voir Michel Gilot, Jean Sgard et  cotl., .I Le joudiste masqué. Personnages 
et formes personnelles r, Lc journalisme d'Ancien Régime ..., p. 3 10. 

l Le debat sur la langue française a en@@ ciès Je XVIe siecle par Du Bellay. La langue est tissée pûr 
un long processus d'accumulation, de rdflesion et de codifimtion. Les écrivains et Ies philosophes se 
rendent compte du pouvoir qu'ils détiennent dans la détermination de l'usage commun n et des 
limites du bon usage- Ils ne réfutent pas les nédogismes, mais veuient les réduire au minimum. 
a N'est-il pas vrai, que si les personnes qui, dans la conversation, dans la chaire, dans les plaidoyers, 
sur les th&res, & dans les livres, ont usé les premiers de ces temes, qui étaient ir tus ie  [.. .], n'avaient 
osé rien hasarder, nous serions privés encore aujourd'hui de plus de la moitié de notre langue? * 
(L'abbé de Saint-Rem, a Discours de M. 1 'abbé de S- Pierre pour perfectionner les langues R, M m z m  
&France, t. X. mars 1726, Genève, Slatkine, 1968, p. 443). Cetre idée rejoint la thèse de Pierre 
Bourdieu pour qui la langue est produite par des auîeurs ayant autorité pour écrire, fixk et codifi6e 
par les grammairiens et les professeurs, chargés aussi d'en inculquer la maîtrise * (Pierre Bourdieu. Ce 
quepwkrveuràire, Paris, Fayard, 1982, p. 27). 

l2  En témoigne surtout la querelle des Anciens et des Modernes doni les diffdrenta &capes constituent 
des points de repère dans I'histoire liachire cies XVIIe et XVIIIe si&cks. 
l3 Roben Dmton. dans son livre sur le marché du livre illicjk intitulé m o n  et sidirion. a découvert 
une acception particulière de l'adjectif philosophique » lié A la I i t t é r am clandestine- Il se trouve A la 
tête d'une liste de  livres illégaux recensés et baptisés : Uwes philosophiques dans le catalogue des 
I i m s  prohibés établi par la librairie clandestine en ln5 qui est lui-même un document illégai : 
* Dans la France d'avant la Révolution, on voit la "philosophiew d'un œil paniculier. [...] Par 
"philosophie" les hommes du livre sous l'Ancien Régirne n'enlendent pas les Lumières, mais plutôt un 
secteur m u a l  de la fibrairiedu XVIIIe siécle, celui de l'illicite, & l'interdit, du tabou r (Robert 
Daniton. Cdition et seI'dition. L'univers & la litrirature chtàestine au XMIP sièciè, Paris, Galiimard 
1991, p. 11-12). 



naissance de nouveaux genres comme le roman, sur la pqni€té tttellectueile et sur les 

dangers de 1 'anonymat 14. 

L'actualité apparaît cornme indissociable de la littérature au sens large, c'est-à- 

dire de l'univers des livres, de la langue, de l'histoire et des wweiies. a Ce qui rekve 

plus gbnédement de l'information d'actualité n'affleure dans le périodique que 

médiatisé par les lettres ou les arts W ,  Ccrit à juste titre Pascale ~errandls. Aussi 

l'adjectif a littéraire m revient4 fdquemment dans les titres et les programmes des 

journaux de I'époque. 

L'actualité est égaiement la piem angulaire de la presse. Discours second par 

essence, cette derni8re suit de près les publications, les annonce, les commente dans 

une perspective à la fois critique et historique. Par sa tradition é d i t e ,  la piesse favorise 

le developpement d'une critique textuelle qui suggere des critères d'analyse des 

œuvres. Dans te cadre de cette institution, le Journal lr'néraire réussit à se tailler une 

place au soleil parce qu'il propose un condensé bibliographique et constitue une source 

reconnue d'information. Cene presse de réflexion. destinée à un public cultivb, apporte 

un précieux témoignage sur I'exceptionnelle richesse de la pensée du siècle des lumières 

et les nombreuses quereiles entre les philosophes et leun adversairesl6. S'affirmant 

comme véhicule principal de la publicité, d6clencheur ou animateur des controverses 

iittéraires. poli tiques. philosophiques et scientifiques, le journal devient un symbole de 

c u l t u ~  superficielle et d'actualité. 

L'e~chissement du contenu journalistique et l'accmissement considérable de 

son audience vers la fin du XVIIe siècle ne mettent point la feuille périodique au premier 

rang. puisque le livre et la bmchure continuent à êîre les instruments privilégiés de 

l'expression des idées. Dans ce contexte. elle peut jouer comme une arme B deux 

tranchants : si elle peut favoriser la vente d'une œuvre en la présentant de manière 
favorable, son compte rendu. méticuleux et paneme de citations, pourrait en même 

temps dispenser de l'acheter. La perception d6valorisante de la publication @riodique 

persiste dans les écrits des intellectuels : Rousseau déclare en 1755 qu'un livre 

l4 Rusieurs cas d'attribution erronée d'aiwaps par des journalines permettent aux &rivains de puMier 
dans les périodiques un dementi ou une confirmation. Alain Viala étudie en profondeur le statut de 
l'écrivain, ses droits d'auteur, et les conilits sur la proprïétë intellecnielle dans son lhre Naksumede 
I'éi7ivain, Pwis, éd. de Minuit, 1985, p. 851 14. 
15~sca1e~mand. op. cir.. p. 81 1. 



périodique est un ouvrage CphhZre et sans utilite5, dont la lecture ne sert qu'h donner 

aux femmes et aux sots de ta vanité sans insrniction1? Même s'ils tentent d'imiter les 

livres pour transmettre u l'instruction générale et permanente de I ' w e  humaine m. 
les journaux ne servent. pour Diderot, qu'e B la satisfaction momentanoe de la curiosit6 

de quelques oisifs B 1% considère les gazettes comme la ressource de ceux qui sont 

trop occupés ou trop paresseux pour lire les livres entiersl? Avec sa manière ironique 
habituelle. Marivaux Ctablit un lien entre le format et le prestige de la publication : 

La feuille semble ne promettre qu'une bagatelle et n'est souvent que 
le coup d'essai d'un jeune auteur, ou de  quelque aventuner des belles- 
lettres. de quelque petit esprit d m n t  qui se met B rêver dans son cabinet 
quelques platitudes, et qui en compose une brochure. dont l'impression ne 
régale que lui seul. Mais un volume est ~spectable,  et quoiqu'il puisse ne 
valoir rien dans ce qu'il contient, du moins porte-t-il une figure qui mente 
qu'on l'examine et qui empêche qu'on ne le condamne sans te voira. 

Pendant les deux demien tiers du XVIII' siiicle, le mot littérature passe par un 

long processus de cristallisation pour s'approcher du sens qu'il aura au XIX' siècle. Le 
terme fait son entrée à I 'époque des lumières. chargé de l'acception générique et 

endobante de u composition érudite a et accorde aux personnes œuvrant dans le 

domaine un statut d'elite. Vers 1760. le mot se detache du domaine scienafique pour 

s'orienter plutôt vers la création esthétique et s'inscrire dans le champ des arts. Sans 
prétendre apporter de réponse aux questions du statut de La littérature. notm travail 

permettra de coniimer l'hypothèse suivant laquelle la notion de littCrature traverse à 

cette époque une phase transitoire où coexistent les acceptions üaditiomek et moderne. 

Cadre théorique 

L'analyse du discours littéraire des périodiques du XVIII' siècle impose le 

recours à un faisceau d'approches complémentaires. La première relève de la sociologie 

%erre A l k ~  op. cil.. p. 20. 
l7 Pierre Albert. op. cit.. p. 14. 

l8 Diderot, a EncyclopMie m. EhcylopI'die ou Dicn'onnafi.~ raisoddes sciences, dcs am ri &s 
me'riers, par une société de gens de Letires, à Neufchastel, chez Samue1 Faulche & Compagnie, 1765. 
Réimpression de Friedrich Fmmmann Veriag, Stutiean, 1967, L 5, p. 635-648. a C'est un moyen de 
satisfaire sa curiosité, & de devenir savant à peu de frais : voir Diderot. Journd m. 
Encylopkiiie ..., t. 8. p. 896. 
I&dero~ ibki.. p. 896. 

Marivaux. Le Cabiner du Philosophe. dans F. Deloffre et M. Gilot (éd.). Jomtaruet œuvres 
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littéraire, rnultidiscipfinairr par essence : la seconde. liée aux sciences de la 
communication, servira definir la nature et les fonctions du journal en tant que mode 
d'expression concis et peu coOteux ; la troisième se servira de l'analyse de contenu, 
souvent utilisée dans le domaine de la presse. 

La science de la communication cherche B comprendre les trois aéments de base 

qui composent le schéma de la communication social&1 que Chaffee et krger  
présentent comme la production, le traitement et les effets des symboles et des 
systèmes de signes par d a  t h e e s  analysables. comprenant des g6néraiisations 
légitimes qui expliquent les phénomhes associés a la production, au traitement et aux 

effets *? Cette definition est assez g é n h i e  pour englober divers contextes de 
communication à I 'tchelle interpersonnelle, organisationnelle, politique, pédagogique 
ou autre. 

La sociologie de fa litténature. discipline carrefour, propose plusieurs approches 

du texte littt?rai~~?. Nous adopterons celle qui met l'accent sur la littérature en tant que 
phénomène socio-économique et celle qui s'interesse k I'interaction entre le public et les 
différentes voies d'expression littéraire. Au schkma communicatif précédent, R e d  

Well ek suggère d'ajouter un tryptique sociologique : I'écrivain, l ' œ u v ~  et le publicz4. 

(iiwrws. Pans. Garnier, lm, p. 336. 
21 Ce whema. envisagé sous un angle linéaire, comprend essentiellement un message envoyé d'une 
source à travers un c a d  vers un ou des récepteurs. 
33 -- a Communication science seeks to understand the production, processing, and e f k t s  of symbot and 
si pal systems by developping tesiable theones, containing lawful generafizations that explain 
phenornena associated with production, processing, and effects m (Charles R Berger et Steven H. 
Chaffee, HOILdbOOk of CO-carion science, New bury Park, Sage Publications. 1981, p. 17). - 

33 Les méthodes cri tiqua récentes projettent une image du texte por(eur d'une linéretd qui tianscmde 
a l a  contingences biographiques et les contraintes de la situation sociale et historique de l'auteur m 
(Alain Viala. a h t  historique d'une discipline paradoxale m. Le F ~ i s ( ~ ~ ( j o u r d * h u i ,  no 72, décembre 
1985, p. 44). 
z4 Ce schCma ternaire mrrspond Cgalement à celui que propare Robert Escarpit dam Lr fimiaire et Ie 
smd: La littérature en tant que processus se caractérise par un projet, un médium et une démarche, 
les trMs étant reliés par le langage m. 11 explique que le projet est l'œuvre brute conçue et réalisée par 
l'écrivain, que le médium est le document écrit portant l'empreinte be son contexte historique. La 
démarche est celle qu'entreprend le lecteur vis-à-vis de l'œuvre reproduisant par cet acte celui de la 
production-~~~~ception de l'œuvre : voir Rokn Escarpic, Lr line'raire ez Ir social, &men~~~our une 
suciologie & la liîikratwe, Paris, Flammarion (Sciences de l'Homme), 1970, p. 29-3 1 ; voir aussi 
Re& Wellek, La rMrielinircÙe. Paris, éd. du Seuil, 1971. p. 12. 
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Les théories de la communication, comme celles de la sociologie, utilisent 

gén6ralement l'analyse de contenu à la fois quantitativeYet q~alitative2~ pour classer et 

hiérarchiser la quantité enorme de d o d e s  proposées dans les journaux. Cette 

classification pemet de repérer et d'organiser les indices révélateurs de la place de la 

littérature dans ces périodiques et de reconstituer les critères de dection adoptés par la 

direction des journaux. Les résultats pourront servir à situer les périodiques dans leur 

contexte socio-historique, à mettre en évidence le rôle publicitaire de la presse et à 

mener une étude globale du marché du livre littéraire. 

Une fois 1 'appareil m~thodologique esquissé, procédons au développement du 

plan. Notre étude comptera quatre chapitres. chacun divisé en trois volets. Le premier 

ttudie les conditions de production du périodique et présente ses rédacteurs, plus 

particulièrement le directeur responsables de 1 'année étudiée. L'examen attentif du 

personnel de rédaction conduit à comprendre la spécificite de l'orientation de chaque 

journal. Le second volet s'interroge sur les tendances qui onentent le contenu du 

journal dans le domaine des lettres. des arts, de l'histoire, de la philosophie, de la 

religion et des sciences afin de dévoiler les facteurs éditoriaux qui infiuencent la 

sélection des ouvrages recensés et les contraintes politico-religieuses qui régissent le 

travail des rédacteurs. Le troisième volet. composé d' une étude quantitative des titres 

des comptes rendus. cherche à tester la validité de notre hypothèse liminaire en 

substituant aux idées abstraites des domees précises. 

Pour reconstituer un tableau fidèle des trois périodiques analysés. il est important 

de connaître les livres et les comptes rendus consacrés à chaque domaine du savoir. Si 

le nombre de livres publiés jette quelque lumière sur l'activité intellectuelle. la quantité 

d'ouvrages retenus par les périodiques fournit une indication précieuse sur le choix 

qu'en font les journalistes et les préférences des La longueur des comptes 

rendus constitue un indice complémentaire sur l'intérêt porté par les rédacteurs à un 

domaine particulier : « l'analyse est longue ou courte, selon que l'importance de la 

- - 

Eile permet d'effectuer des interprétations conceptuel les. 
27 Plus qu'un auteur solitaire. un groupe de journalistes. responsable à I*é@ du publie, évite les 
fantaisies et les aberrations : voir Jean Ehrard et Jacques Roger, Deus périodiques français du 1 tY 
siècle : "le Journal des Savuntr" et "les Mémoires de Trévaux" SF, Livre er sockiefédanr la Frarrcu du 
XVIIF siècle. p. 34. 
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matière le demande ,B. L'étude quantitative de la place matCriellement occupée dans 

les périodiques par les grands domaines de la vie intellectuelle est riche 

d'informations? 

Les statistiques portant essentiellement sur les titres des comptes rendus et leur 

longueur nous ont amenke ii recourir au système de classification des domaines du 

savoir qui prévaiai t au XVIII' siècle : les sciences et les arts y sont associés3? la 

philosophie, inséparable de la théologie, soutient tout ['édifice de ce que nous appelons 

les sciences humaines r et où les belles-lettres nagent encore dans le vague. Le 
caractère platonicien de cette classification traditionnelle où I'homme constitue le centre 

provient de la philosophie dominante à l'époque : les sciences et les arts étudient les 

rapports de l'homme à la nature, la théologie les rapports de l'homme à Dieu, le droit et 

1 'histoire les rapports de 1 'homme à ses sem blables31. Nous avons élaboré un thksaunis 
qui servira à mieux cerner les catégories et les souscatégories utilisées dans notre 

analyse. 

Cette méthode statistique. bien que rudimentaire et incomplète, a l'avantage de 

donner quelques indications sur la place de la littérature, de l'histoire, de la politique ou 
des sciences dans la pensée des journalistes char@ des trois périodiques. Le caxactère 

fragmentaire de cette analyse nous impose des limites : n'ayant pris dans le siècle que 

deux points de repère. nous ne pouvons nullement parler d'évolution continue. d'autant 

plus que nous n'examinons que trois p6riodiques. Nos conclusions concerneront donc 

ces trois périodiques et les milieux qu'ils représentent et non pas l'ensemble de 

l'opinion intellectuelle dans la France du XVIII' siècle. 

28 Jean Ehrard et Jacques Roger. op. cil.. p. 35. 
29 Pour mesurer le de@ d'importance que donnent les périodiques aux diverses citégoties, nous avons 
relevé les pourœntages des titres examinés dans chaque catégorie ci ceux de la longueur des articles 
consacrés à chaque catégorie. Nous pensons, avec Jean Ehrard et Jacques Roger, que 1'e.camen de la 
longueur moyenne d'un compte rendu dans chaque catégorie [...] permet de vérifier ou de coniger 
I 'impression produite par les p o u m n w e s ,  car cette longueur est plus independante de la production et 
depend presque uniquement du journal * (op. cil., p- 39-40). 
30 La catégorie sciences et art m semble composite au lecteur moderne. or elle réunit d a  disciplines 
aujourd'hui distinctes. 
3 1 Jean Ehrard et Jacques Roger, op. cil. ir.. p. 39. 



Introduction 12 

Pour mieux cadrer notre recherche, nous suiwons brièvement l'évdution de la 

presse en montrant comment cette institution s'installe progressivement dans la socidte 
et se développe en même temps que l'esprit scientifique fmd6 sur la concision et 

l'impartialité. Nous tacherons de jeter queique lumih  sur ia cornpiexit6 du réseau 

social dans lequel s'entrecroisent l'institutiod 1 IittCraire proprement dite, représentée 
par la censure. et I'institution supralittéraire constituée par les périodiques. L'Ctude du 

discours de la presse met en scène l'interaction de ces deux types d'institution. Nous 

montrems comment la presse a kt6 une condition sine qua non et un mediateut pour la 

mise en place de la notion d'actualité et des valeurs litiéraires fondées avant tout sur le 

goût du public. Nous présenterons cette occasion quelques-unes des règles qui 
régissent le projet d'un p6riodique lancé au XVIII' siècle et la position des journalistes à 

1 'égard de leur propre activitk. 

La socidté française du XVIIIe siècle se prCsente comme un réseau complexe de 

communication dans lequel s'enchevêtrent des structures institutionnelles detenant un 

pouvoir symbolique. Les journalistes prement conscience du rôle qu 'ils jouent en tant 

que maillons de la chaine sociale. Ces institutions tirent profit de l'autorité qui leur est 

accordée par le régime politique pour Ctablir les règles du je& Lieux de pouvoir. elles 

sélectionnent certains usages pour les Ltablir en normes et interviennent dans le 

jugement qui attribue la valeur de r bonne littkrature m33. 

À la faveur de l'essor de la presse qui caractérise le XVIII' siècle. la fonction 

institutionnelle du journal se heurte au pouvoir de la censure, qui filtre et limite son 

autori té. Forme d'intervention directe du pouvoir. elle contrôle deux droits qui engagent 

la liberte d'écrire et de publier : le droit de divulgation et le droit de repenti*. Son 

pouvoir se manifeste dans son iduence sur la propieté inte11ectuelle3s. Trois instances 

31 Le concept d'institution doit être entendu dans le sens que lui donne Alain Viala : des instances 
qui élèvent des pratiques du rang d'usages &celui de valeurs par un efiet de pérennisation (et qui, ce 
faisant, s'érigent elles-mêmes en autorités). et les valeurs ainsi établies w : vok Alain Vida. a État 
historique ... m. p- 44. 

32 Ce genre d'institution inclut la censure représentée essentiellement par la Li brairie et la censure 
religieuse et parlementaire. 
33 Alain Viala. * 2tat historique ... m. p. 4445. 

34 Le premier dmit empêche la publication d'ouvrages non-coniomies aux esipnces de la Li brairie. 
aiors que le deuxième exige la suppression ou la correction des ouvrages condamnés : voir Alain Viala, 
N~issance ..., p. 1 15. 
35 Alain Viala, i . . ,  p. 1 15- 1 17. 
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concurrentes se disputent I'autonté ansoride au X W I c  siècle : 1'@ise. 1'État et les 
parlements. Les parlements sont les exécutants des décisions prises par le pouvoir 

politique36 qui intervient comme commanditaire et inspirateur ; tes autorités religieuses 
examinent ies livres et se réservent le droit d'en demander l'interdiction au 

gouvernement Le contrôie du gouvernement montre sa prise de conscience du pouvoir 

des medias quand il va jusqu'ih lancer des périodiques pour servir sa politiquG7. 

Les journaux connaissent des sorts dii6rents B cause de 1s complexité des 

procédures de la censure% Avec le privilége. la fortune du journal est assurée : une 

permission tacite le garde à 1 'abri de la police ; une simple M tolCtance 1~39 dispense le 
censeur de la responsabilité en cas de confiscation d'un périodique dont le privilège est 

suspendu ou annult5a. Le strict contrôle de la censure en France a eu pour effet de 

réduire la concurrence entre les périodiquedl. mais aussi de limiter la qualit6 et 

I'importance de la réflexion sur l'actualité politique ; par contrecoup. il a amené les 

36 La poli tique répressive touche la Cents @&niques. la IinCrature de divertissement la littdrature 
p l l a r d e  et salirique, les testes contenant des allusions d'ordre religieus ou politique. En retour. ces 
ouvrages poursuivis révèlent aussi quels bis étaient les plus recherchés par le public. 
37 Le pouvoir d M t e  I'aboIi~on des privilèges exclusifs des journaux en 17% et choisit le Jountal &s 
Savcurrs comme unique représentant de cette institution : voir Marie-Rose de hbrioile. a hunral 
ébanger m, Dict. &s joumicx, vol. II ,  p. 675. 
38 De nombreuses gacpnes. r é d i g k s  en français, sont imprimées dans des villes frontalières pour 
échapper à la censure et circulent librement en Fmce. Ccrta~ns éditeurs impriment les périodiques en 
F m ,  mais mettent des lieux d'éditioa fictifs ou utilisent tes noms des villes néedanciaises pour 
déjouer le contrôle censorial. 
39 Les autorités ansorides tdtrent la circulation de cenains omlaga sans leur accorder une 
autorisation officielle : voir à ce sujet Robert Darnton. op. cit., p, 17. 
40 Le marche du livre illicite se dtveloppe en dtpit de toutes les mesures prises par l '&if ,  pour la 
simple raison qu'il &pond aus  demandes du public. Des œuvres comme les Lames philosophiques. 
rmpnrnées hors de France, y circulent a sous le manteau m et figurent sur les listes des l i h r e s ,  voire 
dans les comptes rendus de la presse : voir Robert Damton, op. cil,, p. 1 1 -  12. 
41 Les jésuites proritait de leur leadership intellectuel pour exerar  une idluence sur I'opinion 
publique ; mais a les plus fewents amis des jésuites n'étaient pas dupes de la partialité des critiques 
litîdmres du Trévoux m. La Compagnie de Jésus exploite son j o d  au profit de ses intérêts en 
affichant son impartialité dans le domaine des sciences. mais non en ce qui concerne la reiigîon ; on y 
rencontre des aüaques contre les écnvains qui osent exprimer la moindre attaque amtre l'ordre etabli. Ce 
fut le cas de Prévost ; il se voit loué par les journalistes de Trdvous lorsqu'il critique un adepte de 
I'axumdnisrne. mais le même journal se dresse contre lui quand i I  refuse & signer une déclaration en 
faveur de la Corntifution Unigerritus en 1735 : voir Française Weil, = Les premiers lecteurs de 
Prévost e t  le "dilemme du romanw m. L'abMPr4vosz, Aix-en-Provence, Publ. & la Fir. des Lettres. 
1965. p. 225. 
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journaux fraaçais B développer leur volet Littéraire et a provoqué I'éclosion des 

nouvelles la main et des périodiques dedandai&. 

La presse d'expression française ne se cantonne pas dans les frontières de la 

Franc& ; les Erançais qui fuient le pays partent avec I'ambition de réaliser ailleurs ce 

qu'ils n'ont pu accomplir chez eux. L'exode massif des protestants vers les pays 

libéraux »a dès la révocation de I'édit de Nantes contrecarre la volonté du 

gouvernement français. D'importantes entreprises commerciales a édi t o r i a I e ~ ~ ~  
déménagent I'dtmnger. ce qui appauvrit considérablement l'économie franpir de 

I 'époque46. Les entreprises joudistiques s'installent en ~ngleterrfl.  les éditeurs et 

les auteurs se concentrent surtout aux Provinces-~nies~8. Ils se dressent en adversaires 
de l'absolutisme français et forment dans leurs journaux une sorte de résistance 

idéotogique49 contre la France. Les g ~ e t t e s  de langue française sortant des presses de 
La Haye, de Bruxelles. de Berne et de Stockholm jouissent également d'une grande 
renommée dans l'Europe des lumières. 

42 Piem Albert. op. cir.. p. 18. 19. II faut préciser que les ptriodiquts ne sont pas tous mis sur un 
même pied d'égalité. h s  journaiistes de l'époque. comme Desfontaines. établissent une hiérarchie des 
feudles périodiques dans laquelle les grands journaux se consacrcnt atn sujeis littéraires sérieux, se 
distinguant par I i  des gazettes, des nouvelles et des feuilles volantes. résenées aux nouvelles pditiques, 
aux faits divers et donc à l'actualité où la pan de litrérature et de critique litidmre est minime : voir 
Mananne Coupetus, a La terminologie appliquée au,, périodiques et au. journalistes m. L'émde des 
~r iod iques  a ~ ~ i e m .  Colloque d'Utrecht, Paris, Nizet, 1972. p. 60-6 1. 
43 Vers 17% on compte envimn 80 périodiques en France dont une trentaine à h s .  
44 Ils trouvent refuge en Suisse. aux Fbys-Bas ou en Angleterre. 
45 Les journaux qu'ils lancent en exil viennent à vaverser les frontières françaises (*ar t~uter sortes 
de moyens. 
46 Les pines dvtres imposées par 1 ' J h  français pour empêcher la fuite des protestants hors du 
royaume s'avérent inutiles. 
47 Pime que l'Angleterre leur assure beaucoup de libertt? dès leur naissance. l a  journaux et les feuilles 
périodiques connaissent un essor pl us important que ce1 ui des périodiques francpis. Le premier quotidm 
naît à Londres en 1702, tandis que le JO&& Paris. le premier quotidien français, voit le jour 
seu1ement en 1717. Les feuilles politiques se multiplient à liondres, tandis que la puMication des 
nouvelles politiques est exclusivement réservée à la Gccene. 
D'après la comspaidancc échangée e n t ~  Rmpr Marchand, Jean Ro-t de Mi- et Lam ben 

Ignace Douufils, l'activité journalistique hoIlandarse était en pleine effeme~cence au XVIII' siècle : les 
trois currespondanis mentionnent pêle-méfe de nombreux journaux parmi lcs~uels ils font le fri et 
choisissent ceux qui valent la peine d'être lus. * Faut-il ajouter que la corvadance entre les trois 
amis &&le aussi bien des déWs ignorés des historiens de la presse! périodiqtie ? * (Chrisuane 
Berkvens-Stevetinck et J e m m  Vermysse, op. cil., p- 16). 

49 La cbanpments de la vie littéraire s produisent par I'inccmiédiaire d'œuvres &happant aux 
conventions de leur temps et bouleversant la tradition C ' m  par leur éuaapté relative et par leur 
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Produit de la technologie et des capitaux europCens, h presse a@t donc 

comme une entreprise commerciale. &missant la fois des agents=. des objets51 et de 

l'argent? Au seuil du si&Ie des lumières, la presse! connaît un rêmar~uable 61an 

puisque son objectif de favoriser la diffusion des connaissances coïïcide avec un 

engouement général pour le savoir. Faisant partie d'un système de médias qui décrit et 

organise la sociét6. la presse se présente comme objectiv@. affranchie des préjugés et 

tend à a tlabom un système de la connaissance, & développer un arbre du savoir mS4. 

Plus qu'un simple collecteur ou enregistreur de l'information. le journal est le produit 

d'une pratique sociale, la communication. À ce titre, il est appel6 à remplir trois 

fonctions essentielles : f 'accumulation et la conservation de l'information à mettre en 

perspective pour r autoriser le progrès de la connaissance et de sa critique * ; la 

communication à distance pour permettre la mise en commun des savoirs : et la 

réactualisation des pratiques culturelles et politiques55. Porteur d'une culture, il jette 

une passerelle entre l'écrivain et son public. Avec cette nouvelle fome de diffusion 

culturelle, la coumers et les correspondants des pays étrangers commencent à 

s'organiser. puisque la nature du journal requiert une source régulière et sike 

d'information toujours plus large. 

Définir le journal du XVIIIe siécle, dans cette perspective, est une tâche difficile. 

En regardant le journal comme .< un ouvrage @riodique qui, paraissant régulièrement 

au temps marque. annonce les livres nouveaux ou nouvellement réirnphc!s, donne une 
idCe de ce qu'ils contiennent et sert à conserver les découvertes qui se font dans les 

sciences ~ 5 %  Camusat met l'accent sur le double objectif des journaux. publicitaire et 

vulgarisateur. L'article u Journal » de lTEnqclopéCdie asassocie le périodique à la 

indépendance que ces œuvres révoluuoanaires invitent au changement et déclenchent souvent des 
polémiques, caractéristiques des périodes de uansi tion. 

Directeurs. rédacteurs. libraires. censeurs. ancumnu. public. conespondanis. etc. 
51 Papier. caractères. presse. ateliers. lit-res. bi blioihèques. etc. 
52 Celte conception contribue à ddvdoriser le mdtier de journalisie puisqu'elle contredit la notion de la 
gratuité de l'art et de la Iittératurc : voir Jacques Wagner, a L'écriture du temps m. Le jorcrnaltsnw 
d'Ancien Régime .... p. 351. - 

53 Toutefois. la tendance à d r e  compte des publimions dans une parfaite objectivité commence à 
disparaiître à mesure que l'on avance dans le siècle. 
54 Robert Fabre. Claude Labrosse er Pierre RCwt. a Bilan et perspectives de recherche sw les Mémires 
dc Trévoux m, Dix-Huïn'ème siècle, no 8. Paris, Garnier frkes, 1976, p. 251. 
55 Fréderic BYaer et Caîherine Bertho h a n i r .  Histoire &s meiiius & DiclProf à Interner. Paris. 
Armand Colin (U), 1996, p. 5. 
56 Marianne Couperus. op. cit.. p. 61. 





La floraison de la presse est donc intimement liée B l'intérêt du public pour 

I'acnialité. Cette demiiire anime la concurrence entre les journalistes qui visent A tracer 
un tableau complet de la Répubtique des lettres Elle sous-tend le progranmie de travail 

des rédacteurs qui réitkent leur promesse de sonder le marchC du livre. Dans ce sens. le 

périodique tend B fonctionner comme une encycfopedie : transxnettew des valeurs 

sociales d'une +que. il examine et présente les données d'une culturea. À mesure 

que le journalisme prend conscience de ses fonctions, la critique se prononce sur trois 

points : la frivoIi té. la polémique et la compilation. L'kcriture journalistique est souvent 

taxt5e de frivolité parce que ceitains périodiques, c o r n e  le Meracede F r m e .  se 
contentent d'adopter le ton mondain de la a sîxi6té D oisive et peu soucieuse 

d'kudition63. De son côté, la presse institutionnelle favorise les controverses, comme 

en témoignent les organes qui dbfendent une doctrine comme les Mémoires de Trévoux. 

Le périodique court aussi le danger d'être réduit a une compilation, surtout dans le cas 

des journaux qui, visant B vulgariser les comaissances, juxtaposent de longues 

citations avec ou sans indication de s0urce6~. 

Le rôle du journaliste 

Apartenant à la catégorie des inteliectuels qui constitue une figure ascendante au 
XVIIIC siècle. les journalistes r6fldchissent sur leur statut et leur pratique sous le regard 

du lecteur. Cette mise en scène de l'ecriture journalistique semble révélahice de la 

volonté du rédacteu* de garantir au lecteur que le journal répondra à ses attentes. Mais 

62 Claude Labrosse, a Du dis@ tif du périodique au texte du journal w ,  le pur nul^ d'Ancien 
Régime, Lyon, P.U.L. 1982, p. 402. 
63 Jacques Wagner. L'écriture du temps S. Le j o u r ~ l i m e  d'Ancien Régime .... p. 353-354. 
64 Dans le même conteste. l'indication des sources acquiert de l'importance a l'époque. sunout dans les 
œuvres d'envergure. Parce que les anicles de I'EmylopeC& ont été construits de maténauic 
partieIlement empruntés. on a accusé les auteurs de plagiat. comme pour les planches que l'on dit 
volées B Réaumur : voir Jacques Roust, a Questions sur I'Encyclopc*& B. R A . L  F., vol. 72, Paris. 
Armand Colin. 1973. p. 40. 
65 a Le journaliste. aussi bien que l'écrivain. est un vdritable artisan de la langue. puisqu'il l'enrichit 
sans cesse par l'apport continu de iemes neufs et d'expressions originales. Toujours il I'afftlt, il est le 
propapur  le plus a d  du néologisme et il le porte souvent plus loin en un jour que ne le ferait un 
écnvain en plusieurs années m (Roland Denis. LPS vingt sipcies dufia~y.ais, Montréal, Fides, 1949. 
p. 244). 
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il faut distinguer entre les pratiques &lies de l'écrivain et l'image plus ou moins 

theâtrale qu'il donne de sa fonction sociale66. 

Le journaliste au XVIIIe siècle rêve d'atteindre l'objectivité en se conhant dans 

le r6le d'informateur qui s'abstient de juger. Il adopte la pontion de dispensateur 

d'information et de critique, mais aussi d'animateur et d'organisateur d'une tribune 

d'échange libre et objectif. Pour mener bien une entreprise littéraire, il faut joindre à 

cette objectivité l'impartialité et la modhation. L e J A  finékaire voit le journaliste 

semblable au Rapporteur d'un Rocès >> : il ne doit cacher ni le fort ni le faible 

d'une Cause B, mais u rapporter le Précis d'un Livre, & en laisser le Jugement au 

lecteur m6'. Depuis la ,,,ce du joumaiisme fmçais au XVIIc siècle. ceux qui 

œuvrent dans la rédaction s'efforcent de nourrir leur idéal pmfessio~el : mettre le 

public au courant des publications récentes, Leur en faire connaître le &rite. sans y 
ajouter une critique quelconque. Toutefois, respecter scrupuleusement cet idéd 

constitue d6jh une difficulte puisque rendre compte d'un ouvrage ne peut se faire sans y 

mettre son opinion persomelle~. 

Même s'il tend à se pdsenter comme un simple médiateur. le journaliste est aussi 
un Ccrivain qui use subrepticement des ressources du style pour donner B l'information 

brute la mise en forme personnelle de l'essai qui trahit un besoin de prise de parole. 

d'intervention dans tous les domaines, de transformation de la culture@. Prenant 

conscience des demandes des lecteurs. ces journalistes de profession veulent créer un 

nouveau type de presse et assumer des fonctions qui n'étaient pas prises en compte par 

les revues savantes ou les gazettes. Ils transforment progressivement le contenu et la 

présentation des journaux litt6raires7* : ils s'efforcent de trouver les nouvelles les plus 

fraîches. s'assurent de leur source avant de les diffuser et présentent au lecteur texte et 

contexte pour lui rendre le contenu de l'extrait plus accessible71. Confronté à l'image 

mythique de 1 'hivain où convergent les traits de 1 'drudi tion, de la réflexion et de 

66 hdier Masseau. L'invention & I'intel&ciwf dam l'Europe du XVIIF siècle. Paris. PUF 
(Perspectives Linéraires), 1994, p. 7. 
67 J I  L XV. 1729. a avertissement m. p. V-VII. 
68 Jean Ehrard et Jacques Roger. op. cir., p. 33. 
69 Michel G i l o ~  Jean Sgmi et d l . ,  *Le journaliste masqué. Rrso~ages et formes perx>nnelIes B. Lc 
jounurlismp d'Ancien Régime .. ., p. 285. 
'O Michel Giiot. Jean S@ et d l . .  op. cil.. p. 786. 
71 Parale Ferrand. op. ci,., p. 81 0 et MT. janvier 1734, - Avenissemenr W .  p. 1-11. 
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l'éloquence, le journaliste, par son insertion dans l'achialité, d e  mettre en cause 
cette représentation wble de l'écriture humaniste fondk sur la profondeur du savoir, la 

lenteur de la réfiexion et la noblesse de l'éloquence. Aussi le m d è l e  du journaliste 

savant 3 la miMi&re de Bayle s'estompe-t-il au XVIIIc s ih lez .  La remise en cause de 

l'&quence pendant le siède classique et le gofit pour les fmes brèves et le style 

concis a favorisé l'écriture journalistique une époque où les idees sur la prose lui sont 

favorablesf3. 

Le métier de journaliste se double également de celui d'historien littéraire, 
puisqu'il6îudie les liens entre les ouvrages de même nature et qu'il recourt A 1 'histoire 

des œuvres pour y puiser des arguments corroborant sa critique. II assume sa 

profession en plongeant dans l'univers vertigineux de la culture et des letires pour en 

faire un condensé r utile M aux lecteurs. La publication collective et #riodique 6tablit 

avec ceux-ci une relation qui offre pour les auteurs un double avantage : elle qualifie 

d'a écrivain * celui qui publie ainsi et permet d'autre part que se forme un public 

d'habitués. Elle joue donc un rôle déterminant dans la formation de l'image de l'auteur 

comme dans celle des habitudes du lecteur. 

Au XVUIe siècle. le nombre de lecteurs, comparé & celui des siècles précédents, 

est en nette augmentation, même si la moiti6 de la population est : un 

texte imprimé a donc affaire, non 2 un seul public, mais A des publics porteurs de gollts 

et de cultures diff6reats. La hiCmhie sociale permet aux classes privilbgiées de 

meilleures conditions d'acquisition de i'infomation. alon que le savoir des classes 

populaires =pose essentiellement sur le ouï-dire, sur les lectures publiques des 

journaux dans les c d é s  et les places publiques et sur les nouvelles que recueillent et 

diffusent les subiternes du palais royal. Ceci crée un décalage important dans la nature 

du savoir des couches sociales : alors que les croyances et les pratiques traditionnelles 
perdurent en province et dans les classes populaires. les intellectuels des grandes villes 

72 J ~ C ~ U ~ S  Wagner, op. cil., p. 35 1. 

73 Vdraire distingue 1'- eloquence mâle w qui convient aux grands ouvrages du ton qui doit régner 
dans un Ouvrage d'agrement B (a Avis B un journaliste rn, dans le MkrcureciPFrmtcc. novembre 
1744, p. 17). 
74 tes lactcurs sont issus de toutes les cl- Sociales, mais se concentrent surtout chez les 
ecclésiastiques, les membres de la rnagisuature et les habitués des salons et des dés  Les colporteurs et 
les lecteurs publiqiics lisent également les joumauz par obligaîion professionnelle. Jusqu'Ci la seconde 
moitié du XIX' siècle. le lectorat ne constitue pas un ensemble homogène : voir à ce sujet John 
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ne se soumettent pas aux contrainîes des dogmes chrétiens et n'admettent que les i d t h  
conformes aux exigences de la raison et vérifiées par l'expérience. Soucieuse de 

satisfaire les lecteurs, la plesse reflete cet engouement pour les sciences et cherche 

combaître ce que plusieurs u philosophes >r appeilent la supeinition et les préjugks. 

Le lectorat d'un journal est bien plus vaste et plus diversifi6 que celui d'un l i w  : 

notables, membres du clergé, bourgeois et gens du peuple consultent Les numéros dans 

les salles de lecnire75, chez les libraires ou chez des parliculiers76. L'apparition d' un 
public jeme et mondain, en partie féminin. au début du XVIIIe siècle. rn-e la nature 
des informations dispensées dans les périodiques. L'Cn>dition fait place A la 

vulgarisation. la critique savante s'efface d e m h  les nouvelles litthires B : un 
journalisme nouveau, encyclopédique a eEcace, répandu dans toute l'Europe, 

renseigne le public de façon directe. Le flot a c m  des informations crée une clientèle77 

qui désire être tenue au courant des guerres, des querelles religieuses et politiques. des 

débats li~éraires. des représentations théâtrales. des diverses publications. voire des 

mariages et des décès de personnes illustres. Le public des lecteurs cherche ik apprendre 
les langues. s'informe sur les mœurs. les régimes politiques, les dCcouvertes 
scientifiques et les pratiques religieuses des pays les plus 6loignes mmme la Chine et la 

Palestine. dans une tendance génkrale de cosmopolitisme. 

Le régime de la presse au milieu du siècle subit de nombreuses modifications 

dues à plusieurs facteurs : le tirage des journaux reste relativement réduit. malgré son 

augmentation par rapport aux premières ddcennies du siBcle ( 152 1 abonnés en avril 

1755 pour le Journal &ranger. et les Mémoires de Trévoux ne dkpassent pas les 2(lûû - 
exemplaires). Très collteux, le journal reste donc réservé à une élite aisée ou à des 

institutions publiques de lecture. Malgré I'accroissement du nombre de lecteurs, le taux 
Clevé d'analphabétisme nous indique que le public. hétérogène, est toujoun limité à une 

Lw gh. L'Ccmtain er sors public. Conmterce du liMc er commerce &s &s en France du Moyn Âge a 
nos jorirs, Paris, Le chemin vert. 1987, p. 213. 
75 Ce type de salles acquiar une pande importana I i'époque dans la mesure où ii connibue à 
I'éIar@issement du public et à I'accroissement des tirages des p6riodiques : \-oir Paul Benhamou, a La 
lecture! publique des journaux IB, Du-HuiriLrne Siècle, na 24, Paris, PUF, 1W-. p. 283-295. 

Les ouvrages périodiques figurent sur la liste des lectum les plus recherchées daw les eabinets de 
lecture : voir John Lou@, op. cit., p. 2 15. 
TI t e s  périodiques visent des lecteurs différents : i l  existe un réseau d'information pour les savants (le 
Jorarialdes S e ) ,  un autre pour a u x  qui maintiennent des positioas critiques dans les ddbats 
politiques et religieux (Le No~~41Iis1e du Pczr=msse, le Journal lifîéraire et autres), un troisième pour les 
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&te h a i e  fme connivence cuitureiie. De grandes campagnes de soascription smt 

d h m a i s  possibles grâce au système de concentration qu'adopte notanmient les 

actionnaires du J o d  ehmger et qui rend les entreprises durables et plus rentables7? 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que. dès ses ddbuts, la presse a été 

régie par des écrivains79 ; les liens etroits entre la littérature et le journalisme ont la leur 

soum. Son développmnnt contribue ik spCcifier le champ du Littérairr, en traçant la 
d é d o n  entre l'aciualite politique, les sujets scientifiques et I'infonnation fittéraire. 
L'activité des littéraires montre que la littératim acquiert une suprématie dans le champ 

intellectuel. que les écrivains y jouent un d e  crucial dans la diffusion des savoirs et 

peuvent imposer aux lettrés r, leur condition, aidés en cela par leur alliance avec le 

pouvoi@. De là se confirme I'hypothihe suivant laquelle la presse constitue une 

institution offrant à l'écrivain un moyen de rdoxcer sa situation dans la société. mais 

cette institution ne peut nuliement exister et fonctionner sans le réseau avec lequel elle 

entretient des relations complexes, allant du conflit aux compromis tacites, au soutien 

complet et rkiproque. L'iastabilitt politique et sociale. ainsi que le bouleversement 

6conomique des p~mieres  décennies favorisent I'épanouissement de la pensée et 

l'essor de la presse qui reflète et active parfois les réactions de la sociCtC française de la 

première moitié du XVIII' siècle contre les idéologies de l'@que classique. 

cuneus de nouvelles mondaines et confomistes (k Mercure, pmgouvernernental et punste) : voir 
Alain Viala, Naissance .... p. 13 1-132. 
78 Jean S@. w Bilan du colloque m. dans Hans Bots, Lu & m o n  et la kmrc &s joumauxdk langue 
/ronçabe soits 1 'Ancien Régime. Actes du colloque international. Nimègue. Amsterdam. APA-Hdland 
University Press, 1988, p. 282. 
79 Michel Gilot, Jean S p d  et coll.. op. cil., p. 309-3 12. 
80 Alain Viala Nlrirwtce .... p. 132. 



Liste des abtéviations 

Les abréviations utilides dans les notes infrapaginales sont inspirtes du 
Dicriorznairedesjoumaza pour les titres des périodiques. Les références des ouvrages 
consultés sont abrégds, ainsi que des mots comme volume, page. tome, etc. 

MT = Mémoires de Trévoux. 

JI: = Journal littéraire. 

JS  = Journal des savants. 



Mémoires pour l'histoire des Sciences et des Beaux Arts, connus 
sons le nom de Journal de Trévoux 



Nul ne peut présenter une vue panofamique de la presse 1itlCrein au XVW siècle 

sans s'arrêter devant une entreprise prestigieuse comme tes Mémoires de Trévoux. Une 

lecture critique de ce périodique doit tenir compte de son contexte socid&torique et de 
la persomdité de ses créateurs. La politique ginCraie de l'ordre religieux qui produit le 
périodique se d i è t e  dans son contenu et dans la position éditoriale des rOdacteurs : de 

même, les enjeux sociaux influent sur la sélection des Livres recensés et la priorité de la 
parution des comptes rendus. Pour préparer le terrain à l'analyse des M*irec de 

Trévoux, nous f e m s  un sunrol de l'histoire! de l'ordre sous l'égide duquel sont dunis 
les fondateurs et les rédacteurs, en nous concentrant sur la mentalitk des jésuites. sur la 

motifs qui les ont menés à assumer un pouvoir symbolique auprès du public et sur les 

causes du déclin de ce pouvoir. Nous examinerons &galement la fondation du journal et 

!a pditique gestionnelle de ses rédacteurs. Quant à l'analyse de contenu des numéros de 

17'34, elle comportera deux volets : une analyse des grandes rubriques dans le journal 

et une analyse quantitative des tables des matières et de la longueur des articles. Cette 

dkmarche vise mettre en évidence la place de la litterature dans le périodique et à 

reconstituer l'image qu'en donnent les journalistes de Trévoux. 

Les jésuites 

Les animateurs des Mémoires de Trévoux appartiennent à la Compagnie de 
JCsus, fondée par Ignace de Loyola en 1540 sous le pontificat de Paul III. Groupe 
dynamique et original, la Compagnie de Jésus est placée au rang des ordres 

missionnaires et enseignants. Grâce leur formation intellectuelle coherente et solide. à 

une constitution rigoureuse et une societk hi6rarchisde, ies jésuites ont réussi à se 

construire une solide renomrnCe et à exercer un pouvoir étendu en Fiance et dans les 

pays où ils se sont installCs. L'histoire de la Compagnie est gdn6ralement réparîie en 
trois périodes : la première commence par sa naissance et se termine sur sa 

suppression en l773 : la seconde couvre les =Ces de survie clandestine entre 1773 et 

18 141 ; la troisième debute avec le rétablissement de l'ordre en 1814 par Pie W et se 

poursuit jusqu'à nos jours. 

l Jean Delurneau. &suites m. E-clopcedia Uniwnalis. Paris. Cd Encyclopaxiia Universalis. 1989. 
vol. 9, p. 4 3 .  
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La période glorieuse de t'histoire des jésuites, aux XVII' et XWïc siècles, est 
marquée par I'engagement des membres dans la haute politique : les #suites sont les 
confesseurs am'- des souverains depuis la seconde moitie du sitcle classique. Ce 

rôle leur permet d'acqudrir une influence grandissante auprès des instances du pouvoir 

qui les consultent dans les moindres décisions touchant leur vie perwnnelle ou la 

politique. Indépendants des hiérarchies eccl6siastiques locales, les jesuites se plient 

avec réticence aux ordres du Souverain Pontife?. Avec Ie debut du siècle des lumières, 

ils brillent dans deux domaines principaux. Ils jouissent d'un rayonnement 

missionnaire dans les pays protestants, en Amérique, aux Indes et en Chind. Ils 

r6ussissent aussi remarquablement dans l'enseignement. car leurs écoles, dotées 

partout dans le monde d'un même système. acquièrent une réputation qui klipse celle 

d'établissements plus anciens. bveillant la jalousie et les ambitions rivale& Le succès 
éclatant de la congrégation porte donc en geme quelques causes de ses difficultés à 

venir. 

Le deuxième tien du XVIII' siècle se situe à La chamière de 1 'âge d'or de la 

Compagnieset de celui de son existence clandestine jaionnee d'activith militantes. Au 

cours de cette période de transition. tout en recueillant les fxuits de longues annees de 

labeur assidu. l'ordre fait face ii des problèmes dont une trentaine de suppressions et 

d'expulsions dans les pays européens6. La congr6gation ignatienne provoque des 

antagonistes sur plusieurs fronts et tisse peu à peu le filet de sa défaite. Le 
comportement des jésuites suscite l'animosité du clergé. séculier et régulier. imté par 
les privilèges dont profite la Compagnie. Elle est l'ennemie jurée des jansénistes qui 

Aussi comprend-on que l'@lise l a  ait anaionnés quand plusieurs gouvernements européens la 
expdsèfen t autour de 1762. 

Cette vaste expansion provoque des conflits avec les autres ordra rrli @eux œ u ~ m t  sur le même 
terrain. 

À titre d'exemple. la Sorbonne de Park voit avec mkontentcment I 'mor du Collège jésuite de 
Ciennont et riefuse d'accorder des grades de philosophie et de théologie aux étudiants issus de ce col 

L'ordre devient cem epoque un instrument cf'ficace de la réforme catholique. 
Alain Guillemou se représente les suppressions comme des mesures contre l*Glise et sa tradition : 
Ainsi ddjà au XVIII' siècle une loi commence de se vérifier suivant laquelle toute crise grave - et 

I 'on sait de quelle ampieur fut Ia crise de la conscience européenne au XVIIIe siècle - entraine comme 
par nécessité une persécution de l'Ordre ignatien. Les nouvelles valeurs qui s'affirment s'opposent, par 
principe. il cella de la tradition. En attendant que ~'ÉgJise. dans son ensemble, s'adapte. c'est a portion 
considérée comme la plus agissante que 1 'on prend pour représentative des traditions B abattre m : voir 
Alain Guillennou, fes J . , m ,  Paris, PUF (Que sais-je ?), 1963, p. 63-64. 



cherchent une revanche contre la bulle Unigenitus promulguée en 1713. Elle compte 
aussi bon nombre d'adversaires panni les protestants, r6voités par la révocation de 
l'Édit de Nantes. les gallicans qui réprouvent la politique ultramontaine, les 
universitaires et les encyclopédistes qui voient les jésuites comme dangereux suppôt 

de I'InPdme * 7  mais surtout panni les rois chrétiens de Fnuice, d 'mgne et d'Italie 
qui trouvent leur comportement polémique menaçant pour la paix interne de leur pays. 

Deux grands dCbats opposent les jésuites à leurs advemaires. Le premier porte 

sur la grâce et sur les effets du péché originel. Fervents adeptes de l'optimisme 
humaniste. les jésuites croient que la grâce divine est accordée B chaque personne qui 
s'efforce de faire le bien par ses propres moyens. Cette thèse contredit celle des 
jansénistes selon laquelle Dieu n'accorde sa grâce aux humains ni de façon égale ni en 
fonction de leurs œuvres ou de leur volonté : autrement dit, Dieu ne sauve que les 
prédestinés. Dans la perspective jésuite, la prédestination dévalorise la Liberté humaine 
en la subordonnant à la volonté divine : si Dieu seul agit. l'homme n'agit pas. Avec la 

publication des Prminck&s, Pascal infléchit le débat vers la morale et élargit en même 

temps le public intéressé par la controverse%  aleb branche^. qui avait gagné des adeptes 

p m i  les membres de la Compagnie à partir du dernier tiers du XVIIesièclelO, remet en 

Prenant pani pour la rigueur jansénisie. Pasul reproche au- jésuites de rendre la vertu accessble à 
tous dans le but de maintenir tes gens attachés à la religion. 11 critique égaiement la liberté que les 
jésuites accordent au pénrtent et au confesseur dans le choix du plus fade panni les devoirs à remplir. 
Les jésuites semt profmdément louchés par ce disx5ditjeté sur leurs h b e s  el chercheront B exprimer 
cene a i p u r  cians les articles des Mémoires de Tre%ortn touchant awc questions & mode. Plus tard, des 
penseurs comme Voltaire. dans son Siècle de LOU& XN, dressenf un bilan qui tente de les réhabiliter 
en réfutant œrte morale relâchée dont on les accuse ; il y avait chez eux des casuistes comme dans tous 
les autres ordres : voir Jean Delumeau, opci$., p. 425. 

Cette philosophie. daborée p r  Makbranche en 1674- 1675 dans son premier ouvrage &I R e c k c k  & 
In Véri&*, eut un grand retentissement Malebranche discute du rapport entre la grâce divine et la liberté 
humaine daas ses R d m r t s  sur La pr4motion physiqw. à I'acrion dc Dieu sur les c r ~ e s  ou De la 
&mëre pémofbn phvsiquc : Pour fonder solidement la Ii berré du consenternent à la grâce. 
Malebranche fut amduit àddmontrer, avec une vigueur nouvelle, que l'acte du libre consemement n'est 
pas une modalité ph>sique de l'âme et que, par conséquent, il n'a point à etre soutenu par Dieu w : voir 
Ginette Dreyfus, Malebranche (Nidas)  W .  EncycCopredia Universolis, Paris, éd. Encyclopædia 
Universalis, 1989, vol. 10, p. 371. 

Io ûn ss'expliqw alors que la Mémoires aient fait la guerre a cette philmophie idéaliste qui appelle des 
résenes sur le plan théologique et qui heurte de front leur réalisme aristotélicien- 
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question la thése jésuite. Rome tranche le debat en faveur de celle-ci et promulgue la 

bulie Unigenitus contre les jansénistesl l . 

Le second débat, soulev6 dès 1730 et portant sur les rites chinois, ne sera 
tranché qu'en 1742 Poussés par leur admiration des civilisations de I'Extrême-Orienf 
les missiornaires insistent sur le théisme des Chinois et voient des similitudes entre 

leurs croyances et 1 'Ancien Testcunettf. Pour les jésuites, les rites fuo6raires des 
Chinois ne revêtent aucune portée religieuse : ils sont une expression de désolation et 

de reconnaissance envers les ancêtres. Aussi les missionnaires permettent-ils aux 
convertis chinois d'offrir de l'encens leurs mânes. Les jansénistes et les gallicans 

réprouvent sévèrement cette pratique et pensent que, pour devenir un vrai chrétien. il 

faut rompre totalement avec le passé païen : permettre aux convertis de poursuivre 
leurs rites mène à l'h~résie. Or. la tradition théoiogique des jésuites ne leur permet pas 

de vouer les ancêtres des néophytes chinois B la condamnation ktemelle If. Apds de 

longues hdsitations. Rome condamne la thèse jésuite, à l'instigation des jansénistes et 

des docteurs de ia Sorbonne, dans deux bulles en 1715 et en 1742 : Ex: illa die et Ex 
quo shguiuti. 

À partir du milieu du XVIIIe siècle. alors que la Compagnie célèbre le 

bicentenaire de sa fondation. les circonstances tournent à son désavantage. Deux 

<< affaires principales semblent avoir accélére la suppression de I'ordre. La première 

est celle de la création d'une république communautaire chrétienne au Paraguay. Les 

jésuites missionnaires en Amérique du Sud rassemblent les Indiens guaranLT dans des 

<< r6duct i ons r 13 pour les proteger de 1 'esclavage et de la vie nomade. éveillant la 

haine des marchands d'esclaves et des colons. Fonctionnant comme un État autonome. 

les i.eductioos sont fonddes sur un système de distribution socialiste ; évoquant les 

utopies de la Renaissance. elles s'attirent les éloges de quelques hommes de Lettres 

comme Voltaire, Montesquieu et d'Alembert. Une crise éclate en 1750. quand un trait6 

colonial espagnol cède au Portugal sept r réductions D jésuites qui se rCvoItent contre 

ce transfert. Crispé par la victoire des boupes guarani& sur les Portugais et les 

I La Bulle condamne aussi le Nouveau Tesiamenî cnfim~ais avec dcs r@exions rnoraCes. 1 'aeuvm de 
leur chef, Pasquier Quesnel. 
I2 Cette acceptation des rires chinois i l l m  l'esprit de la Compagnie qui voit l'homme tel qu'il est 
avec sa libertC et Ia puissance de sa volonté. La tradition jésuite repcse sur le pardon et sur le desir de 
rendre les sacrements plus accessibles aux pénitents. 



Espagnols, te marquis de PomM l4 fait composer plusieurs pamphlets anti-jésuites. 

qui provoquent I'expulsion des membres de la Compagnie des temtoires portugais en 

1759. 

La seconde affaire, celle du phe Lavalette. sup6rieur des missions en 

Martinique, fournit une cdmat ion  du relâchement moral à l'intérieur de l'ordre. 

Avec la collaboration de Sarcy, ce missionnaire exploite de vastes plantations et 

organise, sans 1 'accord de ses supérieurs. un trafic maritime de marchandises. Lance 
dans des entreprises commerciales hasardeuses et mal gérées, Lavaiette fait faillite en 

1760 quand les Anglais capturent un de ses bateaux en haute mer. Les cdanàers. 
Lioncy & JouffRs de Marseilles. s'adressent à la Compagnie de Jésus qui refuse 
d'acquittez ses deites, alldguant l'autonomie financière de chaque maison jésuite. Les 

tribunaux obligent les jésuites de France & payer les dettes de Lavalette. Le provincial 

de Wns en appelle maladroitement a3 Parlement qui saisit l'occasion pour s'immiscer 

dans les affaires interieures de l'ordre : il condamne après examen ses constitutions. 

son organisation, sa morale. C'est ainsi que le procès de Lavalette devient celui de 
toute la Compagnie de Jésus. Le Parlement finit par supprimer 1 'ordre en 1764, malgré 

les tentatives de Louis XV et du pape Clement XII1 pour le soutenirl5. Toutefois. la 

suppression des jesuites n'a pas été effective partout : Frédéric 11 et Catherine II. par 

exemple. gardent les jesuites en Russie et en Silésie. Les missionnaires obtiennent une 

permission implicite de la France de poursuivre leur activite en Inde et au ~ e v a n t  Io. 

Les jésuites ont donc joue un d e  capi ta1 au XVIII' siécle non seulement dans les 

mouvements missionnaires et dans 1 'enseignement. mais aussi sur les plans politique. 

historique et culturel 17. Les meilleurs esprits de h Compa,onie croient que a si la 

l3 De l'espagnol teciicàt, ramener à la vie civilisCe m. d'après Alain GuiIlmou. op. ci!.. p. 70. 

l4 La majorité des &nu hostiles au.  jésuites &&ni de cette dpoque et ainui buent à accroîue l'aversion 
envers la Compagnie en en diffusant une image négative : un trésor fut ainsi constitué où les 
pamphlétaires des @es suivants n'eurent qu 'à puiser = : voir Alain Gui llermou, op. cit., p. 7 1 . 
l5 En 1767' a l'instar du Portugal et de la France, l'Espagne ordonne l'expulsion massive des jésuites. 
La boucle est bouclée en 1773 quand te pape Clément XIV interdit totaiement 1 'ordre. 

l6 Sous 1 'empire napoléonien, 1s anciens jésuites se qmupeni  dam des associations de pÎêtres 
séculiers et continueront à recniter. Voilà pouquoi lorsque 1 'ordre sera rdtabli en 1814, sa renaissance 
sera rapide, malgré les difficultés. 
l7 Les jésuites ont Cié attaqués au nom de la rigueur et de l'intransigeance morales. Dans les 
poiérniques touchant la casuistique, le cartésianisme, le molinisme, le probabilisme et le gailicanisrne. 
on leur a reproché de défendre les compromis en rnatiere de foi et  de morale. Le courage et Ia géndrosité 



religion a &té donnée aux hommes pour les sauver, il faut la rendre hospitali2re 18. 

Ce principe fondamental les incite a voir les choses d'un œil pratique et A encourager le 
rayonnement des lettres et des arts : a S'as ne jettent pas I 'anathbme sur la pdsie et 
les arts, c'est qu'il faut' pour mener une âme au bien, la prendre par les sens. par 

l'imagination, par toutes ses puissances B 19. Aussi comprend-on la fougue avec 

laquelle iis se lancent dans la recherche scientifique - on compte chez eux plusieurs 
savants iilustrw. Les jcsuites ont 6gdement forme la majont6 des représentants de la 
libre pensée et ont contribue au developpement de la rhétorique et des thdones sur la 
iangue. Leur journal, les M h i r e s  de TreVoux, leur a permis d'occuper une place 
pdpondérante sur la scène littéraire et de laisser leur empreinte dans le &eau 
d'infwmation grandissant qui sTaKime depuis le dernier tiers du siècle classique. 

L'histoire des Mkmoires de Trdvoux 

L'année qui voit la fondation des Ménwires de Trévoux se situe au cœur d'un 
mouvement massif de réorganisation dditonale. littéraire et cultu~lle dont le 
renouvellement du JO& des savants, la mise en place de la censure royale et la 

règlementation des académies pour systématiser la recherchez*. Les Mémoires de 
Trévoux apparaissent à un moment où I 'avidité du public à 1 'kgard des nouvelles atteint 

un degr6 Clevé. AmibuCe au duc du ~ a i n e ? ]  qui voulait relancer ses presses et la 
prospérité de la ville de Trévoux. la fondation des M&rnuires & Trévoux résulte d'une 
convergence d'inté&s. D'une part, les jésuites et leur protecteur voient en ce journal 
littéraire le meilleur porte-parole de la lutte aati-hérétique et le moyen de contrecamr 

s'accompagnent chez eux de la mesquinerie. D'autre pari, on a aux& la Cornpape de \loler son vœu 
de pauvreté et de s'enrichir à 1 'excès. D'une manière générale. ces hommes manifestent beaucoup de 
dévouement à la cause de !'E@ir mais utilisent @ois âes moyens difficilnnent justifiables metfant 
en péril la réputation du corps religieux. 
l8 Jean Delumeau. op. cit.. p. 425. 

l9 Alfred R Desautels. Les Mémires de Tre'voux et ie mouvernenf des ide% au XVIM si+&. 1 701 - 
1734, Rome. Institutum Historicum, 1956, p. 23. 
10 Pierre RCtat, Mémirrs puur ïwistoir~ des Sciemes ct des Beau-Arts, si pification d'un titre et 
d'une entreprise joumaiistique m, Dir-Huirièm Siècle. no 8, Paris, Garnier, 1976. p. 168. 
9L Fils naturel de Louis XIV et de Madame de Montespah a ce jeune Mécène. souverain de la 
principauté de Dombes depuis I =, songea un instant B rehausser son prestige en faisant quelque chose 
dans le domaine des lettres et des sciences. En 1695, i l  fit ouvrir une imprimerie, jugée considérable 
pour I'époque. dam la ville de Trévoux, capitale de son dtat m. Cinq ans plus tard, i l  invira les jésuites 
de Paris B pubiier sous ses auspices des Mémires pour 1 *Aistoüe clcs Sciences et &s Beoux-Arts* qu'on 
allai1 appeler tout simplement Jorrntaldc Trévoux : voir Alfred R Desautels, op. cit., p. V .  



l'influence janséniste et quietiste sur le public cultivé. D'autre part, opter pour la ville 

de Trévoux, capitale d'un État independant" du myaume de France, comme lieu 
d'impression et de publication sime pour les jésuites contourner habilement le 

Malgré l'encouragement du duc du Maine, l'entreprise ne provoque par un 
consensus chez les jésuites eux-mêmes. Certains alkguent les diffcultés financi&res de 

l'ordre et s'interrogent sur l'utilite d'un journal : ils mettent en doute son dficacit6 

dans la lutte contre les hérétiques et pmsent qu'il pourrait detourner leurs codkères des 

occupations plus propres la Compagnie de 3&usr. Les fondateurs parviennent 

malgré tout 2t se pourvoir. en 1700, d'une permission qui accorde au journal un champ 

universel, allant des beaux-arts aux sciences et du droit Z i  la religion. Sous la direction 
de Jacques-Philippe Lailemant et Michel Le Tellier. une pmnière &pipe de rédaction. 

constituée de Claude Bufier. de Erançois Catmu. d'Antoine Despineu1 et de Jean 

Hardouinz4. cherche à rassembler la matière de ta future publication et à définir ses 

orientations tout en respectant les visées de leur protecteur. Qle r6rrve une place 
importante aux Livres, aux mkmoires, aux représentations et aux démonstrations 
publiques. 

La gestion des Memoires est confiée à des directeurs de tempérament et de 

convictions dissembiables : les plus influents sont les pères Jacques-Philippe 

Lallemantet René-Joseph Tournemine qui dirigent l'équipe de 1701 1719. Joseph de 

Blainville, Pieme-Julien Roui116 et Jean Souciet se chargeront successivement de la 
rédaction entre 1733 et 1744. Guillaume-François Berthier s'acquittera honorabl ernent 
de sa tâche de 1745 jusqu'à l'expulsion des jésuites en 1762. Malgré les changements 
de l'equipe rMactionnelle, souvent imposés par des autoritCs supérieures, le journal ne 

modifie pas son contenu, mais perd graduel1ement son tempement belliqueux et 

mordant. Les différences d'une 6quipe à l'autre ne se manifestent pas dans le choix des 

La pnncipauté de Dombes a fait p m e  du royaume d'Arles gui avait tté. dès le règne de Philippe- 
Auguste, dklade indépendante. Trévous est une petite ville de cette principauté, peuplée d'artisans dont 
certains œuvrent dam I'imprimerie et d'autres &nt des fils d'or : voir Joseph Beaude, a Les Mémoires 
de Tdvoux. 17 14- 17 16 P. D'un sikh ci I'auire. Anciens et Mo&rnes,Marseille, C.M.R., p. 275. 

Piem Rdtat, op. ci?.. p. 167. Les jesuites allemands. Ctudiant la donnCes du projet de leurs 
confrères français, présentent dix-huit objections contre celui-ci et s'opposent 3 sa mise sur pied. 

Jean S N .  Chrondogie des M4mires & Trdvom v.  Du-huitihe siMe, no 8. Paris, Garnier. 
1976, p. 189. 



extraits. mais simplement dans I'approche et le style. Dans la préface du premier 
num€o de l7Ol. les rédacteurs s'aîtachent & présenter leur périodique comme 

.r exclusivement litteraire &S. Réf6mt entrer en contact avec le public en tant 

qu'hommes de lemes, c'est-Wre de chercheurs 6niditsB, ils o'affichent ni leur 
identité, ni leur appartenance B un ordre religieux, mais insistent sur le ~ a r a c t h  

collectif de 1 'entreprise en employaut le pluriel anonyme. 

Les rééditions, contrefaçons et traductions 

Le succes du joumal et son établissewnt dans l'univers des leîtres pendant des 
années se mesurent à ses réeditions. Chaubert et Briasson réimpriment en 1750 la 
production des cinquante premières années, en format in- 12, regroupée en 206 

volumes? Trois contrefaçons et compilations paraissent à Amsterdam : la première. 
couvrant les années 1701 A 1705, augmentée de remarques et de plusieus articles 

nouveaux ,=, paraît chez Jean-Louis de Lume ; la deuxième et la troisième voient le 

jour en 17 13 et de 1754 à 1763. sous le titre Joumai des savants combiné avec celui de 

Trtfvoux, chez M. Rey? De même, le succès de la nouvelle formule adoptée B partir 
de 1734 sera atteste par la parution de deux traductions italiennes en 1742 et en 

174830. Ces dernières élargissent 1 'aire d'influence du journal en etablissant un 

deuxième centre de production qui diffuse l'œuvre Zt travers 1 'EuroP.3 l .  

25 PdScale Ferrand. MCmoim de Trévoux m. Dicr. des J o ~ n t ~ l t ~ ~ .  t- II. p. 810. 

36 L'expression - homme de lettres qui renvok à la communauté des gens de Lettres. y compris les 
émvains. appartient au langage du XViIIe siècle. Ceîte expression évoque une condi uon sociale dans 
laquelle s'intkgre toute une aite intekctuelle, une aristocraiie qui règne sur le monde culturel : voir 
Rokn Escarpit, Le litfiaire er &social. Paris, Flammarion (Science de l'homme), 1970, p. 160. 

?' Le modique a 6tC eemment Mité en fac-sirnile par la mai- genevoise Slarkiw Rephrs 
( 1 %& I 969) en 67 vol urnes. 

38 M e  ~aianb op. cil.. p. 808 

29 a On imprime aussi en Hollande un journal dans lequel 1s journaux des Savans & de Trévous se 
trouvent corn binés * : voir Diderot, Journal s, EncycloptfdL ou Dicn'oNtaae raisonné &s scknces, 
des arts er &s dtiers, par une société de gens de Lettres, op. cil., t. 8, p. W. 
30 Pascale F;emd. op. ci*., p. 808-809. 

Jean-Pierre Vittu, Journal des sa\-ans m. Dict. des Jounmux. t. 1. p. 652. 



Mémoires de Trhoux 

La présentation matérieile 

Le journal compnd 878 volumes reli6s en 265 tomes et datés du mois et de 

t'annbe. Suivant les recherches de Jean Ehrard et de Jacques ~ o g e 9 2 ,  le tirage du 
pCnodique ne dépasse pas 1ûûû exemplaires, si l'on tient compte du nombre des 
abonnes. Ce chiffre, qui poumit paraiAtre minime de ms jours, ne t'&ait pas il I'époque 
puisqu'il correspondait au tirage des publications i succès. Chaque fascicule mensuel 
comporte, selon Desautels, 150 2 200 pages et offre au lecteur des extraits d'une 
quinzaine d'ouvrages sur lesquels les rédacteurs jugent bon de donner des 
renseignements. Le journal est d i f f '  dans un format in- 12. format courant pour les 
l i v ~ s  des XVIIc et XWI' siècles. On apprend B la premih page de chaque numéro 
que les MémoVes de TrPvoux se vendent sous deux formes différentes dont la seconde 
est plus cotiteuse (16 sous au lieu de 15). selon la qualit6 de reliure : en blanc rn ou 
a brochés P. 

La liste des numéros parus en janvier 1734 rév&le une périodicité moyenne de 
douze volumes par an, avec quelques idguiarit6s. En 1701, neuf volumes seulement 

sortent des presses. Selon le  ~ i c t i o n n a i r e d e s j 0 ~ 3 3 ,  le joumal voit le jour tous 
les deux mois en cette première année et ne devient mensuel qu'en janvier 1702. En 
1720. le nombre de volumes chute de façon remarquable : les retards de publication 
atteignent les six mois et les sept demiers volumes de l'année ne seront jamais 

publiés34. Soucieux de maintenir un équilibre dans le contenu du journal. les 
rédacteurs font publier un volume sumum6taire qui comble les lacunes de l'année. 

Rarement annoncé dans le premier tome du mois. il est composé d'un nombre restreint 

d'articles35. Ce volume qui paraît une fois par an en 1704 et en 1726. fluctue entre un 
à trois dans les années 1735 et 1740, mais devient trimestriel à partir de 1753 et sera 
maintenu jusqu'en 1765. 

32 J. Ehrard et J. Roger. w Deux périodiques français du XVIIIe siècle: le J o d d e s s a w n ü  et les 
Mémoires de Trévoux W .  F. Furet (dir.), Livre et mciek-danr & France du W I F '  siècle, Paris er La 
Haye, Mouton, 1%5. p. 37. 

33 Pasde Ferrand, op. cit.. p. 805-806. 

34 La journalistes mettent ces retards sur le compte d'un dbordrr gén6raI de la librairie I I  laut y 
ajouter aussi des problemes de mésentente au sein de l'équipe, si l'on en croit les auteurs de 1749 : voir 
MT, avril, 1749. p. 629-630. En témoignent les remaniements qui suivent au début de 1721 : voir 
Pascale Ferrand, op. cit., p. 8 1 2. 
35 MT, août 1735. = Avertissement S. p. 1535. 



Le lieu de publication a subi plusieurs changements : pendant environ trente ans, 

la première page porte le nom de la ville de Trévoux. Les numéros d'avril 1'73 1 mai 
1733 ne mentionnent curieusement aucun lieu de publication. En janvier 1734, les 

jésuites dém6nagent l'édition et l'impression Wns, chez Chaubert : le W c t e u r  

explique dans la préface les avantages de ce d e r t  : 

Ce nouvel arrangement procure un double avantage aux 
continuateurs du Journal. L'Ouvrage ne sera plus. comme auparavant, 
abandonne la discrétion d'un Libraire de Rovince ; & imprimé sous leurs 
yeux, il aura du moins le mérite des livres retouchés, redis & corriges de la 
main même des Auteurs. De plus. ils auront la satisfaction de servir le 
Public à point nommé. sans être asservis à la difficulté du transport, ou au 
caprice. ou aux lenteurs d'un c o m m i s s i o m ~ 6 .  

Cette citation révèle les difficult6s d'impression et de diffusion en province : les 

journalistes étaient obligCs d'envoyer 2 Trévoux leur copie deux B trois mois d'avance. 

ce qui reporte A quatre mois les nouvelles et les analyses des l i v m  nouveau. 

Toutefois, il ne faut pas se fier totalement aux journalistes qui laissent entendre que le 

déplacement à Paris a été leur choix propre. Ayant accordé son appui et sa protection au 
journal pendant plus de trente ans, le prince de Dombes refuse de renouveler le 

privilège en raison des critiques adressées contre le journal. Ris par surprise, les 

auteurs le confient alors Claude Plaignard à Lyonjusqu'h ce qu'ils obtiennent de 

Louis XV l'approbation nécessaire pour le faire imprimer à Paris3'. Le transfert a 
Paris. chez Chauben. arrive au moment où le journal r q i t  sa const5cration auprès du 

public. Desormais. le nom d'un illustre éditeur figurera sur la page de titre et ajoutera au 

crédit du périodique. Là aussi le choix de l'kditeur n'a pas été entièrement libre : le 

recours ii cet éditeur permet d'échapper aux règlements de la Librairie et dispense les 

rédacteurs de la course algatoire aux permissions de publier% 

36 MI, janvier 1734, Avertissement S. p. 1-11. 
37 Le journal se place ainsi sous la tutelle de la censure royaie et la lutte polkrnique devient ouvene une 
fois que la rédaction se fait sur place. 
38 Chaubert, I 'édi leur officiel du JoumI &s mmrs. en pnsrMe le pnvilège et. par mndquent, le 
monopole d'éditer les périodiques à Paris. Pour contrecarrer le monopole édi toriai des périodiques et les 
plaintes acharnées des libraires parisiens écariés, Malesherbes qui dirigeait à 1 'tpoque la Li brairie, décide 
de multipher la pratique des permissions tacites : a [LJ'ouwage autorisé, après l'avis d'un censeur. son 
éditeur verserait à celui du Journal une redevance annuelle fis& d'un mmrnun accord en fonction du 
Y rage du nouveau titre. Ainsi Pierre Rousseau payait-il 300 f chaque année pour la vente à Pans de 
son J o u n s a l e ~ l o ~ d i q u e  r (Jean-Pierre Viau, op. cil., p. 651). 



En 1734, au moment où le journal se réorganise, la quaiité technique et 

typographique s'ambliore. Les amcles de 1734 commencent tous per une lettrine au 
debut du texte. précédée d'un bandeau sur la premiere page, avec le titre du périodique. 
Les citations sont indiqu6es par des guillemets fermants placés au début de chaque 

ligne mais non la fin de la citation. Le typographe utilise aussi bien les guillemets 
français que les anglais. Dans certains articles, les réflexions du jomdiste 
interrompent la séquence des citations, mais dans certains cas. comme celui du premier 

article de janvier 1734, ces dfl exions sont num6rotées et  introduites par un titre en 

majuscules. 

Le privilège placé à la fin du numéro de janvier 1734 mus renseigne sur les 

règlements touchant l'approbation du roi, I'impression et la ciifFusion de l'œuvre. 
L'imprimeur doit d'abord foumir avec sa demande de privilège un échantillon du texte. 

de l'impression, de la qualit6 du papier et du format du volume. Le privilege est 

enregistré au Registre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris qui 

procure l'éditeur I'exclusivité de l'impression et de la diffusion3? La seconde étape 

comporte le ddpôt de l'original et la distribution des exemplaires : outre la remise de 

l'original du texte imprime ou du manuscrit au garde des sceaux, M. Chauvelin. 

1 'editeur soumet deux exemplaires pour la bibliothèque royale publique et un pour celle 

du Louvre. Dans un troisikne temps, le pivil&ge doit être imprimé. sous la 

surveillance d'un huissier, dans tous les numéros du périodique, accompagné de 

l'approbation d'un censeur qui ddclare que rien n'empêche I'impression. La cornplexit6 

des demarches ddcourage nombre de personnes A demander le privilège ou les pousse Q 
se chercher un N protecteur * qui se charge d'en faciliter l'obtention. En outre, le 

privilège ne protège pas toujours 1 'édition comme le révèlent les études sur le marché 

illicite du livre et les nouvelles la main4. En tdmoigne 6loquemment une anthologie 

hollandaise de textes tirés des Mémoires de Trévoux et debit& presque en même temps 

que la première ddition. Les règlements de la Librairie - les derniers mentionnés 

dans le privilège datent du 10 avril 1725 - et les contraintes du privilège perdent leur 

force en dehors du royaume de France : les éditeurs néerlandais s'arrogent le droit de 

rééditer des textes publids en France, avec ou sans modification. Le long processus de 

39 Le priviltge interdit toute contrefaçon ou réimpression non autorisée du journal sous peine de 
confiscation et d 'amende. 
4 Robert Damton. Édition et sécütion. L'univers de lo tifiatzue clandesn'ne au XWIF si)cIe, %S. 
Gallimard. 199 1. 
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16gitimation éditoriale de l'écrit est donc appfiqué au périodique, ce qui atwte la 
pertinence qu'accordent Les contemporains aux organes de presse, particuliknnmt des 
jésuites qui les voient comme l'instrument de leur politique d'intervention dans la 
république des lettres. 

Le journal porte le titre de Mémoires pour l'histoire der Sciences et des Beau 
Arts. Recueillis pat i 'orde & Son Altesse Sereniksirne Monseigneur Rince souverain 

de Dombes. Celui-ci subit de léghes modifications à trois reprises. La mention du 
Prince souverain & Dombes disparaiAt entre 173 1 et 1733, substituée par celle du hr 

du M a i d  qui est maintenue de 1734 à 1765. En 1736, un ajout dans le titre évoque 

le début de la publicationa. 

Les études faites sur les titres aux XVIIe et XVIIIe siècles révèlent que le 
vocabulaire moral disparaiAt peu à peu. La bienséance fait graduellement place à 

I 'a utilite i, : former le jugement, orner l'esprit et perfectionner le corps. Issu de cette 
lignée d'idées, le titre du périodique revêt un aspect pratique et scientifique. Trois mots- 
clés laissent d'abord entrevoir une stratbgie A la fois litteraire et religieuse et trahissent 

les choix fondamentaux de ses créateurs. Le premier, ~ é m o i r e f i  définit un type 

d'écriture et situe le périodique dans son contexte : dans les titres de 1 %poque, il 
désigne des formes littiraires diff6rentes, allant du document historique, passant par le 
récit fictif d'aventures et aboutissant à la chronique de l'actualité &iitoriale. Le latin 

41 Un titre porte toujours, dans sa substance lexicale. une epaisseur d'histoire. une actualité m u e  
qu'il faut retrouver. II groupe un faisceau d'intentions : i l  est un appel au public, une séduction et une 
cornplicité * (Rem R&at, opcii., p. 170). 

42 D'après le Dici. des JOUIIULCU, le duc du Maine pnrc dpiement le titre : prince de Domks. La 
substinttion effectuée dans le titre du journal ne renvoie donc à aucun changement de protecteur : voir 
Pascale Ferrand. op. cit., p. 809. 

43 Le titre est accompagné de cette mention : CammeltceS d'imprimer I'an 1701 à TrCvolu dr &die's à 
son Aliese Sérénissime, Morueignera le Duc du Maine. En juillet 1766. le tiîre devient Me'mires 
pour I'hrsroire &s Sciences et des &aux Arts. C0mme11cés en 1701 & connrrs sous ik nom de Jouml 
& Trevoux, La forme abrégée du tim évoque une renommée qui renvoie à sa ville natale, même après 
le déplacement de la publication à Paris. Le périodique figure dans le Dict. &spurncuu sous l'entrée 
Mémoires & Trévoux et 1 'édition de Sla&ine & 1968 est intinilée Journal & Trévoux ou Méhwires 
pour servir a f9&oire &s Mences er des mts. 

44 Le moi rmhoircs au pluricl signifie un rénc écrit qu'une personne fait des C~Cnemenis auxquels elle 
a participé ou dont elfe a dté témoin. L'aaxption est ici un peu éiar@e pour inclure non seulement des 
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emploie le pluriel nwmm& au sens d ' d e s  ou monuments historiques. Dans sa 

déf~nition, Richelet insiste sur l'aspect historique du m&. D'après Furetière, le pluriel 

renvoie des livres d'historiens qui ont pris h un Cvtnement ou qui en mt CtC 

tdmoins Le genre revêt aussi un caractère autobiographique puisqu'il contient la vie et 

les principales actions du scripteuP6. 

En faisant une enquête rapide sur IT&ymologie du mot, Piene Rétat dCcouvre 
l'innovation lexicale qu'ont apportée la jesuites dans le sens et dans la forme des 

Ménioires pour s& à... 11 affirme que le pluriel, mhwires. se cantonne. à partir du 
XVI' siècle, dans deux sens voisins relevant du domaine de l'histoire : 

[...] relation personnelle d'evénements vécus, ou dissertation 
érudite. Dans les deux cas. les mémoires se caract&kent par I 'immédiateté 
de I'information, par la simplicité et le d6pouillement de la f m e .  enfin par 
la fonction subordornée de matériau d'un genre plus composé, plus 
synthktique et plus noble, l'histoire. La destination des mémoires se situe 
en dehors d'eux : ils sont là pour servir à D ~ ~ .  

Dans son Dictionnaire hirtoriipe de la languefrwzçaise, Alain Rey explique que 
le mot au pluriel a pris depuis le XVI' Bède le sens d'r ouvrage faisant le récit des 

évtnements dont on a étt5 le t6moin m. désignant ainsi un genre littéraire. Cette idCe 

affaiblit en quelque sorte celle qu'avance Pierre Rétat selon laquelle le mot obtient ses 

lettres de noblesse seulement paxtir du dernier quart du XVII' siècle48 En ttmoignent 

les inventaires bibliographiques de I'Cpoque où se multiplient des titres comme 

Mémoires de.. . , pour servir à.. . ou Mémoires er documetlts. Un genre parallèle se 

développe en même temps : celui des mémoires romanesques où se manifestent plus 

événements m. mais aussi des publications, des nouvelfes et des récits historiques. 

45 a Relation de choses écrites nmplement. Diverses choses qu'on fait. ou qu'on donne pour sen-ir de 
matière à quelque histoire, ou à quelque autre ouvrage de cette nature. En ce sens. le mot mémoires n'a 
point de singuiier * (Dicr./iary-ais iiréde ['usage et des meilleurs auteurs & la langue, Genève, J. H. 
Widerhoid, 1679. seconde m e ,  p. 28). 
46 Oans l'édition de 1727 du dictionnaire de Furetiém, Ioauteur de I'article m v e  que ce caractère 
autobiographique enuaine des abus et peut tournez au désavantage du genre en soutipant de façon trop 
prononcée le caractère personnel des données présentées : a Ceux qui pubiient des mémoires, au lieu de 
s'entretenir avec eu.-mêmes. entretiennent le Public des bonnes qualitez qu'ils croient avoir, ou des 
belles actions qu'ils prétendent avoir faites. Ils devroient garder cela pour eux-mêmes (ar~ 

Mdmoire W .  D i c ~  unïver~l, La Haye, P. Husson et autres. 1727, t, III). 
47 Rem RCiah op. cil.. p. 170. 

Pierre Rétat, ibid. 



clairement les Ctapes de I'évolution dm~ultique du mo+ Les bibliographies de la fin du 

siMe classique a du début & celui des ~umitre@ affichent plus de 100 titres portant 
Le terme dans son acception romanesque : a L'histoire mrnancée emprunte B I'histoïre 
politique son titre canonique [...]. La fiction se cache sous l'apparente objectivite de 
l'histoire : eue affecte I'humilité du recueil de faits et d'actes originaux, qui attend une 

mise en œuvre ultérieure »m. 

Le terme mémotres 6voque donc la fois la modestie scientifique, la recherche 
des faits exacts. l'exploitation scrupuleuse des sources, la neuttalit6 et la simplicité du 
style. ainsi que l'absence du locuteur dans son discours. Suggérant la modestie. les 
mémoires obéissent en même temps un crit&e de vkité, ce qui renfme I'impressioo 
de fiabilité que doit inspirer un périodique. Le temie est presque inséparable du genre 
historique, des relations autobiographiques, des chroniques, des relations de voyage, 

de souvenin et de diverses sortes de témoignage. De ce point de vue. les mémoires 
constituent un outil de travail indispensable à l'historien qui met en récit continu la 
compilation des m6moires. Cette enquête lexicologique suggère aussi que le style des 

memoires doit être clair, objectif et crédible pour répondre aux exigences du genre51. 
Les rndmoires occupent donc une place interniédiaire entre les publications érudites, la 
critique pure et les ouvrages historiques. Ils mettent en ordre et critiquent les 

documents. mais excluent toute intexprétation et tout ornement Leur grande vogue 

accompagne. à la fin du XVIIC siècle, la crise de l'histoire, l'essor de 1 'érudition 

religieuse française et le cf6veloppement des acadbmies royaless2. 

Le terne suggére une autre nuance I'instar des acaddmies : *< on donne aussi 
le nom de mémoires aux actes d'une société littéraire, c'est-Mire au résultat par écrit 

49 11 s'agit notamment des bibliographies mentionnées par Rem R&at dans sai enide : la 
bibliographie de R C. Williams, Biblwgraphy of the sevenreenrh-centq Novel in France, London, 
1 964, p. 3 153 16 : S. P. Jones, A Lis? of French Prose Fiction j?om 1 700 to 1 750, New Y cuk. 1939. 
p. 13R137a À ces biblioetapfiies, il fauârait encore ajouter celle de M. Lever, Bibliographiedu 
XVIF siick a cclle de Richard Erautschi, Angus Martin et Vivienne G. Mylne, Biblwgmphie du genre 
r m w ~ f i ~ i s i s  1 751 -1800, Londres, Mansell et Paris. France Expansion, 1 W. 

Piene RCtat, op. ci<., p. 17 1. 

Nous verrons plus loin que 1s jésuites ne rCuzamnt pas toujours à conserver I'impaniaIité du genre 
qu'ils ont choisi. 

s2 piem ~ t c a g  op. cil . p. 171-172. 
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des matieres qui y ont été dixut& ~ 5 3 .  Le choix de cette forme discursive implique 

une volonté de suivre la mode. mais donne Cgalement au journal une panoplie de 

nuances, allant de l'objectivité et de la modernité au sérieux et 5 l'irnpariîalité 

désint&es&e d'une entreprise scientifique. L'emploi du mot mhoires pour désigner 

un périodique poit6e historique et scientifique se rCpand comme une trainn6e de 

poudre dans le monde journalistique du XWIe siècle. Ce type de journaux prolifère 

après 1715, ii Paris. B La Haye et Amsterdam54. Par ailleurs, le mot mémoriizilisre. 

derivé de mémoires. et signifiant a auteur de m6moires à caractère historique x 

( 1726). met en relief le rôie du rédacteur des mdmoires comme scripteur de l'histoire. 

ou plutôt comme Estonen-sociologue, rôle que les jésuites cherchent constamment à 

s'approprier. 

Toutes ces significations s'enracinent dans la notion d'histoire qui constitue le 
second mot-cl6 du titre. Genre noble destint! & offrir un enseignement moral et 

poli tique, le terme est utilisé par les journalistes pour manifester leur volont6 
d'inventorier l a  témoignages de façon systbmatique et étendue, leur appliquer un 
regard cri tique impitoyable et se départir de la subjectivit6. tout en suivant une méthode 

scientifique marquee par la rigueur et k'homêtet6. Ils leur accordent en même temps le 

prestige d'une œuvre de grande envergure, rédigée dans le but d'enregistrer par écrit 

l a  nouvelles littéraires et scientifiques d'une époque spécifique, en pleine expansion, 

qui servira à construire son r histoire >t. Ainsi s'explique la juxtaposi tion Mémuires 
pur l'histoire ... Cette idée est courante parmi les gens de lettres, convaincus d'être 
chargés d'une mission primordiale : créer des oumges dignes du lecteur éclairé et 

produire des œuvres qui méritent d'être léguées à la postérité. Les kcrivains et les 

savants du XVIII' siècle avaient donc la conviction qu'ils étaient en train de constituer 

un patrimoine culturel important pour le monde entier et pour les g&&ations à venir. 
C'est dans ce sens que la matière contenue dans le j o u d  est destinée à servir de 

document de base pour une a histoire w de l'époque. 

53 Diderot. * Memoires . . Encyclopédie ou DictioMoin rarSod &s sciences. &s anr et &s mlfk?rs. 
par une société de gens de Lettres, à Neufchastel, chez Samuel Faulche & Compagnie, 1765. 
Réimpression de Friedrich Frommann Veriag, Stuttgart, 1967, vd.  10, p. 326-328. 
54 Par exemple. la Mémoires dc linciowe de Sailenp. La Haye, 17 1 5- 17 17: les Mimoires litzérczira 
de  Thémiseut de Saint-Hyacinthe. La Haye, 1716; les Mémowes Iinhaiesdkla Grande-kmgne de La 
Roche, Li Haye, 1 72Q. 1 ï24 ; les Mémories hisronques et mitiQues d e  Camusat et Bnizen de La 
Marunière!, Amsterdam, 1 733- 



Lc troisième terme-& do titre englobe les Scimces et les hem-Arts- Le choix 
de ces deux cadres sous-entend que le j o u d  &te de tous les champs de la 
connaissance : scientifiques, artistiques, intellectuels et picturaux- La science 
r moderne m comprend toutes les sciences, des mathématiques à la théologie. de la 

jurisprudence la médecine, de la philosophie & l'histoire, bref. tous les domaines de 
Mudition et de la a littérature m. L'exptession bcmasmts est nouvelle en 1701 ; 

juxtaposée aux sciences m. eile fait une apparition timide dans Les Mhwires de 

Trévoux et ne trouve sa definition explicite que dans le supplément de I'EqcIoptfdie 

en 1776. D'après I'kpître dedicatoire publiée en 1701, le journal tend B a favoriser les 
beaux-arts. entretenir ly6mulation parmi les spvans, et [...] conserver la postérité le 

souvenir de leurs ouvrages d5. C'est dans ce va-et-vient subtil entre les sciences et 
les arts que se manifeste la pensCe profonde des fondateurs du périodique. On y décèle 

la ferme volont6 d'encourager les lettres et les arts dans un but tout à fait spirituel qui 

rappelle leur perception de 1 'évolution persornelie fondée sur 1 ' 6panouissernent du 

sens littéraire. 

Les rédacteurs de Trévoux. nous semble-t-il. suivent la tendance de l'époque 

selon laquelle la littérature est un cadre genérique massant tous les autres champs 

sous sa bannière ; c'est ainsi que I'expressioa N Republique des lettres d6 regroupe 

tous les savants, tous les penseurs et tous les écrivains. Dans cette perspective. les 

journalistes voudraient peut-être inclure les genres littéraires (thbâtte. poésie. roman. 

rCcits d'aventures) dans le domaine intellectuel - qu'ils appellent 
a scientifique i~ -. ce qui ne serait pas totalement saugrenu : la Littérature fait 

aujourd' hui partie des sciences humaines. Cette conception globalisan te de la litterature 
ne dissimule-t-elle pas le refus d'accorder aux œuvres de fiction la même importance 
qu'aux disciplines a sCrieuses B ? 

Ainsi se trouve tracée. dès le titre même, la voie du périodique qui prétend une 

actualitk de fine pointe : nouvelles. livres, critique objective d'ouvrages scientifiques, 

historiques et litteraires. Ces fonctions ne sont pas contradictoires l'époque. mais 

complCrnentaires : 1 e j oumal doit informer. recueillir et conserver? La double 

55 MT. janvier 1701. dplue dtdiatoire. p. 2. 
56 Lu exemples de l'usage de cette expression sont nombrecx : MT. février 1 734. p. 956 et p. 3 1 9 : 
MT, mars 1 734. p. 451 et 544. 

Cene idée est inspirée de la defini tion du journal conque par Camusat, dans son HiSmire critique &s 



orientation d'actualité et de globalité Crudite est réunie dans le terme a mémoires ,% 
Le genre des n9noires reste donc ambigu, tel que 1 'avaient voulu les jkui tes : s'ils 
pubfient un jouinal a liti6raire B, ils le pamt des prestiges de I'Çnidition, de la science 
puisée aux sources de l'exacte probit6 historique. La damence de l'adjectif i f e  

dans lm comptes rendus montre que le titre est mi sauf-conduit adiessé au public 6mdit 

et humaniste qui peuple la rkpublique des l e t td9 .  

~ M I Q U X ,  Amsterdam, 1734, t. 1, p. 6 : r Un ouvrage périodique qui paraissant reguli&rement au 
temps marqué. annonce les livres nouveaux ou nouvellement réimprimés. donne 1 'idée de ce qu'ils 
contiennent, et sen à conserver les découvwtes qui se font dans les sciences ; en un mot, c'est un 
ouvrage où l'on receuille tout ce qui anive journellement dans la Republique des ltetîres m. 

Ce sont Cgdement les fonctious des rnCdias en gCnbal que proposent Frédéric Barbier et Catherine 
Bertho Laveni r dans leur Hs~oite &s 11~2liar de Dideror à In&mt, Paris, Armand Col in (U). 19%. 
p. 5. 

59 Pierre Rem. op. rit.. p. 174. 
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L'année 1734 sous la diredon de RomW 

La direction de PimcJulien Rouillé qui s'6tnid de 1734 8 1741 impose un 

contrôle strict du travail des journalistes. iI fdtre les manuscrits reçus pour choisir ceux 

qui seront insérés dans le journal. II recrute les rédacteurs parmi ses confrères et ouvre 
la voie des coilaborateurs accasiomels comme Claude BufEer, René-Joseph 
Tournemine, Louis-Bertrand Castel. François-Xavier de Charlevoix, Pierre Nicolas- 
RouiUC, De La Tour et Jean Souciet. Les rédacteurs s'appliquent à conquérir le public 
et à definir leur piaœ dans la culture du temps et dans la presse périodique. 

L'entreprise ne se contente pas de se dCmarquer des pratiques qui ont prévalu jusque- 

là : elle met implicitement en cause la methode de rédaction agressive adoptbe 

auparavant en soulignant l'importance de fa modCration et en cherchant à éviter les 

polémiques. L'abbé Desfontaines60 reconnaît que la nouvelle Cquipe ne s'écarte plus 

des dgles de la bienséance et de la politesse ~ 6 ~ .  

Le père Rouillé signe l'avertissement place au debut du numdro de janvier 1734 
et s'engage redoubler d'effort pour revenir aux principes liminaires de téciaction : 
<c On peut bien présumer que les Continuateurs sont engagks plus que jamais 

redoubler leur attention & leun soins, pour remplir avec honneur le plan qu'ils se sont 

tracés d'un Journal aussi intéressant par le choix & par la variétt! de sujets. que par la 

manière de les traiter n62. Ce retour aux sources se compléte par de Iégères 

modifications de la politique éditoriale du périodique. Rouillé critique en effet ceux qui 

succombent au piège de la partialite du discours, notamment dans un ouvrage 
périodique qui a veut documentaire et matitre première pour l'histoire du siècle : 

L'esprit de partialite est un écüeil dangereux où bien des Journalistes 
ont échoué. Le reproche qu'on fait encore à quelques uns d'entre eux de 
juger des ouvrages d'autrui sur le rapport de la passion & des préjugés 
n'est que trop bien fonde. On nous saura gr6 sans doute des prkcaubons 

* Journaliste n polygraphe, Desfontaines est tantôt adwMire et concurrent. tant& ami des jésuites. 
Des fontaines. Ob~rvorionr sur Ls ém2s Modems. Avignon. Pierre Girou, 1744. Rkirnpression en 

fac-similé, Geneve. Slatkine Reprints, 1967. t. 1, p. 140. 

62 MT. janvier 1734. a Avertissement m. p. II. 



que nous sommes résolus de prendre pour ménager la délicatesse des 
auteur@. 

Le directeur précise que le jo<rmal retiendra seulement les ouvrages dignes 
d'attention pour le u lecteur éclairé B. Quant aux ouvrages qui a n'ont rien de 

commun avec les Lettres s, ils ne seront point compris dans la sphère d'un journal 

de litt6rature. & on ne doit les considhr que comme des horsd'œuvre qui 
dérangeraient la symétrie d'un ouvrage consacré à l'histoire des sciences & des beaux- 

arts ~ 6 4 .  Les rédacteurs seront astreints, par moments, à justifier le choix de certains 

sujets dont le lien avec les lemes n'est pas h i d e n e .  On comprend par là que l'emploi 

des termes linetature et lerrres66 confère une auréole de distinction aux livres retenus 

dans la mesure où il inscn t ceux-ci dans la république des latres. 

Si le rédacteur pare son journal d'un prestige littéraire, le choix des ceuvres B 

analyser n'est pas uniquement inbutaire du go& de son 6quipe ; cette dernière doit 

offrir un éventail de sujets propres A satisfaire les lecteurs. La ddaction se préoccupe 
de condenser et de varier les aiticles de chaque numbro, tout en visant toujours servir 

à La diffusion et au progrès des comaissances. Eiie augmente le volume du journal en 
mu1 tipliant le nombre d'articles. ce qui le met au premier rang des grands périodiques 

de l'année67. Notre analyse des tables des mati&res. présent& plus loin, coofinnera 

cette hypothèse. Les journalistes prennent soin de varier le contenu de chaque volume. 

suivant une politique tditoride qui veut agencer des ouvrages orthodoxes dont ils font 
l'éloge, d'autres qui leur semblent insolites. a hCrCtiques M. ou neutres. Ce metissage 

contribue à élargir le choix des textes. mais contraint les rédacteurs B abandonner. 

temporairement. leurimpartialitt5~. Pour demeurer objectif, le commentateur est tenu 

Q MT, ibid-, p. III. 
64 MT, ibid.. p. IV. L'auteur vise partlculièrrment la petites brochures et les feuilles volantes 
éphémères. 

65 Ls termes utilisés ici dkvoilent l'id& que les réâacteurs se font de ce qu'ils appellent a un journal 
de Littérature - et la signification pl- tout de suite après le confinne : un Ouwage consacrk a 
l'Histoire des Sciences et des Beau.-Arts u. 
66 Ce mot est toujouis utilisé au pl urid pour mettre en relief le prestige qui lui est ami but? comme 
c ~ o n  ou discipfine cadre qui englobe tout l'univers de l'imprimé- 
67 Pi- RCtat. e Rhétorique de I'anicie de journal. Ls Mémires & Tr&aur 1734 . . ~ncctcs sur lo 
passe du XVIIP sîèck, no 3, 1978. p. 85. 

Joseph Beaude soutient que les journalistes de TrCvouw s'efforpient de ne prendre aucun parti dans 
les débats profanes, mais non dans ce qui touche la religion : op. ci?. , p. 172. 



Mémoires & Trévoux 43 

de prend= une certaine distance par rapport au lim qu'il analyse ; ce retrait n'est pas 
toujours facile face aux l i v m  diffamatoires et aux ouvrages dont la critique exige une 
mise en contexte. Le politique rtdaaionnlle des jésuites sirif somme toute, deux axes 
qui se recoupent sans se confondre : le premier jumelle &dit ion,  universalite et 
actualité et le second s'oriente vers une conciliation de la tradition et de fa moderaité. 

Universalité et actnalité 

Daos l'épître d6dicatoire de 170 1, les auteurs annoncent leur desir de cr donner 
au public un Ctat fidtle de tout ce qui pdt de curieux dans le monde, en quelque genre 

de science que ce soit ,169. Les jesuites manifestent donc leur volont6 de publier des 
extraits portant sur tous les livres de M science >r imprh6s en fiance et B l'étranger. Ils 
s'appliquent à présenter le contenu de leur riche bibliothhue dans laquelle ils prennent 

soin de conserver tous les périodiques contemporains70 et quelques catalogues de 

libraires. Us veulent également se faire 1 'écho de toutes les nouvelles du monde litt&aire 
par leur correspondance avec des savants u dans toutes les parties du monde où l'on 

cultive les Lettres ~ ' 1 .  

À cette recherche déterminée de l'universalité, se greffe celle de s'inscrire dans 

1 'actualitd . Les j ournalistes de Louis-le-Grand affirment que les articles porteront 

uniquement sur des ouvrages contemporains7~ et promettent de publier des pièces 
manuscrites de critique. de littdrature et de science : << Les jdsuites insistent encore 

plus que Bayle sur I'actualité de leur information et sur l'miversafité du champ où cette 

69 MT, janvier 1701. p. 3. 
Les Mémoires de Trévoux mentionnent un cemin nombre de journaux paraissant en Angleterre et 

consid6rés comme exemplaires par leur effervescence er l'efficacité de leur engagement quotidien dans la 
politique. Un paragraphe succinf tiré de la rubrique des ffouveifes fin&rubes en octobre 1734, souligne 
le caractère politique du Crafrsman, publié à bndres : * Les Mécontens ne cessent d'invectiver contre 
le Gouvernement. & contre le ministère, dans le Crajkmzn & dans d ' a m  écrits griodiques (MT, 
octobre 1734. p. 1918). Cene note rappelle la rascinaUon des Français pour la iibené socio-politique 
qui kgne en Anglecene. 
71 À la faveur des correspondances que nous avons 6taMies dans la pays Ctrangen, p u  des ouwiges 
qui s'impriment hors de France échapperont à nos recherches * (MT. janvier 1734, avertissement m. 
p. IV). 
73 A quelques exceptions près : par exemple. la conjecture du cardinal de Cusa sur les derniers jours. 
un ouvrage de 1 565, d y s é e  dans I 'article I des Mémoires de T r é v o ~ ~  en janvier 17'34. 



a d i t é  sera reccuefie r73. IA gestion travaille B assouplir la pratique des M&moires 
de Trévoux pour en faire graduelIement un journal d'acmalité, sans perdre le caractère 

savant acquis dès sa naissance. 

Tradition et modemité 

Dès le dernamage de l'entreprise. les rédacteurs essaient d'unir tradition et 

modemité. en se montrant ouverts aux sciences tant qu'elles ne portent atteinte ni B la 

morale, ni la religion. Sans abando~er le domaine des sciences chrCtiemes et de fa 
philosophie, les Mé'oikes de Trhroux s'empressent de s a t i d i  I 'intérêt du public 

pour les sciences et les techniques. tout particulièrement pour la physique. Ils 

expriment ainsi leur intention de se placer à la fois sur la terrains de la culture 

traditionnelle et des orientations modernes de la recherche savante74. Aussi pourrai t-on 

considérer l'année 1734 comme une période de transition, marquke par la persistance 
de la dissertation érudite qui laisse cependant le centre du terrain aux brefs comptes 

rendus des dernières publications. 

Les jésui tes tracent une ligne de demarcation entre le respect du savoir 

proprement dit et celui des dogmes religieux. La frontière de l'objectivité demeure 

fuyante, puisque la participation active au mouvement scientifique n'exclut pas les 

traditions anciennes. Cette tentative de concilier l'ancien et le moderne cherche à relier 

des idéologies antagonistes dans le but de s'élever audessus d'une vision strictement 

binaire des choses et d'abolir les frictions entre les partisans de doctrines opposées. 
comme dans la fameuse querelle des Anciens et des Modernes. Mais cette stratégie ne 

réussit que partiellement. car la cloison entre tradition et modemite n'est pas étanche. 

ce qui éveille la méfiance des deux parties et suscite le fiel d'écrivains comme Voltaire 

et Jean-Baptiste Rousseau. 

Les journalistes insistent souvent sur l'impartialité de leurs comptes rendus. mais 
admettent en janvier 1712 que la création du @riodique vise essnitieilement à 

contrecarrer l'influence néfaste des journaux hkrétiques * publiés notamment en 

Piem RCtab op. cil.. p. 169. 

74PascaIe Ferrand. op. rit., p. 810. 



Ho~a~de75. Les rédacteurs expriment leur résolution de demeurer neutres dans les 

domaines scientifique et littéraire, mais non quand il s'agira de la religion. des bonnes 

mœurs ou de l'État76. Alors que, quelques années auparavant, dans I'avertissernent de 

lm, la direction affimiait son intention d'attaqua sans ménagement les ennemis de la 

religion, ceiie de 1734 manifeste son esprit d'ouverture en refusant de boycotter les 
ouvrages des savants u hérétiques D, tant qu'ils ne mêlent pas la religion A 

1 '6ditionn. 

Malgré sa volonte de neutralité, l'équipe du journal se voit entrzunn6e dans des 

polémiques théologiques et politiques quand elle défendra les dogmes catholiques et 

livrera combat contre toute déviation de l'orthodoxie religieuse et morale78. Le père 

Lallemant, le premier directeur, réussit à fain rtgner l'impartialité dans les comptes 

rendus des premiers numéros en rappelant 3 l'ordre tout collaborateur qui proteste 

contre les directives d'objectivite qui leur sont imposées. Toutefois, le père 

Tournemine, qui lui succède vers la fin de 1701, agira autrement : il invite les 

collaborateurs joindre ik leur comptes rendus des jugements critiques qui 

provoqueront une série de querelles avec les frères Boileau. Malebranche. Mabillon et 

Jean-Baptiste Rousseau. 

Les tactiques éditoriales du journal 6volueot avec le temps. l'expérience et la 

réaction du public. Les jésuites apprennent à modifier leur logique en se libérant des 

idées reçues. L'exemple suivant est révelateur : en 170 1, par souci de neutrali te. les 

journalistes de Tr6voux proposent aux auteurs de faire eux-mêmes les comptes rendus 

de leurs ouvrages pariant du principe selon lequel personne n'est mieux placé pour 

' 5  Paul Hazard u>utien t que la gazenes françaises de Ho1 lande sont, en majorité, nonsonfmistes et 
font entendre [a voix de I'hétérodoxie, comme les ffouvelks de Io république des lems. I'Kitoire &s 
ouvrages des sawam et la BiMiorhèque universel& et liirro-ue (LA crise & k7 conscience europémw 
(1680-1715). Pans, Fayard, 1 9 6 3 ,  p. 77). 
76 11 s'agit des vois  &gories qu'utilisent la Censure et  la direction & la Librairie dans sa révision des 
ounages avant de les autoriser à paraître ou de les condamner. 
TI Les journalistes soutiennent que la diversité de religion ne la empêchera pas de rendre justice ii 
1 'esprit, à la docuine et aux travaux des savants étrangers. S'ils haïssent 1 'erreur, leur haine n'est guére 
aveupie puisqu'elle leu. permet de voir daas f 'hérétique ce qu'il a d'estimable : voir Joseph Beaude, op. 
cil., p. 273-275. 
78 Le pCriodique panicipe à la controverse suritde aprts la publication de la Constitution Unigenirur 
en 17 14, en anaquant De l'action de Dieu sur fès créatures. mité dans iequel on prouve la prehotion 
physique par le r(u3onncmen1. & ou l'on examine pluriPsîrs questionr qui onr rapport a /a narure des 
espriu & à la grcice de Boursier : voir MT. mars 1 7 14, p. 375. 
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pdsenter un livre que son créateur. Malgré leur précaution de soumettre ces textes ii une 
confrontation avec 1 'ouvrage présente, les rédacteuss en viement à découvrir que cette 

pratique ouvre la voie aux abus des écrivains. comme cm le verra couramment dans la 

presse du XVIIIe siècle79. Les journalistes adoptent une position diameiralement 

opposée en 1712 quand ils refusent tout emclit f i g é  par l'auteur, surtout quand il 
s'agit d'un texte ou d'une opinion polémique. Us pensent qu'un rapporteur manque à 

son devoir quand il se fie aux partis d'une c a d ,  et prônent plutôt une critique 

independante et une d6limitation plus précise de la fonction du journaliste. Ce 
changement de comportement révèle que la critique journalistique cherche encore sa 

voie et oscille entre des usages aujourd'hui consacrés. 

L'esprit de controverse 

Malgré leur souci de neutdite, l'esprit de controverse domine parce que les 

rédacteurs de Trévoux admettent difficilement qu'on soit en désaccord avec eux. Ils 

refusent les opinions qui remettent en question I 'ordre etabli et attaquent facilement les 

Ccrivains qui discutent des dogmes religieux. du dgime politique ou de la morale. 
ûrientée au début contre les protestants et les jansénistes. la lutte des jésuites tend à se 

diriger contre le dCisme vers le milieu du siècle. Entraînant une certaine h&érog6n€it6 

du contenu, les controverses ajoutent dgalement richesse et diversité au journal. Outre 
les querelles linéraires ou religieuses auxquelles ils pmnnent part, les rédacteurs 

contribuent à aviver des conflits de tous ordres. En témoigne par exemple l'article 

consacré au Dictiotvc~~ie~verseI de Furetière corrige et augmenté par Basnage de 

Beauval et par Huet en 1701. Le compte rendu de l'ouvrage est suivi d'un avis 

annonçant une nouvelle édition du dictionnaire, il Trevoux, purgée de tout ce qui est 

contraire au catholicisme et plus parfaite, selon les journalistes, que 1'6 dition 

néerlandaise. Le debat autour de ce dictionnaire se poursuit juqu'en juilletg1, 

79 Ainsi le rédacteur des M ' i r e s  secrefs repmche leur panse  ara journalistes quand ils demandent 
aux auteurs de faire eux-mêmes l'annonce de leurs ouvrages, Ieur donnant ainsi l'occasion de se 
prodiguer les eloges les plus outrés : voir Bachaumont. Mémoires secrets, t. I I ,  mai 1765. p. 189. 

MT. janvier 1712. p. 1-5. 
81 MT. Y suppl&nenl, juillet-aoat 1701, p. 1. 
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oCcaSio~me une réplique de Basnage dans le JO& &s savants a mie autre de Huet 

dans la contrefaçon hollandaise des Memoires de ~ r h o ~ .  

Dans le domaine scientZque, le périodique refiète aussi la position des 
rédacteurs comme le père! Castel qui profite de ses articles su.  la gdorn6trie pour 
manifester son opposition aux thbories de Newton, de Mbniz, de Rtaumur dans son 

étude sur l e s  insectes et de ~ a u p t u i s 8 3 .  Prenant go& B la lutte, les rédacteurs font 
l'apoplogie d'un livre sur les fites chinois, sachant fort bien que les ennemis des 

jesuites poursuivront leurs attaque@% 

Un des premiers articles polémiques dans les Mémoires est le compte rendu des 
Noweaux Voyages de M. le Buton & ià H o n m  clmrs I'Amerfque seprenbionaie, 
publie en juillet 17m. Le ddacteur accuse l'auteur & n'afficher ouvertement aucune 

appartenance religieuse ou national* Le baron de Lahontan répondra il son tour de 

manière vive et d&aili& dans une lettre adressée à l'un de ses amis et pubLi& dans 

l'Histoire des Ouvrages des Suvans de septembre 1709% Mal@ le changement de 
l'équipe de rédaction en 1725, l'esprit belliqueux ne quine pas les journalistes : le père 
Du Cerceau s'engage dans une querelle contre l'abbé d'Olivet sur la question du T r .  

philosophique de h foiblesse & l'esprit huma@. attribue Huet. Le Jou172L21ak 
Trévoux conteste fortement cette attribution et qualifie de a Pyrrhonien outré m celui 
qui a a osé * utiliser le nom de Huet pour mettre en credit une doctrine 

surannee u8? Le rédacteur analyse I'ouvrage et Cnumke les preuves qui corroborent 

82 Ces conwefaçms ouvrent leurs pages onrx qui se croient maltrait& par la critiques #suites : voir 
MT. a avertissement W .  mai-juin 1701. 

8, Le pCriodique fait l'objet de plusieurs critiques P cause de sa position sur les &ri& de Newton ; 
Pascale krrand, op. cil., p. 8 1 2. 
84 Alfred R Desautels. op. cit.. p. IX. 
85 Non wulement il est difficile de deviner s'il est Catholique ou Protestant; On a même de la peine 
a se persuader qu'il soit Chrétien. A l'égard de sa Pauie on ne s'aviserait jamais de le prendre pour un 
F;rançois s'il n'avoit eu soin d'avertir qu'il est né en Bearn. II déchire la France, il se déchaine contre les 
Puissances les plus dignes de respect IB (MT, rt avertissement B. juillet 1703, p. 4 174%). 

86 Le compte mndu des Mémoires et la réponse de Lahontan sont reproduits dans RCal û K l l e ~  Sur 
Labnrnn. compres rendus er Québec. I'Hêtrière. 1983, p. 47-54 ; et Lahoman. E , e s  
compUtes, dir. R. Ouellet, Montréai, Presses de l'université de Montrd, lm, p. 9% 1000. 

* MI. juin 1 7 3 .  p. 989-102 1 ; février 1727. p. 197-235 ; juin 1729. p. %5971. 
ûû De quel droit, après ai& a-t'on chan@ le titre de ce hm. & mdtamorphosé 7hmi&?& 
Pluvignac, Genn'lIrom du Perigord. qu'on avoue être à la tête du Manuscrit, en M. Huer ancien 
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sun hypothhe. Les soupçons se dirigent vers l'abbé d'Olivet, connu pour son amitiC 
avec Huet. En février 1727, Ie joudiste +nd % l'attaque de I'apologiste de l'abbé 

d'Olivet en affimiant que ce T&t poscfiume n'est pas reconnu par I'Acadtkie 

Française comrne €tant de Hue* 

La persistance de I'esprit de controverse dans le journal suscite de nombreux 

problèmes aux rédacteurs et la Compagnie de Jésus. En juin 173 1, les auteurs lancent 

une querelle contestant l'authenticité d'un ouvrage de Bossuet, les Éfi&ons nu ks 

mystPres, et publient une letnt mettant en doute la paternit6 excfusive du même auteur 

pour les ~édia iom sur l'Évmgik% La querelle susci te une condamnation ofIlcielle 

des jesuites par un arrêt du Pariement daté du 7 septembre 1733. Cette affaire. 
vahissant une relâche dans la rédaction du journal. debouche sur d'importants 
changements gestionnels en d6cembre 1733. 

La présence engagCe des Mémoires & Trévoux dans la vie culturelle de l'&poque 

permet de suivre la modification de la critique journalistique des jksuites Refusant 

d'ignorer les aberrations. les erreurs historiques et la médiocrité philosophique de 

certains écrivains. les rédacteurs dénoncent les defauts des livres dont ils parlent ou les 

combattent ouvertement. Ce type d'intervention intellectuelle n'empêche pas les 

journalistes de chercher un moyen terme entre la critique et la louange publicitaire. 

Voulant conserver la ddibilité de leur p o t e  écrite. ils promettent d'une part de 

tempérer leur critique pour menager les auteurs et. de l'autre. ils tâchent d'être plus 

sobres dans les éloges. Ils en arrivent ainsi à se présenter comme des guides 

respectueux des auteurs. francs et siin. 

Le journaliste médiateur 

L'équipe de redaction se propose la tâche originale de servir de médiation entre 

les écrivains et les lecteurs cultivés. récepteurs de la production littéraire. Hle fait appel 

aux personnes intéressées à collaborer au périodique. creant ainsi une tribune 
interactive où dialoguent le créateur et le récepteur. dans le but de rendre publics l e m  

Ewêque d'Awamhes, qu'on a mis à la tête de I 'imprime [...] ? Et ne sçai t-on pas bien que souvent on 
n'est pas plus fidele dans ce qu'on anri buë à d'auues, que dans ce qu'on attribue à soi-même ? » (MT. 
juin 1725. p. 990). 
89 a L'Académie anesu que I'Owrage m de Thearite de Pluvipac * (MT. renier 1727. p. 203). 
90 MT. février 1732, p. 3 14. 



travaux et leurs jugements Cette mconîre coneibuera au progrès rientaique et au 
ddveloppement idCologique de 1 'Europe francophone. 

Attachés B souligner le r61e d'intermédiaire des M. & T. entre le 
public et les savants de I'Europe, comme entre ces savants eux-mêmes. les 
auteurs engagent les gens de lettres recourir au journal pour proposer 
leun difficult6s sur des points de doctrine ou pour s o u m e e  au jugement 
du public les projets de leurs ouvragesgl. 

Collaborant A un pkriodique, le journaliste traduit la perception qu'ii se fait de 

son mdtier, son mode de sélection des livres et la méthode qu'il emploie pour sonder le 

marchC de l9irnprim6 : nous ne ferons nulle cMïculté de suivre [...] la règle que 
nous nous proposons en qualit6 de Journalistes, sçavoir de rendre un compte fidèle des 

Livres les plus extraordinaires. particulièrement lorsque les éditions viement des pays 

ttrangen HE. Il souligne d'abord sa fonction de guide du lecteur pour connaître des 

livres : son devoir de présentateur de I'information se double ndcessairement de celui 

de critique averti capable de protkger le lecteur de la dductiots des titres imposants qui 

dissimulent des Ccueils dangereux. En offrant au public une information bien pensée, 

le j oumaliste se présente ainsi comme chroniqueur sagace permettant au lecteur de 

former son propre jugement : 

Le devoir d'un journaliste se borne à rendre un compte fidèle des 
livres dont il est chargé de faire I'andyse. S'il lui faut emprunter le secours 
de la critique, la politesse. la probité et la religion lui prescrivent des règles 
dont il  ne doit jamais se dbpartir. Affecter les airs et le ton de censeur ou de 
juge, c'est usurper un droit qui n'appartient qu'au public arbitre souverain 
de la réputation des auteurs et du mérite de leun ouvrages93. 

Conscient des contraintes que lui impose la forme du périodique et surtout 

l'espace restreint alloué chaque article, le journaliste présente tantôt ses excuses à 

I'auteur de ne pouvoir rendre toute l'étendue de sa pensée, et tantôt au lecteur de ne 

pouvoir depasser les bornes d'un compte rendu : 

L'Auteur nous pardomera, si nous ne donnons pas a ses pensées 
toute la suite qu'il leur a données lui-même. Mais outre que l'Ouvrage est 

91 FLarate Ferrand.op. cir.. L II, p. 810. 

92 MT. janvier 1734. p. 77. 
MT, M. p. 3. 



bop Ctendu : les citations nombreuses et les digressions feuentes dont il 
est charge. ne conviennent guère la simplicité d'un extraitM. 

Reprenant l'analyse d'un livre de pédagogie ciam le numéro de février 1734, le 
rédacteur se plaint B nouveau de devoir s'en tenir B un espace limité : a L'Importance 
de cet Ouvrage nous a'iant comme forcé de nous étendre dans le premier Excmit, peut- 
être au-dela des bornes qui conviennent ii ces Mhoires, on nous pardonnera d'abréger 

dans celui-ci le compte qui nous reste rendre ~ 9 5 .  De même, la contrainte de brièveté 

mène ii la suppression des details : S'il etait ici question d'autre chose que d'un 
extrait. mus commencerions par dCguer les morceaux de l'histoire de France [...] ; 

mais il ne s'agit pas ici de menus détails. Venons au corps de l'histoire de France n%. 

Pour remddier & la brièvete du compte rendu. le joudis te  renvoie le lecteur un 

article précédent ou un autre texte qui le renseignerait sur le sujetm 

L'ampleur du projet et la diversité des correspondants soumettent parfois les 
rédacteurs aux manœuvres ou aux ntgiigences d a  informateurs. Les fausses nouvelies 
dues au manque de vérification provoquent des problèmes aigus. comme quand le 

journal annonce le dCcès de Magliabechi qui. toujours vivant en 170398. se sent blessé 
des détails de sa notice necrologique. Mais les jesuites parvinrent B tourner les choses il 

leur avantage quand ils reconnurent leur emur et prbntèrent leurs excuses. L'année 

suivante. les journalistes furent également oblig6s d'avouer une autre mCprise au sujet 

de la pensée de M. Biet, membre de I'Assemblée des Apothicaires de Parisg9. 

94 MT. ibid., p. 39. Dans k même extrait. le rédacteur explique enme : Nous sentons avec peine 
que Iri nCcessité d'abréger ne nous permet pas de nous étendre autant que nous voudrions sur un sujet 
aussi intéressant w (MT, M., p. 57). Le journaliste restreint donc à chaque instant sa voIond de 
developper son propos sur un sujet qu'il muve inte&sant afin de respecter la loi journalistique de la 
concision. 
95 MT, fëvrier 1734, p. 132. 
% MT, ibid.. p. 309. 
97 Nous renvoïons aussi le lecteur quelques ptites observations du même genre sur diff6rens 
sujets w (MT, février 1734, p. 335). 
SIB Iàxale Ferrand. op. cil.. L II. p. 8 1 1. 

99 MT. ocmhe 1704. p. 12. 



Mémoires de Trévoux 

Les rédacteurs de Trévoux anticipent sur les préférences et l'avidit6 des 

lecteursl~ pour certains articles. En dressant une grilte séiedive, ils invitent le lecteur 

curieux a lire l'œuvre andysée. Ils wument  que ceux-ci manifesteront beaucoup 

d'intérêt pour le sujet traité et en promettent la suite dans les num6ros suivants : a ces 

extraits ne peuvent manquer d'être bien -us du public, nous en donnerons la suite B 

mesure qu'ils viendront ,101. L'hterêt du public n'est pas I'unique motivation du 
r&cteur pour donner suite 5 un compte rendu : son propre intérêt. celui de ses 

confrères. mais aussi l'importance du sujet dans le contexte sociwxlturel sont autant 

d'l6ments qui orchestrent le choix. 

Analyse de contenu 

Fonctionnant comme un condensd de culture et d'6rudition, I'article de journal 
rédige par les jesuites suit un plan traditionnel. Il commence généralement par une 
description matérielle de l'ouvrage : annotations, citations. Cdition. reliure. etc. Le 
joumaiiste entre en matière par une bréve discussion sur une question curieuse que 

soulève l'ouvrage. I'auteur. sa vie ou le style. Il résume ensuite le contenu. chapitre 

par chapitre, puis s'attade sur les parties qui lui semblent intéressantes. Toutefois, la 

pr6seotation des idées du livre ne suit pas celle de l'auteur : l'obligation d'opérer un 
choix mène souvent il l'arbitraire comme en font foi les remarques du journaliste : 

Mettons ici quelques uns des raisonnemens au hazard & sans choix de ; a Nous 

prenons cet exemple sans choix sur une infinité d'autres, parce que qui en a vû un a vû 

tout le reste, & peut le deviner ~ ~ 0 3 .  Présupposant que le lecteur du périodique 

consultera l'ouvrage recense. le journaliste fait un va-et-vient entre les citations et les 

observations générales et avive la curiosité du lecteur par des tournures comme : 

u Ainsi attendez-vous de trouver ... B La conclusion, concise ou absente parce 

qu'un jugement global sur le livre figure en tête de l'article. résume l'œuvre, réaff~rrne 
la thèse du début ou renvoie le lecteur la suite publiée dans le numéro suivant. 

loO Le périodique s'adresse seulement au a k t e u r  éclairé * et se fie a son jugement sur les ouvrages 
recensés : voir par exemple MT. avertissement 1734, p. 2, janvier 1734, p. 10.3 1.39. 

lol MI. man 170 1. p. 99. 
MT. janvier 1734. p. 83. 

'O3 MT, f&iier 1734. p. 319. 

lo4 MT. M.. p. 336. 
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1. Les BeUes-Lettres 

En 1734,Ia critique comade la poésie. & l'art dramatique et au roman 
supplante les longues dissertations 6rudites. La politique qui &gissait le prognunme 
précédent du journal ne voulait intdgrer, dans les M M m ,  ni les romans ni les pièces 
de théâtre. C'est la raison pour laquelle on n'y trouve aucune mention de l'œuvre 
dramatique de Voltaire, ni des Lemes persanes qui ont provqu6 un retentissement 
considérable à leur parution. Les mherches g é n h i e s  sur les Mtmires de Trévorn 
montrent que 1 'attention portée aux arts utiles, aux Iettres et aux arts progresse 

nettement à partir des années 1 7 3 ~  17M105. 

Afin de ne pas décevoir les attentes du public et de ne pas nuire au canict8re 
scieo~que du périodique, les rédacteurs excluent les ouvrages d'imagination et de 

piété u qui font pourtant une part consid6rable des Livres du sikle da. Ils analysent. 
cependant, quelques œuvres redevant de ces deux catégories. mais seulement 
lorsqu'elles sont introduites par un projet savant ou un discours manifestant des 
qualites érudites ou littdraires. Il en est de même pour la poésie lorsqu'elle soulève une 

question qui ee appartient B la Philosophie et à l'Histoire plus qu'à la Poésie » lo7 ou 

qu'elle présente un intérêt didactique dans la rhétorique ou la syntaxe, par exemple IOB. 

L'ouverture à la modemit6 se manifeste dans les prises de position prévenantes à 

l'égard de certaines questions, comme l'affaire des Lemas philosophiques de Voltaire 

qui marque un tournant dans l'histoire des idées au XVIII' s i è c ~ e ~ ~ .  En 1734. alors 
que Voltaire est absent de Paris, Ie Pariement condamne son livre comme dangereux 

pour la religion et pour l'ordre de la société 1 10. Le pouvoir eccl6siastique s'allie cette 

O5 hscale Ferrand, op. cil., p. 808. 

Pascale Ferrand. op. cil.. p. 8 1 1. 

lo7 MT. juin 1710. p. 974. 

IOS MT. mai 1711. p. 890. 
log Avec elles. la hardiesse conquiert droit de cité et se fait effronitée. ia libre! pensée de 1' Angiecerre. 
toujours redoutée des uns, toujours enviée des autres, w i t  ie tribut d'une apologie édatante, pubhquc, 
venue d'un jeune écrivain dont on s'accorde à rec0~sllIre le prestige dangereux * (Alfred R Desauteis. 
op. cit., p. XIII-XIV). 

Marie-Thkrèse B o u m  L'affaire des Lcmes philosophiques B. daw Pierre R&at et Jean Sprd 
(dir.). Presse et histoire au X V I I ~  siècle, 1 'atutei 17.34, Paris, éd. du CNRS. 1 m8. p. 162. 



Mémoires de Trévoux 

condamnation par une lettre monitoid 1. Au milieu de la critique acharnée contre 

l'œuvre dès la publication de l'édition clandestine de Romn en avril 1734, les 
M&mires & Trévoux ptenmt garder le silence et n'y font allusion qu'indirectement, 

par le biais d'une critique de la réponse injurieuse qu'y fait une pmonm dans une 

lettre anonyme m 112. Les jésuites ne veulent pas flicher ouvertement leur sympathie 

pour les Lernes philosophiques qui exaltent New ton aux depens de Descartes et visent 

les jansénistes 2 m e r s  les Quakers. La condamnation des jansénistes et du 

cart6sianisme les arrange, mais ils n'osent pas le declam ouvertement. Les journalistes 

font en fMer  1735 une autre mention de I'owrage. mais n'y reviennent plus par la 

suite. Cette position des jesuites il l'égard de leur ancien élève se confirme lorsqu'ils se 

hâtent de saluer dans les É t e m e ~ s  & ki Philosophie de Newton, a le louable projet de 

M. de Voltaire, de se rendre philosophe, & de rendre, s'il est possible. tout l'Univers 

newtonien » 1 13. 

Le roman 

Si le périodique accorde un espace restreint au théâtre. il est encore plus réticent 

l'égard du genre romanesque : les journalistes s'etendent sur les ouvrages qui discutent 

de l'utilité du genre. sans s'attarder sur les romans marquants de l'époque1 14. Les 

volumes de l'année 1734 comptent une dizaine d'articles sur des romans ou des textes 

critiques sur le genre romanesque et peu d'annonces de puMication dans les ~ u v e l k s  
Zùtéraires. Malgré le discddit et la censure dont il fait l'objet, le genre romanesque 

connaît, entre 1715 et 1760, un développement incomparable1 15. Depuis la fin du siècle 

classique, les romanciers sont confmtés il un dilemme né de la combinaison ddlicate 
d'exigences critiques contradictoi~s e dont certaines relèvent de l'idkal moral de la 

C'est un ordre de l'autori te ecclésiastique. à la quCte  de l'autorité civile, pour donner information 
sous peine d'excommunication. 

12 MT. janvier 1735. p. 96. 
l3 MT. w(li 1738. p. 1674. 

l4 Le journal men tiome rapidement dans les wuvdks  Iim3aires l a  publication des parues du Pqmn 
pmvem par Manvaux (MT. octobre 1734, p. 192 1) et annonce quelques romans et contes en affirmant 
que ces sortes d'Ouvrages sant excellens pour enrichir ta Bibiiothèque des esprits oisifs ennemis de la 
réfléxion [..-] qui préferent a des lectures sérieuses & utiles, celles qui sont de pur amusement rn (MT, 
mai 1734. p. 95f). 
l5 Henri Coulet, Le rolluu~juvlrr P Io Révol~~tion. Paris, A. Col in (U). 199 1, p. 3 18. 
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pensée litteraire de leur temps et dont les autres rel&vent de son idéal esthetique m l 16. 

Pour satisfaire la partisans de I 'Cdification morale, il faut ideaiiser la nature humaine. 

au risque de tomber dans I*héel et l'invraisemblable. Pour rrspecter l'exigence du 
réalisme, il faut npdsenter la natm humaine telle qu'elle est : ii risque de se faire 

accuser d'immoralit6. Ce n'est que vers 1740, dès la parution de Pmnth de 

Richardson. que les rumancien réussiront a sortir de ce cercle vicieux. guidCs par 

l'école anglaise et ses disciples français1 17. 

Ce ne sont donc pas les Ménwùes de T r h m  qui poseront les problbmes du 

roman ii l'époque, mais le u traité paradoxal et ironique 18, publié en f6vner 1734 

par Nicolas Lenglet-Dufresnoy. sous le peudonyrne de Gordon de Perce1 : De l'mage 
des r o m ,  où l'on fait voir leur uîilittf et leurs d i f f h t s  car~ctères ; avec une 
Bibliothèque des r o m .  accompagnée de remarques rn-tiques stu leur choix et leurs 

éditions' 19. Dam ce trait6 critique reparti en deux volumes. Lenglet-Dufresnoy plaide 

la cause du roman. Le titre en est significatif puisqu'il réfute les principales 

condamnations du genre fonddes sur l'inutilité, l'immoralité et I'invraisemblance. 11 en 

expose la problématique en critiquant de manière satirique les principaux adversaires 

du genre. À ses yeux. la critique et la proscription du roman jouent en sa faveur 

puisque la nature de l'homme le pousse il chercher le fruit &fendu : u Ainsi se 

conduisent les hommes. Si on veut leur donner du gofit pour une chose, il n'y a qu'A 

leur en défendre 1 'usage D 1 3 .  L'auteur propose également une nouvelle approche du 

roman fondée sur le pacte de lecture. Le goût pour l'imaginaire n'est pas 

ntkessairement corrupteur car il peut être exploité pour présenter la jeunesx les 

principes de la vertu, comme le pensait Huet longuement citC par Lenglet- 

Dufresnoyl% D'une rnaniere géndrale, en invitant les romanciers se conformer au 
vraisemblable pour échapper aux critiques. Lenglet reconnaît L'extravagance de certains 

romans du XVII" siècIe et confirme ainsi les accusations de Boileau dans son célèbre 

I6  Georges May. La dilemme du r o m  au XVIW siècle. Pans. PUF. 1963. p. 38. 
Georges May, ibid., p. 1 O?. 

l l8 J. Oudart et J. S p d .  w La critique du mman W. dans Presse er hisioire au XVIIP siècle. L ' o d e  
1734, Paris. &litions du CNRS, 1978, p. 270. 

l9 Nicolas Lenglet-Dufresnoy. De /*usage des I-(s. Genève, Slatlone Reprints, 1970. 

120 MT. nu i t  1734. p. 680. 

111 11 s'agit de Dr S'origine des romans publié en 1670 pltr Daniel H u a  
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dialogue sur les Hkos de roman, publiC en 16851z. Daas Ie second volume. I'auteur 
brosse le p~rnier inventaire bibliographique g6dral qui dunit sous le titre génkrique 
romon des œuvres qui correspondent & la conception du genre aujourd'hui. Un pareil 
plaidoyer éveille la vieille opposition au niiman des journalistes de Trévoux qui 
aüaquent le livre et amorcent une q d l e  antirornaneque qui débouchera sur la 
proscription du roman en 1737. Lmglet désavoue aussitat son ouvrage dans un trait6 

publié en If35 et intitulé Histoirewfiée conne les romans. 

De ['usage des r o m  est annoncé dans l a  Mémoires dès sa parution dans les 

muvelleslittéraires en provenance d'Amsterdam. Le chmniqueur laisse percer son 
point de vue dans des phrases comme : u L'Autheur et l'Imprimeur ont eu raison de 

se cacher sous des noms inconnus ml=, ou un qualificatif comme a monstrueuse 

production rn 1z4 qui aborde un sujet ignoble. Les rédacteurs de Trbvoux. déjà montés 
contre Leugiet à cause d'un écrit r libertin » publie en 1713 et souvent r&dité, la 
Mérhode pour étudier f 'histoire, attaquent vivement cet ouvrage provocateur qui a jeté 

les fondements de la critique historique et qu'ils avaient également critique lors de sa 
réédition ea 1729. À la fin de l'annonce parue en 1734, le journaliste lance : K A 

I'égard des infamies qui font le sujet du prétendu Eloge Historique, M .  Rousseau est 

venge d'avance par le mCpris que les honnêtes gens ont conçu pour l'Auteur qui a 

devoilé tant d'horreurs >> 13. Cette affirmation rappelle l'affrontement qui opposait 

depuis plus de dix ans Dufresnoy au poète Jean-Baptiste Rousseau, au sujet d'un 

hoge  historique de Monsieur Rousseau * très satiriquel26. composé par kngiet- 
Dufresnoy. Celui-ci publie l'éloge dans son ouvrage De ['Usage des romans, contre le 
gré du poète: 

122 Les maques athCtiques la pl us importantes au début du XVIIIe siècle sont inspirées de celles de 
Boileau. c'est-&dire I'imhlisme et l'invraisemblance dans la composition des romans : voir Georges 
May, op. cit., p. 20-32. 
l3  MT. fdvricr 1734. p. 3711. Dans le compte mdu d'awil 1734, le journaliste renchérit : 

L'Auteur est, dit*% le C- Gordon de Percel. Mais il est &ident que c'est un nom supposé, car il n'u 
a pas d'homme au monde assez peu soigneus de sa réputation p u r  ûser mettre son nom B la tête d'un 
pareil oulrage B (p. 673-674). 

124 MT, f&ncr 1734, p. 373. 
'5 MT. février 1734. p. 374. 

126 MT. avril 1734. p. 673. 



Pour les directeurs des M&mVes & Trévoux, Lenglet se présente 
donc B la fois comme le disciple de Bayle et de Fontenelle, I'dM de 
Voltaire et l'adversaire dédaré du plus grand poète de la Chrétient6 [Jean- 
Baptiste Rousseau]. C'est en vain qu'il couvrira son Usage des romanr 
d'une pieuse argumentation, rien ne pourra empêcher les Jesuites d'y voir 
une œuvre diaboliquel? 

Sachant que le livre de Duf~snoy est le ddclencheur principal du debat contre le 

roman, on comprend pourquoi I'annonce insiste sur I'irréIigion de I'auteur puisqu'il 
discute d'une rnati6t-e condamnée d'avance et compromet du coup la réputation d'un 

@te chrétien : Dans la morale cynique qu'il veut Ctabiir sur les ruines de la pudeur, 

& de la probid, on ne reconnaît point la Religion de I'Ecrivain, & encore! moins dans le 

nouveau genre dTHemïsme qu'il tâche de substituer celui des Aléxandres & des 

Césars dB. 

Promenant d'en faire l'analyse le mois suivant, le directeur du périodique confie 

la tâche au père Guillaume-Hyacinthe Bougeant, ennemi déclaré du genre 

romanesque lZ9. L'article. publié dans la livraison d'avril 1734. manifeste son 
antipathie contre Lenget de manière vinilente dès les premières lignes. Bougeant range 

le traité dans les mauvais livres et affiirme que le pseudonyme employé n'empêche 

guère de reconnaître I'auteur qu'il blâme de recourir un style diffamatoire et de 

divulguer les noms des personnes dont il parie : u mais plus moderés que lui nous ne 

voulons pas lui faire le tort de le nommer a130. Pour dénoncer l'influence pernicieuse 

des œuvres de fiction. corruptrices des mœurs, Bougeant raille tantôt le choix du sujet, 

tantôt la peine inutile que s'est donnée l'auteur de defendre un genre condamné. Mais il 
ne s'attanie pas sur les points essentiels de la thèse de Lcnglet qui veut faire du roman 

I'instrument d'une éducation laique et mondaine et le libérer de la tutelle de l'histoire. 

En valorisant l'expression et I'évolution du désir. la rêvene et l'identification au héros. 

Lenglet exalte les plaisirs de la lecture et son &le formateur pour l'esprit et 

l'intelligence. En recourant au père Bougeant pour commenter le livre de Dufresnoy, 

les journalistes de Tr6voux nous invitent à lire De ['Usage der romans comme une 

IYI J. Oudanet J. Sprd. op. cit., p. 271. 
128 MT. fdvrier 1734. p. 373. 
lZ9 Bougeant publiera en janvier 1735 (Paris, Ir Mercier) son Voyage merveilleux du Rince Fan 
Fédén'n danr & Romancie, où les romans sont réparus en deux catdgories (Ia Haute Romancie et fa 
Basse Romancie), toutes les deus accusées d'irréalisme et d'immoralifk. 
130 MT. avril 1734. p. 675. 



œuvre a philosophique r, moderne et subversive, et à ne pas se fier aux arguments 

tradi tionnalistes de 1 'auteur I3 . 

L'importance de cet ouvrage dans le contexte contemporain sc confirme dès lors 

que l'on consulte les chercheurs qui ont &die le roman au XVIIIe si&cle. Henri Coulet 

juge le style de Dufresnoy plus tortueux qu'origindI3~ et Georges May considère fi 
I 'Usage des romans comme le a plus influent des 6crits critiques favorables au genre 

incriminé ,133 puisqu'il a en-6 plusieurs réactions B l'époque~% En février 1736. 

Charles Porée prononce un discours retentissant qui demande de bannir les romans de 
la rCpublique des leüres. Le texte latin de sa harangue est r6sesum6 quelques mois plus 

tard dans les Mémoires & Trévoux et Ie rédacteur, safuant le tout d'un commentaire 

enthousiaste. insiste nu l'idée principale du père P o e  : en inspirant le goet du vice, 
les romans gâtent tous les genres littéraires auxquels ils se rapportent et brouillent les 

normes des lettresl35. Par ce muveau mode d'intervention dans la vie littéraire. les 

Mémoires de Tréioux déplacent leur offensive contre le genre romanesque invitant les 

autorités 3t le proscrire. 

Durant toute I 'année 1734, pour contrecarrer les idees libertines de Lenglet. les 
journalistes jésuites truffent le périodique de comptes rendus qui mettent en relief la 

banalité des romans. Lc cinquième article de janvier 17'34. sur une histoire espagnole 

intituiéehrore er Phabm. commence par ces mots : 

II faut que ceux qui s'occupent de pareils Ouvrages ayent ou bien du 
tems à perdre. ou un merveilleux penchant aux chim8res. Celui-ci 
s'annonce lui-même par le titre de Phébus [...]. Qu'on ne s'attend pas que 
nous fassions une analyse suivie des avantures qui sont rapportées dans le 
livre. Il sufit pour justifier la disposition des esprits raisonnables par 

l3I J. Oudan et J. S N .  La critique du roman m. p. 272. 
13? Henri Coulet. Lc roman jtrsqu'h la Révolurion. Pans. Armand Colin. 1967. p. 313-319. 

133 Goorges May. op. cir.. p. 9. 
134 En dépit des q u e s  acharnées, les maians se plblient pendant la anriéa de crise (17221760) en 
nombre important : voir Georges May.  op. cit., p. 16. Si les autorités religieuses et civiles se méfient 
du roman et tentent de le proscrire, il y a toute raison de croire que ccne m p t i o n  en 1737 n'a pas 
été effective, car son application aurait pavement affect6 le commerce de la Li brairie en France : voir 
Jean Ehrard L'invention linPrraie au XVIIF siècle :fictions, U e s *  smi4té. Pasis, PUF (écriture), 
1997, p. 4. Aussi faut-il ptéciser que l'opinion défendue par les Mémoires & Trévoux ne reflète pas 
I'attitude prédominanie ii l'égard du roman. 
135 MT. juillet 1736. p. 1454. 
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rapport A ces sortes de productions romanesques, d'indiquer les premiàes 
d6marches de P h 6 b ~ s ~ 3 ~ .  

Cette entrée en matiére donne le ton de l'article qui ne rend pas compte de 

l'œuvre. mais vise avant tout désint6fesser le public de la lecture de livres de ce 

genre. Le rédacteur déclare qu'on ne doit toucher Zi un roman semblable a dans un 

Journal que pour en faire voir l'inutilitt dangereuse n137. La citation trace les 

frontières du champ d'analyse du périodique, en excluant les récits d'aventures et les 

œuvres de fiction, considérés comme dangereux et indignes de paraintre aux côtés 

d'ouvrages sérieux. 

Le discrédit qui s'attache au roman en France est encore augmente par la 

comparaison au roman anglais dont la morale est plus Cpuree. Les traductions de plus 

en plus nombreuses de romans anglais du type moralisateur, notamment ceux de 

Richardson138, constituent des modèles aux romanciers français. Les Mémoires 

suivent de près ce mouvement de traduction et discutent des questions qu'il soulève. 

Rendant compte, dans la livraison de février 1734. de vie & les Avannaes 

d'Euphomion écrite sur de wuveaux Mémires. le journaliste y voit un plagiat de 

I'ouvrage de Barclay : 

Ce titre est évidemment une petite illusion (pour ne pas dire 
supercherie de Libraire). Que veulent dire ces nouveaux MCmoires pour un 
Roman connu de tout le monde, comme tel ? D'ailleurs ce qu'on appelle ici 
trois tomes à la manière des petits Romans imprimes en Hollande. ne 
contient au vrai que la première des cinq Parties qui composent 
I'Euphormion de ~arclay 139. 

La critique, mordante, présente le texte comme une imitation et une traduction 

libre de l'original à la faveur de laquelle l'auteur a ajouté ou modifi6 quelques 

personnages En dressant un parallèle entre le modele et son imitation. le rédacteur 

136 MT, janvier 1734. p. 1 6 1 4 1 .  

13' MT. ibki.. p. 143. 

138 Dans ses traductions de Pamsk et de CImirsl> Harhwe. 1 'abbé Révmt a gomme ou &utcor+! des 
passages compromettants : voir les dlusiom à ce sujet dans le commentaire sur l ' h g e  &Richurdson 
dans JE, janvier 1762, p. 5-38. 
139 MT. fdvricr 1734. p. 115. 226. 
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conclut que les caractères a y sont d'ordinaire mieux touches & plus spirituels B que 

ceux de Barclay, mais u il semit souhaiter qu'on eOt Ct6 moins servite imitateur ,144 

Le dilemme que traverse l e  mman pendant cette période a joue un r61e de premier 
plan dans son développement, car il a mis en jeu son existence même et a obligé les 

romaociers 2 dçfinir leur démarche et leurs objectifs. Les préfaces des romans sont 

révélateurs du souci principal des auteurs de joindre 1 'utile ii l'agn5abIe. ce qui ne 
s'applique pas toujours au contenu du roman : 

Tout semble s'êbe passé comme si. desireux d'abord de divertir et 
de faire vrai, les romanciers de t'époque avaient commenc6 par écrire leun 
ouvrages sans se soucier d'autre chose, puis comme si, conscients après 
coup des attaques morales bien-pensantes auxquelles leur réalisme les 
exposait. ils avaient alors rédige leurs préfaces pour y parer par anticipation 
les coups qu'ils savaient s'être attirés pas la trop grande franchise de leun 

Le théâtre 

Depuis la fin du XVII' siècle. plusieurs penseurs se sont prononces contre le 

théâtre : le jCsuite Lebrun a publié un trait6 contre la comddie en 1694, en même temps 

que paraissent les Maimes et réfIexions SM la comédie de Bossuet. Les deux 

ouvrages provoquent une querelle autour de l'immoralité du théiitre qui durera pendant 

le premier tiers du XVIIIe siècle. Charles Porée donne en 1'734 des conferences qui 
condamnent les pièces de théâtre avec des intrigues amoureuses et critique les 

spectateurs. Alors que Lebrun se déclare contre le theâtre sous toutes ses formes. 

Porée essaie de concilier les partisans et les adversaires de l'art dramatique. Porée 
reprend la these defendue par les jésuites : le theâtre, utile et bon par essence, offre des 

leçons de morale aussi efficaces que celles des moralistes ; si la vengeance et l'amour 

y tiennent un rôle trop grand, il ne faut pas s'en prendre à l'art, mais aux auteurs. Sans 

aller aussi loin que les partisans de Lebrun qui condamnent systematiquement 

comediens et spectateurs, les journalistes de Trévoux s'interrogent : si les comédiens 

sont excommuni6s par l'Église, les spectateun devraient-ils l'être aussi ? 

MT. ibid.. p. 216. 
41 Georges May. op. cil.. p. 1 O9- 1 10. 
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Moins sévères que leurs contemporains ecclésiastiques, les jésuites recoïmaissent 

donc le rôle social du thCâtre. Ils n'en critiquent pas moins les sujets abordés dans les 

tragddies qu'ils snalifient de frivoles et corruprrices parce qu'elles matent en &ne 

['amour et la jalousie. S'ils font I'éioge des dramaturges grecs Sophocle et Euripide qui 

ne repréçentent pas la passion, omnipdsente dans les piéces modernes, ils vantent le 
mérite des tragédies de Racine ou de Corneille. Comparant le t h e  fmçais à celui de 

dSf6rents pays, l a  rédacteurs le placent au sommet de I'echelle dramatique. Ils rendent 
compte d'un dquisitoire écrit par Collier contre le thkâtre anglais et traduit par le père de 

Courbeville en 1715. Cet ouvrage souligne la supériont6 du théâtre français et Ie montre 
moins corrompu que celui d'Angleterre. 

Si les rédacteurs se prononcent de temps en temps sur les merites du thme.  ils 
dvitent de donner des extraits des œuvres dramatiques et continuent ignorer les succès 

de Marivaux et de Voltairel@. Les nouvelles linéraires offrent de brefs renseignements 

sur les dernières publications dramatiques et les pièces représentées aux Théâtre 
Français et Italien. En juin 17'34, le rédacteur annonce la publication et la représentation 

de trois cornedies. honorées du suffrage public : il s'agit de La fmse Antiparhie par 
Nivelle de La Chaussée. L'Apologie du siècle ou Moms com'gé et La surprise de h 

haine par M. de BoissyI43. Pour se dispenser de commenter ces pièces. le journaliste 

renvoie le lecteur a la rubrique des Spec&zcles dans le MercureFrunçoir qui analyse en 

détails les derniè~s représentations LM. Le correspondant de La Haye signale 

Cgalement, dans la même rubrique, la publication en 1733 d'une compilation de pièces 

françaises et italiennesl45 qui comprend les tragddies Alceste et Ino & Melicene par la 

Grange, niemisiocle par le jesuite Folard, Nicetis par Danchet et Cui!vsthene par Piron. 

Ces ûtrps nous révèlent quelles pièces françaises traversent les frontières pour se faire 
publier en Hollande. 

14? N'oubiions pas que l'année 1734 owserve dans la mCmoire 1inCrairr de I'épque qudques faits 
saillants qui ont marqué les esprits, comme 1 'échec d'Adélafiie du Guesclin, 1 'engouement pour le 
théâtre de la foire. ainsi que le suc& de la Comédie 1 tatienne. 
143 MT. juin 1734. p. 1 1 s  1 151. 

144 a C'est un genre qui semble appartenir de droit au M e m  Fianpis. depuis que Mssieurs de la 
Roque se sont chargés du soin d'en rendre compte. dans 1 'Anicle qui concerne ies S'ctacfes. Il semi t 
difficile de rien ajoûter au. belles Analyses qu'ils nous en donnent chaque mois * (MT, juin 1734. 
p. 1151). 

145 MT. juillet 1734. p. 13351336. 
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Vers le second tiers du siècle, avec I'intensif~cafion du débaî sur I'utiiité et la 

moralité du théâtre, une distinction s'établit entre le théâîre Zi intngws amoureuses 

totalement condamn6 et le théâtre Zi caractère éducatif' répandu dans les collèges 

jésuites. En mars 1734, les Mémoires répondent aux objections soulevées contre ce 

type de théâtre. Négligeant les attaques jansénistes contre le faste des pièces jesuites 

qui alimenteraient incoascïemment le go& des plaisis mondains chez les jeunes, le 
rédacteur fait une apologie de la valeur pédagogique du W t r e  de colltge. libéré de 

toute galantene m. D'une part, il permet aux élèves d'analyser I'auvre littéraire afin de 

comprendre les personnages, d'adopter ou de réfuter leur conduite et les principes 
moraux qui les animent. D'autre part, les pièces obligent les etudianfs B s'appliquer au 
latin, permettent aux professeurs de corriger leur diction et leur mauvaise 

prononciation. Le theâtre leur apprend dgalernent A obéir aux directives du maître. à se 

libérer des contraintes de la tirnidit6 en leur donnant une assurance propre B leur 

permettre de parler librement et naturellement en compagnie. 

Dans ce contexte, les journalistes remontent le cours de I'histoire pour expliquer 

la dégradation du goût en France. Ils reproduisent les textes qui étudient cette question. 

en laissant aux savants le soin de vérifier leur validitk histonque'46. L'auteur de 

I'HistoirerrzucairorzQue avance que le bon gollt, mis  en valeur sous François Iu. n'a 

cessé de se développer jusqu'au règne de Louis XIV où la production intellectuelle a 

atteint sa plus grande perfection. Les facteurs qui ont acdléré le déclin du goût se 

retrouvent d'abord dans la conduite des Français qui se croient supérieur~l4~ et ont 

rejeté les Anciens et exigé plus de réalisme à la scène. 

La poésie 

k genre poétique occupe une place de choix dans le journal qui traite 
a 

longuement de versification et recense plusieurs recueils. Le concept de N s i e  au 

XVIIIe siècle renvoie non seulement aux textes écrits en vers, mais aussi B l'aspect 

esthétique des textes littéraires. Le terme poksie, qui designe le genre << noble par 

excellence. retrouve le sens de création litt~rairel48 qu'il avait depuis Aristote. 

146 MT, janvier 1734. p. 136. 

14' MT. îbid.. p. 136-137. 

148 Robert Escarpi t. Le linPraire et lc social. p. 168. 



En janvier 1734, le journaliste analyse un ouvrage intitult R4flM'om no= lo 
poésie en g&tfrl. sur ['Egbgue. sur h F d l c .  sur I'EIkgie* sut la Satire* sur ['Ode. 
&na les autres petits PoEines. comme Sonnet, M&gal* &c. Suivies & pois Lemes 

nv kz D&ctz&nce du Gu& en Froltce1@. Le i i v ~  imite de din6rentes formes de poésie 

concises et Idgères et dtgage les règles qui les dgissent. Le journaliste met en lumi5re le 

souci pédagogique du texte qui cherche & plaire au lecteur* tout en le renseignant sur la 

poésie. Parce que les analyses philosophiques rebutent, l'auteur utilise un style léger et 
amusant a f i n  de faire passer son message sans être rébarbatif ni pédant : .< au lieu de 

raisons sèches, il a voulu assaisonner les siennes d'un stile aisé, de reflexions egaykes, 

d'exemples amusans. & de critiques fines & plausibles *lm. 

Selon l'auteur de l'ouvrage, on s'intéresse plus B ce qui s'adresse l'imagination 
et la fait travailler : ainsi les expressions imagées semblent attirer l'attention plus que le 

langage courant. Par exemple, si je dis : « le soleil se I5ve *, personne ne portera de 

l'intérêt B mon propos, tandis que si je  dis : a Phébus sort du sein de l'onde, (...] il 

monte dans son char, [... ] il presse le flanc de ses coursiers. etc. M 151, on sera plus 
attentif à mon discours. D'après le journaliste, la pensée de l'auteur ne  convient qu'en 

des circonstances où l'on cherche à s'amuser plut& qu'a s'instruire. puisqu'un 
philosophe peut aimer la première phrase et la préfhr la seconde. Pariant de ce que la 
poésie a de commun avec la prose, l'auteur souligne l'importance de faire appel aux 

sens : [...] les choses les plus judicieuses ne nous touchent point. si on ne nous les 
rend sensibles : il faut absolument parier notre imagination. dtcorer ce qu'on lui 

présente [...] car nous nous intéressons B ce qui nous ressemble, surtout ik ce qui nous 

ressemble en beau » 152. 

Les commentaires du journaliste sur les exemples do& par l'auteur dvèlent 

les préférences du rédacteur parmi les poètes et écrivains contemporains. Si l'auteur de 
l'ouvrage cite Corneille et Moliihe, c'est pour donner des exemples éloquents d'une 
~ e ~ c a t i o n  talentueuse. En revanche, il utilise une satire composée contre La Motte 
insinuant de manière sarcastique son mepris pour cet h i v a i n  qui n 'est qu'un mauvais 

149 Cet essai thConque est M t  par Rérnorid de Saint-Mard : voir Michd Delon et Piem Malandain. 
Littérature~ançaire & XVUr sKcfe, Paris. P W  (Premier Cycle), 1996, p. 92. 

MT, janvier 1734, p. 113. 

151 MT. ibid.. p. 114. 

15- MT. ibid., p. 113. 114. 
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imitateur de Fontenelle. Il mentionne La Fontaine en parlant de la fable, cite Honice et 

rejette I'élegie française qui n'a pas réussi B respecter Les l g l e s  du genre. Il e l m e  

préf6rer nndare aux poètes satiriques Despreaux et Regnier. ii fait l'éloge du talent 

poétique de Fontenelle qui a en France a la plus grande réputation de liaérature dans 

les genres les plus opposés [...1 dont les traits avantageux siiffilsent seuls 3 tenir contre 

les ddfauts qu'on voudrait lui trouver B 153. 

Les M&mites rendent compte d'un ouvmge en vers, présenté sous un 

pseudonyme et intitulé Hïsfoire macaronique f ...] avec i 'hm-ble bataille des Mouches 

ez des Founnisls. Le pseudonyme Meriin de Cocaie dissimule le nom de l'auteur. 

Dom Théophile Folengio, moine bénédictin du XW' siècle qui écrivit plusieurs 

ouvrages poétiques. Le journaliste commence par déplorer l'absence de notice 

concernant I'auteur ou l'ouvrage lui-même : a Jamais Ouvrage n'a &6 présente au 

Public aussi nud que celui-ci. Quelque peu connus que soient & l'Auteur 8 1 'Ouvrage. 

I0Editeur n'a seulement pas pris la peine de les faire comoître dans un avertissement ni 

de prévenir les lecteurs sur la nature d'une production si singulière. Nous allons y 

suppléer ~155.  

Ce commentaire indique l'importance que prend la mention du nom de I'auteur 

au début du XWII' siècle. Aussi les journalistes cherchent-ils à découvrir les auteurs 

qui se dérobent derrières des initiales156 : « L'Auteur qui laisse ici à deviner son Nom 
par des lettres initiales, & dont on a vu d'autres Ouvrages ingénieux, se propose de 

faire sentir sur quoi sont fondes les Règles de la Poësie, & d'en ddcouvrir les 

la MT. ibid-. p. 138. Dans le même cadre, l a  comspondanis du p&ialique mentionnent la rtedi tion 
des œuvres du poète Voiture qui ont soulevé au XVIIe siècle de véritables débats linémires comme la 
querelle des sonnets. L'édition de 1734, augmentée & quelques poèmes écrits B l'âge de quinze ans. se 
distingue des précedences par la beauté des caractères. La jod i s t e  trouve incongru l'ajout des poèmes 
d'essai de a œ grand Poëte » et on aurait dQ les supprimer : voir MT, février 1734, p. 37û-379. 

154 Le titre de l 'article si paie que le livre ai composé de deux volumes. in- 12, a chacun environ 400 
p. sans nom d'imprimeur *. Le mot environ indique que les pages ne sont pas numérotées 
continûment, tandis que l'absence du nom d'imprimeur ~~~~~e plusieurs hypothèses : l'imprimeur n'a 
pas demande la permission de publier ; il a préféré consemer l'anonymat afsn qu'on ne lui reproche pas 
d'éditer un teste qui n'a plus trop de vogue. 
* 55 MT. janvier 1734, p. 144. 

156 MT. février 1734. p. -5. Dans ce cas. le jounialisk CO-t B coup sOr l'identité de I'auteur. mais 
ne Ie nomme pas pour ne pas transgresser les règles de la politesse. 
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ressorts dg. Ce recours aux letins initiales ou au pseudonyme, courant depuis le 

siècle classique. visait à s'effacer r pour mettre en vdeur le contenu du livre, 

échapper la censure et la critique ; eiie révele aussi un mepris aristocratique pour 

tout ce qui sent l'atelier et la pratique d'un mttier. 

Le rédacteur convient de la pertinence des questions soulevées dans le Livre. Le 
style de l'auteur. proche du registre oral de la conversation, allege le discours 

didactiquel58. Passant à l'histoire elle-même. r ancienne & Gauloise w. il la qualifie 

de a tissu d'extravagances entassées tes unes sur les autres. sans autre suite ni liaison 

que le derèglement d'une imagination échauffée qui s'abandome aux idées les plus 

bizarres ml? Rabelais lui-même, qui s'est inspiré de cette œuvre. est emporte par les 

mêmes condamnations : * un imitateur de si mauvaise réputation ne fait guere 

d'honneur à son modèle » 1 .  On ne sera pas surpris que le journaliste termine sur ces 

mots : n mais nous finissons d'en parler, car c'est du tems perdu 

La fonction nouvelle d'informateur que s'assigne le journaliste se manifeste dans 

ce compte rendu qui cherche à reconstituer le contexte socio-historique de la production 

du livre. qui rapelle la vie et l'œuvre de l'auteur puis essaie de caract6riser le style 

<< macaronique B comme une forme de vers burlesques a qui consiste à habiller des 

mots Franpis en teminaisons Latines. en conservant avec ce stile bouffon toute la 

gravité apparente d'un Poëme &pique ,162. Pour le rédacteur. il ne s'agit pas de 

présenter un chef-d'œuvre. mais de u satisfaire les curieux qui peuvent regarder 

comme un point d'érudition littéraire rn 163. Malgré ses beaux principes, le journaliste 

ne peut longtemps s'en tenir à la neutralité annoncée, puisqu'à travers le burlesque. ses 

propos ironiques condamnent bientôt toute une époque : l'histoire macaronique fut 

reç(i[e] avec applaudissement dans un siècle où des bouffomeries pédantesques 

ln  MT. janvier 1734. p. 1 12. 

58 MT. ibid., p. 140. 

159 MT. ibid.. p. 149. 

160 MT, iad.. p. 149. 

161 MT, ibid.. p. 151. 
16? MT, ibùi.. p. 144. 

163 MT. ibid.. p. 146. 
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tenaient fieu d'esprit & d'enjdiement, & oit les Anagrammes. les Vers retournés, les 

Logogryphes passoient pour des ouvrages de bon go& ~ 1 %  

Les Anciens et les Modemes 

LA querelle des Anciens et des Modernes a et6 trop longue et trop bruyante pour 
laisser les rédacteurs indifferents, Elle commence au XVII' siècle avec les cartésiens, 
les jansénistes et les libertins qui contestent l'authenticité de l'histoire, moderne, 

grecque et romaine, parce qu'elle semble inconsistante, pleine d'ornements et de 

pathdtique165. Le debat s'oriente ensuite vers l'examen sceptique m de la 

chronologie de la Bible. Dans le domaine littéraire. on s'attaque à la poésie 166 et au 

théâtre des grands Maîtres ; on discute du merite de certains auteurs, tel Homtre, de la 

notion du sublime et de la manière propre à la littérature, comme le merveilleux 

chrétien. Entre 171 1 et 1717, la querelle homerique bat son plein avec la publication en 
171 1 de la traduction de 1 'fl+ par Madame Dacier. 

Si le camp des Modernes contribue à valoriser les œuvres de leun 

contemporains, celui des Anciens167 pdne  plutôt une l i t t h t u e  appartenant au passé. 

On se retrouve. eu fin de compte, avec deux camps qui se plaignent de la mediocrité 
des ouvrages contemporains et 6voquent avec nostalgie les grands chefs-d'œuvre de la 

litt6rature grecque et latine dans le cas des Anciens et de la litt6ranire du siècle classique 

dans le cas des Modernes. On le sent à travers les propos de Fontenelle et le style de 

Voltaire dans le Siècle de Louis XIV. 

Les journalistes jésuites ne prennent aucun parti : ils approuvent tantôt les 

partisans des Anciens. tantôt ceux des Modernes. selon qu'ils respectent la religion et 

MT, ibid.. p. 148. 

165 Paul Hazard avance que le douce ne tarde pas il dépasser les frontières de l'histoire : a II y eut  
comme un grand écroulement, après lequel on ne vit pIus rien de certain, sinon le présent : et tous les 
mimges durent refluer vers I'avenir (op. cil-, p. 37). 

166 La poésie compnmit les gmds genres de ITAntiquitC (I'Cpopée. l'ode. I'CpÎtre. la satire et l*t%@e). 
des genres plus récents (les cantates et les stances), des formes plus 16gères (le conte. I%@ogue, 1 'idyIle, 
la fable et le sonnet et la poésie de circonstance), mais aussi des ouvrages d'6loquence (dixours en vers) 
et les genres dramatiques en vers, ainsi que des ensemMes didaroques comme les poèmes religieux. 
scientifiques, philosophiques : voir Michel Delon et Pierre MaIdain ,  op. cil.. p. 57. 
167 Ceüe accusation aNibuée aux Anciens ne s'applique pas à tous leurs parusans qui. depuis le XVII' 
siècle. soulévent des questions éminemment a modemes m, comme celle du sublime. 



l'ordre Ctabii. Les nombreuses 6tudes qu'ils puMent sur la Liüérature antique comme 

les Rtfwonr  sur Iëloquence du père Rapin composées en 1671 débordent 

d'admirationl68 et leur systeme d'enseignement npose largement sur le patrimoine 

antique. S'ils analysent Cgalement les ouvrages historiques. philosophiques et 

scientifiques modernes, ils critiquent vigoureusement tous les arguments qu'ils ne 

trouvent pas bien fondds169. Ils se rangent du cet6 des Modenies pour faire L'Cloge de 

La Motte, de Terrasson, sans pour autant décrier les Anciens. Déplorant 1 'espèce 

d'idôlatrie de certains leürés pour les poètes de l'antiquit6, ils louent 1 'œuvre de La 
Motte pour mntxebdancer la grandeur excessive accordée Homhe. Ils n'oublient pas 

non plus leur propre contribution à la formation des classiques du XVIIe siècle grâce à 

I'btude des œuvres des auteurs païens : ils sont particulièrement fiers d'avoir formé les 

prédicateurs éloquents et les poètes du siècle classique par leurs leçons de rhétorique et 

de latin. Pour attaquer les Anciens. ils font l'éloge des hommes de lettres 

a chrétiens 9 du siecle précédent au détriment des païens et reprochent B Hom5re 
d'être peu conforme 3 la morale cWtieme. Cette confusion du théologique et du 

littéraire ne convainct ni leur adversaires ni leurs amis. 

Si la première phase de la querelle entre Perrault et Boileau est absente des 

Mémuires. les rédacteurs applaudissent, en 1707. les premiers dcrits de La Motte. 
ancien Clève des jésuites. De son côié, La Motte essaie de conserver les suffrages de 

ses anciens maîtres. réputés auprès des intellecniels pour leur jugement judicieux. W s  
le début de la deuxième querelle, les Mémoires commentent la traduction venifiée de 

I 'RW par La Motte dès sa parution en 1714. Par comparaison, celle de Madame 

Dacier leur semble marquer une vbneration excessive pour Homère et tomber dans 

l'incongruité quand elle rapproche ses allégories de celles de l'Écriture sainte17*. Ils 

louent la traduction de La Motte qu'ils comparent aux œuvres des grands poètes de 

l'antiquite, mais disqualifient Homère au nom de la clart& de la simplicite, de la 

précision des iddes. de la justesse de sa théologie et de sa morale. Ce faisant, ils 

subordonnent la fome au contenu et se méprennent sur la portde du débat. comme tant 

de leurs contemporains : évaluer les textes anciens selon les principes d'écriture et de 

168 Le père Bouhnirs ne p a ~ ' e M i t  pas à appréaer les classiques de ron siècle, leur prdfdmnt les chefs- 
d'œuvre des Anciens. 

Les journalistes semblent prîvil6gier la ouvrages sur l'antiquité et la traductions d'ocwms de 
Sophocle ou d'Euripide, mais ce goOt ne signifie pas qu'ils rendent un culte aveugle aux Anciens. 

I7O MT. mars 1714. p. 224. 
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morale du XVmC siècle ne leur rend guère justice puisque le goût, I'esthetique et les 
mœurs sont îributaim de l'espace et du temps dont ils relèvent. 

Les partisans d a  Anciens croient trouver dans la écrits de ceux4 des traces. 

voire les fondements de la théofogie et de la morale. Il suggèrent de les imiter en les 

prenant pour guides de formation intellechielle et morak. Pwr Madame Dacier. les 
textes d'Homère revêtent un caracth doctrinal orthodoxe, inoffhsif' pour les 
chdtiens. Tenant un disours de raison. les jésuites dénoncent les absurdités du poète 
grec. Partisans de la stricte vraisemblance, ils insistent sur le dessein de 1 'll&k. 

condamnent les fables et la fiction qui ne se cunforment pas aux bienséauces et font 
parler les animaux. Desautels a bien montré comment la pensée des jesuites a 6volué de 
1 'attachement servile aux Anciens ii l'engouement pour les Modernes : 

Leurjugement ne s'était affranchi de l'autorité des giands modèles 
que pour s ' a s s e ~ r  plus étroitement à l'autorité abstraite des règles de la 
raison. Inconsciemment. c'est au nom de la raison &lai& que les 
rédacteurs proclamaient la supériorité des Modernes. Trop concentrés sur le 
fond. ils oubliaient qu'on ne détrône pas Homère en jugeant sa théologie 
défectueuse. Le P. Bouhours leur aurait rappefé que c'est un "je ne sais 
quoi" qui fait la beautC du poète grecl71. 

C'est dans les commentaires h d i t s ,  littéraires ou plaisants que les jesuites 
prennent la parole en tant que savants fmçais et intellectuels catholiques qui veulent 

faire respecter les principes religieux. Les articles ik forte teneur pol6mique. qui 
présentent la these de l'adversaire tout en la combattant dans le menu détail. signalent 

un champ de tensions iddologiques. C'est ainsi que I'on trouve dans le journal des 

critiques variées sur le système politiquel~. les débats philosophiques et 

th601ogiqued73 et sur le romad74. 

L 'éducation 

Les jésuites discutent rarement d'éducation puisqu'ifs sont convaincus de 

I'efficacite de leur syîème et ne craignent pas la concumnce. Ils metteut seulement en 

171 A l f d  R DesauteIr op. cü.. p. 1 13. 

lnMT.  mai 1734. p. 1256. 
ln MT, fbrier. mars a avril 1734. 

lT4 Lenelet-Dufresnoy. De I'wge &s m n w ~ .  daus MX avril 1734. p. 672-695. 
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valeur les avantages des Ctudes poursinvies dans ies collèges par rapport B celles faites 
sous la direction d'un maître particulier. Dans [es M M E S  & Trévoux. les 

chercheurs =marquent que les extraits portant sur les traités d'éducation consistent en 

une analyse objective dCpourvue de critique persorneNe. Alors qu'entre 1716 et 17307 

les M4moi.e~ ne recensent aucun trait6 d'éducation, la situation change graduellement 

dans les années 1'730175. 

En traitant de I'euseignement tutorai, le journdiste présente un livre publiC ii 

Munich en 173 1 et compod par u l'illustre M. de Wùhelm >t, conseilier du Prince de 

Bavilre, pour expliquer les principes de l'éducation d'un prince destiné régner. 
L'ouvrage est intitulé ANurr politicus. .., ou Ande Politique. parragée en doce 

Discours ou Traittfs. Critiques-Politiques, & fditiques-Historiques, dmtr lesquels on 
érablit Les principes les p h  &cessaires ii à Prim qui doit regner : Ouvrage composé 

pour le Sérénissime Prince Electoral de &rviere. &c. 176. L'enîrée en matihe du 

compte rendu confirme la vogue que connaît le sujet ih l'époque : x L'éducation des 

Princes. est sans contredit de tous les objets le plus interessant pour une Nation. & le 

plus précieux aux yeux de quiconque pense d'une maniere relevée » ln. Le rédacteur 

note que les exemples de traités de formation idCale cornpl&te abondent dans I'histoire 

litthire, comme les Essais de Montaigne, G m g m  et Pcp~t~grueI de Rabelais : 

C'est sans doute A des motifs si parfaits. plus encore qu'a l'esprit en quelque façon. 

que nous sommes redevables de tant d'excellens Ouvrages, qui. quoique dans des 

genres differens. tendent tous à la même fin ~178. 

S'appliquant apprécier le système présenté par l'auteur allemand, le rédacteur 

adopte une position qui met en relief le décalage id6ologique en- le siècle classique 

qui prônait I'univenalitd du goût et le siècle des lumières qui préconise l'acceptation et 

175 Dans son dmde des titres utilisés au XVIIIe siècle, Geneviève Bollème décèle un souci éducaaf. Lcs 
manuels de civilité se multiplient, offrant des recettes pour bien parier en cornpape, fréquenter la 
bonne socidté et apprendre les usages et la politesse. On passe peu à p u  du savoir-vivre et de l'étiquette 
au savoir tout court. LRS ouvrages d'arithmétique. d'orthographe ou d'alphabet ont pour titre des mots 
comme : abré@? de ... r, pour apprendre a en très peu de temps m. a vite ID, a facilement m. 11s 
sont destinés it la jeunesse et à tous ceux qui veulent apprendre à lire, à écrire et à compter 
correctement : voir Genevieve Bdlème, a Littérature populaire et littérature de coiportage au 1g 
si ède *, dans t iwe  ef socie'té d h s  lo France du XMV sGcle, ParisLa Haye, Mouton. 1965, p. 72. 

MT. janvier 1734. p. 35. 
l n  MT. ibid.. p. 36. 
178 MT. avni m o .  p. 623. 
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le respect de l'autre, avec ses principes et san système de valeurs Le périodique insiste 
dans ce cas sur le cosmopolitisme fondé sur le respect de la difft5rence des idées : 

a Chaque Nation a ses gofits particuliers. Il n'est pas ttonnant que M. Wilhelm se soit 

dg16 sur celui de son pays. S'il n'est pas tout-&-fait conforme & nos idées, il n'en est 

pas moins propre au  dessein que l'auteur se propose i.119. WiIheIm pose quatre 

principes indispensables : .r la refigion [...) est la source de toutes les vertus B ; un 
prince .r ne doit faire la guerre que Iorsqu'elle est nécessaire pour le repos de ses 

peuples m : il ne peut s'employer en même temps & Ctablir sa réputation et ik acquérir 

de la gloirel? Il réfute le principe politique qui permet au roi de violer le droit pour 

préserver son règnel81. Tout en mettant l'accent en conclusion sur l'érudition, le 

cosmopolitisme et l'esprit d'ouverture de I'auteur, le journaliste ne peut s'empêcher de 

souligner la supérionte du goQt français : u on y d6sirera la cocrection & le gont que 

l'on veut en France dans les ouvrages d'esprit SI&>-. 

Les Mémires de man 1734 Ctudient un ouvrage épistolaire italien, publiC sous 

le pseudonyme d'ûttavio Piceno, concernant l'avantage des écoles publiques sur les 

particulières. Le journaliste présente I'idée principale du texte sur un ton ironique, mais 

saisit l'occasion pour dresser un vbritable plaidoyer en faveur de l'enseignement 

public. Ce faisant, il contredit t'attitude g6n6rale des journalistes jésuites qui critiquent 

les collèges non-jésuites pour l'inndfisance de leur mCthode d'enseignement et la 

pauvret6 de l'instruction religieuse dispensée aux enfants. 

Le premier argument du rédacteur vise ii montrer que l'enseignement public 

contribue au progrès des nations en inculquant aux enfants les principes religieux. 

principal appui de l'État. Pour faire valoir sa thèse, le journaliste cite des témoins 

prestigieux comme Quintilien, Raton, Aristote et saint ICrôme qui prônent des 6tudes 

uniformes et publiques. 

La nature des Ecoles dlebres, est de rendre I'instniction plus 
sensible, & par conséquent plus solide et plus durable. Tout y parle aux 
yeux et aux sens. L'assernblCe rCvei1le ; la solitude assoupit : on languit 

179 MT. janvier 1734. p. 38. 

Une des taches primodiaies pour un roi en  de favoriser la beaux-arts, car. les [eims dis-nt 
de l'immortalité m. 
Ig1 MT. janvier 1734, p. 65. 
IS? MT. ibid.. p. 154. 



dans le Cabinet, on s'anime dans une M e  rernpiic Rofesseurs et 
Disciples, tout se ressent de cette ame qui résulte de la multitude. La leçon 
se vivifie pour parier ainsi, & passe B ia faveur de cette espece de vie dans 
les espnts devenus plus agiles & plus attentifs1*. 

Suivant la meme logique. le jouinaliste soutient que les pmfesseurs du syst&ne 

public possèdent une methode pédagogique et des talents supérieurs ceux des maintres 

particuliers. U voit dans l'organisation même de l'école une excellente structure pour 

encadrer les études fondamentales : 

Les sages Fondateurs des Colleges connoissoient trop Ia nahue des 
jeunes esprits & leur rapport avec les lettres, pour en juger ainsi. Les 
degrés des etudes' le tmis prescrit pour la caniere des classes. le progrès 
d a  leçons. le passage imperceptible des unes aux autres, le choix des livres 
& des sujets de composition, la varieté des exercices de mémoire & 
d'esprit ; que sais-je ? les heures mêmes d'étude & de delassement, tout a 
Cté pesé, medite. reglé par les têtes les plus sensées sur le rapport mutuel 
des esprits & des lettres. Les Maîtres particuliers ne sont pas à port6e de 
suivre tous ces regtemens quand ils Le voudroient184 

Faisant 1'6loge des jeux éducatifs qui &veillent I'émuiaîion chez les elèves et 
améliore leur rendement scolaire. il tente de &montrer que le système tutoral ne 

favorise pas le d6veloppement des aptitudes de I 'enfant. Le rédacteur profite de 

I'occasion pour toucher au débat en cours sur le theâtre des coll8ges dont nous avons 

esquissé quelques traits plus haut. II fait 1 'apologie du théâtre collégial qui vise à former 
i %lève en 1 'amusant. Rappelant a que cet usage si sagement établi n'est pas du goOt de 

quelques personnes d'esprit & de réputation ,185' il humère les bienfaits du th* 

sur les élèves qui le pratiquent : d'une part. la correction de la prononciation. 

1 'assurance, I'aisance gestuelle et langagière si nécessaks au barreau, en chaire ou 

dans la sociCtC ; d'autre part. - et c'est la I'essentiel - les principes moraux que 

l'on insinue subtilement à travers Le jeu th6âaal. Sur ce plan, le travail de préparation 

d'une pièce est souvent plus grand que celui des leçons tirées de I'btude des textes : 
Dira-t'on que des explications d'Auteurs sont plus utiles que de pareils jeux ? II 

semit difficile de le prouver ; mais que cela soit ainsi. i1 s'ensuivra qu'en admettant 

lg3 MT. man 1734. p. 415416. 

lg4 MT, M.. p. 417418. 

185 MT, W., p. 421. 
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l'un & l'autre exercice, on réunit deux rnoÏens sûrs de dussir, dont l'un seroit fort 

stérile sans l'autre 4%. 

Avec le même intérêt que celui accordé l'éducation publique, le joumaliste tente 

de suivre les débats qui occupent les intellectuels. L'apprentissage des langues 
classiques et son utilit6 pour la formation du cœur et de 1 'esprit se trouve au centre des 
discussions au cours du premier tiers du XVIII' siècle. L'abbé de Saint-Pierre publie 

un essai l m  dans lequel il se plaint de l'importance trop grande accordée aux langues 
classiques a m  dbpens de la formation morde des étudiants du co1Dge. Maîtres de 

l'éducation à cette époque, l n  jCsuites doivent se prononcer. Le journaliste qui rédige 

la réponse en avril 1730 se montre modéré et prudent : 

D'abord il est naturel que celui qui a appris B bien parler, parte 
toujoun bien ; et très naturel aussi que celui qui a appris à bien vivre, vive 
assez mal. La même vanité. le même amour propre qui rendent un homme 
attentif à bien parier lorsqu'il a appris, le rendent il tout moment attentif à sa 
conduite et capable de bien des injustices et des crimes 188. 

Expliquant que les principes de morale et d'éthique sont présentés aux 6tunidiants 
de manière indirecte, à travers l'enseignement des langues et des sciences. le rédacteur 

s'aperçoit que ce système ingknieux d'enseignement ne porte pas foreCrnent des fruits, 

car au sortir du collège et au premier contact avec le monde. les élèves se laissent 

facilement egarer par ta fougue des passions. Voulant mettre le collège et les methodes 
pédagogiques hors de cause. le journaiiste affirme que les principes moraux inculqués 

au collège les ramèneront tôt ou tard au droit chemin189. 

Les jksuites ne s'appliquent pas seulement il mettre en valeur leur système 
d'enseignement : ils discutent kgdernent des matières incorporer dans les 

programmes scolaires. Sugg6mt de supprimer l'usage des fables, ils proposent des 

œuvres comme le T&iémaque de Fénelon où ils retrouvent une morde plus élevke et 

plus nette sans avoir re.coun aux animaux. Supérieur à I'O&ss&e, le TéIémaque est 

qualifie de poème Cpique qui fait la gloire de la nation française. Alfrrd Desautels note 

186 MT. ibid., p. 423. 

L'abbe de Saint-Pierre. Profit pourper~ecn'anner I'éducaioni dans JL t. XI V. 1" partie. 1729, 
p. 170. 

MT. avril 1730. p. 623. 



que l'u on ne trouvera jamais sous la plume des rédacteurs la moindre allkon B la 

portée politique de I'œuvre ni aux accusations qui avaient été faites B son auteur Ig0. 

Les journalistes de Trévoux s'assignent donc le devoir de defendre les idées de 
leurs confrères en matiiire d'éducation. ils sélectionnent habilement tes livres à recenser 
et l a  &tiquent en mettant en valeur le système jésuite d'enseignement S'ils apprécient 
des idées étrangères sur l'éducation privée, ils précisnt que saluer les efforts des 
autres ne signir~e pas adopter leurs idées : la recherche d'une manièn d'acqudrir la 
sagesse est propre il chaque pays. 

2. L'historiographie 

1734 est considdrée par les chercheurs comme une année moyenne de la 

France d'Ancien Regime n oh coexistent t'anachronisme et l'exemplarit6 . lgl. 

Cette année précède celle de la majoritd de Louis XV alors que le cardinal de Fleury 
exerce le pouvoir politique et cherche à établir en Europe l'image de la grandeur de la 
monarchie. 

Pour combler l'attente du public cultivé. l'érudition et l'histoire occupent une 
place de choix dans les premiers volumes des Mémoires de Trévoux. En considérant la 
iotalit6 du joumd, Ehrard et Roger avancent que l'histoire tient le premier m g ,  

notamment l'histoire profane et la numismatique à laquelle le journal consacre de 

nombreux artides'? Les médailles 1% sont 1 'occasion de manifester 1 'érudition des 
historiens, le bien-fondé de leurs th6ories ; elles permettent aussi aux rédacteurs 
d'exprimer leur goût pour les beaux-arts et l'antiquité. Devant la multiplication des 

études sur les mkdailles, les journalistes perçoivent l'importance d'en unifier les 
interprétations di de ne pas tomber dans l'inintelligible : *r il seroit plaisant, mais 
ficheux pour la répubfique des Letas. que vingt curieux finent vingt explications 

lû9 MT, ibid.. p. 625. 

A l f d  R ûesautcls. op. tir.. p. 10 1. 
191 Pieme Retat et Jean S@ (dir.), Presse ei h3foir~ ..., p. 139. 

Jean Uirardet Jacqws Roger* Deu.. périodiques français du XVIII' siecle ... v, p. 41. 

Ig3 Les ouvrages sur les medailles et la numismatique portent des tims comme M&&illcjqu'io 
inconnu&, dans MT. septern bre 1734, p. 172 1 ,  ou Histoire MetaiIique des X V .  Pmvinces des Pa&- 
Bar, dans MT, mars 1734, p. 475 ou encore les Ann'quilPs choisies de la France, dans MTde mars 
1734, p. 452- 
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dflérentes de la même Méâaïiie ; ce qui pourroit très-aisement arriver a I? Cette 

idée, d'origine religieuse, renvoie ik la longue tradition Cpistémologique de l'Église qui 
s'oppose a tout examen critique de !'Écriture en dehors des interprétations qu'elle 

adrnet195. 

Le même intérêt qui anime les rédacteurs pour I'etude des mCdai1les les pousse 

aussi commenter les ouvrages sur l'histoire antique. Ils saluent les Comideraiom 
sur les cases de fa grandeur des R o m a i ~ ~  & de leur déca&nce par Montesquieu, dès 

la parution de l'édition d'Amsterdam et ne manquent pas de mentionner 1 'édition 

parisienne tout fiers d'avoir déjà analysé l'ouvrage. Montesquieu est identifié 
comme a un Auteur illustre & assez connu B. ou par ses initiales. Le journaliste ne 

s'attarde pas sur son style, mais caractérise rapidement l'ouvrage : w ce petit livre 
contient dans son Cnergie le corps entier de l'édifice dont on trouve quelques matériaux 

Cbauchés dans Saint Evremont & dans d'autres Auteurs estimés Jw. II reprend le 

discours de l'auteur qui parcourt l'histoire de Rome depuis son institution par 
Romulus. en vue d'en faire le centre d'un empire étendu, jusqu'au dCmantèlernent de 

I'empire par les guerres et les usurpations turques, grecques. persanes et barbared98. 

Si la rigueur militaire des Romains leur a permis de conquerir des territoires orientaux 
et occidentaux, la guerre civile qui éclate entre les peuples d'origine differente qui 

vivent depuis longtemps en Italie a acceléré sa décadence. Dans son commentaire. le 

rédacteur souligne les passages ironiques où Montesquieu compare le système 

gouvernemental français à celui des Romains qu'il préfère. Il avance que les citoyens 
romains étaient à la fois paysans et soldats. toujours prêts 3 défendre leur pays : a cela 

venoit de ce que les terres &oient égaiement partagées sans aucune disproportion de 

lg5 Les ~nterpréiations de 1'Écn.nrre son[. depuis saint Augustin. plus complexes mais plus variées : 
1 'interprétation littérale est la pl us courante, l'interprétation ethique sert à expliciter des questions 
d'ordre social. la figurative et I'arragogique s'attardent surtout sur I'Anckn Testamcnz et Pascal y avait 
souvent recours. La question des interprétations bibliques tvoque le conflit, swgi au XVIIe siècle, entre 
cathdiques et protestarifs au sujet de I'aucorité de l'Église ii dispenser et unifier les interprétations de 
l'biture pour a uniformiser la foi P et a proscrire le Protestantisme + : voir Paul Hazard. op. cir., 
p. 72-73. 

196 MT. aodt 1734. p. 1531. 

Ig7 MT* juin 1734, p. 1031. 
ISB MT. ibid.. p. 1 O 6 1  1 O66 
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fortunes, de conditions, de cœur. d'esprit, de talens ~ 1 9 9 .  Ainsi. travers une etude 
historique, le journaliste met en relief la critique sociale et politique qu'in* en 

fdigrane l'auteur. 

Selon les rédacteurs. certains bvénements historiques. comme I'afhire de la 

succession d'Espagne. sont du ressort de la république des lettres, au même titre que 

1 'acditt? qui trouve sa place dans les rubriques Lemes et Arts. Le journaliste rattache 
le sujet ik un événement historique ou littéraire pour justifier un choix qui semblerait, à 

première vue, éloigné de la rnatih propre au journal. Ainsi. en 1734, la peste de 

Pologne est décrite au travers de celle de l'be d'Égine, relatée par Ovide. Les conflits 

entre puissances ne figurent dans le journai que lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre de 

l'histoire et, plus brihement, s'ils conditionnent la production ou la circulation des 

livres : dans ce dernier cas, ils apparaissent le plus souvent dans la rubrique des 

nouvelles littéraires. 

En s'occupant surtout de rendre compte des livres latinszm, français ou anglais. 

les rédacteurs du journal ont donné au périodique une portee historique apprdciable : 

les noms marquants du XVIIIc siècle y figurent. On y trouve par exemple les œuvres de 

Fénelon, de Fontenelle. de Roweau et les dictionnaires de Bayle et de Moreri. 
Parcourir rapidement les ouvrages analysés en 1734 permet de mesurer le nombre des 

traités historiques dans le p6riodique. Les grandes histoires des pays sont recensées des 
leur parution. ainsi que les réflexions et remarques qui s'y rajoutent, comme l'histoire 

d'hgleterre~o] . d'Espagne'=, d'ltaliSm, de ~ologne-M et de ~ussi$os. L'Histoire 

11 semble que le m u r s  9 la langue latine dans les owrages érudits devient de moins en moins 
important à l'#poque et que les mCIanges de textes en français et en latin sont davanqes tdérés. Le 
joudiste  décrit ainsi le contenu des E m s  &erses du père Hardouin : a 11 n'y a de français que ces 
deus cowts écris. Le resk est en latin rn (MT, janvier 1734, p. 78). Par coutre, l'usage du latin est 
fréquent dans les titres des ouvrages qui traiteat de sujets religeu. et scientitiques. Ils sont 
pénéralemeat suivis d'une traduction en français, tout comme Ies titres d'ouvrages anglais ou 
allemands. 

201 MT. juillet 1734. p. 1252 : ao0t p. 1495 et septembre, p. 1662. 

MT. fMer 1734, p. 374 et avril. p. 733. 
MT, janvier 1734. p. 162. 

3 4  MT. avril I m. p. m. 
205 MT. janvier 1'734. p. 152. 
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mi vers elle^ est traduite de I 'anglais, les rédditions de 1 'Historia sui temporis de M. de 

Thou2* et sa traduction en anglais= sont minutieusement signalées et analysées. La 

fawuse Histoire R d ù i e  des pères Cairou et ~ouill@ est également recensée B la 

fois dans l'original et dans sa traduction italiendio. A L' Wioire cnCt@e& 

l'hablissernent & lo Monmehie Frqoise danr les Gaules par l'abbé Du Bos sont 

consacrés plusieurs articles21 1. Certains ouvrages anonymes suscitent la curiosite des 
rédacteurs comme les Mémoires secrets & la cour de France. contemu# ks intrigues du 

Cabinet pendant la mi1zorit6 & Louis m-12. et les MJmires nPsfidees & irès exacts 

des e~pediilionr militaires qui se sont faires en AlIemgne, en HoüMde & ailleias : 

depuis & Traité d'Aix la Chapelle, jusp 2 celui & Nimegue. &c? Les rédacteurs 
placent égaiement il la même enseigne les relations de voyage et les descriptions 

g6opphiques~~ : ils s'intéressent particuliiirement ii 1 'imposante Histoire des 
Conquêtes & découvmes des Pormgais donr le muveau Monde. &c. par le père 

Lafitau215. 

Dans ces Histoires diverses, les journalistes privilégient les œuvres de leurs 

confrères et prennent en compte leun remarques sur les travaux des autresz16. Ils 
analysent aussi les Histoires gdnérales ou universelles qui embrassent le projet de 
remonter le cours de l'histoire de tous les pays et de tous les siècles. Ils se fient dans 

MT. fëvriet 1734. p. 266. mars. p. 424 et avril. p. 695. 

1û7 MT. février 1734. p. 360. mot. p. 1398 et septembre. p. 1565. 
208 MT. décembre 1734, p. 2271. 

'* MT. avril 1734, p. 756. 
MT. mai 3734. p. 953 et juin. p. 1139. 

21 MT. octobre 1734, p. 1827 ; novembre. p. 1999 et décembre. p. 2193. 
212 Le journaliste avoue que les raits expliqliqub dans cette C N d e  sont d6jà bien eonnus et qu'elle lait 
partie des ouvrages a condamnés dès leur naissance à une longue retraite » : voir MT. mars 1734. 
p. 461. 

213 Annoncés dans la MT de ftvrier 1734. p. 379-380, ces Mémoires sont û n a l y e  en juillet. 
p. 1 177. 

?14 Voyages du Dr. Engclben Kmfir (sic) en M o ~ ~ v î e ,  en P e m  & aux indes Oli'entaies. dans MT. 
juillet 1734, p. 133-9. Des ouvrages d'histoire géographique figurent aussi dans le périodique : Himire 
du Groé'nlandamkn & &me de M. Bussaeus, dans MT, mars 3 734, p. 553. 

MT. mars 1734. p. 197 et m. p. SIS. 
?16 Les Remarques du Père Toumrnine jéstuirc. sur le mCmoire  ouc chant I'origine des Negres dr des 
hnkricains, en sont un exemple : voir MT, avril 1 734, p. 629. 
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leur choix au nom de l'historien illustre qui signe son texte pour s'assurer de la 

crédibilité de ses propos, mais attendent aussi l'attestation & succès par I'accueil des 

lecteurs Ils portent lem attention aux 6udes & l'histoire antique et moderne, mais 

accordent aussi beaucoup d'importance B l'histoire ecclésiastique et à la théologie. 

3. Les essais reügieus et philosopbiques 

Qui parcourt les Memoires dP TreVoux pour y étudia la réaction aux id& 
nouvelles * comme le cartésianisme, le malebranchisme et le quiétisme, &ouvre 

que les journalistes suivent scrupuleusement le courant principal de la Compagnie qui 

cherche & camoufler les d n f h n d s  personnels. L'esprit anticartésien se reflète dans le 
journal sans que les jésuites cherchent à approfondir leur critique. Ils ouvrent 

subtilement des brèches qui tendent créer une atmosph&re de malaise autour du 

carrésianisme et ne dissimulent g6nCralement pas leur tessentiment. L'expression de ce 

ressentiment dCpend du style du journaliste qui peut utiliser l'allusion simple et 

suggestive. l'ironie mordante ou la critique ouverte et acharnée. 

Dans le cas du cartésianisme, la  position des jesuites demeure ambiguë. 

Profondément attachés à la tradition. ils se montrent prudents à l'égard de la 

métaphysique cartésienne qui remet en question les idées établies. Les opinions 

oscillent entre une minorit6 qui lui est favorable et une majoritk qui s'y oppose. 

Éducateurs de la jeunesse, ils préfirent n'enseigner que des doctrines éprouvées et 

écartent les nouveautés susceptibles de menacer le dogme. Encore faut-il préciser que 

les jésuites ont Cté plus indulgents pour ia physique de Descartes que pour sa 

rnétaphysique~I7. Percevant l'emprise croissante du cartésianisme. les rédacteurs 

decident de ne plus se tenir à l'écart du débat. Les rédacteurs des Mémoires persistent, 

jusque vers 1735, a manifester simplement leur opposition envers sa metaphysique et il 

avertir leurs lecteurs de son danger. Ainsi les Memoires de novembeddcembre 1701 

commentent le traité philosophique de Fmçois Bayle, cartésien farouche. Le compte 

rendu reprend pied pied la doctrine du  mahe et n'y manifeste pas la moindre 
opposition. 

?17 Desavtcs n'a pu admettre l'impossibilité de conférer la métaphysique I'evidence des 
mathématiques : voir J. S. Spi& La libre pmée/rançaisP & Gussendi à Voltaire ( trad. de Paul 
Meier), Paris, éd. Sociales, 1966, p. 207-2 12. 



Mémoires de Tr4vour 77 

Quelques années plus tard, les tédacteurs de Trévoux profitent de la stagnation 

de la philosophie cartésienne pour souligner la médiocrité laqueue elle est réduite. En 
1721. ils citent Leibniz pour condamner l'attachement trop d e  des cartésiens la 

pensée du rnaître218, mais ils condamnent aussi les adversaires du cartésianisme qui 
ressassent sans conviction les mêmes objections. En septembre 1722. les MCmoàes 
reconnaissent les efforts de De~csvees pour rapprocher ses idées des dogmes etablis, 

mais conviennent que sa definition de I 'a etendue B avec le dogme de la 

transsubstantiation n'apporte aucune solution au proûIh&l? Ainsi la position des 

jésuites. qui tismspaiaît en filigrane dans les MemoUes, subit des modifications au fil 

des annCes : ememis du cartesianisme pendant les premières années du XVIIIe siècle. 

certains d'entre eux lui manifestent une c e ~ n e  sympathie, notamment lorsque 

Malebranche enrichit sa thèse d'élements religieux et lui donne une forme littéraire 
séduisante. 

Cette sympathie inqui& les supérieurs de la Compagnie et les rend plus 

vigilants, surtout en matière d'enseignement. Si l'on regarde les choses de pius près. 
on découvrira que. sous son masque malebmchiste, le cartésianisme se sert de la 

raison pour voir clair et parvenir à la certitude dans des matières où seule la foi peut 

agir? Malebranche construit sa thèse sur le Dieu des chrétiens, unique source de 

connaissance. et sur I'oocasionalisme. 11 emprunte les données de sa théorie A saint 

Augustin. concernant r la vision en Dieu rn et l'illumination divine. Corrigeant les 

faiblesses de sa propre thdorie, il anime la dépendance de l'homme à Dieu : nous 

pouvons voir en lui toute chose ~ 2 1 .  Si d'autres objets déterminent immédiatement 
notre connaissance. ils exerceront une causalit6 véritable qui n'appartient qu'il Dieu. 

Le g6nie de Malebranche finit par tarir au bout de quelques d e s  : il retouche 
et dédite ses œuvres préddentes sans rien ajouter de nouveau. Ironiques au dkbut. les 

journalistes finissent par livrer un combat ouvert contre les theones de Malebranche, 

218 MT. novembre 1721. p. 1961. 

?19 MT. septembre 1772. p. 1646. La defnition m e n n e  de la substance en tant que a simple 
&tendue détruit le fondement aristotélicien de la transsubstantiation : voir à ce sujet J. S. Spink. op. 
cit., p. 208-2 19. 

30 Les œuvres de Maiebranche s'dtmdent sur la période & 168D ii 1715 et la plus marquante m la 
Recherche & ta v&iti. 

221 Malebranche. CEUVT~S compiètes. L XI 1-XII1 (R4flpxiom sur h MdfPphsique n sur lo Mon). 
Paris, Vnn, 1958, p. 49. 



sans tenir compte des comctions que celui-ci tente d'apporter en cours & route. ils les 

discréditent d'autant plus que Bayle conseille aux missionnaires en (aine d'adopter le 

cartésianisme, de se s e ~ r  de la causalité de Malebranche pour mieux répondre aux 

athées chinois : les missionnaires peuvent prêcher que les causes secondes n'ont 

aucune activité, que Dieu fait tout par lui-même immtkiiaternent~. On comprend donc 

pourquoi les jésuites ont refusé violemment cette théorie qui menace d'abolir le libre 

arbitre, de rendre la volonté inactive puisqu'elie subit passivement l'action de Dieu qui 

lui inspire tour 3 tour la vertu et le crime. Elle aboutit rejeter sur Dieu la responsabilité 

des actes humains et de rendre le jugement dernier absurde et inutile. Les 
contemporains ont applaudi les dissertations de Malebranche, mais les jesui tes en ont 

bien vu te danger pour !'orthodoxie catholique. 

Un autre courant fort important a I'époque, le quiétisme. met en vedette deux 

personnalités envers qui les jesuites manifestent des attitudes diverses : FCnelon et 

Bossuet. Ils louent constamment le premier pour son optimisme et proposent même 

d'intégrer son Télénuque dans les programmes d'enseignement de préference aux 

fables. Bossuet avait quelques amitiés parmi les jésuites, mais sa rigidite idéologique et 

ses attaques les indignent, tout comme son inimitié envers Mnelon. Bossuet critique 

avec fougue les écarts des jésuites comme dans le cas du a péch6 philosophique S. 

des rites chinois et de la morale relâchée B. Prodiguant des louanges de son vivant, 

les rédacteurs relèvent dans ses ouvrages posthumes des traces de cart6sianisme et de 

jansénisme, notamment dans la Cont~l~'ssance & Dieu er de soi-mêmem. Ils lui 

reprochent aussi ses plaintes récurrentes sur les misères et la corruption humaine qu'ils 

identifient à la doctrine janséniste. À cette angoisse de La conscience chrétienne. les 

jésuites répondent froidement : celui qui a une foi véritable ne cherche pas toujours à 

comprendre. 

Sur la preuve de l'existence de Dieu et sur I'union de l'âme et du corps, les 

rédacteurs manifestent un penchant pour l'6clectisme, curieusement proche de celui de 

Descartes. Par exemple, la theone du Père Tournemine et ses conjectures concernant 

l'union de l'âme et du corps portent en elles des idées fondées sur la d6votioo plutôt 

que sur la philosophie et attaquent les principes cartésiens et malebranchistes. Sa 
théorie, publiée dans les M4mires de mai 17û3, suscite des réactions diverses qui 

933 - Malebranche. op. cir., p- 23. 
~3 MT, a ~ n l  lm. p. 610 



Mémoües de Trévoux 

conduisent à une pol6mique sur la présence du Christ dans l'Eucharistie. Le sujet 

ouvre la voie B la reprise d'un certain nombre de débaîs non tranchés du siècle 

classique, comme dans le commentaire de i'owrage intitule Les sou~ances de N. S. 

J.  C- et Les T4moin.s & Icr Resmection & Jesur-~hnrtm. 

Dans la même perspective, le journal continue débaiire de sujets religieux 
controversés, tant& pour les présenter au public. tant& pour le mettre! en garde contre 

leur déviation. Daas le num6ro de juillet 1734, le chroniqueur analyse une dissertation 

concernant Les Paroles & la Consécratzwon & h suirue Euchminez6. Le texte traite 

des diffCrences foxmelles de la consécration eucharistique entre les Grecs et les Latins. 
La citation suivante, tirée du compte rendu, illustre l'ironie avec laquelle les jésuites 

reçoivent les écrits qui analysent de maniere superficielle ce conflit sur le rituel de la 

liturgie : 

La querelle s'est rallumée depuis peu d'anndes à Paris, & a fourni au 
Public le spectacle d'un corn bat litteraire assez intéressant. après tant 
de disputes & de bruit, voici un Auteur anonyme qui nous apprend que les 
Latins et les Grecs se sont egalement trompés jusqu'ici ; qu'ils ne se sont 
entendus ni les uns ni les autres, qu'ils n'ont pas même compris le sens des 
paroles qui ont fait le sujet de leur contestation. & qu'ils ont ignoré 
jusqu'au rite de leur propre Liturgie. Si l'Auteur a raison, c'est dommage 
que la Rovidence l'ait réservé à des tems si reculés : iI auroit prévenu tant 
de contestations inutiIes3. 

Discuter de cette polémique jette quelque lumière sur l'esprit qui anime les 

rédacteurs dans le premier tiers du siècle. Ils ridiculisent facilement les dcrivains qui se 

hasardent sur des terrains épineux. sutout en ce qui touche la linvgie et le rituel 

religieux, mais ne se montrent plus souples que dans le domaine de l'Écriture sainte. 

Ils cherchent cootinuellement à prdsenter au lecteur les dkbats les plus chauds, comme 

celui sur la fin du monde qui constitue une des interrogations récurrentes du XVUI' 
siècle, aussi bien chez les religieux qui s'appliquent & calculer les temps évoqués dans 

l'Écriture sainte. que chez les savants qui cherchent à savoir l'âge de la terre et à 

224 MT. juillet 1734. p. 1342. 

25 MT. juin 1734. p. %S. 
MT. juillet 1734. p. 1157. 

227 MT. ibid., p. 1 1 59. 



prévoir sa d d .  Voulant participer au débat, les jourdistes de Trévoux 
choisissent de disserter sur un ouvrage publié près de deux Cents ans plus tôt et intitulé 

4 Conjecture sur tes derniers jours ~'29. tiré des E m e s  theologiqeer. 
philosophiquesv tnuthemoriquesT du cardinal de Cusa, publié en 1565. Le compte 

rendu de ce livre suit le plan habitue1 des articles des M W r e s .  Afin de mettre en relief 

le peu de poids du texte de Cusa. le commentateur repnnd les idées du @re Sanadon 
qui attaque celles du cardinal. Cherchant étaler ses connaissances, le rédacteur 

rappelle les &des importantes dans ce domaine pour démontrer que la fin du monde a 
toujours suscite beaucoup de réflexions. Ce sujet resurgit périodiquement dans les 

M M r e s  : en 1734, les journalistes rendent compte, par exemple, d'une Diss-on 

chronologique na les trois grandes &poques de Icr cr&iztion du mondes0 et d'un 

Sys2me inspiré de l'Écriture sainte sur lo ùzuée du rnondes1. curieusement pla& 

sous deux rubriques différentes dans le catalogue de l'année. 

Sw les sujets délicats, les jésuites ont volontiers rrcoun à l'ironie allusive et 
s'abstiennent de prononcer des jugements hâtifs. Ils d6p l0m par exemple la 
publication des E m s  diverses du jésuite Hardouin, dont I'incohérence porte une 

grave atteinte à la réputation du prêtre défunt, comme à celle de leur ordre. Incapable de 

contester ITauthenticit6 des textes de la réédition posthume, le rédacteur critique 

fortement u les Editeun tknkbreux [...] qui trafiquent de la réputation d'autrui ~ 3 2 .  

Vingt cinq ans plus tôt, le père Hardouin avait surpris ses confrères par ses hypothèses 

subversives sur les chefs-d'œuvre de la littérature antique et provoquC de grands 

remous dans les milieux litt6raires33. Les Mémoires de Tr&voux avaient publié. en 
janvier 1709, une déclaration du provincial des jdsuites qui rejetait sans equivoque le 

7?8 M i s  h la mode par l'érudition liberrine. la quesion de la fia du monde est approfondie par la 
savants dans Ie but d'établir le cara&re chimdrique de la chronologie biblique- C'est la raison pour 
laquelIe les jésuites adoptent un ton ironique à l'égard de certaines bypothbes qui remettent en quesùon 
I'exactitude des temps mentionnés dans ~'Énin<e : voir MT. janvier 1734. p. 7. 
z9 MT. janvier 1734, article 1 : K Conjecture du Cardinal de Cusa sur les deniim jo un... B. p. 1. 

MT. mars 1734. p. 568. 

231 MT, ibUI., p. 542. 
731 MT. janvier 1734. p. TI. 
233 Jean Sgad considére Jean Hardouin comme le plus cultivé. le plus fin. le plus original et le plus 
fou des jésuites. Cet éminent savant connaissant bien l'histoire ancienne, la numismatique, Ia science 
des textes, la théologie positive. mais il promqua un scandale en niant I'authenricitt de tous les testes 
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système propod par le père Hardouin. En 1734, la Compagnie renouvelle son 

désaveu, car les adversaires des jésuites ne manquent pas d'accuser d'hardouinisrne la 

rédaction entihe. 

Le D i ~ t i o n n c u i e & s j o ~ s t e s  le considère comme victime d'une immense 

6nidition. indigeste et h 6 t k o c l i t e .  Ses systèmes chimériques ont déclenché des 

controverses. comme celles qui se sont développées autour de son explication des 

médailles. de ses interpdtations de 1'- réfutees par Madame Dacier (17 16). ou 

celle touchant I'2ge de Dante (1727). RCtendant que les moines du XnIesièc1e ont écrit 

tous les ouvrages anciens. k d o u i n  d6valonse en réalité l'héritage culturel europ5en. 

Le parlement proscrit la publication de la seconde partie de la Chronologia ex nwnmis 
mtQz& dans laquelle ces idées sont développées, mais M conf+re jésuite fa fait 

réimprimer. Ce livre, comme ses Opera selecta, font beaucoup de bruit et le malheur 

touche les jésuites qui sont appelés a hardouinistes W .  Désavou6 par ses confrères qui 

1 ui font signer une rétractation, il continue à professer les mêmes opinions. 

Détectant daas cette édition un clin d'œil défavorable aux jésuites, le rédacteur 

insiste sur la démence du p h  Hardouin. aggrav6e vers la fin de sa vie. et précise qu'il 

ne repdsente en rien M a t  d'esprit des jésuites. Le sujet lui semble d'une importance si 

cruciale qu'il y revient en février 1734 : C'est avec une extrême douleur. & 

uniquement par la triste nécessité oh nous réduisent les Editeurs de cet Ouvrage 

posthume, que nous continuons d'en donner l'extrait ~ 3 5 .  La publication des E m s  
diverses du père Hardouin par un éditeur hollandais semble donc s'inscrire dans une 
campagne de critique venimeuse contre les animateurs du journal. Le journaliste glisse 

habilement dans son extrait une défense de l'ordre et sa conclusion prouve que le choix 

de 1 'ouvrage n'est pas innocent. II affirme une seconde fois le peu de valeur de ce livre 

pour justifier le désaveu de ses supérieurs : << le P. H. s'&oit tellement accoutume 

voir par-tout des Athées. qu'il en voyait même parmi ses freres ~ 3 6 .  Le compte rendu 

laisse donc transpamie le parti-pris du r6dacteur pour son orch religieux. 

cfassiques, à quelques exceptions près : voir a Et si les Anciens 6taient Modemes..- Le 'Système" du 
P. Hardouin », op. cit., p. 209. 
234 Kathleen Hardesty , u Hardouin. Jean ( 1 646- 1 719) m. Dict. des joumfis~es. p. 1 89. 

p5 MT. février 1734. p. 306. 

MT. janvier 1734. p. 83. 
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PIUS enciin ii faire l'éloge des ouvrages recensés Iorsqu'iIs viennent d'un 

confrère et lui pardonner les defauts de composition, le &cteurprésente, au terme 

de son propos, le père Hardouin comme un &minent savant et cherche ik le disculper 
auprès des lecteurs : 

Après tout, le public équitable fera quelque grâce aux écarts 
é to~an t s  d'un savant que sa prodigieuse lecture, son profond savoir, sa 
pénetratioa et sa sagacité inimitables jusque ses égarements, & beaucoup 
plus son amour de la Religion, sa pieté sinc&re, sa simplicite de mœurs. & 
ses vertus chrétiennes rendront toujours respectable et vkritablement 
excusable P la p~sttrÏt@~. 

Partagé entre son devoir de journaliste, son respect de la mémoire du dCfunt et sa 

loyauté envers sa congdgation, le rédacteur conclut son article sur un rappel du devoir 

de l'éditeur et du code éthique qui doit régir toute publication : r Si nous sommes 

obligés d'entrer dans le detail de tous ces égaremens, il faut s'en prend= aux Éditeurs 

qui nous ont mis dans la nécessité de la faire, en publiant eux-mêmes des œuvres sur 

lesquels ils auroient garde le secret au P. H. s'ils l'avaient vbritablement aimC w z 8 .  

Cette affirmation soulève toute la discussion sur la pmpri6té intellectuelle. 1 es droits 

d'auteur et la Idgitimité de publier des œuvres posthumes. Le périodique aborde aussi 

les problèmes d' Cthique 6ditoriale qui reviendront dans la conclusion du deuxi&me 

article : r6Cditer ces textes qui ne sont pas à la hauteur de leur créateur. est trahir a un 
des plus hoonêtes hommes du monde m. 

GénCralement pariant, la philosophie est en relation imbriqude avec la thklogie 

et les divers champs touchant la religion. Les dissertations philosophiques parsemees 

dans les Mémoires ont largement contribue à éclairer les problèmes métaphysiques qui 

préoccupent les savants de ce temps : tels les articles qui traitent de l'existence de Dieu 

publies sous le directorat du père Tournemine. les articles touchant ITEucharistie. sur la 

bonté de Dieu, la liberte de l'homme, l'origine du ma139 et les théories de la fin du 

monde parus sous celui du père Rouillé. 

S'MI. ibid.. p. 111. 

238 MT. janvier 1734. p. 1 10. 

239 MT. octobre 1734, p. 1735 et novemk. p. ? 104. 
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4. Les Sciences 

Les journalistes ne se bornent pas a la thblogie, à l'histoire religieuse et à la 

philosophie : ils abordent aussi de plain-pied les sciences et les techniques et marquent 

un intérêt particulier pour la physiquS40. En agençant culture traditionnelle et 

orientations modenm de la =cherche savante, iIs parviennent habilement Zi exposer un 
&entail des idees qui circulent à l'époque sur la mise en valeur des connaissances du 

pass6 et les bienfaits de la science modeme241. Ils présentent. par exemple, les 

Nouvelles découvenes en Mé&cine243, le DictiomlVZQlre œcorwmique de (3horne1~~3. 

les P enrées critiques sur les Mtztheinafi4ues~44 et s'intéressent en phcul ier  A I'histoire 

de ces disciplines245. 

Les Mémoires laissent voir que la physique l'époque englobe toutes les 

sciences de la nature dont ils énumèrent les << parties » dans un adcle traitant d'une 

nouvelle Cdition augment6e des Enretiens physiques d'An'sre et d'Eudox : 

Les additions s'étendent sur toutes les parties de la Physique : sur la 
petitesse des corpuscules, sur la dureté des Corps, sur la Sphere. sur 
l'Histoire naturelle. sur le Mouvement, sur la Mechanique, sur 
l'Hydrostatique. sur l'Air. sur la Poudre à Canon, sur le Feu. sur les 
Fermentations Chymiques. sur l'Anatomie, sur l'Optique. sur les 
Couleurs. sur la Botanique, sur les Animaux, sur les MetCores. sur 
1 'Astronomie, etcm. 

Les M h i r e s  considèrent les intellectuels comme faisant partie des hommes de 

lettres. Ainsi, en traitant de physique, le chroniqueur dit : u Les Gens de Lettres 

240 Ils commentent les travaux qui cherchent a appliquer la théories de physique a l'knture saince : 
Physique sacrée ou Hismire mfurelle de la Bibk traduite du latin de Jean-Jacques Scheuchzer (MT. 
janvier 1734, p. 169). 

w e  -ci. op. cit.. p. 81 O. 
242 MT. fé~ner 1734. p. 347. 

243 MT. juillet 1734. p. 1343. 

244 MT. avril 1734, p. 661. 

245 Sur la medecine, les ouvxages sont rnentioai>es dans les nouvelles litîéraires comme la Traduction 
italienne de I'Hisroire & lo Me&ciw de Messieurs te Clerc & Freind, voir MT, mai 1734, p. 954. Sur 
la physique, le joumai recense un livre intitulé OngUIc orneluce de lu Physique muveik, voir MT. 
juin 1734, p. 1149. 

246 MT, iiad., p. 1001. 



verront ici. & les maladies auxquelles ils sont sujets, & le secret de s'en garanti. a .  

Si le journal de Trévoux qualifie le naturaliste BBuffon de a physicien w ,  il ne d e n t  de 

la physique de Descartes que la question du plein et des tourbillons. Alfred Desautels a 

bien raison d'affirmer que a les M é h r e s  faisaient [...] entrer, eux aussi, toute la 

diversité des sciences sous ce vocable g6nCrïque. même I'astronomie ,248. Les 
réciacteun suivent l'exemple du père Daniel qui propose d'adopter une attitude ironique 

mais modérée l '@rd du cart6sianisme dans le domaine sientitique. Jugeant la 

physique de Descartes insuffisante, peu profonde, irrespectueux du dogme, ils 

tournent en d6rision sa th6one du mouvement continu tributaire de la voIont6 de 

Dieu249. Pour condamner le phiIosophe fmçais, ils utilisent la physique 
newtonnienne qui se fonde sur I'attxaction et explique les phenomènes naturels d'une 
manière moins mécanique. 

Les théories newtonnienoes acceptées en Angleterre dès 16û7 ne réussiront à 

éveiller vraiment l'intérêt des Français que vers 1732, grâce aux travaux de Maupertuis 

et aux physiciens anglais qui répandent en France les idees de leur compatriote par 

l'intermédiaire de traités latins=. La position des jounialistes de Trévoux oscille entre 

le doute et la peur de ces thtones nouvelles. Tantôt, ils se rétractent et préfèrent la 

logique de Descartes à celle de Newton, tantôt ils glorifient les recherches de celui-ci. 

Mf6rer les idées cartésiennes occulte un sentiment de profonde insécunt6 3 l'égard 

d'une théorie basée sur l'expérience et la recherche. En penchant vers le cartésianisme. 

les savants ont donc freiné l'avancement de la recherche scientifique en France. 

Les articles concernant la physique. la médecine ou la chimie ne sont pas 

nombreux dans les Mémoires. Les annonces des livres nouveaux touchant ces 

domaines prennent plutôt place dans la rubrique des Nouvelles linérdres où le 
correspondant n'est pas tenu d'y exprimer son opinion. Dans les Nouvelles de mai 

1734, en provenance d'Amsterdam. le journaliste annonce la publication d'une 

réédition ho1 landaise des Eniretiens physiques c i  ' m e  et d 'Eudox, par le jésuite 

Regnault, dont trois Cditions ont paru ii Paris entre 1729 et 1732. Les Mémoires, qui 

247 MT, j juin 1734, p. 1008. 

248 j. S. Spink. op. cil.. p. 21 1-21?. 

?49 Alfred R Desautels, op. ci?.. p. 44. 

250 ~oëlle Saltan affirme qu'en 120. une grande partie des mites scientifiques sont piMi& en latin : 
op. rit.. p. m. 



en ont rendu compte en 1730, y reviennent à l'occasion de la réédition dans le numCro 
de juin 1 f34. Le journaliste présente les additions apportées à la demière édition de 

Paris et B celle d'Amsterdam, ainsi que les notes de la traduction anglaise, qui exposent 

les points de divergence entre la pensée de Newton et celle du père Regnault. L'article 

n'émet aucun jugement sur l'auteur, sinon sur la nettett qui caractérise l'ouvrage. Il 
cite en conclusion un extrait de la critique de l'ouvrage tirée du J o d  ünérarie de 

1733, qui vante l'ordre, la singularit6 et la clarté des dialogues, ainsi que l'effort de 

vulgarisation de l'auteur. 

D 'une manière gdnkrale, les jésuites encouragent la recherche scientifique et 

s'efforcent de démentir les clichés du religieux ignorant ou du savant athée, en 

dissociant les philosophies rationnelles et la connaissance scientifique de l'irréligion. 

Pour eux, on peut être ti la fois un bon chrdtien et un savmt chevronné. S'ils 

examinent les thdones mathdmatiques ou physiques, ils réfléchissent également sur 

l'astronomi$1, l'anatomie du corps humain= et le comportement de I'homme'B. 

Leurs principes humanitaires et indulgents ne les empêchent pas de se dresser contre 

les opinions déistes et athées. même si elles passent par le truchement d'études 

scientifiques. 

252 Ils annoncent la traduction en anglais de l'exposition anatomique de la structure du corps humain. 
dans MT, octobre 1734, p. 1818. 
153 Voir par exemple les Carïxseres des hommes, de leurs murs, & leurs opinions & des siecles 
différens. ou divers Traitc dP morde par Milord Ashiey Cooper, dans MT. mai 1734, p. 95 I : voir 
aussi le commentaire sur Le &oif de la nanue et &s gens par Puffendorf, dans MT, aoQt 1734, 
p. 1350. 



Analyse q d t a t i v e  des Mkmoires de T&voux en 1734 

1. Les tables des m a t S d 5 4  

- 
l ia  
- 
4 
- 

2 
- 
3 
- 
4 
- 

2 
- 
5 
- 
3 
- 
3 
- 
3 
- 
4 
- 
3 
- 
4 

- 
40 
- 

DaM Ies données des tableaux ci-haut. les pourancages sont ramenés au dixième p.és pour Caditer 
la représentation piphique- La rubrique Nouvelles lint+&es a éîé comptée comme un article 
puisqu'elle figure dans la table en tant que telIe. 



FIGURE 1 

Repartition des sujets 



FIGURE 2 

Total des articles 

Total 

iitî  

40 

Hist 

36 

Sc-Art 

19 

Phil-Rel 

23 

Divers 
1 

3 
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FIGURE 3 

Proportion de littératare par rapport au totaî 

Taux 

Lia 

33 

H i s t  

30 

Divers 

3 

Sc-Art 

19 

PfiibRe t 

23 
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Sur le plan du contenu, les recensements que nous avons entrepris nous 
permettent de constater que la littératine et l'histoire tiennent le premier rang. Les autres 

rubriques s'en rapprochent, ce qui démontre l'effort deploye dans le journal pour 
maintenir un équilibre entre les grandes rubriques. Les articles ne traitent pas les sujets 

de manière homogbe dans la mesure où le rédacteur s'accorde la Liberte d'aborder 
diverses questions sans avoir besoin de changer de rubrique. 

Certains indices laissent croire qu'en 1734, les tables des matières sont la plupart 

du temps ddigCes à la va-vite et qu'elles ne passent pas au même crible de  correction 

que les articles. En septembre, le premier article reprend le num&o LXXXIV que 

portait dCjà le dernier article du mois dTaoQt. En octobre, I'article XCVII n'est pas 

mentionné dans la table. Une coquille, plus aisément repérable, se répète dans la table 

d'octobre où l'article est numéroe XIV au lieu de XClV et dans la table de  décembre 

où les articles CXIX, CXX et CXXI portent les numCros CIX, CX et Cm. 

Les 121 ariicles cités dans les tables des 12 mois sont répartis comme suit : 40 

traitent de sujets Iittdraires (33 9%). 36 appartiennent A l'histoires5 (30 %), le reste 

étant un mlange de philosophie et de théologie (23 %), de sciences exactes et d'art 

(19 %). Par contre. le catalogue de I'année mentionne 298 articles dont 72 relèvent de 

la litt6ranire (24 %), 134 sont historiques (45 %) et 92 se rattachent aux sciences et il 

la religion (3 1 %). Cette différence de résultats s'explique par I'existence de la 

ni bn que Nouvelles &zéraires qui annonce les publications recentes. Ceux-ci 

apparaissent dans le catalogue au même titre que les comptes rendus, alors que la table 
mensuelle ne detaille pas la ru brique NouveIfes lirttraires. 

35 L'histoire est surtout I'his<oire sainte : biblique et ecclésiastique. 
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2. La longueur des articles= 

Mois 

JAN 
L 

FEV 

MAR 

AVR 

M A I  

JUIN 

NIL 

AOU 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Total 

% Divers % 

4 0 0 0  

17 4 2 

256 Le total des pages calcule ici ne comprend ni les préliminaires. ai la rable des matières. ni le 
prïvilQe. ni le catalogue. La pagination et la numéro~tion des articles se suivent de façon continue 
jusqu'à la fin des volumes de l'année. Sont exclus de la numérotation la page de titre. l'errata, 
l'approbation, le privilège, les tables et le catalogue annuel. 
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Longueur des articles 

b Fdv XIor .br Mai Juin Juil .\ou Sep Oct Nov Dec 

Volumes 
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Total des articles 

T d  

Li  ir 

637 

Hist 

818 

Sc-Art 

247 

Phil-Re1 

378 

Divers 

54 



FIGURE 6 

Proportion de littérature par rapport au total 

Taux % 

Lia 

30 

Hist 

38 

Sc-Art 

12 

' phii-rel 

18 

Divers 
1 

2 
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Voici la moyenne de pages par article calculée d'après le taMeau détaiilant la 
longueur des articles : la littéraîwe. la philosophie et la religion totalisent une moyenne 

de 16 pages, tandis que l'histoire en fait 23. les sciences et les arts, 13. et les articles 

non classables rassemblés sous la rubrique Divers, 18. Un article comporte donc en 
moyenne 175 pages, ce qui constitue un espace restreint si l'on tient compte des 
dimensions de la surface imprimée. Alfred Desautels établit une distinction entre les 

articles réguliers et les comptes rendus polémiques : u Au lieu des vingt pages 

habituelles ou moins. leurs comptes rendus de[s] 6crit.s pol6rniques s'etendent jusqu'il 

trente et quarante ,m. 

L'appel de collaboration et d'échange émis par les rédacteurs dès le lancement du 

journal semble avoir été largement &out6 par les confrères d'autres pays. comme en 
témoigne la rubrique des Nouvelles finPraires integrée partir de juin 1701 et 

dbveloppée par la suite. Les rédacteurs accordent a cette rubrique une attention 

particulière, car elle se présente sous une forme idCale pour l'espace restreint d'un 

périodique : concise et variée, eue offre un palmarès de l'imprimé en France et à 

l'étranger. On a reproché aux Mémoires de Trévoux avant 1734 l'orthographe barbare 

et instable des noms de lieux et de savants. D'après Pascale Ferrand. il faut mettre cette 

imprécision sur le compte des correspondants du journal. Les nouvelles littéraires des 

Mémoires de Trévoux K sont d'une qualit6 et d'une richesse exceptionnelles dans la 

presse du temps, tout particulièrement dans le domaine des éditions étrangères »-. 

En 1734, la rubrique des Nouvelles linéraires occupe 9 % de 1 'ensemble. soit 

186 pages. Cet espace constitue un indice révClateur de l'activité éditoriale de l'époque. 

mais surtout de la quantitb de publications dont parlent les Mémoires de Trévolcr. La 

rubrique couvre 24 pages en janvier et en févner, 17 en mars et en avril. mais 

seulement 9 en mai et 10 en juin. Cette chute est anribuable à la longueur des autres 

articles qui empiiitent sur l'espace des Nouvelles. En juillet comme en novembre. par 

contre. les annonces font 173 pages et en aoQt. 12. Un flottement remarquable 

apparaît dans le dernier trimestre où les nouvelles totalisent 19 pages en septembre, 7 

en octobre et 12 en décembre. Cette nibrique semble servir essentiellement a annoncer 

les livres qui seront recensds dans les numCros suivants. ainsi que ceux sur lesquels on 

ne veut pas s'btendre. 

? n A l f d  R. Daautelt. op. cil., p. 69-70. 
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A partir de septembre 1702. les journalistes de Louis-le-Grand sont bien 

pr6parés pour assurer la publication régulitre des nouvelles littéraires : ils ont une 

riche bibliothèque où l'on trouve tous la périodiques du temps et un nombre important 

de catalogues de Iibraires ; en outre, par Ieur exceptionnelle activité tpistolaire avec les 

publicistes et les savants, ils ont constitu6 un réseau de communication qui s'&end sur 

tout le continent européen. Ce réseau est si dficace que les journalistes sont parfois 
&tom& de la quantite d'information qui Ieur paivient et qu'ils n'arrivent pas toujours 

insérer dans un volume ; ils s'excusent ik plusieurs reprises de devoir en reporter la 

suite au aum6ro suivant et prient les correspondants, en ftvrier 1703, de raccourcir 

leun textes et d'assurer la prdcision des renseignements fournis-. À la fin des 

Nouvelles litrérairees, le journaliste publie parfois le courrier qui lui provient de 

plusieurs lieux CloignCs : en février 1734. une lettre de Québec annonce la production 

d'un phhomène naturel extraordinaire260 survenu le 19 octobre 1733. Cette nouvelle. 

dont I'authenticité est attestee par la lettre envoyée. montre que le journal est en mesure 

d'aller chercher ses nouvelles dans le monde entier. 

Le contact direct avec le public, les modifications continues dans la forme, le 

contenu et la gestion du journal manifestent la volontt? des journalistes de satisfaire le 
public h d i t  et lettre réuni autour du périodique depuis le début de la publication. 

Ainsi, l'augmentation progressive de l'espace alloué aux nouvelles littéraires veut 

répondre à 1 a demande des lecteurs. Dans son livre Histoire politique et litféruire & la 

presse en France, Eugèoe Hatin affirme qu'a on ne trouve dans aucun journal des 

nouveIIes plus abondantes et plus genéralement dires 

758 Pascale Ferrand. op. cil.. p. 8 1 1. 

259 Pascale Fenand. op. cil.. p. 8 1 1. 

11 ddcrit une pluie de cendre q u ~  a assombri le ciel pendant toute la joumde : voir MT, janvier 
1734. p. 174. 

261 Eugène Hatin. op. cil.. p. 264. 
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Conclusion 

Pour comprendre le discours id6ologique d'un périodique litthire. la première 

demarche à entreprendre est d'analyser le murant dominant qui le parcourt, les Ctapes 

de son evolution et les moments cruciaux de sa vie. Or, I'objectif premier de ce 

chapitre visait ehidier le contenu des MPmoues de Trévoux de 1734 en vue d'en 

extraire les concepts qui orientent le discours journalistique des jesuites, notamment en 

ce qui concerne la littérature. Nous avons €té amen& à =monter le cours de l'histoire 

du journal, à la recherche d'une lueur qui illumine le sentier nbbuleux dans lequel nous 

nous sommes engagée. Ce va-et-vient dans les livraisons du journal n'a fait que 

confirmer la nécessite de traiter part les trois périodes importantes du directorat 
jésuite, telles que les a établies John N. Pappas : 

1 . 170 1 - 1734, earl y history of the J o m l  de Trévoux 

2. 17'34-1745, new editors, attempt at reform. 

3. 1745 1 762. the crucial years under Berthier?62. 

L'annde 1734 constitue dans cette répartition un jalon crucial entre deux phiodes 

nettement caract&ist5es, comme nous l'avons vu, par des fi uctuations aussi bien 

organisationnelles qu'administratives et par une oscillation constante entre une 

impartialité avertie n et un parti-pris déclaré. La seconde période est marquée par le 

maintien d'une position conflictuelle parmi les membres du comité de rédaction, mais 

se réduit notablement sous la direction du père Rouillé. Ce conflit se reflète dans les 

comptes rendus et dans les différends édi tonaux des rédacteurs. 

Les journalistes perçoivent progressivement 1 'importance de leur rôle dans le 

contexte soci~culturel et mesurent l'influence de leurs critiques sur la réception des 

ouvrages et sur la réputation des auteurs. C'est à partir de la seconde moitié du siècle 
que les 6crivains vont rechercher la bénddiction des journalistes. susceptible de leur 

O U V ~ ~  la voie vers la notoriété intellectuelle, et redouter leur mécontentement qui mène 

au discrédit auprès du lecteur et menace leur statut auprès des mkcènes et des 

z6- John N. Pappas, Benhim's Joumal de Trévoux and the plUlosophrs. dans Stuàïes on Volraire and 
the Eighteen~t, centurq', vol. 3, Genéve, Institut et musée Voltaire, Les Délices. 1957, p. 9. 
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protecteurs. L'entreprise devient petit ik petit un instrument de propagande et 

d'investissement de l'opinion, se rapprochant ainsi de la forme actuelle du journal-63. 

La conception même des belles-lettres subit une évolution. quoique minime, 

dans le discours journalistique des jésuites. Les lettres comprennent la totalité des écrits 

publies et diffusés sur le marchC. soit dans le domaine des sciences, soit dans celui des 

arts ou de la philosophie. De ce champ e s  large. elle exclut tout écrit médiocre et 

inutile. Les jésuites. comme la majoritC des ordres religieux, rejettent les produits de 

L'imagination, notamment Le genre romanesque, juge corrupteur des mœurs. À mesure 

que I 'on avance dans le siècle. le j o d  atténuera cette attitude negative pour 

reconnaître le patrimoine classique fictionne1 et proposer de nouveaux schèmes 

éducatifs plus adaptes aux idées nouvelles du siècle philosophique. 

D'ap&s les statistiques, la litterature occupe la première place en janvier. juin, 

septembre, octobre et décembre. L'histoire concurrence M o i s  les belles-lems au 

point d'occuper le premier rang pendant sept mois. Ce résultat est confimi6 dans le 

tableau du total des articles où le rapprochement entre littérature et histoire est bien 

eviden t. La figure 3 démontre que la littérature et 1 'histoire sont proportiomellemen t 

très proches, ce qui mène conclure que la littérature ne domine pas la matière du 

journal, mais en constitue une partie importante (le tiers). Cette conclusion est illustrée 

par la figure 6. Les journalistes manifestent donc un interêt égal envers l'érudition. 

l'histoire et la littérature. S'ils condamnent les romans pour leur immoralité, ils 

continuent 3 respecter les genres anciens comme la p d n e  et la tragedie. 

La ru brique Philosophie et religion devance les Sciences et ans, révélant 

l'emprise traditionnelle de la métaphysique sur les sciences qui. bien qu'en pleine 

revolution. ne percent pas autant dans le discours journalistique des jesuites. La place 

des essais religieux et philosophiques est fluctuante : en janvier, elle devance les 

articles historiques, devient égale la rubrique scientifique en mai. juin, août et 
décembre, et atteint le même nombre d'articles littéraires en septembre. Ce mouvement 

révele un effon d'équilibre dans le contenu, mais aussi une transition où les sciences et 

la mktaphysique coexistent mais sont en concumnce. Dans la recherche constante 

d'equilibre. le mois de mai offre un exemple presque parfait de répartition des 

matiém, contrairement B ce qui se passe en 1762. 
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Si le contenu du périodique n'a pas toujours maintenu une composition 

6quilibde9 du moins sa renommée lui a-telle valu des contrefaçons, des réimpressions 

et des anthologies, ce qui demontre qu'il a réussi a piquer la curiosité du public 

européen au de%ut du siècle. 

Toutes les œuvres de 1734 qui sont restées sont celles qui ont piquC, 
remue, dont la "ICgèreté" même paraissait très hardie. - non pas la 
traduction, si attendue, de l'historien de Thou, ou la suite des travaux de 
Rollin, ni même l'histoire de la monarchie française ... - mais ces "petits 
romansn dont on n'attendait en principe qu'une dmotion rapide, fleur de 
peau (voir les réactions qui ont suivi fa publication du Pqsmparvenu ou 
de 1 'Enanoike, ou bien la note de lecture que Montesquieu a laissée sur 
M m )  ; mais les Lemes phiiosophkpes, pour leur audace, l'énorme culot 
de ce poète qui n'&ait encore naguère que Ie petit Amuet ; mais les 
Cmidéran'ons, pour leur style, leur désinvolture!, la façon effrontée dont 
M. de Montesquieu affrontait I'histoire romaine. Bref de petits livres 
émoustillants. entourés d'un parfum de scandale. - comme pour 
l'opinion française l'amusant désastre de la Secchia Ce style nouveau que 
les armees précédentes ne laissaient guère prévoir. peut-être est-ce après 
tout la plus importante des acquisitions de 17'34 'M 

Le contenu des Mémoires de Trévoux de la seconde période suggère un certain 

nombre de conclusions interessantes : les querelles intestines que les jksuites se sont 

toujours efforcés de camoufler paraissent au grand jour dans les positions 

contradictoires qu'adoptent les journalistes durant ces années-là. La politique 6ditoriaie 

du périodique s'6carte peu peu de la neutralité liminaire et s'engage dans les conflits 

du temps. Le journal intervient de plusieurs manières dans la vie littéraire 

contemporaine, cherchant guider le lecteur dans un cheminement culturel qui ne nuise 

pas à ses myances religieuses, condamnant et louant tour à tour les Iivres selon leur 

point de vue qui s'avère parfois capricieux ou polémique. 

La solidarité idéologique constitue une des qualites des jésuites qui se manifeste 

dans leur travail collectif au sein du périodique : lorsque des questions de dogme sont 

en cause, l'esprit de corps dirige et unit leur pens&6s. Dans le numéro de janvier 

1734, par exemple, le journaliste qui rend compte d'une sdlection de textes du père 

Hardouin, confime les raisons pour lesquelles ses œuvres ont ét6 condamnées tout en 

264 Pierre RClar et Jean S p d  (dir.), Presse cr hi~foim ou ? M I f  sièclc, Imanti4'e 1734. Paris, éd. du 
CNRS, 1978, p. 143. 



regrettant de placer un confrère dans cette situation déiicate. II en est de même pour le 
jansénisme et le cartésianisme. Même si, par exemple, les sentiments hostiles des 
rédactems 1'Cgd de Malebranche ne représentent pas l'opinion unanime des 
j h i  tes. les artides laissent pourtant croire A une opposition organisée et solidaire de 
l'ordre. C'est cette soiidait6 apparente, cette dktermination & ne jamais afficher que les 
positions admises par les supérieurs qui en fera longtemps la force. 

Voulant tracer les frontières de la M bonne » littérature, les Mémoires de 
Trévoux de 1734 n'ont fait qu'appuyer les classifications de Boileau dans son Art 

poétique. Leur présentation des œuvm de fiction met en garde le lecteur contre l'effet 
pernicieux de la lecture des romans et se moque ouvertement des ouvrages qui 
dkfendent l'utilité du genre. Leur intervention a largement contribué ii la proscription 
du roman en 1737. Mais la question qui s'impose est de savoir si cette conception ii la 
fois gén6ralisante et restrictive se maintient tout le long des soixante deux ans de la 
gestion jésuite du journal. C'est ce que nous allons ddcouvrir dans le chapitre suivant. 

X5 Cette solidarite apparenv abrite une autre quaiite encore plus importante : la Compagnie a forme 
et encourage des penseurs hétérdoxes et hardis qui sont devenus des figures éminentes du siècle. 
comme les pères Castel, Bougeant et Porée. 



Mémoires pour l'histoire des Sciences et des Beaux Arts, connus 
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Mémoires & Trévom 

Avant d'analyser le contenu des M'tires  & Trévow en 1762, il nous appararAt 

important de présenter rapidement son directeur, le père Berthier, puis le second 

rédacteurcnchef, Ie premier Iaic B la tête de l'entreprise, Jean-buis Jolivet Chemin 
faisant, nous donnerons des exemples illustrant le mouvement des idées dans le journal 

et leur 6volution entre 1745 et 1762, puis nous poursuivrons l'analyse des volumes de 
I 762. La conclusion bouclera les deux chapitres par une comparaison entre les 

Mémoires de Trévoux de 1734 et ceux de 1762. 

Berthier, l'homme et le jourdiste 

Né en 1704 de @re avocat, Guillaume-François Berthier entre au collège des 

jésuites à l'âge de douze ans. Au terme de ses €tudes collt5giales, il manifeste le ddsir 

de prendre l'habit jesuite ; ses parents, qui rkprouvent son choix. ddent  au bout d'un 

an et Guillaume fait son noviciat à Paris. Étudiant studieux et lecteur infatigable, il 

impressionne ses supérieurs qui le chargent d'enseigner les sciences humaines au 

collège de Bloisl. Cinq ans plus tard, il est nomm6 professeur de philosophie 2 

Rennes. puis de théologie à Paris. Oo lui assigne une tâche supplementaire : achever 

l 'mo i r e  & I 'Égfise gdlicnne que Longueval avait cornmencke en 1742. Sa grande 

application lui vaut une réputation d'écrivain sérieux et attire I'attentioo de ses 

supérieurs qui le nomment en janvier 1745 rédacteur-en-chef du JoumI & Trévoux. il 
n'en continue pas moins h travailler à l'Histoire & 1 *Églisegallicane dont il compose 

six volumes en l'espace de quatre ans. 

Durant les annees 17451762. il concentre le pouvoir gestionnel entre ses mains 

et ecarte toute personne qui. comme le père Castel. suscite les controverses. II réduit au 

minimum le nombre de collaborateurs~, faisant le travail de quatre hommes 3 la fois et 

refusant toute aide extérieure& II impose au journal une unité de ton et d'esprit qui 
faisait défaut auparavant. Mais si le périodique acquiert une homogCnCit6 remarquable. 

il perd en grande partie la fraîcheur qui caractérisait la période precédente : << On ne 

John N. R p p .  = Berthier's Journal de Trévoux and the philosophes P. dans Srudies or> Volmire 
andthe eighteenth cenmry, Genève, Institut Voltaire, vol. III. 1957, p. 3637. 
Le journal accueille dans ses pages quelques milaborateurs réguliers comme Joseph de Courkvilie. 

Jean-François Fleuriau, et Charles Merlin. 
J d u i  N. Pappas. ibid.. pp. 22. 
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trouvera plus dans le journal du père Berthier la l&g&eté, la dduisinte fmtaisie et le 

goQt des pointes spirituelles si caractéristiques des premi&res années des Mémoires de 

Trévoux >p4. 

Dans ses Mhires ,  Bachaumont applaudit la gestion de Berthier qu'il qualifie 

de critique C d i t ,  doué, impartid et ferme? Son important réseau de correspondance 
avec des intellectuels de nombreux pays le rend célèbre en Europe et lui facilite l'accès 

aux nouvelles à publier dans les Mémoires. Ce contact occasionne de temps en temps 

de fructueuses rencontres : d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre et même d 'AmCrique. 
les lettrés lui écrivent pour le consulter sur une question d'émdition, lui demander son 
avis sur un manuscrit ou lui proposer un ouvrage qui mérite d'être commenté. 

On a longtemps pensé que Berthier a quitte la direction avec peine : en réalité. 

selon John Pappas. le journal a ét6 un fardeau bien pesant pour lui6. En témoigne son 

refus de poursuive la rédaction du Journal & Trévou quand le chancelier de 

Lamoignon lui propose, après la suppression de l'ordre. une rente annuelle de 1500 

francs et un logement ii la Bibliothèqw du roi. Il se retire alon dans un monastère 

Trappiste7 et y fait une demande d'admission. m a i s  se heurte au refus du supérieur 

générai des jésuites qui, connaissant bien le mérite de Berthier, tient le garder dans sa 

société qui. malgré sa dissolution officielle. continue d'œuvrer dans la recherche. 

Abandonnant dkfinitivement le Jounurl de Trévoux en mai 1762. Berthier est 

appelé, en aoOt de la même année. à devenir instructeur-adjoint au duc de La Vauguyon 

pour I'éducation du dauphin, le futur Louis XVI. 11 hésite entre cette demande et me 
offre qui. selon toute apparence. provient de son supérieur d'aller à Rome pour y 
diriger un journal. Il finit par obéir au roi, malgré sa rt5pupance pour la vie de cour. Il 
ne demeure pas longtemps dans cet emploi : de nouvelles restrictions envers les 

jésuites en 17648 l'obligent à quitter Paris. Après son expulsion de France, il cherche 
refuge à Baden puis à Offenburg ; il décide dors de ne plus rien publier et renonce 

tous les honneurs séculiers et ecclésiastiques. À l'exception des lettres qu'il continue à 

Bachaumont, Mémoires secfezs pour servit O f 'hiswire & & Répubüqw &s Lemes en France. 
London, John Adamson, 1780, vol. XXII . p. 6. 

John N. Pappas. ibid., p. 3 1. 
Moine cistercien qui observe la régie réforniée de la Trappe que Rand institue en 1664. 
John N. Pappas, ibid.. p. 59. 



Mémoires & Trévoux 104 

Ccrire pour l'éducation du dauphin* le seul ouvrage qu'il compost est un memoire sur 
le couronnement de Louis XVI, en plus de quelques textes religieux comme la 

traduction française annotée des Psmmies et du livre d'bïè,  ainsi que ses R~flenons 

spiiinelles. 11 demeure exilé jusqu'à ce que Louis XVI acc2de au pouvoir et lui 
pennette de revenir en fiance O* il s'installe a Bourges en 176.11 meurt en décembre 

1782, âgé de 78 ans. 

La controverse provoquke par la supression des jésuites n'a pas épargné le père 

Berthier. Ses partisans, pour le défendre, avancent qu'il s'est senti ICsé  en lisant les 

Col~~ti~tclionr pour la première fois lors de son examen par le Parlement. 11 s'aperçoit 

qu'il a joue 3 son insu le rôle d'espion du supérieur gt?néral auprès des savants dont il 
parlait dans le journal. Cet argument perd son fondement dès que Berthier écrit. la 

demande des supérieurs, un Recueil des lemes sur lo doctrine et I'instiinu desJésuires, 
dans lequel il prend leur parti et deplore la bassesse des libelles, des discours injurieux 

et des procCdés pleins d'animositt! visant à humilier la Soci&ég. Il se met 2 rependre 
aux nombreuses charges dressées contre les jksuites et defend les Mémoires de 

Trévoux, accusés de complaisance pour avoir annoncé la publication de certains Livres 

suspects 10. comme ce1 ui du jésuite allemand Busenbaum. 

Sous le directorat de Berthier, la réputation des Mémoires comme journal 
littéraire atteint un sommet mece a l'ordre qu'il rétablit dans la direction : Le père 

Berthier [...j exerce ses fonctions [..J avec une telle rectitude qu'on a souvent regarde 

les Mémoires de Trévoux rédigés sous sa direction comme son œuvre 

personnel1 e » . En 1762, les trois premières livraisons des Mémuires & Trévoux 
voient le jour sans retard notable. Avec la fermeture du Collège Louis-le-Grand les 

deux volumes d'avril paraissent, accompagds d'une rumeur de démission du père! 
Berthier. Le numéro suivant suscite des interrogations sur le contenu et le rédacteur : 

est-il de la plume de Berthier ? L'éditeur a-t-il compilé les aiticles que ce directeur a 

laissés ? Aucune réponse définitive ne peut être avancée faute d'indices probants. À 

coup sûr. Berthier ne participe plus à la préparation des nurnhs à partir de juin. 

John N. Pappas, op. cir.. p. 55. En 1761, on publie un pamphlet anonyme : Riponr~  à un IibeZIe 
UrtirulP' i&e ginérale &s viccs pnP"ncipux de i'lmnrntur &s Jésuiies, rirée de leurs Constitutiom & des 
autres ti?res de leur socte'té. Avignon, Chambeau, 176 1. 

Pour plus de dCtails. se réf&er ik John N. appas, op. cit.. p. 56. 
I Pascaie Faraad, op. cil.. p. 8 14. 



Instaurant une critique r saine, modCrée, hondte et instnir:tive dz, Berthier 

présente le journal non comme un champ de bataille mais comme un lieu d'échange, 

comme un congrès littéraire [...] où ceux qui tiennent la plume se rederment dans la 

qualité de mddiateurs >pl3 et d'animateurs désintéressés. Cette nouvelle orientation 

révèle le desir de reveniraux principes de modération et d'impartialité qui ont 

caractérisé le dtbut des M M r e s .  Berthier se propose comme objectif de travailler en 
silence, de chercher à satisfaire un public cultivé et judicieux et de s'soigner des 

conflits inutiles l4 : 

Impaxtialit6. bquitC, réserve dans les jugements, attention à ne 
critiquer qu'à propos, à louer plus volontiers, quoique sobrement ; fidélité 
dans les extraits, recherche des nouveautés fes plus intéressantes ; tels sont 
les engagements qu'il est rare qu'on ne contracte pas dans le premier 
moment d'une opération litteraire aussi publique que l'est un journal 15. 

Les efforts continus du père Berthier pour conserver un style modéré ont vite 

porté fruit, puisque le public commence à apprécier la nouvelle orientation du journai. 

Ce renouveau apparaît tellement important que le jansbniste Goujet 16. auteur de la 

Bibliothtkpefi~aise, e ~ e m i  et rival des Mmires,  admet avoir une opinion 

respectueuse sur Berthierl? Consacrant quatre articles en 1746 à la Bibliorhèque 

fianpke. le rédacteur jésuite regrette le silence de ses pddécesseursl*. II gagne ainsi 

le suffrage du journaliste janséniste qui avoue que bien des querelles auraient pu être 

évitées si les anciens directeurs avaient usé de la même modération que Berthier. 

Rendant compte des tomes VII et VIII, Berthier admire l'application du journaliste à 

faire une anthologie et une critique des plus beaux ouvrages pcétiques latins modernes 
traduits en français. Le tome iX remonte l'histoire des poètes français depuis cinq 
siècles. Berthier prend la defense de Goujet contre ceux qui l'accusent de tirer de vieux 

auteurs de l'oubli pour les y replonger en affinnant que son travail, motive par son 
amour de la << Litteranire Française >B. demande beaucoup de patience pour lire n des 

MT. janvier 1746, p. 187. 
I3 Pascale Ferrand. op. cit.. p. 814. 
l4 MT. juin 1750. p. 1534. 
l5 MT, janvier 1760, p. 244. 
Id Chanoine de Saint Jacques de IVH8pitai * (MT. mai 1746. p. 1036). 

l7 MT. mai 1746. p. lOM1O63. juin 1746. p. 1219-151. juillet 1746, p. 1400-1431 et aoOt 1746. 
p. 1579- 1600. 



milliers de mauvais vers pour en extraire une doutaine de boas dg. Ii semble 

kgalement que Berthier ait encouragé Goujet dans son cheminement litthire et publi6 

en mai 1750, un article de sa plume intituI6 a Lettre de M. l'Abbé Goujet au P. B. 

J . »'O. dans lequel il mmge une emeur touchant la famille de Boyslève de la 

Maurousiibe qu'il avait insClte dans son SqpIérnent & Mord, pubblié en 1749. 

Dans cette même perspective. Berthier réhabilite le travail des auteurs qui avaient 

auparavant souffert du rejet des r&iacteurs précéâents a cause de l e m  opinions jugées 

subversives. À titre d'exemple, les ddacteurs des M é m ~ h ? ~  boudaient depuis 1712 les 

œuvm du père André à cause de ses convictions cartésiennes et malebranchistes : ils 

passaient sous silence son Essoi sur le beuu lors de sa première publication en 1741. À 
l'occasion de la réédition du livre en 1759 à Atmtedam, Berthier insère dans le 

numéro de mars 1760 une recension dans laquelle il montre I'importance de se fier au 

jugement favorable du public plutôt qu'à celui trop sévère de ses pddécesseurs : 

Cet Essai. dont on nous donne une nouvelle mition, panit en 1741. 
L'ouvrage ne tarda pas à être goûte. Le Public applaudit aux idees du 
Philosophe & rendit justice aux talents de l'Homme de Lettres. [...] 
Comme nous n'en parlâmes point dans le temps, on nous pardonnera de 
rkparer ici cet oubli. La circonstance nous y invite. & c'est une déférence 
que nous devons au jugement du Public. Un Traité si favorablement reçu à 
son tribunal, merite bien une place dans nos ~émoires2~. 

Suivant le même principe de modération. dans un article prkotant la lettre d'un 

a étranger n sur les mœurs françaises, le rédacteur choisit d'ometîre dans son extrait 

quelques expressions qui nous paroissent sortir un peu des égards qu'on doit à des 
73 Nations respectables »-. 

Le seuil de la moddration est parfois difficile respecter. En présentant au pubiic 

d a  ouvrages de coneoverse, le journaliste se trouve partag6 entre le desir de mettre en 

valeur un sujet int6ressant et la tentation de boycotter tout ce qui peut susciter contre lui 

des reproches : il rend compte de l'ouvrage en donnant un aperçu de son contenu et en 

s'abstenant de se prononcer sur les partis du conflit. En tout état de cause, Berthier ne 

l8 MT. mai 1746. p. 1036. 
l 9  MT. juillet 1746, p. 1400. 

MT. mai 1750. p. 1146-1 151. 
21 MT, mars 1760. p. 614615. 



manque jamais l'occasion de critiquer les excès : a Si cette Lemt pèche par les motifs, 

si elle s'écarte de la modération ou de I'équite, nous ne voulons, en aucune rnaniere. 

partager ces mauvaises dispositions. Notre intention est de profiter simplement des 

lumieres qui sont répandues dans cet Ecrit HZ. 

L'indulgence du journaliste se transforme toutefois en n p u r  intraitable pour ce 

qui concerne les affaires intérieures du périodique. Il n'hésite pas B éliminer de la 

rédaction les éléments perturbateurs comme son coafrèm Castel, collaborateur depuis 

près de vingt-cinq ans quand Berthier assume la gestion. Excellant dans les traitCs de 

ghmetrie et de mathématique, ce jésuite & l'imagination fertile profère parfois des 

conclusions hâtives insoutenables issues d'un metissage d'informations kelles et 

imaginaires. Ses iddes insolites et dogmatiques24 ont souvent causé des problèmes au 

cornite de rtdaction et ont provoque plusieurs plaintes comme celles de 1 'Académie 

Royale des Sciences3. De plus, Castel sous-estime la force du mouvement 

philosophique et ne mesure pas t'ampleur de son impact social. Refusant obstindment 

les theories de Newton, de Leibniz. de Réaumur. de Maupertuis et de Ro~sseau2~. il 

s'agrippe aux sources traditionnelles comme Aristote. Descartes et Grimaldi et seconde 

Diderot dans sa querelle avec Berthier. Bien entendu, Berthier ne tolère pas cette 

position qui met en péri1 l'orientation ideologique du journal : il le congédie en 

17497. 

Conscient de 1 'impossi bilite de satisfaire tous les gok .  Berthier pratique une 
critique indulgente oil les propos laudatifs contrebalancent les jugements négatifs, sans 

que l'un ni l'autre ne soit affecte ou artificieux. 11 rejette habilement les différents 
procédés de blâme indirect : I'amonce littéraire ironique, le compte rendu sarcastique. 

22 MT, CCvrier 1762. p. 43-39. 
3 MT. janvier. 1767, vol. II. p. 346-347. 
24 Son TruMdrphyique en 1724 fait Mîue une controverse. ainsi que l'article intitule - l'Optique 
des couleurs * paru en 1740 qui éveille les interventions de Diderot et de Saurin : voir Kathieen 
Hardesty. Castel. Louis Benrand ( 1688- 1757) r , Dic?. des journalistes, p. 74. 
25 Castel s u c i t e  une querelle m 1733- 1 738 autour de l'éclipse en Chine en l'an 3 1, mnsiddrk comme 
une œ véritable éclipse de Ia Passion de Jésus-Cbist s (MT, février 1733, p. 397). Le M t e u r  des MT 
réplique sur le même ion provoquant que l'attaque en affirmant que le père Castel souhaite qu'on 
fasse attention au qstéme des anciennes traditions w (MT, février 1738, p. 352). 

Pasde Ferrand. op. cit.. p. 8 12. 
27 Kathleen Hardaty. a CancI. Louis B e m d  ( 1688- l7m a. Dicf. drr joumfinrs. p. 74. 



M4moues de Trévoux 

la letire anonyme adressée par un lecteur u bien pensant rn au journal ou les 

commentaires impétueux d'un historien. 

On reproche souvent &ce journal sa complaisance pour les auteurs et 
pour leurs ouvrages : complaisance après tout [... 1 qui n'est qu'une 
attention commandée par la probit6 et la raison. II vaut mieux voir partout le 
bien que le mal ; et il est plus de l'intérêt des lettres d'encourager les talents 
par des témoignages d'estime. que de les d6-e par des critiques 
insu1 tan tesB. 

Même pour les ouvrages qui n'apportent rien de neuf, le journaliste loue l'effort 

et le style de l'auteur. 11 sait bien doser la critique et les éloges sans tomber dans 

l'hypocrisie et se garde d'afficher un antagonisme quelconque envers les Qrivains : 

II se trouve peu de choses neuves dans son Ouvrage ; mais I'orcire 
qui y regne & les détails qu'il contient, peuvent piquer encore la curiosité 
des Hommes de Lettres. Pour les Philosophes de profession. de conduite. 
de langage même & de mode. ils ne manqueront pas de prendre la qualité 
de Juges : ce qui formera probablement un Tribunal trop nombreux?? 

Berthier a M. somme toute, un homme de son siècle : libéral par rapport aux 

autres religieux. philosophe sa propre manière, il partage de nombreuses idees des 

grands intellectuels des Lumieres, sans aller jusqu'à adopter leur déisme. Il demeure 

toujours à I'affbt des connaissances nouvelles. des manuscrits inconnus ; il est 

amateur de livres et de leur histoire. Homme de foi et d'Egiise, il ne peut garder le 

silence face aux attaques assenées B la religion. L'attitude hostile et cynique des 

philosophes scandalise Berthier et le pousse Zi une position défensive. Toutefois, son 

esprit progressiste se manifeste dans ses théories de l'éducation qui rejoignent en 

grande partie celles de Diderot dans ~'ÉrIlcutiond'un @ce. Sa critique des abus de la 

monarchie et sa defense des droits des paysans se rapprochent de celles de La Bruyère 

et des physiocrates? Ses réflexions sur la tolérance et le progrès scientifique 

constituent un exemple Cloquent de son adhésion aux u idees nouvelles W .  Il reflète 

donc. notamment dans ses articles de journal. les idéaux socio-économiques. 

politiques et moniux des penseurs de son temps. 

23 MT. juillet 1759. p. 1693- 1694. 
19 MT. janvier 1762. p. 147. 

30 John N. Pappas, op. cil., p. 62. 



Le journal après Berthier 

Il est difficile de suivre de près les 6-s par lesquelles le périodique est passé 
en 1762, puisque rien dans le texte des articles ne perle clairement des problèmes 
survenus. Dès la fin d'avril, d o n  que le désistement de Berthier n'est pas confinné. le 

périodique plonge dans une période d'abandon partiel? Le 16 mai 1762, les 
Mémoires secrets de Bachaumont jettent quelque lumiere sur la recherche pressante 
d'un directeur : 

mois- 
chéri 

Trévoux, malgr6 les protestations du Sr Berthier, a encore paru ce 
.ci : sa tendmse paternelle n'a pu se porter Cgorger ainsi un enfant 
; il continue pourtant A se refirser aux offres très-obligeantes du 

chancelier. [...] On a tâte l'abbé de la Porte : les libraires lui ont proposé de 
remplacer ce journaliste. Le modeste abbé a refusé. sentant combien il était 
inférieur pour ce rd$'. 

En septembre de la même année% Bachaumont déclare en toute certitude que le 
père Berthier a definitivement quitté la direction. On peut donc affinner que les 
numCros de juin A d6cembre ne sont pas de lui. La a lettre A M. Chaubert D signée par 
Berthier et inséde dans le volume de juin 1762 prouve que le jésuite ne s'occupe plus 

La gestion du ptriodique incombe alors pour la premisre fois B un la@. le 
médecin Jean-buis Jolivet, qui en modifie complètement le style et rappelle à 

Bachaumont Ies premières années de la publication36. On possède peu d'informations 
sur le nouveau directeur : son portmit proposé par le D i c t i ~ n ~ r e d e s j o d i s t e s  ne 

donne qu'une rapide esquisse de son travail de journaliste à la tête des Mémoires 

pendant deux ans? La sécheresse et la gravite qui se mettent en place sous sa 

Rwaie Fimand avance qui i l  sembk avoir prCparC la livraison de mai (op. cil.. p. 8 15). 
32 Bachaumont, M h i w s  secterc. 1. 1. p. 83. 
33 M... p. 123. 
34 Dam cette lettre, Berthier prend la àéfense des MTcoatre la aaaques des Nouvecün cc&siasriques 
du 15 juin 1763 : voir MT, juin 1762. p. 1505-1510. 
35 Quand il mentionne les MCmorrs & Ttéboux dans son anicle * Journal * de I*EncyclopcC&. 
Diderot précise que le périodique .r se continue à présent par des particuliers, gens & Lettres w 

(EncyclopéGiip ou Dictiolvt0tlVtOtre raisonrte*des sciemes, &s a m  et &s m(e*iièrs, par une société de gens de 
kttres. op. cil., t .  8, p. 896). 
36 John N. Pappas. op. cit-. p. 32. 
37 Jolivet m (art. ano~qme). D i c ~  &s jodLsres ,  p. 1 98. 



d i d o n  contrastent avec la justesse de style et la critique judicieuse de ses 

~decesseurs3*. Nul besoin de signaler le changement de directorat dans les pages 

liminaires : un lecteur attentif peut dCceler facilement l'absence de plumes jésuites dans 

le nouveau J o d  & Trévoux. Le 21 juillet 1762. les Mémoires secrets notent la 

baisse de niveau dans le contenu et prévoient la dég6nérescence de l'entreprise : 

On s'aperçoit facilement que ce ne sont plus les mêmes coopérateurs 
qui travaillent auJounta1 de Trévoux: : il n'est plus ni aussi bien écrit. ni 
aussi savamment discute. On conçoit en g6néral qu'il est impossible ik des 
particuliers d'exécuter cet ouvrage périodique dans la même perfection que 
le faisaient les jésuites. e t  le P. Berthier en dernier 

Auteur du Secret du gouvmment jdmirique ou Abrégé des conshnmtutions de la 

Soci&tt? de Jésus en 176 1, Jolivet continue à assumer la rédaction jusqu'h sa mort en 

juin 1764. À partir de cette date. le périodique passera successivement de main en main 

et ne cornaîtra plus la stabilité qu'il avait sous l'égide des jésuites. Après une courte 

période d'arrêt durant laquelle on projette de le supprimer definitivement, le journal 

reprend en octobre 1764. passant entre les mains de l'abbé Barthélemy Mercier de 

Saint-Léger, de l'ordre de Sainte-Geneviève. Son érudition et son style caustique 

donnent au journal beaucoup de vivacité, mais le peu de collaboration qu'il reçoit 

l'incite à se desister au bout de deux ans. La dernière livraison parue sous sa direction 

date de juin 1766. Le nombre d'abomks baisse de façon notable au cours de cette 

année : il n'en resterait que 17 selon Didot40. Le volume du mois suivant porte la 

signaîure de deux nouveaux rédacteurs : l'abbé Aubert et le père Didot qui devient le 

propriétaire du privilège. Jean-Louis Aukrt. qui assumera la direction jusqu'en 1 m. 
s'acquitte prudemment de sa tâche pour eviter les conflits. 

À partir de janvier 1768, le titre du périodique devient le Jountal des Sciences er 
des beaumïs et passe dans les mains des anciens rédacteurs du J o d  
encyclopédique. les Castilhon, qui réussissent à attirer l'attention par leur zèle et par 

38 Le choix des articles sous Jolivet est cenu6 sur les mkrnares & l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Leîms Quin. juillet. aoOt, septembre 1762 ;janvier et février 1763. etc.). sur l'histoire de 
t *  A d m i e  Roy& des Sciences (janvier 1763. p. m), sur les discours et dissertations de l'Académie 
des Expms &vains verificaieurs (juin 1761). Par contre. voulant poursuivre le tmvail de Benhier en 
portant un i n M t  particulier à la science, i l  présente par exemple une ode sur I'éiectricité (mat 1762. 
p. 203_7), l'art de s'enrichir par t'agriculture! (juillet 1762.2 vol., p. 1843) et le blanchiment des 
toiles (septembre 1762, p. 2166). 
39 Bachaumont, op. ci!.. t. 1. p. 109. 



Mémoires & Trévoux 11  f 

l'équité de leurs jugement@. Après cette nouvelle métamorphose, les Castilhon le 
lèguent en 176 à l'abbé Grosier, ex-jésuite. Celui-ci compte resserrer la iiMaisons et 
diffuser un numbm tous les dix jours, B L'instar du Mmczue, mais il se heurte P des 

complications dès qu'il tente d'insérer des nouvelles politiques dans le journal4?. Jean- 
Baptiste Dubois l'assiste & partir de lm, mais les dinicultés provoquent la fin de 
l'entreprise en 1782. 

L'histoire pst-jésuite des Mémoikes & Tr&oux est agitée et discontinue : les 
nombreux changements de direction empêchent de maintenir une unité de ton et une 
politique bien dtf~e. A partir du moment où le titre change, les objectif's rédactiomels 

et éditoriaux s'embrouiIlent et deviennent si peu clairs qu'on a la conviction d'avoir 

affaire à une autre entreprise43. Paul Benhamou présente la suite du périodique sous 
une entrée distincte : 

Ce périodique est une des suites des Mémoires de Trévoux. qui 
furent d'abord continues par VabW Aubert de 1768 A 17'75 sous le titre de 
J o u d  des beaux-cuis et des sciences. Les frères Castilhon de Toulouse, 
qui avaient déjà participé au Journal des beaux-arts et des sciences ( 1 7 7 4  
1775). prirent la direction de ce journal en 17'76, changèrent son format (de 
petit in- 1 2, il devint un volume in- 12 ordinaire) le publièrent deux fois par 
mois (au lieu d'une), et lui dom&rent un nouveau titre : J o d d e s  
sciences et des beaux-tute. 

La critique et le métier de journaliste 

Pour le père Berthier, le processus journalistique est bâti sur le dmit du lecteur à 

l'information complète et objective. Il souligne l'importance de tracer explicitement les 

traits de a. l'opération litteraire s de manière ii ce qu'elle comble les besoins du public. 

40Parcale Ferrand, op. cir.. p. 816. 
41 John N. Pappas. op. cil.. p. 34. . . 

42 Le monopole des muvella pdi tiques est dému depuis près ci' un siècle par le phodique officiel du 
royaume, le J o u d d e s  Savants- i~ périodiques devaient payer une somme considérabie pour œuvrer 
dans le même dornaine : voir Jean-Pierre Vittu. a Journal des savants a, Di&. des Joumux. vol. II, 
p. 651. 
43 Pascale F e m d  termine à l'année 1767 son anicle air la Méinores & Trévow (op. ci[., p. 816) et 
la T a .  m'ihodique de Somrnervogel s'arrête aux livraisons de 1'- 1775. amsidérant ta suite des 
Mémoires comme un projet indépendant (P. C- Sommen-ogel. T&& driiodique &s Mémoires de 
Tréwux (1701 -1 775). précé&ée d'une notice historique. Pans, Augusle Durand. 1864 1865)- 
44 Pdul Benhamou, Journal des Sciences et des Baux-Arts ( 1 7 6  1718) P. Dia. &s journaux. 
vol. II ,  p. 713. 



Mémoires ûè Trévoux 

Mais comment Berthier et les gens de le- de I'Cpaque Winiissent-ils cette 

r opération littéraire B ? Est-elle diff6rente dans son 6criture de celle d'un romancier 
ou d'un dramaturge ? Dans la penpective du rédacteur, l'entreprise journalistique est- 

elle a littdraire * dans la mesure où elle fait la critique des œ w n s  ? Doit-elle 
commenter toutes les œuvres sur le marché et non seulement les œuvres de fiction ? 

Ces questions demeurent ouvertes. Dans I'analyse du journal, nous tâcherons 

d'6valuer la nature et l'étendue de cette w opération littéraire P afin de foumir des 
déments de réponse. 

Berthier cherche etabtir une harmonie entre le statut du &acteur. sa pratique de 

l'écriture et la reconnaissance du public. Avec une conscience accrue de son pouvoir et 
de sa mission, le journaliste se voit assigner un rôle important au milieu de conuaintes 
nombreuses. S'il doit éviter les prises de position extrêmes, il ne peut approuver sans 

réserve les auteurs dont il parle pour ne pas devenir un% adulateur insipide B ~ ~ .  un 
courtisan senile et fastidieux ; s'il se contente de présenter des extraits de l'ouvrage 
retenu, il se confine à une mission de rapporteur ennuyeux pour le lecteur qui cherche 
une distraction plutôt qu'une information pure et simple ; si, par contre, il se met à 

critiquer à tort et à travers l'œuvre qu'il analyse. il blesse l'auteur et perd toute sa 
crédibilité. 

Pour l'organisation interne de chaque article, le journaliste suit en général une 
demarche traditionnelle qui a très peu changé depuis 1734.11 commence par une 
définition du sujet de l'ouvrage retenu, comme dans 1 'extrait de I 'Histoire de 
I 'Acdmie  royaie des imcriptions et des Belles-Lemes : On sait ce que c'est que 

l'Histoire de cette AcadCmie. C'est une collection d'extraits ou d'abdgés de Mémoires 

plus étendus. & une suite dThoges n4q AU début de son commentaire, le rédacteur 
mentionne le total des chapitm du livre retenu et les parcourt un il un, louant ou 
critiquant les propos de l'auteur :a Il y a xxiij chapitres dans cet Ouvrage, & l'Auteur y 

traite sucessivernent tout ce qui appartient au talent de bien dire d? 

Le chroniqueur insère dans son analyse des remarques subtiles qui renvoient aux 

enjeux cruciaux de l'époque. Ainsi, daos un aiticle consacré aux œuvres du chancelier 

45 John N. Pappar op. cit.. p. 24. 
46 MT. janvier 1762. p. 57. 
47 MI: janvier 1762. vol. I I ,  p. 3 16. 



d'Aguesseau, il d€nonce l'athéisme, essaie de dissocier la philosophie rationelle de 

I'irn5ligion et distingue les athCes des vrais philosophes : a ce retour contre les athkes, 

qui ne préconisent que la raison, eût donné un degré de force ce ûaité, d'ailleurs plein 

de grandes choses et digne de toute attention des vrais philosophes .48. Lorsqu'il 

s'agit d'un owrage &tique qui se situe dans la ligde d'une polémique, le journaliste, 

sans y prendre part, rappelle le contexte intellectuel ou formule des réflexions gén6raies 

sur l'esprit propre au siècle des Lumières : u Nous vivons dans un SiMe oit tout se 

recueille, où tout devient objet d'attention, tantôt critique & maligne. tantôt flatteuse & 

complaisante ; ensorte toutefois que l'envie de critiquer l'emporte de beaucoup sur le 

désir d 'approuver ~ 4 9 .  

Il peut ajouter une note sur ITinutilit6 de querelles d6clenchées pour des raisons 

banales, comme cette petite edition du C m  Major & Senectute ou Trait&& la 
Vieillesse. ouvrage philosophique contesté de Cicéron : une composition de cette 

espece, f(lt elle-même un chef-d'œuvre de Typographie. ne devoit presque pas tenir de 

place dans la mémoire des hommes ; mais la CR tique n'oublie rien : elle suit toujours 

les traces de l'occasion pour la saisir au premier moment favorable »50. Le joumaiiste 

identifie ensuite l'ouvrage et présente les cinionstances qui ont mené la composition 

du texte dont il examine la teneur critique avant de s'interroger sur la fiabilité de 

l'auteur : 

Cette grande Lettre que nous annonçons est donc un Ouvrage de 
critique sur le petit Caro-Major ; & surement elle n'est pas sortie de la tête 
d'un seul homme : divers Amstes y auront concouru ; le Fondeur de 
Caracteres. le Correcteur d'Imprimerie, l'Imprimeur le plus expérimente 
auront fourni des observations à un Homme de Lettres trb bon Ecrivain, & 
suffisamment pourvu du talent d'aiguiser l'épi grammeSI. 

Pour établir un Cquilibre dans ses propos. le chroniqueur sacrifle sa volontt de 

dkvelopper ses idées de manière exhaustive au profit de la organisation de son 
article. Le réciacteur renvoie le lecteur directement au livre sous pretexte qu'un bref 

article de revue peut difficilement en rendre compte : Nous terminons notre 

Analyse, qui ne donne que le premier trait de ces fisais. On s'en occupera tout 

MT. janvier 1762. p. 54. 
* MT, janvier 1762. vol. II.  p. 345. 
MT. janvier 1762. vol. I I .  p. 346. 



autrement que d'un Article necessairrment superficiel ciam un ûuvrage p%ïodique. 
Nous invitons sur-tout les Penseurs pour qui ce Livre est fait, pewr d'après lui & 

comme Iui BE. Les limites d'un article de journal ne permet pas au chroniqueur de se 
préparer suffisamment pour tendre justice Zi I'auteur. Avec les Mémoires wr h langue 

celiique, l'embarras du j o d i s t e  vient de l'abondance et de la diff1cult6 de la matière 

traitée : 

un journal littéraire [...] ne peut s'apeyuitir sur les dCveIoppements 
de trois h-fol. dont deux sont un dictiomak, et le troisième contient une 
description étymologique des Gaules [...]. Mais nous devons deux choses 
au public : 1" Le témoignage d'estime que mbrite une entreprise aussi 
difficile que l'est celle-ci. 2" Le coup d'œil général des sujets qu'embrasse 
['auteur. Quant à l'exécution. c'est I'usage qui doit la justifier. Ceux qui 
6tudiemt les origines & la langue celtiques fonderont toutes leurs 
connaissances sur ce livre, & feront par la plus d'honneur à M. Buliet, que 
tous les ouvrages périodiques pris ensemblea. 

Tout en laissant voir son incapacit6 de recenser comtement I'ouvrage, le 

journaliste se montre conscient du pouvoir de la presse sur I'opinion publique. 

Parmi les questions qu'aborde le journaliste dans ses commentaires, celle de la 
propxikté intellectuelle ressurgit constamment et dvolue de manière perceptible vers 

1762. La prise de conscience de cette propnCt6 mène les rédacteurs de Trévoux à 

dénoncer le piratage intellectuel et suggèrent des moyens pour le freiner. En annonçant 

un DictioMaireportatif& sa-&, f e journal condamne le plagiat et les contrefaçons 

dditoriales comme des pratiques illégales et a dangereuses n : 

La bonte de l'Ouvrage & le dbir du gain ont engag6 des Libraires 
avides à faire des contrefaçons : pratique dangereuse B l'egard sur-tout des 
Livrw de Médecine, parce qu'elle expose les méthodes & êû t  dénaturées, 
les remedes à êtres changés. les principes de l'art de guérir il se tourner en 
principes de destruction. Pour obvier B ces inconvénients, le sieur Vincent 
qui a le phvilege. contresigne tous les exemplaires qui sortent de son 
magasin* 

MT. janvier 1762. vol. II, p. 346. 
52 MT. f6wier 1760. p. 486. 
23 MT. janvier 1762, p. 106- 107. 
54 MT. janvier 1762. vol. II. p. 369. 



Non sans une certaine audace, Berthier rappelle une autre fome de plagiat que 
font sans scrupule certains prédicateurs minant leur autorité morale auprès des 

auditeurs : 

Peur on prêcher avec succés les sennom d ' m i  ? C'est-&-dire 
peut-on bien rendre au public ce qu'on n'a pas composé ? Cela n'est point 
impossible, pourvu qu'on prenne avec choix, qu'on ne puise que dans des 
sources analogues au talent qu'on peut avoir. La &ifficulte, en cette matitre, 
est de se comoître & de savoir apprécier ce qu'on emprunte : deux 
conditions qui ne se rencontrent presque jamais dans un plagiaire de 
profession55. 

Le plagiaire n'est donc pas seulement celui qui s'attribue indllment des passages 

d'un texte qu'il n'a pas composé. mais aussi celui qui ne sait pas apprécier la valeur de 

ses sources d'inspiration et ne peut pas, par conséquent, admettre sa dette envers les 

auteurs qu'il a utilis6s. Comme l'imitation continue à être un processus didactique qui 

aide les jeunes écrivains à perfectionner leur talent en suivant les pas d'un grand modèle 

classique. le seuil du plagiat est encore mal defini et la condamnation des plagiaires est 

loin d'être définitive ii l'époque. Peut-être est-ce pourquoi les remarques sur les 

emprunts s'expriment sous une fome ambiguë. la charnière de I'éloge et de la 
critique : On ne peut que savoir gré à l'Auteur, des recherches qu'il a faites sur cet 

objet II a consulté tous les Maîtres de l'Art oratoire ; il s'est rendu propres toutes leurs 

instructions ~ 5 6 .  Sans doute aussi le rédacteur n'a-t-il pas parfaitement conscience de la 

revendication de plus en plus pressante des écrivains qui s'affirment conune auteurs en 
signant leurs œuvres. Les rédacteurs de Trévoux, adoptant une position conformiste. 

avancent que le fait de signer son ouvrage fait partie du désir futile et dgoïste de 

transmettre son nom 4 la postérité et de I'immortaliser dans la memoire des hommes? 

Berthier pense que certains sujets touchant la morde et la philosophie doivent être 

prudemment dkveloppés. L'exemple suivant témoigne de sa détermination il tenir des 

propos mod6rés. Pour répondre il la question posée par I'Acad6rnie de Besançon 

concernant le dCsir de perpétuer son nom dans la mémoire des hommes, deux auteurs 

publient chacun un discours, l'un se prononçant en faveur et l'autre contre. Celui qui 

plaide en faveur remporte le prix de l'Acad6mie. En présentant cette << brochure de huit 

55 MT. janvier 1762. vol. II. p. 310-321. 
56 MT. janvier 1762. vol. I I .  p. 3 16. 

MT. janvier 1762. vol. II. p. 307. 



pages m, le rédacteur ne dissimule pas sa préférence pour le discoun plaidant contre 

l'aspect naturel de ce desir parce qu'il est le plus philosophique pense que les 

hypothèses du contre sont mieux fondées, don que le discorn qui plaide en faveur est 

moins solidement justifié. S'il adhère aux arguments soutenant que ce desir de 

perpétuation conteste la nature et la religion, il reconnali la sirperîorité de I'autre pour te 
style et la forme. Déplorant les * loix acaddmiques *, qui empêchent I'kcrivain de 

traiter en grand un sujet d'ailleurs très abondant 9, Berthier conclut que l'auteur avait 

hâte d'achever son discours : r Tous ces objets sont pdsentts sous les points de vQe 

qui leur conviennent : mais comme il y a la beaucoup de matiere & peu de temps pour 

la traiter dans toute son Ctendue. le génie de l'Orateur pmî î  se rétrécir ou plutôt se 

précipiter pour atteindre le terne du discours sa. 

Malgré ses précautions oratoires, la nitique laisse percer la position du 

journaliste et sauve la présentation de la secberesse de style. L'a entreprise 1ittCraire » 

renvoie ici A une experience d'6crïture oh l'esthétique transcende celle d'un simple 

discoun philosophique. Le rédacteur loue l'esprit inventif de l'auteur, mais l'emploi de 

l'adjectif littéraire r demeure ambivalent : 

Cette piece, non-couromde, est d'une vCrit.6 palpable. Le bon sens & 
la solide philosophie y dominent. On croirait y remarquer un peu trop de 
profondeur : ce qui aurait l'air de nuire il la clart6 & A la netteté du style. 
Mais au fond il n'y a aucune obscurité réelle dans toute cette composition. 
L'Auteur seroi t capable d'une entreprise litt6aire plus grande, plus 
étendue. plus philosophique encore, quoique celle-ci touche déjà la pl0part 
des principes de la Morale61. 

Le rédacteur explique l'impossibilité de décerner le prix aux deux orateurs en 

même temps. car I'Acadhie ne peut admettre deux t h h s  contradictoires. Sans 

multiplier les Qoges pour le second auteur qu'il aime moins, le journaliste reconnaît 

qu'il respecte la religion : il n'a pu même, en traitant de cet article, passer sous 

silence les principes de la Foi ~ 6 2 .  Dans la conclusion du second article, et malgré son 

58 MT. j janvier 1762, vol. II. p. 29 1-292. 
9 MT. janvier 1762. vol. I I .  p. 298. 

MT. janvier 1762, vol. II. p. 300-301. 
61 MT, janvier 1762, vol. II. p. 30 1. 
62 MT. janvier 1762. vol. II. p. 304-305. 



opposition aux idées de l'auteur, le journaliste rend hommage la forme du texte, sans 

en faire autant pour le contenu qu'il desapprouve : 

Le discours c o u r o ~ 6  est bien écrit dans tous ses détails. 11 a fallu 
des efforts de génie & d'imagination pour composer une piece aussi 
ingenieuse & aussi artistement compassée. La vénte ne se trouve pas dans 
la seconde partie ; elle ne se trouve dans la prrmiere qu'en convenant que 
notre nature est dégradée, & que parmi les passions qui l'offusquent, on 
compte aussi le desV & perp&er son nom & ses ac~iom dans la mémoire 
des homms63. 

Selon Berthier, un journal littéraire doit construire sa critique sur la compétence 

littéfaire et la droiture morde64. La première exige de vastes connaissances, une 
logique bien fondée, un siyle qui se rapproche plus de la dissertation que des discours 

oratoires et un ton plus conversationnel que didactique. La droiture morale se fonde sur 

la probité, la sagesse. le désintérêt et le zèle pour le bien public6? Le journal s'avère. 

somme toute, un discours second puisque son existence dépend de la production 

littéraire et scientifique : il en présente une vision critique. Sa matière première est 

constamment renouveMe, car des centaines de livres paraissent chaque jour. Le travail 

de rédaction se double de la tâche de sélectionner les œuvres dignes de figurer dans les 

comptes nndus. Cette tâche est conditionnée par les convictions religieuses du 

rédacteur et la surveillance sur le contenu du périodique par des supérieurs jésuites qui 

imposent souvent aux rédacteurs des positions traditionnalistes. Des écrivains comme 

Voltaire ne manqueront pas de se moquer des opinions conservatrices du rédacteur et 

de son appartenance à la Compagnie de Jdsus. 

Analyse de contenu 

1. Les Belles-Lettres 

Berthier cherche ii jeter les bases du périodique sur la notion de progrès, 

fondement principal des ~umières66. notamment en ce qui concerne les lettres et les 

63 MT, janvier 1762, vol. II. p. 314. 
* John N. Pappas. op. cir.. p. 24. Ces principes journalistiques reprennent 1'iW oratoire & Cicéron 
suivant lequel un homme juste possede l'art de bien dire. 
65 MT. janvier 1760. p. 244-147. 
66 La foi dans le progrès, m i t  caractdristiqw du XVIII' siècle. est &mirement liCe ii la notion de 
Lumières qui constituent une révolution dans I' histoire de la pensée. notamment dans la vulgarisation 



arts. De ce fait, il dt5plore l'imposition des règles classiques rigides' plaide la cause de 

la création artistique et de sa libération de l'imitation servile des modèles de I'aatiquitt. 

Plutôt que de singer simplement les maintres antiques, il faut laisser libre cours & son 
ghie, penser et écrire naturellement À titre d'exemple, lorsque la quedon de la 

corruption du goût ressurgit dans les pages du journai en d6cembre 17466'. le 

journaliste saisit l'occasion pour réHumer que les règles traditionnelles etouffent les 

talents et que le progrès des instruments de musique ouvre ii voie à l'invention de 

nouvelles techniques. Cette affirmation s'applique Cgalement aux belles-lettres et aux 

beaux-arts. 

Les histoires litteraires attestent que le roman accède & partir de la seconde moitié 

du siècle A une dignitd qui lui &ait interdite aupamvant. Les progrès des techniques 

d'impression permettent par l'illustration d'intégrer graphiquement des 6léments 

dramatiques et poétiques. La psychologie semualiste se développe de plusieurs auteurs 

c o n s t ~ t  le personnage à partir d'une expérience perceptive et émotive. Dans les 

romans-mémoires, fort B la mode. les personnages rappellent leur vie passée, tandis 

que dans les romans épistolaires. plusieurs personnages expliquent les etab de 

conscience qui se succèdent au fil du temps. Ces œuvres ne ~ ' i d e n ~ e n t  pas comme 

des récits fictifs. mais comme des documents réeiss. 

Si le roman de la première moitié du siècle cherchait à rCduire la part du baroque 

où dominent les bavardages, I'invraisemblance et l'utilisation abusive des tiroirs. il tend 

à afficher en 1760 un parti-pris pour le réaiisme qui cherche l'adhésion du lecteur en lui 

présentant des personnages aux prises avec des problèmes qu'il a lui-même rencontrés 

et en proposant une rbflexion ou une satire sociale, politique et psychologique de 

1 'uni vers r6e169. 

et la dissémination de I'infonnation scientifique dans sa forme littéraire : voir ii œ sujet la définition de 
e enlighlenment w par Rllows et Torrey, citée dans John N. -pas. op. cit., p. 197. 
67 11 s'a@ du compte rendu sur De (o Comption du goPr de Mermet Ce sujet mient dans la MTde 
juin 1762, p. 1459. 
68 Micùei Delon et Pierre Malandain, w r a ! ~ e f i ~ @  du X W F  siècfe. Paris. PUF (Premier 
cycle), 1996, p. 359-365. 
69 Michel Delon et Piem Malandain. op. c k .  p. 156. 



La crise du roman B l'époque n'a pas affect6 le nombre de parutiofl, mais a 

probablement désintéressé les rédacteurs d'en donner des nouvelles. Les Memoires de 

Trévorx ne mentionnent curieusement aucun roman en 1762. Pourtant les ddacteurs ne 

peuvent ignorer Juüe ou Lu Nouvelle HeCose de JeamJacques Rousseau. qui a paru en 

1761, a provoqué de grands remous et dont la réception par le public français a été 

spectaculaire. Les ddacîews se contentent d'en glisser une critique brève il l'occasion 

de 1 a parution de L'Esprit & Julie : Owrage zaik à la StxiétL, & parti~~~liti?renont ii la 

Jeunesse. par Formey. Relevant tout ce que le roman de Rousseau contient a de bon & 

d'utile S. Fomey a constitué un recueil comprenant les maximes r sages, sublimes, 

hhïques a qui s'y trouvent, mais n'a pas repris ce qui alamie la religion. la pudeur et 

la vérité. Le journaliste avise les leteurs de ne pas s'attendre 3 trouver dans ce recueil le 

même agrément que dans les six volumes du roman : u L'Extrait est une suite de 

Sentences, au lieu que dans les 6 Volumes on trouve le charme du récit, & 

l'enthousiasme du sentiment a71. Pour louer le travail de Formey, le journaliste incite 

les libraires A en multiplier les éditions, surtout ii Paris « la Ville du monde oir le 

Roman de Julie est le plus connu n f l .  

Dans sa « brochure de cent seize pages *, Fomey hesite entre une attitude 
réticente qui reconnaît le danger de mettre le roman entre les mains de la jeunesse et un 

scrupule à réclamer sa suppression. injuste pour le romancier. Le chroniqueur soutient 

ironiquement que le roman englobe deux aspects contradictoires de morale et de 

corruption : 

C'est un excellent Livre quand il est bon. & c'est un ouvrage 
pernicieux q - i d  il cesse d'exciter l'admiration. II est comme cet arbre 
planté dans le jardin de dlices, lequel enseignait le bien & le mal. Le mieux 
seroit de n'y point toucher, de peur d'être aveugle par de fausses lumieres ; 
mais les hommes sont curieux. les femmes le sont encore plus : les jeunes 

Beaucoup sauteurs dans tous les genres, une production accrue. mais peu d'œuvres dc qualité. 
ainsi pourrait-on définir I'activite littéraire de cette! @que m (Jean de Vigwrïe, Histoire et Dictionnaire 
du r ~ m p s  des bm&es, Paris, Robert M o n t  (Bouquins), 1995, p. 303). La publication de romans 
oscille entre 16 et 44 titres entre 1729 et 1738 (S. Paul Jones, A lisr of French prose ficrion jFom I7m 
r .  1750, New York, The W. W. Wilson Company, 1939, p. 41-69). Dans la Bibliographt4 du genre 
m m 4 l t e ~ ~ ~ ( l 7 S I - ~ W ) ,  on note 38 publications de romans et 46 rééditions en 1762, en 
comparaiscm avec 26 et 65 en 1761,34 et 61 en 1760,rl et 44en 1749.31 et SQ en 17% et 17 et 51 
en 1751 (Paris, France Bpansioa, 1977, p. 48-83. 
71 MT. mai 1762. p. 1322. 
r -MT.  mai 1762. p. 1327. 



gens le sont sans mesun & sans pdcaution. Les six volumes de M. 
Rousseau ont déjh rrmpli les moments de œ t  âge inconsidéréB. 

Jugeant superflue I'hésitation des sollicitations de b e y ,  puisque le roman est 

déjii diffusé partout, il déplore, pour des raisons modes. la réception favorabe de 
l'œuvre : l'impression est faite. & il y a toute apparence que les bons principes dont 

l'ouvrage abonde. ont fui en la présence des mauvais dont il n'est pas exempt .74. 

Outre les préventions morales traditionnelles contre la fiction, deux facteurs 

semblent renforcer le peu d'intérêt du tédacteur & l'égard du genre : d'une part. les 

nouvelles productions romanesques ne sont pas nombreuses en 1762. Ce sont 

notamment les traductions des œuvres de Richardson et quelques romans de Voltaire, 

de Rousseau et de Crébillon fils qui font du bmit. De l'autre. la production intense des 

traites scientifiques et le succès de I'Enqclo@die orientent ITint6rêt des intellectuels 

vers d'autres sujets. 

Pour comprendre comment se situe Berthier par rapport aux positions courantes 

pour ou contre le théâtre. il faut d'abord donner un aperçu des tendances marquantes 

au XVIII' siècle. Trois élkrnents principaux orchestrent l'univen du théâtre à 

l'époque : la dramaturgie, la représentation th&hale et le statut du comédien. Dès le 

début du siècle. la nature, l'objet et la forme du théâtre classique sont remis en question 

par un courant moralisateur qui prône le triomphe de la v e 4 .  Alon que Fhelon 

souhaite purger la tragédie de la représentation des passions76, l'abbé Dubos y voit une 

occasion d'avertir le public contre les dangers de la passion et de les inciter ne pas y 

succomber? Voltaire met en scène la vertu malheureuse du heros qui n'est pas 

toujours maître de son sort. 

73 MT. mai 1762. p. 1321- L37? 
74 MT. mai 1767. p. 1322. 
75 Certains dramaiurges et une bonne p t i e  de la aitique mettent en valeur le rôle du mCgvc dans 
l'inspiration des bonnes manières. 
76 Si la carhmsir. c'est-&-dire la purgation des payions. est le but de la tragédie depuis Aristok.elle 
devient, à ûavers elle, un principe de contrôle sociai : voir Michel Delon et Pierre MaJandain, op. cil.. 
p. 419. 
77 ~ a q u e s  Morel, La aagé&, Paris. Armand Colin (U), 1968, p. 70. 



Dans ses articles des Memoires dk TreVom, Berthier reprend l'idée de l'homme 

incapable de changer sa destinée en analysant la traduction en français des trag6dies de 
Sophocle par Dupuy. Son compte rendu d'ûXpe eà Co& ou La mort d'(IcA;pe 

présente le héros comme un Rince [...] malheureux & point coupable *78. Dans 
l'analyse d'Ajux. du même auteur grec, le journaliste retrouve des él6ments de 

pathdtique ainsi que des caractères dessinés au naturel7? rCdacteur se donne 

tgalement la peine de faire le labeur d'un philologue et compare la tragédie grecque à sa 

traduction pour mesurer la justesse de cette dernière. Il incite les savants B faire de 

même pour juger du travail du traducteur : u Nous désirerions que tous les Savans 
voulussent suivre son Ouvrage avec leur Sophocle la main. Nous sommes sQrs qu'ils 

le trouveront encore plus estimable que nous ne pouvons le dire ni l'&rire m a .  Ces 

indices montrent que Berthier est au courant des tendances nouvelles qui envahissent le 

théâtre et s'applique à les mettre en valeur dans ses commentaires. S'il approuve le 
triomphe de l'esprit moderne et la transformation de la sensi bilité. il ne condamne pas 

la tradition classique. 

Alors que la règle des trois unités est de plus en plus ctitiqu@, Berthier s'en 

tient à la tradition pour affirmer que 1 'Ajar de Sophocle * ne peche ni dans 1 'unité de 

lieu. ni dans l'unité de jour i,E : en revanche elle viole la règle de << l'unité 

d'action ,583 qui ~e exige un bvénerneot unique, une catastrophe qui fixe !'attention du 

Parterre i@? Se rappelant sans doute le principe classique selon lequel le h6ros ne 

devait être ni tout à fait coupable ni tout à fait inwcent, Berthier << voit un contraste 
frappant entre la situation de ce Prince pitoyablement livré à I'erreur & le moment de 

78 MT, avril 1761. VOL II. p. 1000. 
79 MT. fCcrier 1761. p. 4437. 
80 En présentant le point de vue de Dupu). le rMacteur Ctablit la distinction enm une vaduccion 
littérale et maladroite et celle qui rend la force du style dans un françats irréprochable : a 11 se contente 
de présenter [... ] l'idée qu'il s'est faite d'une vraie traduction : ce doit être une copie fidele de 
I 'urigiinal* (MT, janvier 1762, vol. II, p. 249-250). 
*l Selon Fontenelle. la trois unités dont pas toutes la même pertinence pour la tragédie. Créant un 
drame affranchi des conüaintes classiques, Houdar de la Motte s'oppose à l'unité d'action et préconise la 
mul ti piici té des situations pour assurer une variCté qui éveille la curiosité des spectatews, Les parusans 
des Modernes se mettent en même temps & parodier l'invraisemblance de la tragédie traditimeIIe, 
1' inhumanité des sentiments, l'expression pompeuse et le caractère ooavcn tionnel des entrées et sorties 
des personnages : voir Jacques More!, op. cit., p. 71. 
82 MT, ftvrier 1762. p. 481. 
û3 MT. fdvrier 1762. p. 488. 

MT. fkvrier 1762, p. 489. 



sagesse qui te rend à lui-même ,S. F%r aüwion e n .  B la fameuse querelle des 

Anciens et des Modernes autour de la conformité des œuvres d'Homère avec la morale 

chrétienn&, le journaliste affirme que Sophocle &tait emmC d'un sentiment religieux et 

s'est applique inspirer le respect des Dieux. On voit donc que le journaliste porte sur 
les questions dramatiques un regard subjectif tout en prenant soin de ne favoriser 
entièrement ni le parti de la libeire de composition ni celui du respect des règles 

classiques. 

Quant au debat touchant la comédie et le statut du comédien, la position du 

jouraaliste demeure fort traditionnelle. Dans le compte rendu des Essais sur divers 
Sujets de Lit?éramre & & Morale de l'abbé Tm blet, le journaliste partage la mise en 
garde de l'auteur contre ce genre littéraire compteur des mœurs : a M. I'Abbé Trublet 

fait bien sentir combien il est à craindre que la Com~die8~ ne ridiculise la vertu, & que 

par là elle n'en dégoûte ,B. 

Les comédiens connaissent une situation délicate. car ils vivent une periode de 

transition où Ies théâtres sont en plein épanouissement, mais certains, comme 

Rousseau, continuent de les désavouer. D'une part, leur travail est valorisé depuis que 
le Régent a permis aux Comediens Italiens de revenir en 1716 ii l'hôtel de Bourgogne et 

que le succès de la Cornedie Française, du théâtre de la Foire (devenu l'Opéra- 

Comique) et des scènes privées@ ont élargi considérablement le public du théâtre. 

D'autre part. l'attitude traditionnelle de l'Église. qui ne permet pas aux com6diens 

d'accéder à une estime sociale au même titre que les hommes de lettres, est 

contrebalancbe par un prestige nouveau : le cornedien a tend Zi devenir un porte-parole 

de la morale nouvelle, le relais par lequel le philosophe des Lumières peut s'adresser au 

public 

85 MT, février 1762. p. 493. 
86 MT. fdvrier 1762. p. 491. 

87 Le renne comédie Ctait synonyme de a théâtre B : voir Bossuet, M M n v s  et reyecxiom sur lo 
cm0&. éâ. Urbain et Lévesque, 1694. 
s8 MT. février 176û. p. 484485. 
89 Chaque théatre se spécialise dans un genre spbofique de rrpréseniations et réunit un public 
d'habitués : voir Pierre Voltz, La caddie. Pais. Armand Colin (U), 1964. p. 104. 

Michel Delon et Pieme Malandain. op. cit.. p. 416. 



En 1762, les Memoires de Trévoza s'intéressent non seulement aux pièces 

antiques traduites, mais aussi aux ouvrages sur Le théâtre comme l'Esprit des Tragédies 
et Tr@-Comédies qui ont pmu depuis 163Ojucqrc 'en 1761. L'auteur anonyme de ce 

dictionnaire tnmscrit les ressemblances d'idées entre les piéces reprtsentées pendant 

130 a n s  Le commentateur explique que le but de l'ouvrage consiste & montrer en 

quoi et comment les Ecrivains de Tragedies et Tragi-Com6dies se sont copids ou imités 

les uns les autres, ensorte que cet Esprit est une sorte de Métempsycose litteraire dont 

on voit le fil. la trace, l'usage & l'étendue ~91. L'auteur a cornpi16 les idées similaires 

dans les pieces dramatiques en les classant par ordre alphabétique pour apprendre 

simplement au Public que les pensées des Litterateurs a filtrent dans les esprits comme 

les eaux dans les terres NE. Selon le ddacteur. l'effet principal de cette compilation 

sera d'apprendre aux jeunes Poëtes comment leurs Devanciers ont emprunté, imité, 

recueilli. copie, acquis. en un mot, & m i s  en œuvre les richesses d'autrui. sans 

compter [...] les cas fortuits, les rencontres naturelles et les identites heureuses MW. 

Le journaliste classe en quatre categories la reproduction des id6es dramatiques : 

le plagiat, I'emprunt. un effet de bonheur m ou une rencontre purement 

fortuite ng4. En reléguant toutes ces catégories dans une seule pratique d'ordre 

plagiaire, l'auteur distingue deux genres de plagiat : celui qui consiste 3 répéter ce que 

!'on a entendu dire et ceIui qui reprend dans un texte écrit ce qu'on a ddjà lu. Le 
journaliste affirme que la République des lettres decrie et sanc t io~e  le plagiat des 

productions Ccrites, mais tolere les emprunts d'idées et d'expressions pour les rendre 

dans d'autres termes ou les transposer dans d'autres contextes. L'imitation des 

modèles est une pratique courante et même louable l'époque. On aurait donc tort de 

prendre toutes les similarités de pensées pour un plagiat, car ces sortes de pensées 

viennent à tout le monde 8 5 .  Le rédacteur souligne par ailleurs I ' utili té de laisser 

91 MT. février 1762. p. 93. 
92 MT. f&rier 1762, p. Xn. 
93 MT. f&ia 1762. p. 509-5 10. Les inîluenas, la similarités et les emprunts x rrtrouvent 
égaiement Lf la base de la litrérature comparée où l'on met en parallèle les producaons d'écrivains de 
cultures et d' epoques di ffdrentes. 

MT. février 1762, p. 503. 
95 MT. CCvrier 1762. p. 509. 



circuler les id& a quand elles sont instructives, c'est la lumière qui se répand : il est 

du bon ordre qu'une partie des habitans de la tem éclaire I'autre 186. 

Le d k t e u r  de Trévoux ne se limite pas B rendre compte de ces questions, il 

veut mettre le lecteur au courant des nouvelles du mouvement dramatique en hmpeW. 
ImpressionnC par l'avancement du mouvement générai de libéralisation dans le théâtre 

anglais, il suit attentivement les représentations récentes qui ont traversé les frontières. 

surtout les tragddies bourgeoises traduites de I 'anglais tels ~e JO-* ou encore les 

pièces allemandes comme La mm? d'Adam par Klopstock, traduite en français en 

176299. Le j o d i s t e  souligne le mCrite et les talents des poètes allemands pami 
lesquels Klopstock tient un rang distingué. Comparant la @ce à I'W' de Colone de 

Sophocle, le correspondant met en valeur, avef le préfacier, la u noble simplicité », le 

* sentiment m. le sublime n, le  a pathdtique B et le u gracieux B de cette tragédie, 
ainsi que les caracthes qui a sont pris de la nature, très bien dessiods & bien 

soutenus mIoO. Reprochant au traducteur de ne regarder que les qudités de ia pièce et 

la préfèrer à tout le théâtre grec, français, anglais et italien, le journaliste se contente de 

placer Klopstock parmi les grands hommes, au même rang que Milton et Le Tasselol. 

En 1762, Berthier et son équipe continuent donc à respecter les maitres grecsi0*-. 
mais ne leur vouent pas un culte exclusif comme les adeptes des Anciens. Ils 

encouragent les tentatives propres à lib6rer le théâtre des règles classiques qui ont 
freine son développement. sans toutefois les rejeter complétement. Ils saluent ies 

% MT. fëvrier 1762. p. 505. 
97 Si les rédacteurs recensent attentivement la crwres littéraires anglaises. iralienns ou allemandes 
uaduites en français. ils accordent aussi une place aux traductions récentes des pandes œuvres grecques 
et latines. Ce double intérêt les incite à discuter des méthodes et des théones de la lraduction dans les 
commentaires sur les ouvrages traduits et d'annoncer une étude portant sur L'An de naduire fi M n  en 
François, réduit en pnncips à l'itsuge & S ~ L U L ~ S  gens qui éludicnt celie longue : voir MT. mai 1763 
p. 1330. 
SN3 A la seule inspection de a drame. nous avons aperçu dcs tab1eau.x frappaus : ptZm demandera- 
t'il une analyse particdiere s (MT. septembre 1762, p. 2297). 
99 MT, juillet 1762. vol. 1. p. 1722. 
loO MT. juillet 1762. vol. 1. p. IM. Les expressions par IaquelIa Ie chroniqueur qualifie la pi- 
sont en efkt les mots-dés des tendances dramatiques de l'époque. 

MT. juillet 1767. vol. 1, p. 1724. 
mtre la série de quah aRicls sur la uaduction cies tragédies de Sophocle. ils annoncent une 

tradudim libre de l'llîcidr par M. Bitaubé en mai 1763, p. 1324. 



Mémoires & Trévoux 

SUCC~S du th& français. anglais et allemand, dans une nouvelle tendance de 
cosmopolitisme cuitu~l. 

La poésie 

La poésie a vCcu pendant la premi&e moitié du siècle des Lumieres une véritable 

crise où elle a et6 marginalisée par la mise en place de la philosophie rationnelle. 

Fontenelle et Houdarde la Motte préfènnt la prose aux vers parce qu'elle exprime fa 
pensée dans toute son etendue. Si les gemes traditionnels tek que I'épcp?e et les 

épigrammes subsistent, la poésie est iéduite 2 un exercice technique sur les figures de 

rhétorique. Les petits genres légers réussissent ii capter l'attention du public mondain, 

attiré par la poésie dite fugitive et de circonstancei% Voltaire prend la d6fense des 

grands genres, mais avoue que le temps n'est pas favorable A la création poétique. 

Dans Ia seconde moitié du siècle,  une réaction contre les exces du rationalisme favorise 

le développement de la sensibilitt? et du lyrisme où sëpanouissent les grandes 

inspirations du romantimielo4. Les auteurs réhabilitent Les passions, exaltent les Clans 
du cœur et assimilent la sensibilitC à la vertu, préparant en même temps une nouvelle 

esthetique du sublime et de l'enthousiasme. Le rédacteur souligne la nécessité de 

définir ces idées d'enthousiasme poétique en citant les u grands exemples m. comme 

le grand Rousseau m et M. le ~ranclos. 

Les genres importants comme I'epopée provoquent chez les poètes du siècle le 

besoin de se trouver des héros modernes qui supplantent ceux d'Homère. Voltaire croit 

en trouver un dans le personnage d'Henri IV qui réconcilie catholiques et protestants. 

D'autres retiennent de l'histoire des héros comme Pierre le Grand, réformateur de fa 

lo3 Cairrairement ce que 1' on a tendance à croire. la pdsie ttaii ornniprésenic dans la sociék? du 
temps : les graines sont semés  à l'école où les jésuites enseignent longuement les proc- de 
versification, et dans Ia mémoire collective parsemée de petits poèmes ou chansons composés pour des 
occasions specifiques. Bien plus, Michel Delon affirme qu' il n'est pas un seul de nos prosateus qui 
n'ait pratiqut~! la m e  w (Michel Delon et Pierre Malandain, op. ci[., p. 440). 
lû4 Désireuse de paniapr au mauvement &nérai de se tourner v m  la nature qui anime dmaturges. 
romanciers et savants, a la poésie se heurte au douMe problème du lexique et de la métrique. Pour 
décrire Ie m o d e ,  elle est condamnée soit il la pér~ phrase, soit à l'abandon du langage noMe irnw par 
le classicisme * (Michel Delon et Pierre Malandain, op. ci!-, p. 452). Notons que le développement de 
la sensibilité dans la seconde moitié du siècle constitue le prdongernent naturel du mouvement 
rationdiste qui remet en question les formes traditionnelles et le résultat de la réhabi1itation de la 
passion par les libertins érudits depuis le XVIIe siècle. 
los MT, aoPt 1762, p. 1951. 



Russie, et Christophe Colomb, découvreur d'un nouveau mondelm. L'epopée n'est 

plus alors celle d'une aule nation, elIe veut prendre en charge le devenir de I 'humanite 

entière. [.J Mais le dCfaut de ces tpopées est d'encombrer leur texte de desciiptions 

du Nouveau Monde, de passer en revue sa faune et sa flore dm. Elles créent 
egalement une mythologie du surnaturel chrétien où interviennent anges, diables et 

saints protecteurs. Cette substitution aura pour effet de bousculer la langue classique et 

contribuera à renouveler la littérature A partir du moment où eue sera doubICe d'une 

spiritualité personnelle ou d'une réflexion linguistiquel% Les journalistes de Trévoux 

encouragent avec enthousiasme le développement de l'épopée moderne puisqu'elle 

utilise un arrike-plan religieux et met en vedette les personnages de l'histoire. 

Tout en favorisant le renouvellement des foxmes poétiques, Berthier récuse 

l'attitude dédaigneuse de pluieun de ses contemporains A I'6gard de la versification 

française pré-classique. Loque Denesle, dans son ouvrage Les Préjug&s du Public, 

remercie le ciel de la disparition de formes comme la ballade, le sonnet et le rondeau à 

cause de leur simplicitd puérile, Berthier les ddfend : 

Nous convenons que la mode de tout cela est un peu passée, mais 
nous ne croyons pas pourtant que c'est par mdpris que nous t'avons 
changét. On lira toujoum avec plaisir un rondeau, un sonnet, un triolet 
[...]. Ce n'est peut-être que la difficulte d'y réussir, qui y a fait renoncer. 
Nous convenons [...] que les rimes féminines sont fort désagréables pour 
le chant ; mais pourquoi vouloir bannir absolument la rime et la mesure de 
la comédie ? Sont-elles si mal dans le Misanthrope et dans le Tartuffe ?lm 

Sensible aux qualités musicales et stylistiques de la poésie, Berthier accueille 
avec enthousiasme les nouvelIes tentatives de traduction des œuvres d'Homère. La 
Traduction libre & l'Rh& par Bitaubé lui a beaucoup plu a par le ton noble qu'y 

soutient 1e Traducteur, par l'aisance qui regne dans son style, par la vivacité qu'il a q u  

répandre dans les récits, & par la maniere naturelle dont il lie les faits .u Io. Toutes ces 

qualités seront sensibles aux lecteurs qui co~aissent bien Homère1 l .  

Michel Delon et Rem Mal-, op. cil.. p. 449450. 
Io7 Michel Delon et Piem Malandain, op. ci?.. p. 45û. 
lûû3 Michel Delon et Pierre Malandain, op. cil.. p. 459. 
lû9 MT. a001 1 747. p. 1637. 

Io MT. mai 1761. p. 1324. 
MT. mai 1761, p. 133. 



Parce que la littérature versif~ée traditionnelle nit incapable de doter les vers d'une 

expressivité qui met en relief les relations de l 'home avec le mon&, les e t e s  rêvent 

de produire une pdsie moderne de la nature, & la manière des Allemands et de BufTon 
qui cherche il peindre le spectacle pathgtique et sublime des paysages. Anime de ce rêve 

natudiste, le rédacteur salue avec enthousiasme la traduction en français des [&fies et 

Poèmes champênes du poète allemand Gessner' 12. II invite les poètes français à lire les 

écrivains étrangers qui les dépassent du point de vue du lyrisme et de la sensibilité 

poétique. 

Son esprit cosmopolite moderne pousse le journaliste 2 présenter œuvres 

poétiques anciennes et modernes publiées en Italie. Annonçant la compilation par Félix 

Rizzafdi des poésies et lettres de VCronique Gambard 13 écrite au XVI' siècle, il y voit 

une nchesse digne des plus grands : u sa prose & particuli8rement ses vers sont d'une 

élégance & d'une aménité qui ne le cèdent guères au style de P6trarque B Dans le 

même contexte, le journaliste rend compte d'une ode traduite de l'italien. contenant des 

reflexions sur la poésie1 15. Louant le mérite du traducteur, le journaliste l'encourage à 

composer des œuvres u de lui-même rn au lieu de traduire les autres : sa formation 

acquise chez les meilleurs poètes, sa facilite d'expression et sa versification laissent 

espérer qu'il donnera au public quelque chose de mieux ,116. 

En faisant l'éloge de I'ode italienne, pleine d'images charmantes. de peintures 

vraies et naturelles, le journaliste soutient que certains lecteurs n'apprécient pas la 

simplicité et le naturel dans la poésie : ce dégofit devient plus g6néral. quand le 

Peintre n'a qu'un mérite ordinaire S. Dans son compte rendu de la Philosophie 

champêtre, O& traduire de l'italien avec &s réflexions sur h Pdsie. & sur quelques 

Poëres. il ne partage guère la proposition du traducteur qui voudrait répartir la poésie en 

trois genres : l'ode, la tragédie et l'épopée. u Cette id6e [...] n'est vraie que dans ce 

sens, que la fiction Poëtique domine beaucoup plus dans ces Poëmes que dans les 

autres 1'. Il trouve deplacée la comparaison que fait l'auteur entre le style de 

MT. janvier 1765. vol. II. p. 375. 
MT. juin 1761. p. 1513. 
MT. juin 1762, p. 1513-1514. 

l5 MT. aotît 1762, p. 1945. 
l6  MT. aoOt 1762. p. 1954. 
MT. aollr 1762. p. 1953-1954. 
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Corneille et Racine, d'une part, et celui de Lucain et Virgile, de I'autre : Qui 

reconnaîtra Lucain dans l'un ou t'autre de ces Poëtes tragiques ? * 18. Il critique 

€gaiement la définition que donne l'auteur du gtnie en le fonaant de I'assembIage de la 

science. du jugement et de l'imagination. « La science dCcouvre au gCnie plus d'objets 

qu'il n'en envisageoit ; mais il existe avant elle : le jugement même ne fait que le 

conduire I 19. Convaincu de la superiorité de la poésie religieuse120 sur la profane. le 

rédacteur demande aux poètes de payer un tribut la religion, en composant des œuvres 

religieuses plutôt que r ces vers licencieux qui d6shonorent ceux qui les produisent r 

et constituent une preuve de la comption de leur cœur. 

Berthier affirme que la prose et la poésie sont des fonnes distinctes ayant chacune 

son modèle de pensée et ses moyens d'expression. Employer l'apparat de l'me dans le 

contexte de l'autre ne fait que les dhaturer et diminuer leur prix121. C'est ainsi que les 

poèmes traduits en prose ne rendent pas toute I'originalit6, comme la traduction du 

Pmadsperdu de Milton par Dupré de Saint-Maur, celle de la JémralemciéIivrée du 

Tasse par Mirabaud et I 'Anfi-Lucrèce du cardinal de Polignac par Bougainville. À ses 

yeux, Pope et Dryden ont produit de meilleures traductions versifiées d'Homère et de 
Virgile. H tant pour la pompe de la versification. pour l'bnergie des choses, la 

magnificence du stile, I'élévation des pensées, l'éclat & la vigueur du coloris, que pour 

l'admirable précision qui y regne B l-. 

Les Mémoires de Trévoux reflètent donc Ie souci de leur directeur d'offrir au 

lecteur un ensemble varié et intéressant des créations poétiques qui se publient en 

Europe. Berthier parvient résumer I'ensemble des débats sur la poésie tout en 

exprimant ses prdférences par quelques allusions en filigrane dans ses cornmentaim. 

En quelques mots, il nous apprend ce qui pique sa curiosite et ce qui lui rCpugne dans 

les pratiques courantes. Son optimisme l'incite à voir dans la longue crise poétique du 

siècle les prémices d'une ère nouvelle. 

l l8 MI. aoDt 1761. p. 199. 
l9 MT. aoOt 1761. p. 1953. 

120 Les poètes h i  r Racine el Jean-Baptiste Rousseail se distinguent dans ce genre de pdsie. ainsi 
que le poète anglais Milton. 
IZ1 MT. aoUt 1762, p. 1946 194". 
i22 MT. adit 1762. p. 1948. 
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Les Mémuires de Trévoux consacrent quelques articles aux ouvrages parus sur la 

typographie, sur i'imprimerie et sur I'editionl~, telle cette dissertation académique 

annonc6e en janvier 1762 sur l'histoire de l'édition florentine que le journaliste suggère 

de faire traduire en français1%. Dans la seconde livraison de janvier. le journaliste rend 

compte d'une Lenre sur 1 'origine & 1 'imprimerrè, par Fournier le Jeune. qui constitue 

le quatrième ouvrage traitant de l'imprimerie et dont les trois premiers ont fait l'objet 

d'articles en avril 1758. aoQt 1759. juin 1760 et octobre 1761 13. 

Le chroniqueur pdsente d'abord les divers aspects d'une polémique déclenchée 

au sujet du lieu et de la date de naissance de l'imprimerie. Tout en se gardant de se 

prononcer, il rappelle prudemment les propositions de chacun des protagonistes. d'une 

part Fournier. et d'autre part Schœpflin et Beer. Fournier attaque la thèse de Schœpflin, 

suivant laquelle l'imprimerie a pris naissance B Strasbourg. Beer prend la défense de 

son confrère Schœpflin en attaquant la critique de Fournier. Celui-ci soutient avec force 

son point de vue dans un ouvrage de controverse. très difficile à analyser : 

car il faudroit rendre au public tout ce qu'a dit M. Schœpflin, tout ce 
que M. Fournier a répondu. tout ce que M. Beer a répliqué, tout ce 
qu'ajoute M. Foumier pour se défendre. Et dans cette controverse combien 
de hors-d 'œuvres qui enflamment la dispute ; combien de termes 
énergiques, de vérités fortes. d'expressions dans te gofit & selon la manière 
des Littérateurs du seizième & d'une partie du dix-septihne Siècle 1'6! 

Plutôt que de détailler les Ctapes de la querelle, le rédacteur s'en réfère Homère 

pour déplorer la violence agressive avec laquelle les trois savants défendent leur point 

de vue en imitant le style belliqueux de I ' M  : 

Ce style trop vif s'est emparé des deux ou trois dernieres 
productions que cette question sur I'ongine de l'Imprimerie a fait naître. 
[...] M. F. est un peu sorti des bornes de la modération. Mais M. B. s'est 
monté sur un ton bien plus but, et en défendant M. Schœpflin. il n'a 

123 a Quant A la partie typographique. on y retrouve I ' t l C p c e  et ia amcrion que Ies f&es Barbou 
savent mettre dans leurs éditions rn (MT, janvier 1762, p. 43). 
lZ4< 11 seroit à propos de traduire I*Ouvrage de M. Manni * (MT. jamrier 1762. p. 169). 
125 - Voici le quatrième Ouvnge que M. Fwmier mus donne sur l'Imprimerie. Le troisi&me était une 
Cri tique du Livre & M. Scbœpflin * (MT, janvier 1762. vol. 11. p. 329). 
1% MT. janvier 1761. vol. II, p. 330. 
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nullement ménagt I'advefiaire. Nous avons pris la libertt? de témoigner 
notre peine ii cet ~gardi? De son côté, M. Fournier combat à armes Cgda 
& la dispute est devenue une vraie q u e d e  B la Scaliger ou ii la Sciopius ; 
ce qui, encore une fois, n'est plus de nature a mériter le temps et les soins 
d'un Journaliste impartial ''8. 

Conscient de la difficulté de rendre un compte fidèle d'un ouvrage polémique, le 

journaliste explique seulement quelques fragments de la question, car il craint d'être 

accusé d'alimenter la controverse par ses analyses. Il se tient à une distance objective et 

affiche une modération dans ses propos, ce qui le pousse à critiquer les pol6mistes et 2 

déplorer le temps et I'energie gaspillés & dénigrer les adversaires, en oubliant le sujet 

essentiel sur lequel tous les savants doivent se pencher pour mettre fin aux 
controverses. Après avoir 6numéré les faiblesses de raisonnement de chacun des partis, 

il condamne les accusations portées de part et d'autre qui dCpassent les bornes de la 

démonstration historique : 

voici enfiin ce que nous recueillons de tout ce démêlé. 11 ne devroit 
être question que de l'histoire & des pratiques de I'lmprimerie ; mais M. 
Beer dans sa brochure avoit souvent par16 de la Logique de M. Fournier, 
pour la rendre ridicule, s'entend [...]. Ce combat de Logique est singulier. 
[...] Or nous croyons tout ceci porté un peu au-del& des bomesl? 

Sans pouvoir suivre minutieusement les &tapes du procès* surchargé d'allégations 

et d'interprétations. le rédacteur cerne la question dans le fait de avoir si Gutemberg a 

vraiement donné ordre de dresser une presse à planches fixes ou des formes de lettres 

rn0biles~3~. Malgr6 ses affirmations d'impartialité, des indices laissent percer la 

préférence du rédacteur pour les thèses de Fournier : il l'appelle d'abord notre 

Artiste d31 et << cet habile Artiste ~ 1 ~ 2 .  puis conclut son article sur une note positive. 

manifestant sa profonde conviction d'avoir rendu la controverse avec la pl us impartiale 
6quité : 

l Voyez ces Mdmoires. Octobre. 1 vd. 1761 rn [note du ddac~ur]. 
12û MT. janvier 1761. vol. II .  p. 33 1-33?. 
129 MT. janvier 1762. vol. II. p. 337-338. 
130 MT. janvier 1762. vol. II. p. 342. 
I3l MT. janvier 1764. vol. II. p. 338. 
13? MT. janvier 1761, vol. II. p. 339. 



Mais sur la fin de son Ouvrage, il rassem M e  toutes ses fmces contre 
la prétemdue Origine de l'Imprimerie dans la Ville de Strasbourg, Br cette 
attaque est placée, ménagée dirigée avec esprit II conclut par quelques 
aveux flatteurs pour M. Schqflin, & quelques nouvelles charges contre 
M. B. son defenseur. LR tout est fort bien écrit ; c'est-adire, exécuté d'un 
style clair, précis, énergique. C'est dommage, encore une fois, que la 
controverse soit trop forte.133. 

Poursuivant sur sa lancée. le rédacteur rappelle que la renommée des imprimeurs 

repose sur La qualité de leurs éditions et garantit en quelque sorte la réception des 

nouveautb qu'ils publient II n'hésite pas B parler des belles réaiisations de l'éditeur 

néerlandais Piem Hubert. II souligne que si les imprimeries royales s'occupent des 

livres t radi t iods.  en version originale ou traduite, a i les  de La Haye et d'Amsterdam 

sont ouvertes Zî toutes sortes de publications. Indirectement, le rédacteur fait ainsi 

allusion aux contraintes qu'impose la censure aux libraires frao@s, laquelle ne réussit 
=e en pas A limiter la diffusion des idées subversives, car celles-ci trouvent refu, 

Hollande et ailleurs. 

La réédition d'ouvrages déjà recensés permet à Berthier de jouer sur deux fronts. 

Rappelant que ses commentaires passés ont été benéfiques à l'auteur, il se lance des 

fleurs et marque l'utilité de  la critique journalistique. r La premiere Edition de cet 

Ouvrage panit en 1754. & nous en rendimes compte en Fevrier 1755. L'Auteur avoue 

lui-même que quelques-unes de nos observations lui ont été utiles ; qu'elles lui ont 

servi à mettre plus de correction & d'exactitude dans son Livre d3'? Berthier reconnaît 

donc la valeur des comptes rendus pour le public et pour les auteurs. À l'aspect 

informateur de son article s'ajoute celui d'une critique instructive qui permet à l'auteur 

d'enrichir ou de corriger son texte. 

La langue 

La langue latine souffre. au XMIF siècle, d'un rétrécissement de son champ 

d'usage. Certaines écoles publiques, ii I'instigtion de saint Jean-Baptiste de La Salle, 

passent du latin au français : les elèves sont admis à la lecture du latin après avoir 

133 MT. janvier 1762. vol. II. p. 344. 
134 II s* agi t de L 'Elquence du corps ou I'Action du Pré&catesa. dam MT, janvier 1762. vol. 1 1. 
p. 315-316. 
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complété leur apprentisange du frafl@sI35. La régression du latin 136 daos le domaine 
de la communication entre les intellectuels est aussi perceptible dans le joumal : on 

traduit les titres et les citationsi37 apparaissent en français dans le corps de l'article, 

l'original en latin étant renvoyd en note infrapaghdel38. Utilisant le même procede 

pour la langue grecque, le ddacteur note que le public refuse les citations en grec : 
a Nous aurions besoin de beaucoup de citations Grecques & Françaises, pour rendre 

une pleine justice au travail de Dupuy. On n'aime pas les textes Grecs dans un 

Journal : cette couleur Ctrangere met en fuite la plupart des Lecteurs * 139- 

Dans le domaine des travaux inspirés des ouvrages latins, Berthier conseille, à 

ceux qui cherchent imiter les modèles anciens, d'en suivre un seul. afin de maintenir 

l'unité de ton et de style. Si la Iibertt! d'expression est profitable dans les langues 

vivantes, elle ne I'est pas dans les langues mortes : mieux vaut s'en tenir aux grands 

modèles puisque les schémes d'un usage quotidien n'existent pas : 

Ceux qui ne veulent pas s'en tenir à un auteur particulier. tel que 
Cicéron. ou tout autre du bon temps, & qui prennent tous les styles, 
courent un très-grand risque de n'en avoir aucun bon. Il vaut mieux parler 
toujours comme CicCron, ou comme Tite-Live, ou comme Saluste, ou 
même comme Tacite, que d'être tantôt I'un, tantôt l'autre de ces 
Auteurs 140. 

Plusieurs questions linguistiques d'orthographe, de grammaire, de ponctuation 

ou d'usage du français dans les publications scientifiques suscitent l'intérêt des savants 

qui cherchent ii ddgager des principes gCnéraux pour unifer l'usage de la langue. Dans 

sa correspondance avec Lambert Ignace D o d i l s  où il constate l'absence d'un code 

fue en français pour la ponctuation. la position des accents et la distribution des 

135 Cette subaitution fait g m d  scandale I'dpoque et il faut beaucoup d'effm pour que la suprématie 
du f ' s  soit généralisée. L'école continuera donc, jusqu'à la fin du si W e .  à a latiniser le peuple : 
voir Jean de Viguerie, op. cit., p. 1 W. 
136 Si les jésuites dtfmdmt fa supérioritC du latin dans I*emeignement et dans la rrcherche, c'est pour 
répondre ii la menace pressante des nouvelles exégbes bibiiques qui ébranlent l'autorité des sources 
antiques que sont 1' &tue et la Tradition. Cene défense s' inscrit dans le cadre cles premiéres phases de 
la quereile des Anciens et des Modernes où les tenants des Anciens se battaient pour présmer I'autcrit6 
des modèles de l'Antiquité et de la Religion : voir Michel Delm et Pierre Malandain, op. cir., p. 66. 
137 MT, janvier 1762, vol. II. p. 232 (citation d'Horace uniquement en latin). 
138 MT. janvier 1762, vol. II .  p. 3 1 1  (citation de Cicdron). 
139 MT. février 1762, p. 490. 

MT, janvier 1762. p. 141-142 
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majuscules chez les grands écrivains, Prosper Marchaod propose systématiquement 

son propre code orthog~aphiquel~~. 

Sensible B ces projets, le périodique annonce régulièrement les ouvrages traitant 

de grammaire française et de m6thodes d'apprentissage des langues &angères, comme 

la Nouvelk M'th& pour cipprerub-e lu h g u e  lutint? par Launay (j uillet 1762) 142, La 
vraie Méthode pour appten&e facilement ù parler, à lire & ù écrire I'hglois par 

Thomas Berey (octobre 1762)Ia et les Nouveaux Principes de la langue A U e d  

[...]par Juncker (décembre 1762)144. Ces methodes toutes faites ne se limitent pas à 

l'apprentissage des langues ; elles visent aussi l'acquisition du savoir par le 

truchement de la morde dans des ouvrages comme La Culhwe dé l'fiprit. ou Direction 
pour fmiiiter I'acquûition des conmissmices utiles &rit par le théologien anglais Isaac 
Watts qui veut aider B former l'esprit, tant de ceux qui se destinent aux Lettres & aux 

Sciences. que des personnes de toute profession & de tout rang a145. Le bref 

commentaire qui accompagne l'annonce de cet ouvrage dans les MPmoires révèle 

l'enthousiasme des rédacteurs jesuites pour I'infiltratioo de la morale dans 

I'apprentissage sous toutes ses formes. 

La phonétique. la grammaire et la syntaxe font aussi l'objet de plusieurs 

publications annoncées par les journalistes telles les Regles pour l a p r m n c i ~ i o n  des 

langues Françoiies & Laritres (mars 1762). Jugeant inutiles et encombrants les projets 

de modernisation de l'orthographe pour la rapprocher de la langue pariée, les 
journalistes prefêrent s'en tenir aux anciens principes linguistiques et critiquent 

vivement les <. Apprentifs-Grammairiens. qui prétendoient endoctriner le monde & 

faire des révolutions dans Ia Littérature u 146. 

La position des rédacteurs se confirme en mars 1762 dans le compte rendu des 

Principes G é d r m  & raisonnés sur l'onographe Frqoise. avec des remarques sur h 
prommian'on de Douchet S'il possède I 'art de simplifier les règles, ce grammairien 

l4 Christianc Bedeens-Stevdinck et J e m m  Vercru-. Le d ' e r  & jo-fir~re. Oxford. Vdraire 
Foundation. t 993, p- 33- 
14? MT. ju i l l e~  1762, vol. II. p. 1900. 

143 MT. octobre 1762. vol. II. p. 2680. 
lM MT, décembre 1762. p. 3013. 
145 MT. septna bre 1762, p. Z!JO-2?91. 

MT, mars 1762. p. 665. 
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innove peu. & quand il propose des réformes, c'est avec modestie & sans bap 

insister sur sa pensée ~147. L'enthousiasme du réclacteur apparaît dans sa façon de 

regarder le travail très rn6thodique B de l'auteur : u ii mériteroit par te soin qu'il a 

pris, & par la maniere dont il traite son sujet de fixer l'Orthographe Française d48 
Pour manifester son impartialité, et malgré son adhésion au système de Douchet, 

Berthier publie une lettre sur les participes dans laquelle De Wailly met en parallèle les 

remarques de Douchet avec celles des 

Vers 1762. la langue française a donc accompli des progrès notables par rapport 
a sa subordination au latin. Cette phase transitoire est parsemCe de voix approuvant 

1 'importance du français et la nvendication de le reconnsuître comme langue nationale, 
et d'autres voix, dont les jésuites, qui n'admettent pas de reléguer la langue des maîtres 

à la seconde place. Conscients qu'une codification du français est indispensable, les 

rédacteurs critiquent en même temps les avant-gardistes qui veulent rendre l'écriture 

conforme la langue pariée. Le frottement de ces iddes contradictoires jouera en faveur 
de la langue française qui deviendra la langue d'appentissage officielle après la 

Révolution. 

L'éducation 

La multiplication des petites &coles et I 'amélioration de la pedagogie élémentaire. 

entamées au début du siècle, contribuent l'augmentation des taux d'alphabétisation. 

Pendant les années 1760, l'élan de I'éducation génerale retombe et les progrès 
d'alphabétisation masculine et fernini ne se d e n  tissent Le système d'enseignement 

varie peu : il consiste en l'apprentissage du latin. des œuvres anciennes et de la 

rtiétoriquelS0. auxquels s'ajoutent la poétique, la mythologie, la géographie, l'histoire 

14' MT, m m  1767. p. 666. 
148 MT. man 1762. p. 666. 
149 a Lettre aux Auteurs k us MCmoirrs nu la Panicipes François B. voir MT. avril 1761. vol. 1. 
p. 841. 
lSO La rhetorique traverse, depuis 1680. une pende de crise due au M i n  de la uadition humaniste 
dans l'enseignement : la manière prévaut sur les arguments de la raison. LR but du discours puMic n'est 
plus de convaincre, mais de a parier d'une manière persuasive w : voir Jean de Viguerie. op- cir., 
p. 1 1 1. Les quelques comptes rendus des Mémoires & T r h u  de 1762 témoignent de 1' importailce 
donnée à la forme a u  dépens du fond : a L'éloquence du Corps. ou l'action du Aedicateur W ,  par M- 
l'abbé Dimuart, traite de l'art de persuader par les gestes et les mouvements du corps (janvier 1762, 
vol. II. p, 315). 
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ancienne et contemporaine15I. Quant au coikge classique, iI est remarquablement 
affect6 par la suppression des jésuites en 1764 qui provoque la désorganisation de 

leurs maisons d'enseignement où Ctudient environ la moitié des élèves en France'=. 

Plus encore que les années 1736 1740, la décennie 17-1720 s'intéresse il 

I'tducation, comme en témoignent les nombmws publications de l'&poque. PK)posant 

une refonte totale des enides classiques en réduisant la part du latin au profit des 

sciences exactes, plusieurs novateurs envisagent de nouveaux plans d'éducation et 

remettent en question I'utilitd des écoles publiques. Ils s'appellent Fleuryls, Ignace 

Vanière154, CharlesMane de la CondarnineIs5, Abraham-Joseph de Chaumeixl56, La 

Chalotaislg, Denis Diderot et Jean-Baptiste Louis de Crevier158. Ces projets 

augmentent notamment A partir de décembre 1761, quand la haute administration 

décide de réformer le système d'éducation 159. 

Devant cette prolif6ration de projets, le journaliste précise les conditions qui 

garantissent le succès d'une nouvelle méthode d'enseignement. Il faut d'abord que son 

auteur ait reçu l'enseignement selon l'ancienne méthode. dont il faut savoir peser le 

meri te & les désavantages avant de chercher à la réformer » 160.11 faut ensuite 

a étudier r les jeunes pour e examiner de près la portCe de leur intelligence, les 

mouvemens de leur cœur, le rapport & la diffkrence de leur caracteres, Leurs vertus & 

leurs vices, leun penchans, leun gofits, la marche de leur esprit, leurs peines & leurs 

IS1 Jean de Viguene. op. cd.. p. 333. 
lS2 Les collèges jésuites connaissent des uxu diffkrents après 1764 : ceriains réussissent en peu & 
temps à retrouver leur prestige, d'autres ferment ou perdent la majorité de leurs &\es : voir Jean de 
Viguerie. op. cil., p. 1 10 et 33 1. 

156 Cbaumein publie un nouveau plan d' études : b- sur lo mMière de remplir lrs places &ILS les 
Collèges que les Jé"tes occu@ertl ci-dcumr, Cologne, 1763 (2 vol .). 
lS7 fim. d'éduc4twn natiomk. 1 769. 
lS8 II publie en collaboration avec Diderot Dc 1 'éciucatwn publique. Amsrerdam, 1762 et présente un 
Ersai d'édwan'on ltanode ou p h  d'étudespour la jeunesse, au parlement le 24 mars 1763. 
lS9 Cene dforrne fmine le dtkeloppment ds b l a  tlkmentaires. car la haute administration suit la 
idées des philosophes a éclairés qui sont défavorables à la diffusion de l'instruction poputaire : voir 
Jean & la Viguerie, op. cit., p. 330-33 1. 
160 MT. ocfoke 1762. vol. 1. p. 23M. 
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plaisirs ,161. Les personnes qui ont travaülC avec les jeunes sont les mieux préparés B 
juger le systeme d'enseignement et ik d é f h r  u sur quelles parties doit tomber la 

réforme w16? Leur expriena leur permettra de depasser les observations thbriques 

pour tester leurs principes sur des ecoliers. Des juges examineront le succh de la 

nouvelle m6îhode et la compareront & l'ancienne pour déterminer la manière la plus 

eficace d'instruire la jeunesse. Le rédacteur sélectionne donc les nouvelles m6tbodes 
p&kîgogiques qui meri tent d'être appliquées, tout en prenant en compte les diff6rences 

sociales : . ces plans particuliers doivent tous renfermer ce qui convient i'homme en 

général » 163. 

Pendant l'année 1762 les MPmoires & Tr&vou recensent plusieun trait& de 

pédagogie. JeamLouis Jolivet, qui prend la relève après Berthier, tente de donner une 

continuité aux positions du pkiodiqueldQ. Eu critiquant l'obscurité des Idees d'un 
Citoyen sur I'Inrrtution & la Jeunesse ou projet d'&ducaiion g&&aie & parhparhculiere de 

Turben, il lui reproche de r6p5ter u ce qui a été d6j3 dit tant de fois sur les 

inconvéniens de l'6ducation actuelle, dont quelques-uns sont effectivement 

susceptibles de remède r> 165. Turben met l'apprentissage de la logique et de la 

mdtaphysique avant celui de I'éioquence r parce qu'il faut savoir raisonner avant de 

prétendre à bien parier 16% Son programme comprend la grammaire. la poésie. la 

géographie. l'histoire, la géométrie, la physique. les mathdmatiques, la médecine. les 

principes d'agriculture, des arts et du commerce. À un âge plus avancé, l'étudiant 

s'initiera à la morale, au droit civil et ik la politique. mais non il la religion parce que 

chaque âme tend naturellement vers 1 'Être Suprême. En adoptant un style ironique tout 

le long du commentaire, le journaliste finit par affirmer que le métaphysicien Turben 
n'a pas atteint son but et que sa méthode est difficile à mettre en pratique : 

MT. octobre 1762. vol. 1. p. 2308. 
MT. octobre 1762. vol. 1. p. 309. 
MT, octobre 1762, vol. 1. p. 23 19. Baumup &éducateurs pnsent. au convaire, donner aux Ctudes 

une forme nationale en les uniformisant autant que psi ble : voir Jean de Vigwrie. op. ci!. . p. 333. 
164 Commentant en 1760 la Esszis sur diwrs S u j a  de Liniiaîwe d & Morale de l'abbé Tmblet qui 
esquissent un code des bonnes mœurs, Berthier a d e  une place primordiale à I'instniction morde des 
écoliers en mettant l'accent sur la bonté et la charité plutôt que sur l'art de plaire. Selon lui, 
I'apptication des principes éducatifs de Tmblct formerait wi homme a insipide et ennuyeux à la 
longue ; car le siècle est plus méchant que bon, plus critique qu'admirateur : mais qu'importe ? Cet 
homme. après tout, sera droit. homi?te. vertueux. Le siècle a-t-il quelque chose de meilleur lui 
donner ? (MT, fbvrier 1760, p. 483). 
165 MT. octobre 1762. vol. 1. p. 2311. 
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Observons encore que M. Turben n'indique pas les moyens 
d'appliquer sa methode & l'éducation publique, & que toute sa vie ne lui 
suffira pas pour bien remplir son projet II devmit donc venir au fait, & 
nous expliquer d'abord en peu de mots par queue voye il faut conduire les 
jeunes gens pour les instruire de ce qu'ils doivent sçavoir, & pour former 
leurs mœurs : peut-être le dispensera-t-on du reste167. 

Dans son compte rendu de L'EW de Jean-Jacques Rousseaula, Jolivet refuse 

une conception du bonheur qui reproche 3 la vie en société de d e r  une forme de 

dépendance infantile oii les lois sont des entraves à la liberte individuelle. L' bducation 

idéale, que Rousseau appelle t< naturelle * et libre », commence par une phase 
a negative * qui consiste préserver le gCnie naturel et le cœur de l'enfaot de l'erreur 

p u r  conserver son innocence primitive jusqu'à l'âge de douze ans. Rousseau propose 

de laisser libre cours à la nature et à lTexp&ience pour former les enfants, sans les 

accabler de contraintes et d'interdictions. Le chroniqueur critique vigoureusement cette 

méthode en reprochant à Rousseau sa misanthropie qui le pousse condamner 

globalement la soci6té, à confondre et à discréditer en même temps les bonnes 

institutions sociales et les préjuges, les lois raisonnables et les abus. Pour lui, la liberté 

totale développe chez l'enfant un egoïsme qui l'empêche d'acquérir une conscience 

sociale. II conteste vivement I'idee maîtresse sur laquelle Rousseau fonde sa théorie. 

celle de la bonté fondamentale de l'homme : 

(1 est vrai que l'homme aveuglément livré A ses premiers penchants 
eût fait consister son bonheur. bonheur apparent & passager, à faire tout ce 
qui lui plaît. si les loix divine & humaine. n'eussent mis un frein ses 
désin ddréglés. II est encore certain qu'en relation avec son espèce il a plus 
de devoirs à remplir, & qu'alors le mauvais usage de sa liberte le tourne à 
plus de vices qu'il n'en feroit paroîtm. s'il dioit isole de ses semblables læ. 

Parmi les divers projets pédagogiques élaborés B l'époque, Berthier s'attarde sur 

celui qui touche à 1'6ducation du dauphin170 : celle-ci doit inculquer au futur monarque 

des principes moraux comme I'équité, la justice et I'humanite, mais doit aussi le 

166 MT. octobre 1761. vol. 1, p. 2320. 
ltS7 MT. octobre 1761. MI. 1. p. 2327. 
168 MT. octobre 1762. vol. 11. p. 261 7 et novembre 1761, p. 2'787. Ce livre a pmvoquC une 
controverse en 1761 et a été interdit par I'anrhevêque de Paris. Les discussions autour des visées 
pédagog~qws de Rousseau a enMn# une succession de traités d'education prétendant rectifier les travers 
de son plan. 

MT. novembre 1762. p. -804. 
John N. Pappar op. Or.. p. 45. 



préparer ii jouer son rôle futur en lui apprenant la fermeté de manière qu'il soit capable 

de résister à toute manipulation, capable de le dbtourner des affaim de 1 'État vers ses 

propres plaisin, de semer la discorde entre lui et ses mini- et d'obstruer la 

communication avec ses sujets. C'est ainsi que Richelieu a réussi à gouverner, sous 

Louis XIII, en asservissant le roi B ses petits soins, L'anarchie règne lorsqu'un 
monarque faible acchde au trône parce que l'exercice du pouvoir est laissé entre les 

mains des ministres qui s'intéressent plus 3 eerrnir leur propre pouvoir qu'à 

s'acquitter de leurs responsabilités~71. 

Les idées pkdagogiques du rédacteur'z se révèlent aussi B travers les nouvelles 

littéraires. Certains ouvrages abordent le sujet de manière générale comme les Lemes 

instructives & curieuses szr 1 'éducation & la jeunesse 17). d'autres r6fléchissent sur la 

formation morale du public 1'4 ou dissertent sur 1 E&c~rlion Physique des E n f m  

depuis leur naissance jzuqu 'à 1 'âge & P uben&175. En annonçant le Plan raisonne* 

d'éducation publique, pour ce qui regmde lu p d e  des érudes 1'6.1 e j o u d i s t e  

propose de réarranger l'ordre des matières enseign6es en donnant trois ans pour la 

philosophie, en abrégeant la logique et la mbtaphysique et en accordant plus de temps 

aux mathématiques. B la physique et aux différentes branches des sciences et des arts. 

Il insiste sur la nécessité de r ne choisir que des Maîtres capables & de les assujettir à 

Ieur devoir »ln. 

Par ses nombreux commentaires sur les ouvrages pédagogiques, le directeur des 

Mémoires & Trévoux se montre très engag6 dans les débats autour des plans de 

I7l MT, février 1760. p. 473. 
En rendant compte de 1' Ersaide 1 'éducation en novembre 1747, Benhier rejene la Wse de créer un 

système d'enseignement discriminatoire où les nobles repivent une education destinée à une classe 
dominante et  o ù  les bourgeois sont éûuqués en fonction de Ieur rang subalterne. Il rappelle que les 
jeunes gens ne doivent nullement se départir du principe de I'égaiité entre les hommes : voir John N. 
Pappas, op. cil., p. 44. 
ln MT, janvier 1762. vol. 1. p. 177. 
174 MT. octobre 1762. 2e vol.. p. 1663. 
175 MT. novembre 1762. p. 2738. 

MT. octobre 1762. vol. II. p. 2665. 
lTI MT. ociobre 1762, vol. II. p. 2669. Le j o u d i s t e  s' intéresse aussi aux ouvrages plus spéaaiisés 
comme la Leme & W** à M. I ' A b P *  Professeur & Philosophie en I'UniwrsM& Paris, sur la 
netessifé & hz maniere &faire entrer un coras clic morale dans l ' i d ~ c ~ l i ~ t t  puMique ; i l  avoue que 
l'auteur développe avec méthode des idées utiles qui mén tent I'anention des universités : voir MT. 
octobre 1763. vol. II. p. 2663. 
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réforme & l'enseignement La pédagogie pom lui doit s'occuper du corps, du cœur et 

de l'esprit. Dans sa critique des systèmes existants, il propose de nouvelles m6thodes. 
des solutions pratiques et r moque des tentatives ambitieuses qui veulent tout 

apprendre à I'edant ou ignorent l'éducation religieuse. Ses remarques sur les réformes 

pédagogiques dtvoilent sa volonté de trouver ce qui convient le mieux aux jeunes 

étudiants. 

2. L'historiographie 

Même si elle passionne le public depuis le debut du siècle et si elle accede B la 

dignité de genre litteraire, 1 'histoire n'est cependant pas encore une discipline 

autonome : elle est etroitement liée ii la m6taphysique. A la philosophie et il la religion 

avec lesquelles eile s'enchevêtre pour donner un amalgame h&€roclite. La vision 
rousseauiste de l'histoire comme récit des &énements, dont les causes et les effets 

doivent être explicites, ainsi que la morde qui la sous-teodlf8. connaît une grsnde 
vogue parmi les savants du temps. Cette conception se retrouve dans les Mémires : le 

rédacteur esquisse une image de l'historien qui doit inventorier les temoignages de 

façon systt$rnatique, les critiquer riguoureusement. Malgré l'immense diversité de son 

objet et le caractère approximatif de ses rdsultats fragmentaires. l'histoire dbveloppe, 

chez celui qui la pratique, le sens du temps relatif et provisoire : les hommes ne se 

retrouvent jamais deux fois dans la même situation et les solutims qu'ils apportent aux 

défis qu'ils affrontent sont toujours remises en question. Pour ~ e r t h i e r l ~ ~ ,  l'histoire 

écrite est sans cesse à refaire parce qu'elle n'est qu'une série de questions angoissées 

posées au passé depuis le présent qui. demain. sera déja du passé. 

Dans les Mémoires & Trévoux. l'histoire a regressé par rapport B la place qu'elle 

occupait en 1734 où elle partageait le premier rang avec la littérature. D'après les 

statistiques présentées à Ia fin du chapitre, elle vient en quatrième place après la 

littérature, les sciences et les arts, la philosophie et la religion. Les rédacteurs 

maintiennent un certain Cquilibre entre l'histoire profane et l'histoire religieuse qui 

connaît un déclin par rapport à 1734. Cela tient au recul gknéral des études 

178 MT' novembre 1762. p. 1799. 
179 Les idées de Benhier sur I'hiaoire s'inscrivent dans une perspective chrétienne. Aux yeux des 
chrétiens, apds la chute d'Adam et maigré le sacrifice du fils de Dieu. I'fistoire obéit à un principe 
d'invdution dont t'apocalypse consituera i'épiphanie. Les critiques du rédacteur procèdent donc d'une 
pensée qui emprunte ses assises B la théologie. 
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théologiques au p d i t  de la recherche scientifique en plein essor et à la parution de 

grandes sythèses historiques comme les Comi&&ns sur les causes de [Cr grcrmteuT et 

de là décadence des R O ~ ~  (1734) de Montesquieu, 1'Wtstooire & CChms XII 
( 1729)' Le siècle de Louis XW ( 1751 ) et 1 'Essai sw les mrpurs ( 1756) de Vol taire. 

Ces philosophes ne se limitent pas aux Cvénements politiques, militaires et mligieux 

comme dans les histoires traditionnelles. mais ils prennent en compte L'économie. la 
pensée, les sciences, les techniques et tes arts. Par leur rigueur scientifque et leur 

sévère mdthode critique, les historiens contribuent ik I'avaocement de la chronologie. de 

l'archéologie, de la numismatique et de l'histoire des religions. Tout en poursuivant 

leur objectifd'instruire le public et d'êîre utiles à I'ÉW ils font revivre le pas& des 

institutions poli tique et religieuse. Les rédacteurs de Trévoux partagent cette vision des 

choses et I 'étendent tout leur programme de travail. 

Parmi les grands ouvrages historiques rencensés f i g m  le dixième volume de 

l'Histoire de Frunce depuis le commencement de la Monmchiejurqu 'au regne de Louis 

X V, commenté dans les  hoi ire dm par M. de Villaret. Berthier loue le plan de 

1 'historien qui couvre les mœurs, les usages. la jurispmdence. l'ordre militaire, les 

sciences et les préjugés sous le règne de Charles V. La méthode de Villaret consiste à 

recueillir les anecdotes. à dépouiller 4 les monumens S. et à user r d'une judicieuse 

critique .. 181. Berthier affirme que la d i q u e  des histoires analogues doit se fonder sur 

de bons arguments : En pareille matiere, ce n'est jamais la qualité des faits qu'il faut 

attaquer, c'est la preuve ; & iI ne faut attaquer cette preuve que par de bonnes 

raisons n l e .  Pour lui, a cette Histoire est digne de I'attention du Public. & on desire 

que M. Villaret puisse en donner toute la suite jusqu'à ces derniers temps ml=. 

L'histoire ancienne continue d'intéresser les rtdacteun. Ils rendent compte en 

mai 1762 de l'Histoire du siècle d'Ala&e par Linguet. Berthier se montre très 

favorable au talent prometteur de ce jeune historien dote d'un esprit philosophique qui 

c< envisage les choses en grand ; qui réfléchit & qui approfondit dg4. Éprouvant des 

difficultés A exécuter son plan très vaste, Linguet se fait guider par les principes de 

180 MT. mars 1762, p. 5431. 
181 MT. man 1762, p. 593. 

MT. man 1762. p. 596. 
lû3 MT. avril 1762. vol. 1. p. 891. 
lg4 MT. mai 1762. p. 139-1240. 
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Voltaire dans son Siède de b u t s  XIV. Berthier se contente de parcourir rapidement 

l'ouvrage en indiquant ce qui lui pararnt répréhensibIe, de sorte que ses remarques 

soient profitables à I'autew. Traitant dans sa préface des idaes reçues sur les peuples 

anciens d'Egypte et de la Grèce, Linguet dhonce l'id& selon laquelle ces civilisations 

ont porté les sciences et les arts au plus haut point de peifdon.  m e r  lui répond 
que, si quelques 6crivains ont poussé trop loin leur admiration des Égyptiens, d'autres. 

comme Bossuet, ont lout leur invention et non leur perfectionnement scientifique. A 
l'instar du pédagogue. le rédacteur comge les idées du jeune auteur et lui conseille des 

lectures utiles sur les mœurs des anciens. 

Étroitement li6e à 1 'histoire. la géographie se développe considérablement vers 

1760 en même temps que les relations de voyage dans lesquelles les esprits curieux 

entreprennent la description de lieux inconnus, ainsi que les coutumes exotiques qui 
anirent l'attention du public. Dans ce contexte, le périodique annonce les ouvrages 

d'éminents gtographes comme Rizzi Zannouil85 et Buy de Momas1g6. Les cartes 

géographiques se diversifient comme on le remarque dans les nouvelles littéraires des 

MWires  : les correspondants mentionnent une Cane Géo&&ographique du Golphe 

du Mexique & & ses ~sleslm, des P h  Topohy&ogruphQues du Dénoit & & la 

B ù y &  Gibrolrml@ et un P h  de la Ville & F d o w g s  de Pmis. & les emtirons de 

Paris frèsdétaiziés lm. 

Avec le consentement de ses supérieurs. Berthier adopte une attitude libérale 

avec des penseurs comme Montesquieu, contrairement au père Castel qui s'abstenait de 

louer l'auteur des Considérrarins en 1734. Analyse I'œuvre l'occasion de sa 

deuxième édition en 1748, il y fait ouvertement I'éloge de l'auteur qu'il nomme en 
toute liberte : il qualifie le livre de bon ouvmge rn et reconnaît l'auteur sa richesse 

historique, sa profondeur de pensée et I'agrement de son stylelw. Jolivet y revient ii 

nouveau dans son compte rendu des Réf[eions sur Icr conduite des magiszra~s romains 
danr [es provinces de Burigoy quand il rappelle quelques passages de lPEspril&s lois. 

185 MT, fc\ner 176Z p. 569. 
MT. mars 1761. p. 76 1. 

Iû7 MT. juin 1763, p. 1526. 
MT. juin 1762. p. 1527. 

189 MT. octobre 1762. voi. II .  p. 1674. 
MT. septembre 1748. p. 1616. 
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Le rédacteur souligne la différence de points de vue entre les deux auteurs et avoue sa 

préference pour Burigny dont les thèses sont mieux argumentees que celles de 

Montesquieu, qualifié tout de même de a bel esprit m. 

La politique 

La &termination de Berthier imposer la moddratioa dans le journal ne 

s'applique pas à ce qui touche l'État Intransigeant sur les questions politiques, il 

construit sa défense de la monarchie moins sur des convictions dogmatiques que sur 

une position pratique. Reprenant la thèse! traditionnelle de théoriciens comme Bossuet, 

Berthier affirme que le régime politique idéai prend la forme d'une monarchie où le roi, 

comme un père pour ses sujets. cherche avant tout l'intérêt publiclgl. Dans ses 

0bservcuion.s sur le Comat social publiées en 1762, il soutient que 1 'autorité parentale, 

prototype des gouvernements. est I'œuvre de la Nature et que, par conséquent, que le 

régime monarchique est le plus naturel l z .  Lorsqu'il prend la défense de la monarchie 

française, Berthier reprend les thèses de Montesquieu, mais ne s'écarte pas de la 

tradition catholique qui conçoit le roi comme une figure paternelle et divine. Parce que 

son autorité procède de Dieu, le roi n'a de compte 3 rendre qu'a Dieu ad. Dans cette 

perspective, on comprend mal que Berthier conclut en ces termes une dissertation sur 

les mérita des divers régimes gouvernementaux : 

Au reste toutes ces théories de gouvemement sont inutiles, 
puisqu'elles se réduisent à désirer que chaque gouvemement soit bien 
réglé, qu'il n'abuse point de son pouvoir, & qu'il rende les sujets heureux. 
Quand ces avantages se trouvent, il importe peu de discuter sur les 
caracteres particuliers de chaque gouvernement. Tous sont bons, & il ne 
s'agit plus que de se tranquilliser dans la possession de celui sous lequel on 
est nél? 

Plus qu'un refus des a théories de gouvernements B, ce passage montre que 

Berthier se soucie avant tout de la stabilité du régime pditique. Aussi s'oppose-t-il A 
I'oppression despotique, aux séditions et aux guerres civiles qui éclatent seulement 

Ig1 John N .  Pappas. op. cir.. p. 40. 

Guillaume-François Berthier. Observations sur k a Connar social r de J. J. Romau.  Paris. 
Mérigot, 1789, p. 145. 
lm GuillaurncFrmçois Berthier. op. cil.. p. 147. 



quand la monarchie est déstabilisée. Le despotisme est un abus du pouvoir politique194 

et les vices d'un gouvernement particulier ne sont pas représentatifs de la monarchie 

puisqu'ils peuvent exister dans n'importe quel régime. Identifier la monarchie B une 
tyranoie, comme le fait Rousseau, serait aller A l'extrême opposé de l'idée de Berthier. 

En revanche, la ci6mocratie représente le dgime gouvernemental le moins naturel, le 

moins stable et le plus exposé à des agitations internes lg5. 

Les revendications sociales de Berthier procèdent, comme ses idees politiques, de 

convictions religieuses fonddes sur 1'6gaIité des humains devant Dieu. Dans sa 

conception de la socikt6 idéale. il condamne les abus et défend les droits des paysans et 

des artisans qui constituent la richesse du royaume. Il dénonce l'exploitation du peuple 
travail leur et la répartition inégale des richesses qui est inversement proportionnelle à la 

quantite et à la qualité du travail. Pour lui, le laboureur qui tmvaille pour le bien de la 

nation est plus utile et plus respectable que le riche arrogant qui devient un fardeau pour 

la société. Dans un compte rendu sur l'économie rurale française et européenne, le 

rédacteur vante 1 'état des paysans suédois qui jouissent d'une grande coosid6ration : 

Les Paysans, cette classe de Citoyens avilie presque par-tout ailleurs, quoiqu'elle soit 

la plus utile à I'Etat. sont admis au partage de I'adrninistraîion, & leurs suffrages reglent 

assez souvent les délibkrations du Sénat. ûn y regarde avec raison la cabane du 

Laboureur, comme la source de la félicité publique [...] ml%. 

3. Les essais reiigieux et philosophiques 

Depuis le tout début du siècle, les intellectuels réfutent les dogmes, discutent de 

I'inspiration divine dans la Bible et sapent les assises des croyances fortement 

ancrées1g7. Le mot d'ordre qui motive plusieurs philosophes des Lumières est celui de 

Voltaire : a Écrasons l'infâme m. Son article <C Christianisme B du Dicn'mire 

philosophique exprime des doutes sur l'origine historique du christianisme en se basant 

sur l'historien Josèphe qui décrit le règne d'H6rode sans mentionner l'existence de 

MT. janvier 176 1. p. 320. 
Ig5 John N. Pappas. op. cil, p. 4 1. 
1% MT. janvier 1762, vol. Il. p. 289. 
Ig7 Rdongeant la tradition des libertins budits du XVII' siècle, la critique des dogmes. de la Bible et 
de ~'Eg~ise a des racines beaucoup plus lointaines que le XVIIIe siècle. Si ~'Eg~ise réfornée ammît un 
M i n  en France après la révocation de l'&dit de Nantes. Cveillant l'animosité de ornains penseurs 



~auveuri. Le recul de la thtologie constitue un des nombreux symptômes du déclin 

de l'emprise de la religion sur l a  activités intellectuelles. 

La chute des publications religieuses se manifeste dans les comptes rendus des 

hdhwires au cours des années soixante : les ouvrages apologétiques deviement rares, 

et ceux qui soutiennent des hypothèses et des explications théologiques reculent 

notablement Dans sa thèse inédite, JoëlIe Sdvan a noté une étonnante diminution des 

articles traitant de religion dans les Mimoires : le pourcentage passe de 37 % entre 

1705 et 172û à 14 % entre 1750 et 1762lW. Si l'espace consacré B la religion &de le 

pas aux trait& artistiques. juridiques, littéraires et scientifiques, certains sujets reIigieux 

subsistent dont les sermons, les méthodes pour lire la Bible et les panCgyriques : 4 les 

livres de religion et de dévotion se sont rnultipli6s en raison egale ou même 

sup6rieure * ii celle des a livres pestilents &m. 

Pour Berthier, I 'Église doit être intolérante en matière de dogmes et de morale. 
car accepter des enseignements contraires à l'orthodoxie serait ebranler les piliers de la 

religion. La conviction du rédacteur est tellement forte qu'il ne voit pas de contradiction 

entre le recours ii la violence pour défendre la religion et son principe fondamental de 

to16rancea1. Il ne faut pas confondre l'intransigeance « catholique m et la 

persécution : l'Église u combat autant la violence que I'emur ; elle recommande 

autant la charitk que l'intégritk de la foi ,202. 

De même, Berthier ne voit pas de conflit entre les vdntCs scientifiques et 

religieuses. Si les croyances religieuses dépassent la portée de la raison humaine, un 
sage philosophe doit alors terminer sa recherche au seuil de ce qu'il ne peut 
raisonnablement pénétrer. II n'y a donc pas d'antagonisme entre la raison et la foi, du 

moment que celle-ci ne cherche pas A comprendre les a mystères >> : 

exilés, elie repend sa vigueur au moment du retour des protestants en France vers 1715. Voir Paul 
Hazard, Lu & la cotlscience europeénne (1-I 7151, Paris, Fayard, 1961, p. 77. 
lg8 Voltaire. Dtctwnmirc philosophipc. (tesre CWi par Raymond Naves). Paris. Garnier. 1954. 
p. 109-11 1. 
199 Jodle Salvan. Ewïuiion simcinique de . Lemes P. science et mz ou XVIV siéck d'après ks 
Mémoires & T'&ou (1 701 -1 762), thèse de doctorat de troisième cycle. Lyon, 1982, p. 91. 

MT. jant-ier 1762. p. 93. 
John N. Pappas. op. cir.. p. 48. 

?O3 MT, mars 1761. p. 726-727. 
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La raison humaine sunit pour assurer que les mystères ne contrarient 
point les lumières naturelles ; mais elle ne -t pas pour pén6ûer les 
rnystikes en eux-mêmes, pour en expIiquer la nature et les rapports- Ces 
objets en tant que révéMs, servent B l'exercice de la foi. non aux mcherches 
et la curiositb d'une intelligence aussi bom& que 1 'est ceile de ~ ' h o m m & ~ .  

En opposant la religion naturelle la religion révélée, les deista ont exalte la 

raison et déprécié du coup le culte religieux. Le rédacteur s'oppose cette idée : a La 
révélation, bien loin d'être opposée la loi naturene, ne fait que l'appuyer, la 

développer, l'éclaircir, l'appliquer ~ 2 0 4  ; quand les déistes nient l'existence d'une 

révélation divine. ils font .r une injure [...] à la raison ~ 2 0 5 .  Cette position bien claire 

veut contrer le reproche des aitiques qui accusent Berthier de promouvoir dans le 

périodique les convictions deistes. Le rédacteur ne condamne pas les decouvertes et les 

dissemtions scientifiques, mais s'attaque celui qui essaie d'en user pour discréditer 

la religion. 11 loue les écrivains qui, après avoir discuté de philosophie ou de morale. se 

montrent attachés aux principes religieux. chose qui n'arrive pas souvent dans ce siècle 

domine par l'athéisme des penseurs. 

En juillet 1759, Berthier exprime la même opinion dans sa réplique à Voltaire qui 

affiinnait que 1 'église entrave le progr2s ~cien~que'06 : l'esprit du christianisme 

demande aux savants de respecter la foi et les bonnes mœurs. mais il n'arrête ni ne 

condamne leurs travaux utiles. II arrive toutefois que des religieux ou des savants 

critiquent sévèrement leurs collègues, car ils ne partagent pas leur vision des choses. Ce 

sont des problèmes qui surgissent dans toute societ6 et ne se confinent pas au cercle des 

reli giewrm. 

Pour Berthier. le recours à la raison est non seulement un privilège. mais aussi 

un devoir qui consiste à utiliser une faculté accordée par Dieu. chacun selon son talent. 

dans le champ de la science. des arts, de la philosophie ou de la th6oIogie. Si le journal 

ne reflète pas la tendance geo6raIe à déprécier la religion au profit des sciences, il 

profite de chaque occasion pour chercher des liens communs entre ces deux puissances 

irr6conciliables. 

2û3 MT, mars 1762. p. 719-770. 
MT. man 1762. p. 722. 

?O5 MT. mars 1762. p. 713. 
206 ~ohn N. %pas. op. cit.. p. 49. 

Zm MT. juillet 1759. p. 1702. 
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Le conflit entre les id- phiiosophiques et la tradition se desine et se cristallise 

entre 1745 et 1762 au moment où le périodique, SOUS la direction de Berthier, devient 

le modèle d'un counint de pensée organisé affrontant les mouvements idéologiques 

révolutionnaires en fermentation. Certains articles mettent en reiidles philosophies 
nouvelles, tandis que d'autres répètent la position in thgeante  de l'Église contre 

celles-ci. La politique rédactionnelle a pour objectif de ne pas choquer les clans 

opposés et de bien représenter ce qui se publie. 

La philosophie proprement dite. pdsente de manière sous-jacente dans plusieurs 

disciplines intellectuelles, n'appadt pas souvent comme discipline autonome dans les 

M&nwkes de Trévoux : 

La philosophie ne se cantonne pas dans un secteur spéciaiisé ; elIe 
trouve sa place parmi les articles littéraires et scientifiques. C'est cette 
conception qui fait l'originalit6 du siècle des Lumikes. Au XEe siècle. 
Hegel médite sur les productions litthires et artistiques (Esthétique) ; au 
XXe siècle, Bachelard réfl6chit sur les sciences (6pistémologie) et la 
littérature. La distance n'existe pas au XVIiIe siècle où la philosophie 
pénètre dans toutes les autres connaissaoces et fait corps avec  elles^^. 

À travers certains articles critiques, le journaliste présente des ouvrages de 

philosophie traduits de Sénèque, tels que la Brièvetéde la vie. lo Provi&nce et 1 *é&e 

des sept Ans.  En evaluant la qualité de la traduction, le rédacteur loue le jugement 

objdm que porte le traducteur sur I'original : 6 S'il relève les beautés de Sénèque, 

il n'en dissimule point les dCfauts ; il en parie avec l'impartialit6 que pourrait avoir un 
homme qui ne serait pas intdressé par des motifs d'amour-propre à justifier son 

choix ~ ' 1 ~ .  Le rédacteur félicite le traducteur de son style et met en relief I'importaace 

de garder son autonomie stylistique car il est facile de tomber dans une servilité où ne se 

retrouvera plus l'originalité de 1 'auteur traduit. 

Dans un article de janvier 1762 qui analyse l'œuvre du chancelier D'Aguesseau. 

le rédacteur loue les idées de I'auteur en ce qui touche la foi en la raison. 11 etablit une 

distinction entre les faux philosophes qui rejettent la puissance divine et ne se fient qu'a 

JoëlIc Salvan. op. cil.. p. 45. 
?O9 Cette objectivité apparente tient de la prudence du ûaducîeur qui veut tviter la vudance des 
conservateurs, au milieu du XWII' siècle, B associer le nosn de Sénèque à la manière des u nouveaux 
philosophes B. 
210 MT. janvier 1762. p. 25. 



la raison et les vrais philosophes qui dissocient la foi des connaissances humaines : 

Encore une fois ce retour contre les Athees, qui ne préconisent que ta raison, eOt 

donné un degré de force 3 ce Traité, d'ailIeurs plein de grandes choses et digne de toute 

l'attention des vrais Philosophes J* 1. Cet article résume tout le débat qui oppose les 

philosophes au clerg6 et la vague d'athéisme qui a gagne les intellectuels. 

Le journal affirme à plusieurs reprises sa foi dans le progrès sous la plume de 

Berthier qui tenait dé@ en 1746 ses positions de 1762. En présentant en décembre 

1746 le traité de 1 'abbé Pi uche intitulé Le spectacle & la nature, Berthier condamne la 

thèse de l'auteur selon laquelle la phiiosophie est inutile a la sucieté. Le journaliste 

critique son langage dépréciatif envea les contributions des philosophes Descartes, 

Newton, Gassendi, Leibnitz et autres au progrès socio-id6ologique ; il vante leur 

travail pour le perfectiomement de l'astronomie, de la géographie et des arts et leur 

rôle dans Ia IibCration des préjugés sur les comètes et les éclipses. 

Dans le fouillis des thèses philosophiques agitees en 1762. Berthier pose un 
problème important : peut-on imaginer une morale en dehors du christianisme ? Dans 

un article sur Le vrai Philosophe (janvier 1762). il convient de l'ancienneté du concept 

de philosophe n, fort à la mode : pour lui, ce mot désigne les individus les plus 

pacifiques de la société. qui veulent le bien de l'hornrne2I2. 

En marquant la pertinence de la religion pour la philosophie, le journaliste traduit 

son opposition à l'ath6isme qui s'est développé sur des fondements philosophiques. 

Sans le secours de la religion. la philosophie ne suffit pas pour réformer le coeur de 

1 'homme : 

il resteroit à demander si ces gens prévenus contre le Christianisme 
qu'ils connoissent, méritent que, par complaisance pour eux, on dresse un 
Code de Morale indépendant du Christianisme ; si d'ailleurs ce Code peut 
leur être utile, ou suffise qui que ce soit, sous prétexte d'abstraction faite 
de toute secte ou religion ; si enfim, dans un Livre où les lumieres croissent 
toujours, où l'on passe de la Philosophie sociale à la Philosophie 
spéculative, & de celle-ci A la Philobophie chrétienne. il falloit conclure par 

31 MT. janvier 1761, p. 54. 
?13 MT* dkmbre 1746, p. Y180. 



quatre regles, qui séparées du Christianisme, ne peuvent 2îre! bonnes que 
pour d'homêtes Payens ?Zi3 

Ouverts aux idées du siècle et influenc6s par elle, les jesuites s'en tiennent 

malgré tout B une orthodoxie Ctroite, tfaditionneile qui les oblige iî esquiver la remise en 
question des principes érablis : il ne faut pas depasser les pèrw & l'Église, ni Aristote. 

Berthier respecte la position de l'ordre, mais se permet des écarts occasionnels pour 
louer les thèses philosophiques modernes. Héritant de Descartes une espèce de dédain 

pour les preuves traditionnelles toutes faites, il s'ingénie 2 repenser certaines th6ses et à 

leur donner une allure de nouveauté. 

Pour Berthier, le progrès intellectuel exige d'exploiter les ddcouvertes 

précédentes des gmds penseurs en tant que pierre angulairr d'un édifice en perpétuelle 

construction. Décelant une morale acceptable dans la philosophie antique, il voit 

l'évolution de la philosophie depuis Aristote jusqu'a Descartes comme naturelle m. 

puisque les connaissances sont cumulatives. En présentant les théories de Newton, 

Berthier ne néglige pas de vanter le mérite de Descartes. Il affirme qu'il ne faut pas 

discréditer les pionniers simplement parce que leurs hypothèses se sont révélées 

fausses ou impr&ises, mais les réhabiliter car ils ont ouvest la voie à d'autres pour 

parvenir à la vertu ou à la connaissancdF De même qu'il admire le travail d'Aristote 

qui a ouvert de multiples voies. il apprécie la théorie de la lumière de Newton et 

considère Descartes comme un pionnier dans le domaine, même s'il a commis des 

erreurs. 

4. Les sciences 

Le XWIP siècle n'est pas un grand âge de réflexion sur la science ; il recueille 

les découvertes et inventions scientifiques du siècle classique pour en diversifier les 

approches et les appiications. Visant A renouveler radicalement la connaissance de 

l'homme et du monde, Ia science moderne progresse lentement dans l'opinion publique 

et dans Les textes des auteur$'*. Si Ies sciences naturelles se renouvellent au milieu du 

siècle avec i'ffi'oire m e I l e  (1749) de Buffon, elles ne font pas de progrès notables 

après la mort de Réaumur en 1757. Quant aux sciences exactes, elles ntrouvent le 

213 MT. janvier 1762. p. 1 5 8  159. 
?14 MT. decembre 1747. p. 2468. 



prestige de l'ère de Pascal et de Fermat- D'une part, les instmments de recherche 
comme les microscopes, les montres, les machines élecîriques et les conducteurs 

d'Clecûicité sont pIus précis et plus fiable. D'autre pan la puMication de gravures et 

d'encyclopédies rend les nouveautés scientifiques accessibles au public216. 

Ce progrès de la téflexion scientifique s'accompagne, après 1750. d'une 

déchristianisation marquée des dites sociales qui se fait sentir dans le domaine des 

sciences exactes. Certains termes à connotation religieuse disparaissent ; le mot 
x Nature * remplace celui de Créateur m dans les traitCs scientifiques où l'existence 

d'un Être Suprême n'est plus necessaire et oil on s'attache B observer tout ce qui est 

visibf e sans s'interroger sur les causes des phénomè~es21~. Les savants substituent le 

comment au pourquoi dans les baités scientifiques, repoussant ainsi les 

questionnements théologiques et acheminant les sciences vea une rationalité 

dépourvue de propagande apologétique. 

C'est vers la fin du second tien du siècle que se fait sentir I 'influence des 

Lumières sur les journalistes de Trévoux. Croyant au progrès et à l'application de la 

méthode expérimentale en science, iIs affirment que la raison. dirigée par l'expérience, 

doit constituer le seul guide de conduite dans la vie. En réaction A la philosophie 

matérialiste et la d6sacralisation idCologique, Berthier encourage les prêtres à 

poursuivre les recherches scientifiques. Rendant compte des Imtitutiom 

Newtonniennes de l'abbé Sigorgne, il fnicite l'auteur d'avoir étendu sa curiosité au 

mécanisme de l'univers dont le merveilleux fonaiomemeot invite à rendre hommage 

au Créateur218. 

L'opposition des jésuites aux iddes déistes et athées ne les empêche pas de louer 

les efforts scientifiques et littéraires des philosophes. Comment expliquer, dans ce 

contexte, I'animosité outrée de Benhier contre I'E@opéZie dàs la parution du 

prospectus'lg ? Plus qu'une lutte pour la défense de la religion, ses attaques révèlent 

une grande crainte : le rédacteur redoute l'emprise des encyclopédistes qui, avec le 

215 Michel Delon et Rem Maiandain. op. cil.. p. 63. 
l6 .lean de Viguerie, op. cit.. p. 295. 

217 J o ë k  SaIvan, op. cil.. p. 90. 
?18 MT, décembre 1747. p. 2448-2449. 
?19 Malgré cene attitude. Berthier n'iporc pas la publication du premier volume des planches de 
I'Emybpepe& : voir MT, janvier 1762. v d .  1, p. 183- 184. 
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succès de leur grande œuvre, ne tarderont pas & disputer aux jésuites leur pouvoir et a 
denoncer leurs privilèges. Les jCsuites ont pris ITEqcloWe et ses rédacteurs pour 
leurs adversaires en menant contre eux les attaques les plus vives. Avec succès un 

certain temps sans doute, puisque l'avenir de ('entreprise n'est vraiment assuré qu'a 

partir de 1762, lors de la déconfiture des jesuitesm. 

Berthier condamne la rigiditb d'esprit, les systèmes fermes et les règles 

inflexibles dans l'art et les sciences. Bien qu'il soit ennemi des controverses, il 
convient qu'ils peuvent fonctionner comme des stimuli pour la recherche de la vkrité : 

la chaleur des délibérations autour d'un sujet est le moteur principal du progrès et de 

l'avancement des sciences. L'impartialité de Berthier se manifeste dans son approche 

de la controverse entre la physique cartesienne et newtonienne qui persiste depuis le 

début du siècle. Si le rédacteurjésuite admire la mkthode expérimentale qu'a appliquée 

Newton pour expliquer ses thèses de physique, il adopte une attitude conciliante il 

l'égard des deux partis, réprouvant l'obstination ouîrée de chacun à dbfendre sa 
doctrine aux dépens de celle des adversaires : 

Dès le commencement des fnsrirurions Newtoniennes, on voit 
clairement une opposition idconciliable entre Descartes et Newton (...]. 
Le premier, raisonnant sur des notions métaphysiques, admit le pIein et se 
déclara même pour l'impossibilité du vide. Le second, s'appuyant plus sur 
les faits, [...] décida non seulement que le vide n'était pas impossible, mais 
qu'il existait?% 

Les Mémoires & Trévoux traduisent également leur intérêt pour les travaux des 

mathematitiens consacrds il Mude  des quadratures des fonctions algdbriques et à 

l'intégration des équations différentielles ordinaires par les nombreux comptes rendus 

où ils expliquent longuement les d6monstrations des mathdmaticiens. En mécanique, 

les savants mettent en application la thCorie newtonienne du mouvement et de 

I96qui1ibre des corps. En physique, les &tudes sur les propri6tés des corps et la 
résistance de l'air, le frottement de l'eau sur les parois des corps. Les M b i r e s  de 

433 Trévoux rendent compte d'une ode sur 1'6lectricite- et abordent l'optique de Newton 

I. Charpentier et M. Charpentier. hcylo@die. extraits. Paris. Bordas, 1985, p. 8. 
MT. novembre 1747. p. 22041-05. 

222 MT. aoQt 1761. p. 2027. 
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sur les couleurs et la force des rayons= B partir de trois letires anonymes @cisant les 

défectuosit6s de son système. 0s Ctudient la pesanteur=, le régime de pythagomm et 

mettent au point le mouvement com@6. 

Étroitement lié à l'idk de progrès. 1 'essentiel de la recherche porte sur l'analyse 

des phhomènes mturelsm. En astronomie, les savants déterminent la position des 

etoiles, I'éclipse du soleil-8 et la trajectoire des comètes=. Les ouvrages traitant 

d'astronomie trouvent place le plus souvent dans les nouvelles littéraires comme les 

~~hé112éride.s des mouventens ccflestes pour duc mrr de L'astronome italien Zannoni. Le 

correspondant ne porte aucun jugement sur I'ouvrage, mais précise seulement que les 

calculs sont faits d'après les tables de Halley et ajoute : on sent assez que c'est 

l'usage seul qui peut faire sufEsamment connoitre le merite de ces sortes de 

Livres ~ 3 0 .  Il reste qu'à travers ces annonces, on mesure l'activité scientifique et on 
peut cerner les centres d'inter& des journalistes et du public. 

En médecine. les écrits sur l'inoculation de la petite verole occupent les esprits et 

les savants se déclarent pour ou contre ce procédé. Les adversaires soutie~ent 
notamment I'argument d'une intervention indQe contre la volont6 de Dieu : si le malade 

doit mourir. iI ne faut pas essayer de le gu6rir. Les journalistes mentionnent les 

productions et les recueils favorables à I'inoculation, comme celui de Manetti, médecin 

florentin, qui répond aux objections th6ologiques : u II tâche de faire voir qu'une 

précaution qui sauve une partie considerable du genre humain, ne peut être contraire ii 

la Loi de Dieu »Dl. 

Dans ce contexte. une conception de simplicité du style se met en place dans 

1 'esprit de I '+que pour distinguer les traités scientifiques des œuvres de fiction. de 

pédagogie ou d'éloquence. La remarque du journaliste à l'occasion des Observations 

Z3 MT. mars 1762. p. 678 ; avril. vol. 1. p. 814 et avril. vol. II. p. 1039. 
224 MT, aoDt 1762. p. 2086. 
22S MT. décembre 1762. p. 3 3  1. 
?z6 MT. fevrier 1767. p. 457. 

~ean de Viguerie. op. cil.. p. 623. 
'3 MT. avril 1762. p. 1764. 
229 MT. aoQt 1762. p. 2078-1079. 
230 MT. mai 1762. p. 13 1 1. 

MT. mai 1762. p. 13 12. 



sur diff&ems cm singuliers, relaitifi à la M&&cinepratique. c i  la Chiripge par Le 
medecine Fichet de Fiechy, l'atteste : a II Ccrit simplement & clairement : c'est ce qui 
suffit pour des Ouvrages de cette espece ; le livre n'est point ennuyeux. La description 
des maladies est courte. Le traitement ex@ditif, la partie historique des infimites 

humaines très variée »32 .  

L'essor des sciences économiques et de ses domaines d'activité çe reflète dans 

les Mémoires de Trévou~3 .  Les articles &tant d'agriculture, de commerce et 

d'industrie se multiplient et dépassent ceux de 1734. Berthier loue les littémires de 

contribuer a la promotion du perfectionnement de L'agriculture en E u r o p e  ; il 
mentionne que l'écrivain Swift éEve au-dessus des plus grands politiques les 

chercheurs qui se consacrent au developpement de l 'agriculds.  Pour la noblesse et 

la bourgeoisie, en pleine ascension, le travail agricole incombe aux paysans qu'ils 
méprisent L'agsiculture est une activite subalterne liée B une classe ignoble et 
maltraitée. Cette attitude dédaigneuse se transforme en 1762, avec le succès du 

mouvement physiocratique~6 qui voit en l'agriculture l'unique source de richesse 
valable. Berthier appuie ce mouvement et deplore les préjugés << gothiques w qui 

dédaignent la culture de la terre. Les articles consacrés à l'économie da7 
traduisent I'enthousiasme du journaliste, conscient d'assister ii la naissance d'une 
agriculture qui progresse grâce à la science. Alors que des académies d'agriculture se 
forment. de mmnds économistes, comme Turgot, soutiennent que la prospérité de 
l'individu est fondée sur une libéralisation du commerce et la modernisation des 

méthodes agricoles. 

MT. janvier 1762, vol. II, p. 3 6 3 6 7 .  
233 MT. d h m  bre 1762, p. 3047-3û62 
234 MT, janvier 1761, vol. 1. p. 78. 
235 MI. janvier 1762. vol. 1. p. 78. 
236 Disciples de l'économiste Quesnay gui privilégie l'agriculture dans le cadre du respect des lois 
naturelles, les physiocrates gagnent plusieurs adeptes parmi les philosophes. Rousseau f i g e  pour 
I ' ~ l o p p P P d i e  l'article honomie pdi tique rn daas lequel il expm ses idées sur les responsabilitks 
de l ' b t  dans la réparntion proportionnelle des impôts et la pr&ention de l'indgaiaiitt5 excessive des 
fomines. Diderot k i t  aussi un anicle sur l'agriculture et publie, dans I ' ~ l o p e p e & ,  d e u  études de 
Quesnay intitulées a Ferniers * et Grains n qui insistent sur t'importance de la terre comme source 
de toutes les richesses et d t i o n  de la prospérité apicde. 
237 Cette position des journalistes de Trévoux Cpouse alle des rCdacreurs de I ' ~ l o p e " d i ~ .  en 
particulier Diderot et d'Alembert, qui voulaient réhabiliter ies travai fleurs manuels et les techniciens et 
attirer I'anention sur l'utilité de I'anisan consciencieux. 
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L'agriculture commence reprendre parmi nous ce haut degré de 
considération que n'aurait jamais dO perdre l'art le plus nécessaire et le plus 
utile. [...] Nous avons des sociét6s d'agriculture, des philosophes qui les 
éclairent, des grands qui favorisent leurs recherches. des hommes d'État 
qui les encouragent, et le Souverain fui-même daigne jeter des regards de 
protection sur leurs expdriences238. 

Sur sa lancée, le journaliste donne l'exemple de la Suède o t  on enseigne 

l'œconomie dans les UniversitCs a et où s des Onciers du Roi ne croient pas 

s'abaisser en remplissant ces chaires consacrées aux progrès & 3 la gloire de 

1 'Agriculture »39. 

Cet appui à I'agriculhire n'empêche pas le rédacteur de critiquer les physiocrates 

quand ils souhaitent proscrire les lettres, les beaux-arts et le commerce pour tourner 

exclusivement les esprits et les talents vers l'agriculture : le bonheur du peuple ne 

demande point que tout le monde œuvre dans l'agriculture, mais qu'on instruise ceux 

qui s'y livrent. 

Le journaliste encourage donc la recherche scientifique tant qu'elle ne porte pas 
atteinte A la religion. Il réprouve la partialité excessive des savants qui. pour defendre 

leur théorie. déprécient les autres. Soucieux de développer l'esprit critique, le 

théoricien ne doit pas faire pr6vaioir une hypothese aux d6pens des autres. mais 

démontrer plutôt de manière objective qu'aucun système n'est panait. Si le chercheur 

doit adopter une hypothèse, il doit également abandonner celle-ci lorsqu'une autre 

s'avère plus correcte. Dans le compte rendu d'un Esscunrr['éZectricit& de Nollet. 

Berthier pose d'abord la question de la meilleure m6ihode pour analyser un phénomène 

naturel : faut-il faire maintes observations et ne jamais tenter d'avancer une 

interprétation physique ? ou poser tous les principes qui constituent le fondement du 

phénomène et les diffuser d'un ton sec et affirmaaf, en prétendant dCvoiler les secrets 

d'un rnCcanisme naturel ? Ces deux positions extrêmes sont incorrectes et contraires 

au progrès des sciences. Berthier loue Nollet de les avoir adroitement évitees : en sage 

observateur de la nature, il n'affirme rien de définitif ; il propose des conjectures, puis 

ébauche une théorie qui se vérifiera par la suitem. 

238 MT. janvier 1762. vd.  1. p. 72-73. 
239 MT, janvier 1762. vol. II .  p. 289. 
Zm MT. fevria 1747, p. 314-335. 
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1. Les tables des mti&res 

AVR/1 14 5 36 3 21 

AVW2 12 3 25 4 33 

MAI 11 3 27 2 18 

-1 1 0 1  7 1  70 O O 



FIGURE 1 

Répartition des sujets241 

241 Nos relevCs ont pris cn compte In nciuvellcs litiéraires. bicn que les ccmmenwires dont ellcs loni 
l'objet soient bmfs. 
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ProportMn de littérature par rapport an -tel 
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Les tables des matiZres et les diagnimmes mettent en relief la proportion de 

litterature dans l'ensemble du contenu du journal en 1762 : de janvier &juin la 

littérature occupe le premier rang ou est à égalité avec la catégorie des sciences et des 

arts. Elle recule au deuxitme rang en aoDt et septembre, au troisième rang en juillet et 

décembre et ne parvient à conserver le premier rang qu'en octobre et novembre. On 
peut en déduire que les numeros rddigés par Jolivet sont moins équilibrés que ceux de 

Berthier. 

Les sciences et les arts concurrencent souvent la littérature pour la première 

place. mais elles prennent le dessus en juillet, aoDt, septembre et décembre. Ceci est 

révélateur non seulement du changement d'orientation lors de la dCmission des jesuites 

de la rédaction, mais aussi de l'effervescence des théories scienlifiques dans la seconde 

moitié du siècle. avivée peut-être par l'abondance des dictionnaires et par la publication 

de l'Encyclopédie. La volonté de maintenir 1'6quilibre de la matière est confirmée par 

les suppléments trimestriels qui visent avant tout à combler les lacunes ou les 

désinvoltures des mois précddents. Ces d6séquilibres sont tels que dans la livraison de 

juin, par exemple. la première assurée par Jolivet. la littérature occupe 70 % du journal 

ce qui dévoile le désarroi de Jolivet dans sa première livraison. 

L'histoire. la philosophie et la religion connaissent un recul important. L'histoire 

occupe la quatrième place et dispararAt souvent du journal (en janvier. février, juin, 

octobre. novembre et décembre). La diminution de l'histoire par rapport à 1734 invite à 

réfléchir sur la chute de I'int6rêt porté A cette discipline. éclipsée par le foisonnement 

scientifique. 
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2. La Loagueur des articIes24f 

% Divers % * 

242 Le mal des pages ne comprend ni la pdiiminaires. ni la fable des maùères. ni le privilège. Le 
catalogue est ajouté au total et plad dans Ia case Dnters. 
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FIGURE 5 

Longueur des articles 
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Quels principes guident les rédacteurs Qns la sélection des livres A recenser ? 

Oo ne saurait les i d e m  avec certitude. En janvier 1762 apparaît la rubrique des Lims 

nouveclux dont on rendra compte dans la mite & ces Mémires243, dévoilant un 

premier tri systématique d'ouvrages A recenser. Le rédacteur permet ainsi au public de 

prévoir ce qu'il lira dans les prochains numéros?. La Liste de ces ouvrages manifeste 

une pr6dilection pour les textes scientifiques et philosophiques. pour la tragédie. 

l'histoire, l'astronomie. la médecine, la numismatique, la mineralogie, la géographie, 

la poésie et l'orthographe. Des journaux et des gazettes sont Cgalement annonct5s. 

comme le Jounialétrrgeret la G-e & ddecne. 

La longueur des articles est calculée tout d'abord en fonction de chaque 

rubrique : celle de littérature totaiise 19 pages ; l'histoire, 255 ; les sciences et les 

arts. 18 : la philosophie et la religion, 17. La nibrique divers, englobant les champs 

inclassables, comprend en moyenne 33 pages. La moyenne gdnéraie de pages par 

article est de 18. La surface imprimée wr chaque page en petit in- 12 couvre seulement 

105 cm. par 5,2. 

Mieux organise que celui de 1734, le catalogue annuel est subdivisé en neuf 

parties : chacune porte un titre qui regroupe un ensemble de disciplines dont certaines 

sont rassemblées sans avoir de rapports directs. Par exemple. le droit politique. les 

finances et le commerce font la sixième partie. La septième inclut à la fois philosophie. 

mathématiques, arts. histoire naturelle, agriculture, medecine et guerres. Les termes 

Lemes et linérawe ne figurent dans le catalogue que sous forme d'adjectif dans 

I'expression l'histoire linér~ire~~? L'ordre interne facilitant l'emploi du catalogue est 

plus apparent en 1762 : les livres annoncés dans les nouvelles littéraires sont 

distingués des comptes rendus par un astérisque : les observations, critiques ou 

réponses à des commentaires sont placées directement après le commentaire lui-même. 

243 MT. janvier 1761. vol. II. p. 371. 
144 Pour prouver sa volonte de prbenter au lecteur tout ce gui se publie, le rédacteur ajoute une note à 
la fin du numéro de janvier : a 11 y a quantité de Livres nouveaus qui seront annoncés dans le second 
Volume de Janvier (MT. janvier 1763, p. 190)- 
245 Les rubriques elaguene. p X e .  rhetorique. gmtfmc~ùe sont regroupées dans une pmie ; cn'tiqw. 
meTanges, hirroire litrPiaire, éloges, apologies, cofalogues de livres, prospeciw et annonces d'ouwages. 
& nouvelles eI'ditionr. d'exercices et cours publics, etc. figurent dans une autre. Cette présentation 
illusire bien I'imprécisioa du terme linéranue dans ['esprit & l'époque et son évolution vers un concept 
plus clair et plus autonome, 



Memoires & Trévoux 

Les nouvelles Iittéraires 

Les nuuveIlesIinétaires occupent, en 1762,324 pages, soit 1 1 % de l'espace 

total du périodique. Elles occupent 24 pages dans le premier volume de janvier. une 

moyenne qui se maintient par la suite, avec de I éghs  diff6~nces dans le numéro 
supplémentaire de janvier (20)' en fCwier (17)' en juin (23)' dans la première livraison 

de juillet (191, en aoDt (26)' en octobre (20 et 25) et en novembre (21). Curieusement, 

on assiste parfois au rétdcissement ou B la disparition de cette rubrique : absente de la 

première livraison d'avril, elle compte seulement 12 pages dans la seconde livraison, 

10 dans les volumes de septembre et 13 en décembre. Mais le rédacteur se rattrape 
d'un bond pour offrir au lecteur 34 pages de muveiks en mai et 33 dans le supplément 

de juillet. Cette forte proportion montre l'attention des journalistes foumir un tableau 

fidèle des nouvelIes publications et a annoncer les evenements marquants. 

Les nouvelles litt6raies iivrent des informations d'ordre textologique : la 

présentation materielle du volume, la qualit6 de l'édition et des illustrations. On précise 

aussi le total des pages de chaque volume publié, ainsi que le prix de vente en devise 

locale. ce qui renseigne sur les facteurs qui déterminent le prix du livre en Europe : 

une belle reliure est plus codtew, un texte anonyme est moins cher et plus dificile à 

diffuser que celui d'auteurs connus. La concision des commentaires ne nous permet 

pas d'en tirer des considérations solides. La rédaction essaie de varier la matiere du 

journal et de tâter le pouls de la vie culturelle en ajoutant des rubriques d'actualite 

comme le lancement d'un prix scientifique de 1' Academie royale de chirurgie pour 

1763 et l'annonce de cours publics de mathématique et de géographie246, de 

conférences d'optique et de la Gazetfe & France sous sa nouvelle forme. 

Dans sa dkfense des Mémoires de Trévoux, Berthier exhorte les critiques ne 

pas surestimer les nouvelles littéraires et il les considerer comme de simples annonces 

de publications qui ne reflètent pas les convictions personnelles des journalistes : le 

périodique reproduit la plupart du temps le texte publicitaire eovoy6 par l'éditeur. Le 

journaliste ne veut pas être tenu responsable du contenu des ouvrages qu'il annonce, 

surtout lorsqu'ils provoquent des controverses. Les muvelleslift&a~es appartiennent 

à l'ère des grands projets de publication, car la plupn des ouvrages publicisés sont 

volumineux : I'EncycfopPdie, la premi&re partie de l'histoire g6nhle d'un empire, le 

346 MT. janvier 1762. p. 181-190. 
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huitième tome d'un dictionnaire, d'me traduction, d'une nouvelle édition des œuvres 

compi&tes d'écrivain di5bre. 

Conclusion 

Coafrontée à des problèmes d'ordre politico-religieux et à des critiques 
vinilentes tout au long du siècle philosophique, la Compagnie de Jésus n'a pu 

poursuiwe la gestion du périodique au-delà de 1762, date où culmine le conflit 

multipolarisé dont nous avons essayé d'éclaircir quelques aspects en survolant 

l'histoire de I'ordre. Ris en charge par des particuliers. le journal ne survivra pas 

iongtemps. Toutefois. le titre restent toujours rattaché aux jésuites et considéré comme 

leur œuvre. même lorsque. après leur expulsion, le périodique ne &ussira pas à garder 

la même qualitt d'information. S'étalant sur près de 70 ans, les Mémoires de Trévoux 
participent au mouvement des idées des deux premiers tiers du XVIII' siècle et 

apportent un témoignage précieux sur une période agitée par beaucoup de nouveautés 

subversives. Le succès du journal auprès des lettrés et des savants ressort de plusieurs 

témoignages : des cinq cents catalogues de vente de bibliothèques des années 1 7 s  
1780 étudiés par Daniel Mornet au début du siècle, près de cinquante contiennent une 

collection des Mémoires & Trévoux. On peut donc en conclure que plusieurs 

institutions scientifiques et littéraires y ont reconnu un écho de leur préoccupations et 

de leur démarche intellectuelle. 

Jean Ehrard et Jacques Roger placent les Mémoires de Trévou parmi les 

journaux qui. loin de respecter les limites de l'objectivité journalistique souhaitée par 
les rédacteurs, revêtent un caractère engagé >) : 

II est certaio [...] que les journalistes de Trévoux ne sont pas 
toujours des spécialistes. et que l'information scientifique pure ne fome 
pas 1 'essentiel de leurs préoccupations. Ds se sentent charges du salut de 
Ieun lecteurs, et poursuivent cet objectif majeur à travers les dtudes qu'ils 



mènent dans presque tous les domaines. Ils ne font pas mystère de leurs 
opinions, mais ils sont intelligents et souvent toI6rants247. 

Sans servir de plaidoyer pro domo, le journal exprime prudemment les positions 

de ses rédacteurs : il leur est facile de diriger l'opinion, de désavouer une accusation 

par une allusion subtile ou par une phrase agressive et de faire prévaloir leur point de 

vue dans un compte rendu ou dans une dissertation. 

La mise en parallèle des statistiques des Mémoires de Trévoux en 1734 et en 

1762 suscite quelques observations : I'augmentaiion de l'espace attribué à la littérature 

en 1762 vient de I 'ouverture d'esprit de Berthier et de ses successeurs qui apportent 

pius de varidte dans ieurs comptes mdus littéraires. Les M&mÜes du premier tien du 

siècle semblaient plus intéressés par l'art oratoire que par le roman. alors que ceux de 

1762 s'intéressent davantage à la poésie et au théâtre ; il subsiste donc une tendance à 

préférer les formes les plus classiques de I r a i t  littéraire. En 1762, le roman est traité 

avec moins de réticence qu'en 1734, mais on lui consacre peu de place. La grammaire, 
la philologie et l'éloquence déclinent par manque d'intérêt public. Les traites 

d'éducation augmentent considérablement grâce à Ia prise de conscience qu'une réforme 

du système d'enseignement est indispensable. 

L'histoire connaît une chute importante (de 30% à 1 1% j qui sgexp1ique par 

I'engouement générai pour les sciences. EIIe recule de  la deuxième place en 1734 à la 

quatrième en 1762. Le rôle privilégié qu'elle avait dans la culture du premier tiers du 

siècle, comme prolongement de I 'époque classique, s'éclipse devant le foisonnement 

scientifique. La faveur dont elle jouissait chez les jésuites est passé à la philosophie 

dans la première moitié de 1762 et aux sciences dans la seconde. La comparaison des 

sujets historiques traités en 1734 et en 1762 montre l'intérêt des joumaiistes pour 

certains thèmesza. La numismatique est réduite la plupart du temps à de simples 

347 Jean Ehrard ei Jacques Roger. a Deux périodiques français du 1 8  siècle : -le Journal des Savants* 
et 'les Mémoires de Trévoux" m. dans Liwe et société dans lo F r m e  du XMIr siècle, Paris, La Haye. 
Mouton. 1%5. p. 37. 
248 Si la joudistes de 1734 commentent l'histoire de Russie (janvier 1734. p. 152). du Dannemark 
(mars, p. 553 j et de ia Paloene {avril p. 577). ceux de 1762 annoncent I*mwire duNurd de Colomb 
(aoflt 1762. p. 2093) qui englobe celle du Dannemark, de Russie, de Suède. de Pologne et de Ausse. 
Par ailleurs, on retrouve en 1762 les ouvrages de ionpue haieine qui ont éte cornmenEs en 1734, 
comme I'hlisroire universelle &pu& & commencement du monde jusqu 'a présent : le XIXe tome est 
annoncé en octobre 1762, vol. 1, p. 2479. 



Mé'ires & T h r a  169 

annonces en fin de volume rarement accompagnés de commentaires*49. Les M M r a  
favorisent l'histoire profane et l'histoire ecclésiastique ; la géographie, h cartographie 

et les voyages viennent ensuite. Malgré I'afTluence des atlas et des cartes géographiques 

en 1762. leur proportion est restreinte par rapport au total des articles : u Ces sciences 

assez neuves ne font pas encore partie de l'idéal traditionnel de "I'homête homme". 

mais intéressent les savants »m. 

Le recul de la philosophie et de la religion est moins important (de 23% à 15%) 

puisqu'elles conservent la troisième place dans le contenu du périodique. Cet 

infl6chissement renvoie la margiuaiisation de la théologie et de la métaphysique que 

les journalistes jésuites ont essaye de contrer en présentant un nombre important de 

livres anciens. Le siècle requiert tous les efforts des r6dacteurs moins pour approfondir 

la pensée des pères de l'Église que pour défendre l'existence du ~kstianisrne3~. 

Aussi cette catégorie se modifie-t-il en cours de route : les comptes rendus du premier 

tien du siècle discutent des polémiques déclenchées par la bulle W'nigeniihrs ou la 

mont& du protestantisne~~. don que ceux de la seconde traitent des questions 

soulevées par le dCisme et I'athdisme qui gagne des adeptes p d  les plus illustres 

intellectuels. La faible progression de la philosophie révèle la prudence excessive des 

journalistes qui préfèrent la morale à la métaphysique -3. Ces positions religieuses et 

anti-philosophiques risquent de leur ôter une partie du public qu'ils désirent toucher. 

L'expansion spectaculaire de la catkgorie sciences et arts ( 12% à 33%) est 

révélatrice de l'effervescence scientifi~que qui atteint son apogée pendant la seconde 
moitié du siècle. Les statistiques de 1762 témoignent de la grande attention qu'y 

249 Le journal de 1762 rend m p w  du Rccueü des Méiiùilk & Rob en mars (p. 690) et en avril 
(p. 937 et 983). et mentionne rapidement I'Hisroire & s M é i k s  ((decem bre. p. 3009). 
?50 Jean Ehrard et Jacques Roger, op. cil.. p. 42. 

Certains hèmes religieux trait& en 1734 persistent en 1762. comme 1' histoire des conciles (man 
1734, p. 563 et janvier 1762, vol. 1, p. 170). les méthodes pour lire la Bible (juillet 1734. p. 1342 et 
janvier 1762, p. 160), les nouvetles versions de psautiers UuilIet 1734, p. 1342, aoQt 1762, p. 2098 
er décembre 1763, p. 2381). 

Les Mémiirs de 1762 n'excluent pas totalement la Livrcs awnbatiant les doctrines hétexucloxes 
ou hérétiques ; on y retrouve La règ& & Foi wngée des &&s &s Profestcuirs de b u i l l e r  ( abn i  

1762, vol. 1, p. 791 et juin, p. 1427) et la Difeme des QIcciens Pères & f ' E g l k  contre k s  &?étiques 
(mai 1763, p. 1314). 
253 LRS rédacteurs de 1734 réfléchissent sur l'homme et sur ses demin envers Dieu et envers les autres 
(juillet 1734, p. 1299). tandis qu'en 1762, ils tracent le tableau moral du cœur humain (novembre 
1762. p. 2û59 et décembre, p. 2967). Ils traduisent les ouvrages anglais qui corroborent leurs idées 
philosophiques et religieuses, même s'ils sont tedigés par des protestants (mai 1762, p. 1326 et 1329). 
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accordent les rédacteurs en marquant 1'6largisament du public intCrrssC par les 

sciences. Dans les MWiresT ,l'économie politique et I'agricuiture sont en progr&, 
tandis que la physique pibtine et l a  sciences naturelles regressent, d g r C  l'intérêt 
provoque! par le livre de Buffon. La rnddecine, qui se trouve un tournant mcid de 

son &olution, éveille la curiosité des IecteursW bcourag6s surtout par l'enort de 

vulgarisation entrepris dans I ' E ~ o p é d i e ,  les Mémoires sont a plus attentifs aux 

techniques ,255 et B l'aspect pratique des arts.. 

A la lumière de notre analyse, nous pouvons conclure que le périodique de 

Rouillé n'est plus ex-ctement celui de Berthier, contraireement & ce qu'avance Daniel 

Momet qui ne relève aucune  évolution^. En l'espace de 28 ans, les objectifs du 

journal sont bouleversés de fond en comble. De la lutte religieuse du départ, on passe à 

un combat plus subtil contre l'athéisme pour lequel on veut mobiliser la techniques 

modernes. Au fü du temps, sous la direction de Berthier, les M h i r e s  de Trévoux 
a s'orientent vers une culture plus litteraire et artistique, à tel point que les beaux-arts 

et la poésie réunis y forment maintenant une masse sensiblement égale à celle des 

sciences et des techniques 

Parce qu'ils ont su s'adapter à la conjoncture sociale et id6ologique. les 

journalistes de Trévoux ont rdussi A se faire écouter et respecter jusqu'au dernierjour 

de la publication. Des écrivains comme Voltaire, qui se moquaient des jésuites. ont 

deplor6 la disparition du journal et la suppression d'un ordre qui a formC la plupart des 

grand esprits de IXpoque. Les Mémoires de Trhoux ont donc ét6 une référence 

essentielte dans le monde des lettres au XVIIIe siècle. 

254 Jean Ehrad et Jacques Roger, op. cir, p. 4445. 
255 L' Cveil @naal aux bux-ans se reflète dans l'espace important qui leur st alloue. La musique et 
la peinture sont des &goria florissantes en 1762. Les arts plastiques et les expositions officielles 
font l'objet de pIusieurs comptes rendus : a ce- nouvelle curiosité esthetique est un des traits 
onginaus des Mémoires rn (Jean m d  et Jacques Roger, op. cil.. p. 45-52). 
256 Daniei Mo- Les origines intefiectue&s & h Rdbolution fimçaLre, Lyon. la Manufaciure, 
1939, p. 169. 
?n Jean E h r d  et Jacques Roger, op. cil.. p. 9-54. 



CHAPITRE 3 



Pour complCter le panorama de la presse litteraire du XVIIIesiècIe commencé par 
les Mémoires de Trévoux, nous examinerons un périodique hollandais important : le 

Journal li~téraire. Le caractère a libéral B et peu orthodoxe du périodique vient sans 

doute de ce qu'il est animé par une equipe d'intellect~xels français refugit5s en Hollande. 

Le J o d  ü~téraire atteint largement les milieux intellectuels fra~lçaisl et europdens 
parce qu'il discute souvent de sujets tabous pour les périodiques fran~ais : ainsi fait-il 

contrepoids l'influent organe des jésuites. Nous étudierons l'histoire du journal et le 

programme éditorial des rédacteun en portant une attention particulière A La Bame de 

Beaumarchais. pour nous concentrer ensuite sur le contenu de cette année. 

L'histoire du Journal littéraire 

a La librairie hollandaise n'aurait probablement pas connu l'essor qu'elle a 

connu si elle n'avait disposé du moyen de communication par excellence aux dix- 
3 septième et dix-huitième siècles : la presse périodique B-. Dans la mesure où elles 

renseignaient le public sur tout ce qui se passait dans le monde culturel de l'époque, les 

!Vouvelles de la République des Letmes. lancées par Pierre Bayle, occupaient jusqu'en 

1710 une place de choix dans l'univers de la presse francophone néerlandaise. Peu de 

journaux offraient le même type d'ioformation et leur public se limitait à un petit groupe 

d'érudits. Quand il disparaît. après la démission de Basnage de Beauval. le besoin 

pressant d'un journal d'information génCrale se fait sentir. Le libraire Thomas Johnson 

décide alon de lancer à La Haye le Journal héraire qui s'inspire de l'exemple de 

Bayle. Même s'il se spécialise dans les livres en anglais. sa langue maternelle. Johnson 

possède une boutique achalandée où il publie des livres et des périodiques en français. 

Son périodique naît dans une #riode de foisonnement journalistique. Iitt&aire et 

philosophique. Selon Paul Hemprich. le Jnurnai linéroire. unique en son genre. 

I Sa diffusion en France est assur& par les meilleurs libraires : Le Journal literaire se distnbue 
dgulièrcment chez Didot. Li braire a Pans : on le trouve chez lui complet en corps d'ouvrage & par 
volumes séparez B (JL, t. XXI, 1" partie, u avertisscmcnt m. p. 316). 
9 - Christiane Berhens-Stevet inck et Jeroom Vercru ysse, La mifier & jountalkfe au dix-hifieme sieck, 
Ckford, Voltaire Foundation. 1993. p. 16. 



commence 5 paf211ntre au moment où le public manque d'un organe fiable 

d0infonnation3. 

L'histoire du journal se divise en vois périodes. séparées par une interruption de 

sept ans entre la première et la deuxième. La premitre, couvrant la années 1713 

1723. comprend les volumes 1 à XI. imprimés 2 La Haye. Avant de démenager B 
Rotterdam. Johnson vend le fonds du journal à Pierre Gosse et Jean NeauIrne qui font 

publier, de 1729 à 1732. les volumes XII1 XIX. De 1733 à 1737. les volumes XX à 

XXlV paraissent chez un autre éditeur, Jean Van Duren? associé à Jean Swart. 
Chaque période correspond à un changement du cornite de redaction ou du libraire- 

éditeur. Ces modifications sont généralement dues au ddsistement des journalistes qui 

provoque inévitablement une perturbation de la publication. des changements dans le 

contenu des volumes5 et souvent une orientation idéologique différente. 

La présentation matérielle du périodique 

Le journal affronte constamment des problèmes techniques dus aux changements 

rédactionnels successifs. La fome du journal est tributaire de l'éditeur et des progrès 

techniques que connaît l'imprimerie à La Haye. 11 adopte par exemple un système de 

sous-titrage en marge qui permet au lecteur de se repérer facilement dans le cours de 

l'article à travers les remarques et les digressions du journaliste. De même, les notes 

infrapaginales, fort précises. indiquent souvent la réference d'un ouvrage mentiorné ou 

du premier extrait d'une série d'articles6. En feuilletant les numéros, nous avons 

remarqué que la présentation typographique et le signalement des références sont bien 

meilleurs que dans les Mémoires de Trévoux. 

Chacun des vingt-quatre volumes du J o u d  li~éraire se compose de deux 

parties. à l'exception du dernier qui n'en compte qu'une. Ils sont parfois publiés de 

manière successive et souvent avec un retard important. Chaque livraison se termine par 

une table de matières faisant l'inventaire des articles et chaque fin de volume propose 

une table alphabétique qui en résume le contenu. La composition des volumes ne suit 

aucun plan déterminé, maigré tes tentatives apparentes pour en varier le contenu. Au 

h u l  Hempnch. Lc Journal linimire de Lo Hq. thèse de docront de I'univenitd de Berfin, 19 15. 
p. 7. 

Hans Bots. - Journal litréraire P. Dicl. dcs jorrmur. t. 1 1. p. 694. 

Les Nomeiles liniraires disparaissent en 17 19. 
Voir. par exemple. la note. p. 47 dans J I  t. XXI. 1" partie. 1 M. 



départ. les articles centrent I'intdrêt sur l a  nouvelles publications dans les domaines des 

sciences et des beaux-arts et sur les ouvrages de théologie et de droit Plus tard, le 

directeur ajoute la rubrique Nouvelles liîzéraires pour y signaler les publications récentes 

et divers renseignements curieux sur la Republique des lettres. 

Les journalistes 

Cinq journalistes forment la première équipe de ddaction : Jacob Van 

s'Gravesande. Justus Van fffen. Albert Henri de Sallengre. Thémiseul de Saint- 
Hyacinthe et Alexandre. Quelques mois plus tard, Rosper Marchand rejoint le groupe. 

Parmi les redacteun de la deuxième période figurent les noms de Sacrelaire. Superville 

et h i e  de Joncourt Antoine La Barre de Beaumarchais se charge seul de la rédaction 

pendant la troisième période ( 1'732- 1737)? Nous pdsenterons rapidement les 

journalistes les plus influents pour mieux comprendre les conditions de production du 
journal et les courants de pensée qui I'ont traversé. 

Le libraire Johnson fait d'abord appel à I ' h d i t  Wilhelm Jacob Van 
s'Gravesande ( 1688- 1742). mathématicien, physicien et philosophe. Membre de 

l'Académie de Leyde en 1704. il soutient sa thèse en droit et y obtient le titre de docteur 

trois ans plus tard. Ouvrant conjointement avec ses frères un bureau d'avocats 5 La 

Haye. il fréquente en même temps des hommes de lettres, holla~dais o u  huguenots. 

avec lesquels il forme le premier comité de rédaction du J o d  linthire. Représentant 

les États Généraux en tant que premier secrétaire, il part pour l'Angleterre en 1715 à 

l'occasion de l'avènement de Georges 1" sur le trône. En juin, il est reçu membre de la 

Royal Society de Londres et assiste à ses réunions hebdomadaires. En 1717, il devient 

professeur de mathematiques et d'astronomie A Leyde où il s'occupe egalement du 

laboratoire de physique. Sept ans plus tard. il décline l'invitation de devenir professeur 

à l'Académie de Saint-Petenbourg en Russie. En 1734. il est chargé d'enseigner la 

logique et I'esthtbétique à Leyde. Frédéric II l'invite en Russe pour y joindre ['Académie 

des Sciences. mais il refusea. Membre de l'Église réformée, il est cornu pour sa 

modht ion  et son opposi tioo au comportement des calvinistes orthodoxes. Malgré sa 

Hans Bots. op. cil., p. 694. 
* P. J. Buijnsten. Gravesande. Guillaume-Jacques W .  Dicl. des jowmliir~es. p. 1 82. 



moddration, il n'est pas reste à l'abri des attaques : certaines de ses œuvres ont 

provoqué une querelle et monte les esprits orthodoxes contre lui, surtout son 

.r introduction à la philosophie mg, publiée en 1736. Voltaire prend sa défense contre 

les ministres qui l'accusent de spinozisme10. 

Les liens entre Voltaire et s'Gravesande se nouent lonque l'dcrivain français se 

familiarise avec les écrits du journaliste sur Newton' 1. Depuis son séjour en 

Angleterre. l'admiration de s'Gravesande pour Newton a augmente au point qu'il 

devient son porte-parole aux Pays-Bas. Voltaire qualifie s'Gravesande d'homme 

profond et insiste pour le rencontrer pendant sa visite en Hollande quand il prépare les 

Éiements de La philosophie de Newton. 11 suit ses cours et entame une correspondance 

avec lui après son retour en France. S'Gravesande fait également partie de la seconde 

équipe de rédaction du Journal linProre en 1729. mais ne tarde pas à abandonner et à 

lancer un autre périodique 12 qui prétend se conformer plus étroitement aux visées 

initiales du J o t d  littéraire. 

À la tête des rédacteurs du Journal linéraire se trouve également Rosper 

Marchand ( 167% 1756). éditeur4 braire français de profession depuis 1698. dont le 

commerce avait bien réussi en France. Après avoir publié plusieurs livres de 1702 à 

1709. il quitte son pays à cause de ses convictions religieuses et s'expatrie en 171 1 aux 

hvinces-Unies. refuge des intellectuels persécutés. Devenant citoyen d'Amsterdam, 

il rejoint la Cqoration des marchands-libraires et tente sans grand succès d'œuvrer 

dans sa profession et d'exploiter ses connaissances de libraire. On lui doit la troisième 

édition augmentke du Dictimi.e de Bayle - pour laquelle il rédige un complément 

intitulé D i c t i ~ ~ r e H i s ~ o B q u e  -. publiée à Rotterdam chez Michel Bohrn13. Obligé 

de fermer boutique, il décide alors de s'installer à La Haye et de se consacrer aux 

études scientifiques. Son métier de journaliste. correcteur. éditeur et conseiller littéraire 

lui ont permis de créer des liens avec un nombre important d'hommes de lettres 

français ou francophones. Sa correspondance. comme sa production journalistique, est 

Introducrio ad philosophim. mraphisicmn et logicam continens. mentionnée dans P. J. Buijnscen. 
op. cil.. p. 182. 

P. J .  Buijnsten. op. cil.. p. 182. 
I l Des ouvrages comme Phyîces clemenr~ morkma~ica ~xpen'm4nti.s con/irmc~ta. sive innoduriio aû 
philosophiam Neivronianam ( 1 7 19, 1 7.22, 1742) et Phybsophiae Newrontanae i~~stit~~tiones ( 173, 
1 744). 

11 s'agi du Jo11rn4I historique a2 Io République d a  Lcmes qui s'éteint en décembre 1733. 
l3 Jean Sgard. a Marchand. Rosper B. Dicr. des journalines. p. 258. 
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l'une des plus riches et des plus vari€es, comme l'atteste le fonds Marchand ii Leydd4. 
II &rit régulierernent Voltaire, à Prévost, A d'Argens mais aussi Jean Rousset de 

Missy et ii Lambert Ignace Dodils~s. Sa production journalistique porte sur la 

bibliographie, l'histoire litthire et I'histoire de Francel6. Jean Sgard trace de lui le 

portrait d'un homme .r l i M d  *, poli tiquement hostile au despotisme et adversaire des 

jansénistes aussi bien que des jés~ites1~. 

Le troisième journaliste est Albert Henri de Sdengre (16941723), philosophe et 

historien hollandais qui a fait des &des de droit Leyde. Il soutient en 17 1 1 une thèse 

de philosophie sur les qualités des objets sensibles, et une thèse de droit sur la question 

appliquée aux coupables 18. De retour La Haye, il exerce le métier d'avocat A la cour 

de Hollande. Grâce à sa compétence. il est rapidement promu conseiller de la princesse 

de Nassau-Orange-Frise, puis en 1717, commissaire des finances des États Génbraux. 

Issu d'une famille aisée, il n'a jamais cornu de problèmes financiers. Bon chrétien 

réfomé. il est membre de l'église wallone de La Haye depuis 1716.11 est admis 2 la 

Royal Socieq de Londres trois ans plus tard. Le réseau de ses connaissances est 

diversifie : il fdquente des intellectuels hollandais et français résidant en Hollande. en 

France comme Robert Challelg. La Monnoye et Lévesque Burigny, ou en Angleterre 

comme Pierre Des Maizeau? Après sa mort. le Journal littéraire publie un 

hommage. &rit par Cartier de Saint-Philippe, dans la première partie du tome MI. daté 

de 1722~'. Son expérience journalistique est impressionnante : il publie pendant deux 

ans. partir de 1715, un journal intitulé Mémires&lintrahtre. Si ses go(lts littéraires 

ne se manifestent pas clairement dans ses écrits, on comprend toutefois qu'il préfêre. 

comme journaliste. les productions curie us es^ à l'actualité. 

l4 Jean Sgard. op. cil.. p. 258. 
l5 La publication partielle de cene correirpondance pemenra de reconsunier de manière plus détaillée 
1 'histoire du Journal littéraire. 
l6 Jean S N .  op. rit.. p. 258. 
'?Jean S&. op. ci,.. p. 258. 
l8  Bisabeth Caravol. Sallengre. Alben-Henri de B. Dirr. des joumaIist~s. p. 337. 
l9 Frédéric Deloffre a publie la correspondance de Challe avec la jounialiaes du J o m f  fi&czire 
entre 17 I3 et 17 18 dans Robert Chaile, Mémires, correspon&nce comple*, mémoires sur /@Acadie et 
aunespièces, Genève, Droz, 1996. p. 449-525, 

Eiisabeth Caravol, op. cil.. p. 337. 
11 Cette date etonne. cy Sallengre nVdtait pas mon en lm : voir Ji+. t. XII. 1" partie. p. 320. 
22 Uisabeth Caravd. op. cit.. p. 337. 
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Plus expérimenté que Sdlengre dans le domaine de la presse, l'homme de lettres 

hollandais, Justus Van m e n  (1684 17'35) collabore la conception et à la publication 

de diE6rents journaux littéraires. Membre de la R q d  Society londonienne en 1715, il 

excelle dans l'enseignement. le journalisme et la traduction. Né dans une famille peu 

fortunée, il réussit à se trouver des proteeteun qui lui permettent de faire ses études et 

de voyager. Docteur en droit de l'université de Leyde en 1727, il ajoute à son amour 

pour la langue française, la culture classique et la r belle littérature B. son ouverture 

d'esprit pour les idées modernes et sa critique judicieuse. II developpe un gofit sélectif 

aussi bien dans le patrimoine classique que dans la LittCrature contemporaine? 11 est 

reconnu pour sa traduction de Robinson Crusoe de Defoe publiée en 1720, de Tale of 
the Tub24 de Swift parue en 172 1, des P d e s  libres sur lo Religion, de l'Église eT le 

Bonheur de la Nation en 1722 et du Mentw m o d e m  en 1723. Recepteur de métier dès 

1707, il accompagne ses étudiants à Leyde, puis en Suède et devient en 1727 secrétaire 

de son ancien élève, le Comte Van Welderen, dans la délegation des États généraux des 

Provinces-Unies lors du couronnement de Georges 1" d'Angleterre. Quand il rejoint le 

comité de rédaction du Journal linéraire. il est dbjh un journaliste chevronné. car il a 

publié auparavant un périodique inspiré du fameux Spectator anglais et intitulC : Le 

Misanrhrope, paru sans nom d'auteur en 171 1. Chercheur laborieux et écrivain 

intelligent, il se retrouvera en 1717 seul rédacteur du J o d  Ii~éraire. I I  se construit 

rapidement une solide réputation de philosophe &lairé. de savant h d i t  et de publiciste 

averti. Il joue un rôle déteminant dans le monde de la presse francophone de la 

première moitié du XVIII' siècle. Toutefois, des contraintes 6conomiques l'amèneront 

à quitter le J o d  en 1719 et à fonder ses propres périodiques, comme le rappelle 

Lucette Desvignes : 

II abandonne le Journal trop peu rentable et dont l'impression tarde 
trop. et il publie la Bagatelle ou Discours ironiques, où C'on prête 
des sophismes ingénieux au vice et à l'extrrrvagance, pour 
mieux en faire sentir le ndieuie (15 sept. 171813 avr. 1719) 1/4 de 
feuille qui paraît le lundi et le jeudi (98 numéros). II se lance également, en 
1719, dans un Journal historique, politique, critique et galant 
qui se b i t e  i deux parlies (janv.-fév. et mars-avr.) en même temps 
qu'il collabore à l'Europe savante (17181720). En 1719, il entreprend 
de continuer les Nouvelles littéraires "qui ayant commencé par feuilles 

23 Lucetic Desvigncs. a Van Effcn. Justus m. Dict. desjou~na~b2ec. p. 365. 
24 L.e r o m  du tonneair. 



tous les Samedis depuis le 5 janvier 1715 et fd le 27 mai 1719, devoient 
reparaître tous les 3 mois sous la forme de journaux ordinairesw% 

En 1725. il lance une feuille périodique bimensuelle semblable à ceHe de 

Marivaux : le Nouveuu Spectarezirfrcuzçois. II publie. B partir de 17'3 1. un autre 

périodique dans sa langue maternelle, De HoIlandscheSpectator qui maintient une 

p6riodicité bi-hebdomadaire pendant quatre ans jusqu 'en 1 735. En rééditant le 

Mi~4nlhrupe en 1726. il y annexe une Hicroire linkaire de 1 'Europe et une Relation dLc 

voyage & /'Auteur en Suède. II semble qu'il a collaboré B la rédaction de la 
Bibliothèquefiançaise dirigee par Du Sauzet, mais les chercheurs n'ont pu déterminer 

la nature de cette contribution26. 

Thémiseul de Saint-Hyacinthe ( 1684- 1746)' autre collaborateur influent du 

J o d  linéraie, commence sa vie professionnelle en tant qu'officier de cavalerie du 

Régiment Royal de Louis XIV. II participe à la guerre de succession d'Espagne au 

cours de laquelle il est capturé et incarc6r6 en Hollande de 1704 à 1706. Fasciné par la 
1 iberté intellectuelle né&Iandaise, il ddcide de s'installer aux Pays-Bas et de s'y 
consacrer à la littérature et à la philosophie. Admirateur modéré des Anciensz par sa 

formation. Saint-Hyacinthe est gagné progressivement aux idées nouvelles. notamment 

par son travail avec 1 '&pipe du J o d  litréraire. II prend part aux querelles 

intellectuelles et se range du côté de ses confrères contre les adversaires hollandais qui 
les attaquent. en particulier le professeur Burmann. Il fréquente les cercles littéraires 

parisiens pendant ses deux séjours à Paris de 1716 à 1719 et de 173 1 à 1740. Il 
s'installe à Londres entre 1723 et 173 1 et retourne en Hollande en 1741 où il passe ses 

dernières années dans la misère. Saint-Hyacinthe a vécu de sa plume. mais a gaspillé 

tout ce qu'il a touché en héritage et en pensions. Sa tentation de devenir éditeur vers 

1729 a rapidement échoué. 

Saint-Hyacinthe croit que la raison est l'unique guide dans tous les domaines : la 

littérature. le droit, la politique, la morale et la métaphysique. II se range du côte des 

Modernes et sa contri butioo au journal en témoigoe. Son itinéraire religieux n'est guère 

surprenant à l'âge de « la crise de la conscience européenne : né dans une famille 

35 Luceîte Dessignes. op. cil., p. 365366. 
Lucetie Des\ignes. op. cil.. p. 366. 

27 Auteur du Chef-d'mme d'un incoruzu (1714). Thtmiseui de Saint-Hyacinthe fait la satire de ceun 
qui pdiguent aus Anciens un culte esclusif. 



catholique, il est gag6 par le ddisrne et l'épicurisme mondain dont il propose sa propre 
vision. Ses contacts avec les libres penseurs français de la régence et avec les déistes 

anglais influencent sa vision du monde qui demeure partagee entre un cosmopolitisme 

croissant et une prédilection pour la culture fiançaise. Ce tiraillement entre deux pôles 

de pensée s'explique par le fait qu'il n'est pas un réfugie rebelle comme ses confrères 

du J o d  litléraire. Frequentant les salons de Madame de Lambert, de Madame de 

Tencin et de Madame de Verteillac pendant son séjour en France, il prend part à la 

diffusion des écrits anti-catholiques. Les chercheurs doutent de son appartenance à Ia 
franc-maçonnerie%. Ses contacts avec Fontenelle, La Motte et Lévesque de Bungny 

témoignent de sa preférence pour le parti des modernes, comme le confurnent ses liens 

avec Montesquieu et les membres de l'Entresol. Il entretient une dation froide avec 

l'abbé Prévost et se dispute de manière retentissante avec Voltaire? Journaliste de 

metier, il a participé à quatre entreprises journalistiques : le JO& [inhite, où il a 

été l'animateur principal de la première Lquipe ; L'Europe savante dont il a et6 le 

principal fondateur ; les Mémoireslinéraires dont il assumait l'entière charge ; le 

Fantape. petite feuille hebdomadaire qui ne dure que six mois de mai il octobre 1745. 

II aime particulièrement raconter ses relations littéraires avec les auteurs connus et 

discuter de questions de morale sociale. 

Alexandre. ministre huguenot français réfugié en Hollande fait &alement partie 

de la première équipe de rédaction du J o d  Iinéraire. On dispose de peu de 

renseignements sur lui. Homme de lettres, il occupe la fonction de secr6tairt? de la 

société du journal en 1713 et se charge de reviser et de corriger les comptes rendus 

avant leur publication. Sa collaboration se poursuit jusqu'en 1722 dors qu'il 

abandonne comme plusieurs autres ; il ne reviendra pas lors de la reprise du périodique 

en 1729. 

Les membres de la première équipe de rédaction partagent des traits communs 

qui facilitent leur regroupement et leur entente mutuelle. Tous, excepte Saint- 

Hyacinthe. sont des protestants réfugiés ou n6s en Hollande : tous ont l'expérience du 

joumdismd 1 avant d'entrer au J o d  iinéraire. Hommes de lettres, philosophes, 

28 Elisabeth Caraoi. a Sai nt-Hpcinihe. Themiseul de B. Dic1- des joumalîrtes, p. 334. 
29 Elisabeth Carayol. op. cit.. p. 335. 
30 Anicle u Alesandre rn (anonyme). Dict. des jourmIistes. p. 2. 

Cenains vont même fonder un autre journal ensemble comme le I w m l  historique de la République 
des lenres ( 1732-1733) : voir Ham Bots, op. cil., p. 695. 



polygraphes, munis des plus hauts diplômes universitaires, ils font partie de la classe 

des intellectuels en pleine ascension dans la République des lettres au ~ ~ m ~ s i è c l e ~ ~ .  
Ils ont séjourné en France et se sont familiari& avec les courants de pensée des 

Lumières dans la capitale culturelle de l'Europe. Ils y ont tâté le pouls de I'activité 
intellectuelle et ont préf6ré respirer l'air libre de la Hollande. Lur  position à l't5gard de 

l'Église et de l'État est bien definie et Leur préf6rence pour les nouvelles idees est 

explicite. On s'attend donc à trouver dans le périodique une expression de leur 

aspiration la liberte en tant que journalistes oeuvrant dans le monde des lettres. 

Doté d'une pareille bquipe, le J o d  üttéruire capte rapidement l'attention des 

Français et des Néerlandais. Les conditions favorisant l'épanouissement et le 

développement du périodique étant toutes réunies, les deux premières années de 

publication se passent dans une parfaite hannonie et un succès inattendu. Cependant. 

s'Gravesande doit quitter temporairement La Haye quand il est promu secrétaire de 

légation. cédant en 1717 le travail à justus Van m e n  qui se trouve seul à la tête de 

l'entreprise. Le journal souffre de I'bloignement de son père spirituel. d'autant plus que 

sa collaboratioo après son retour en 1716 ne sera pas significative puisqu'il se consacre 

à d'autres occupations en même temps. La publication sera donc suspendue de 1722 à 

1729. 

2. La nouvelle recrue de 1729 

Isaac Sacrelaire est un pasteur huguenot refugié en Hollande au moment de la 

révocation de 1 'édit de Nantes en 1685.11 y étudie la médecine et rejoint la société du 

J o d  littéraire par l'intermédiaire de son beau-frère s'Gravesande. II se lie d'amitié 

avec Saint-Hyacinthe et, avec la collaboration d'Allamand et de Joncourt. il traduit le 

Livre de Job, publié à Leyde en 174833. 

Né en 1697. Elie de Joncourt s'établit il La Haye en 1720 avec ses parents qui 

appartiennent à 1 'tglise protestante wallonne. Au terme de ses études à l'université de 

Leyde. il obtient un diplôme de maître-ès-arts, ainsi qu'un doctorat en philosophie. 

Nomme ministre de l'église wallonne de Bois-le-Duc, puis premier ministre. il 

enseigne les mathématiques au collège de la même ville en 1737. Il ne s'est jamais 

32 Didier lulasseau. L 'invenfion de IDinteIiecfu~l dam I'Europe du XVIIr siècle. Pans. Presses 
universi mres de France, 1994. p. 149. 
33 Article a Sacrelaire B (anonyme). Dici. &s@umaIirtes, p. 332. 
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marié et son statut de professeur lui p e m t  de vivre correctement II collabore au 

J0107241 linbuire avec l''équipe de 1729, mais abandonne la &&ction en 1732 pour 
fonder avec s'Gravesande et Marchand le J o d  hisron'que & de République &s 
~ e ~ e s 3 ~ .  À partir de 1754, il collabore aux premiers num6ros de la Bibliothèque &s 

sciences et des uns. Son travail de traduction est orienté surtout vers les périodiques 
anglais dont Le Spectateur d'Addison et Steel65 et La Nouvelle Bibliothèque 
anghi~e3~.  II traduit egalement des ouvrages anglais de Sherlock, Berkeley. Pope, 

Saunderson, Anson et Pemberton. 

En 1 732, les journalistes abandonnent de nouveau le +riodique car Jean Van 

Dun&'. désormais éditeur du journal, se montre conformiste dans ses exigences. 

Animé par son amour du métier, s'Gravesande rassemble autour de lui une partie de 

1 '&pipe protestante et publie plus tard à Leyde le ~ounial~isto~ique & lo République 

des Lemes. Prétendant adopter le proborafnme du J o d  littéi.aire pour prolonger la vie 

de celui-ci. ce nouveau journal parai3 jusqu'en décembre 1733. Interrompue donc ii 

nouveau en 1732, la publication du J o m d  littéraire reprend son cours chez un 
nouveau libraire et sous les auspices d'une troisième Cquipe présid6e par La Barre de 
Beaumarchais. 

3. La Barre de Beaumarchais. animateur de ia troisième Dériode 

Né à Carnbmi en 1698, frtre utérin de Louis-François-Joseph de La Barre, 

Antoine de La Barre grandit loin de sa ville natale à cause de sa naissance illégitime38- 

Il ajoute à son patronyme le nom de Beaumarchais quand il s'installe en Hollande. II 
prend l'habit et devient chanoine à Saint-Victor, mais ne tarde pas à défroquer et à 

s'enfuir à La Haye en 1723 où il passe un an comme professeur chez Jean Rousset. 
puis, après avoir vainement cherché un emploi de tuteur, il revient chez Rousset 
comme secrgtaire et traducteur. II parvient A suniivre en travaillant en même temps pour 

34 Marianne Coupm.  Joncourt, Elie de B. Dicl. dct joumfirtes. p. 198, 199. 

35 11 s'agit des tomes VI1 et VIII. puMi& ZI Amsterdam en 1750 et 1754. 
36 Recueil de vaductiom et de comptes rendus, La Haye. Gosse et Van Daalen. 1756 1757.3 
volumes : voir Marianne Couperus, op. cit., p. 199. 
37 Sur la page de tim de la premiére parue du vingtième tome. le nom de J. S u m  est a&C à celui 
de kan  van Duren. Le nom de Jean Van Duren apparaîr seul a partir de la seconde partie du vingtième 
tome en 1733. Dans l'avertissement de cet& partie, l'éditeur précise qu'il a u acheid le fonds entier du 
Journal literaire B. (JL, t. XXe, partie, 1733). 
38 Marianne Coupenis et kan Spd.  a Beaumarchais. Antoine La B a m  de m. Dict. des joumiistes. 
p. 37. 



le libraire Scheurleer. Aux comaissancts en grec et en latin de sa fannation classique. 

il ajoute celles de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. Il commence des études de 

médecine I'université de Leyde en 173 1, mais on ne sait pas s'il a obtenu son 
dip16me39. 

En 1729, à la suite d'une querelle causée par 1'ÉM préseni de la République des 
Provinces Unies de Janiçon. que Beaumarchais défend con~re les attaques de Rousset. 
il quitte celui-ci et devient r6dacteur du Journal linhaire chez Jean Van Duren, avec La 
Martinière et Des Rochedo. Le conflit entre Jean Rousset et Beaumarchais s'envenime 

lorsque le premier se met à critiquer Van Duren. Beaumarchais lui replique dans ses 

Lemes sérieuses a barlines dont le style caustique et belliqueux lui attire beaucoup 
d'ennuis, y compris une accusation de s'être vendu Van Duren41. Il prend également 

part à la cabale w catholique, à l'affaire Saurin et critique I'tlstoiie despapes. À 
partir de 1735. Beaumarchais quitte la Hollande pour Francfon-sur-le-Main où il 

travaille pour le compte du libraire François Varrentrapp chez qui il publie L'Avmr- 

Coureur en 1735 et Amusements !Maires ou Correspondances politique, historique. 
philosophique. critùpe et galante de 1738 A 1739. pub! i6 en trois volumes. Jean Sgard 

avance la p s i  bilité que Beaumarchais soit revenu & la direction du J o u d  théraire en 
173642- 

Beaumarchais s'est fait une réputation de diffamateur et de médiocre chicaneur. 

notamment en raison des Lemes sérieuses er badines sur les ouvrages des savants 

( 1727-1733) dont il rédige la majeure partie et où il Uaite des aventures secrètes et des 

conflits personnels de certains hommes de lettres hollandais43. La controverse qu'il 

provoque aboutit il faire condamner l'éditeur Van Duren à l'amende et à faire interdire 

l'ouvrage aux Pays-Bas en juillet 1 7 3  1. Trois ans plus tard, peu après avoir pris la 

direction du JO& linéraye, accable par d'autres irava& Beaumarchais laisse 

39 Mariaxtne Couperus et Jean Sgard. op. cit. . p. 27. 
* La troisiéme période du J o d  litzérnire est considerCe comme l'aune exclusive de Beaumarchai S. 

41 Marianne Couperus et J e a n  Spd, op. cil.. p. 28. 
41 Marianne Coupmis er Jean Sgard. op. rit.. p. 28. 
43 Son style dans le Journal lintfraire est pounanr rnodere. ce qui jette des doutes sur sa dpmtion de 
chider.  
44 A part ses nombmim traductions dont la plus imporiante est celle des Méram~rphoosesd*ûvi&en 
ml laboration avec .fa Rousset, Beaumarchais contribue à l'édition de maints ouvrages comme Le 
Temple des Mws de l'abbé de MarolIes en 1733 et I'Hisroire dessepr sages de la Grèce de M .  de 
Larrey en 1734. I l  collabore B ia continuation de certains ouvrages historiques d'envergure comme 
I'Hiswire d'Anglkfetfe de Rapin-Thoins ei I'fiistoire de Louk XIV de La Martinière : voir à ce sujet 
Marianne Coupems et Jean Sgad, op. cil., p. 28. 



progressivement la rédaction B un certain M. de la Hode. Une Leme sur les 
Hollmrdis. attribuée it Beaumarchais, où t'on critique les coutumes et les mœurs des 

Narlandais entraîne son expuision des Pays-Bas en 1735. Bien que ce dernier nie être 
l'auteur de cet écrit, sa réputation et ses m6saventures affectent la publication du 
J o d  littéi-aire, 

Le programme de travail 

Les rédacteurs du journal annoncent dès le départ leur programme de travail. 

Chaque fois qu'un changement rédactionnel a lieu, la nouvelle 6quipe redéfinit d'abord 

sa methode d'approche des aeuvres. Lorsque la seconde équipe prend la relève en 
1729, elle rédige un avertissement au début du treizième tome pour annoncer la 

formation d'une nouvelle société rédactionnelle. Elle cherche à écarter les doutes sur 

l'instabilité de la publication en affirmant que ses membres œuvrent dans des 

circonstances plus sûres que celles de l'équipe précédente45. Les journalistes se 

proposent de suivre les pas de leurs prédecesseun en mettant l'accent sur le caractère 

collectif'des extra ie .  Le nouveau J o u d  iinéraire est relancé pour une période 

d'essai dont la continuation dépendra de l'accueil du Les rédacteurs précisent 

que l'équipe entame son travail avec le tome XIII, laissant imparfaits les tomes XI et 

XII dont seulement la première partie a vu le jour et dont ils attribuent la responsabilité 

aux libraires48. 

L'avertissement de 1729 raconte la fondation de l'entreprise et attribue aux 

articles une valeur a scientifique ~ 4 9  parce qu'ils sont le fruit de discussions entre les 

membres de 1'6quipe. Si la composition des extraits est une tâche individuelle. chacun 
des textes a subi un examen collectif minutieux. Les membres de l'équipe, dotés de 

vastes connaissances dans divers domaines. se partagent les matières et se réunissent 

toutes les semaines à La Haye pour évaluer ce que chacun aura composé. Les textes 

sont ensuite envoyks à des examinateurs pour les confronter avec les livres qu'ils 

45 n. 1. XII. avertissement. p. ix. 
46 JL. t. XIII. p. v. 
47 JL, t. XIII. p. riii-in. 

La datation des vdumes. in&& ciam le Dùtio-te des joutnaux. confirme cet& idée : voir Hans 
Bots, op. cit., p. 693. 
49 L'i mponance excessive accordée à la discussion qui précèûe la publicalion des analyses rappelle le 
rôle des salons dans l'évaluation des œuvres et dans la réputation des auteurs. 



recensent, puis relus par 1'équipe avant de paraî tre dans le journal. Le long travail et 

l'effort excessif mis dans cette préparation decourage bientat les journalistes qui 

conviennent que a le Joumai ne pouvoit rester long-tems sur ce pied-là *5\ cornme l'a 

bien montré Leonie Ophof-Maass : u Although the reviewing ideals of the fint group 

of editors oould not always be sustaiaed in practiœ throughout the years of its 
existence. the JO& lineraire rernains one of the most authoritative periodicais of its 

time »SI. 

En 1733. au début de la première partie du XXe tome. paraît une autre préface de 

dix pages aborde trois sujets : le remaniement de l'équipe, le programme des prochains 
nurn6ros. le métier de journaliste, ses droits et ses devoirs. Le pdfacier s'exprime 

comme un nouveau venu dans la presse littéraire et le successeur d'une excellente 

equipe. Le travail collectif des deux équipes précédentes apparaft comme un modèle 

mais aussi un écueil puisque le public sera toujours porté à comparer la qualité du 

travail : 

Nous entrons dans une Carriere où il est dangereux de s'engager 
ap&s ceux qui l'ont fournie les premiers. Ils avoient composé une espece 
d'Académie, où de grands taiens mis en commun ne pouvoient manquer de 
produire un excellent Ouvrage. Le Public voioit alors avec plaisir dans le 
Journal littéraire. ce discernement exact qui saisit juste ce qu'il y a de neuf 
& d'important dans un Livre de raisonnement. d'Çrudition, ou de 
cri tiqueZ 

S'identifiant comme Continuateurs », les journalistes se félicitent d'avoir eu 

des prédécesseurs appreciés qui ont consacré la réputation du périodique. garanti 

d'avance le succès des prochaines livraisons, mais les a encourag6s Zi redoubler 

d'efforts : 

C'est souvent un bonheur de succéder à des Ecrivains estimez. Leur 
réputation couvre les nkgligences de leurs Successeurs. & ce sont 
d'heureux Ainez, dont Ia fortune sert à établir l e m  Cadets. [..-] nous 
regardons (...] la qualit6 de Contituateua du Journal littéraire comme un 

Leonie Ophof-Maass. a Some aspects of the etemai history of the Jouniol Lizémire . . 
DocuinenmiPMad Werkgroep achnietuk eeuw, XVIII/1( 1%). Amsterdam et Maarssen, Holiand 
University Press, p. 143. 

a JL, t. XJT. 1" parue. 1733. préface, p. 2. 



titre on4reux. & comme une obligation natmfle d'egaler nos 
Réd6cesseurs, ou, s'il Ctoit possible, de les surpasser? 

Le nouveau programme ajoute au contenu habituel des traités académiques, des 

dissertations manuMites et des extraits de livres nouveaux, anciens et rares, jumelant 

ainsi la tradition et l'actualité litthire. Le j o m a l  prend soin d'avoir u par tout une 

entrée libre ~ 5 4 ,  afin de répondre aux attentes du public, fournissant ainsi une preuve 

de son honnêteté, de sa moderation et de son souci d'objectivité : u II est humiliant 

d'avoir besoin de donner un pareil gage. La douceur & l'équité devmient être naiurelles 

aux Gens de Lettres ; Mais tant d'autres ont fait les mêmes promesses & les ont mal 

gardées. que nous sommes forcez de recourir à cette preuve DU. 

Le prefacier de 1733 délimite le contenu du journal qui sera subdivisé en trois 

parties : la première contiendra à la fois les comptes rendus habituels, des manuscrits 
curieux et des anecdotes : la deuxième sera reservée aux traductions et aux 

r6irnpressions de livres anciens ; la troisième comprendra la rubrique des nouvelles 

I i  ttéraires. Quant Zi la périodicité et au format, le journaliste préfere fournir une réponse 

vague pour donner B son éditeur une marge de manœuvre. Notons que le numéro 

précédent précise dans I'avertissement que la périodicité du journal continuera d'être 

trirne~trielle5~. II semble que la frontière entre le travail du rédacteur et de l'éditeur 

devient plus etanche et que le premier se soucie peu des obligations de l'autre. A s s u ~ r  

la continuité semble leur priorité commune : << A l''égard de la grosseur des Volumes, 

& des temps auxquels chaque partie doit paroître, nous ne changerons rien à l'ordre 

auquel nos Rédecesseurs ont accoutumé le Public mg. 

Craignant que sa réputation de polémiste, acquise avec les Lemes sérieuses et 

badines, n'affecte le J d  linéraire, Beaumarchais affinne qu'on ne verra pas dans 

le périodique de << Satires personnelles. ni dans ce qu'aura fait la Soci6t6. ni dans les 

pieces communiquées qu'elle inserera ~ 5 %  Si Ia nouvelle rédaction clame son 

53 JL. ibiii-. p. 3. 
54 J L  ibid.. p. 7. 
SS J l  ibid., p. 7-8. 
56 Jean Van Duren Libraire à la Haye, [...] continuera d'en publier régulièrement tous l a  trois mois 
un Volume pareil à celui-ci. 11 le vend aussi complet en vingt Tomes, ou quarante Parues. & par 
Volumes séparez rn (AL, t- XX', T parûe. 1733, avertissement). " JL, r me, ln panie. l m .  prdraa. p. 10. 

Ji.. ibid, p. 8. 



indépendance d'esprit et son objectivité ennère, son amtude, daos ia pratique. 

contrevient 3 ses promessesB. Grâce au climat de Liberté dans lequel evolue la presse 

néeriaodaise et à ia qualit6 d'une &pipe de libre penseur$ ie j o u d  prend part aux 

quereiles iitiéraires, scientifiques et phiiosophiques de son temps. affichant une 
position audacieuse qui scandalise les autorités françaises et les poussent à interdire 

parfois sa difiunon en France. Son rôle a engagé B se manifeste aussi bien dans ie 

choix des livres andyds que dans les jugements portés sur ceux-ci, provoquant la 

réaction hostile des jesuitee. 

Même si les articles sont rédigés individueiiement, Beaumarchais s'efforce de 

conserver l'image d'une rédaction collective pour dviter toute prise ii partie d'un 
journaliste individuel. Les problèmes causés par les Lemes sérieuses er badines 
l'incitent a ia prudence : On prendra toutes sortes de Précautions, pour ne point 

donner lieu à des plaintes fondées. Si cela arrive, ce sera contre I 'Intention de ceux qui 

travaillent à ce Journal : & ils seront toujours prêts à dparer le Tort qu'ils pouvoient 

avoir fait »61. L'étude du contenu des volumes de 1734 permettra d'6valuer si 

Beaumarchais a réussi à remplir la tâche de toute une équipe en respectant les consignes 

posées dans son programme de travail. 

Le métier de journaliste 

Pariant de son métier de journaliste, le prgfacier de 1733 met en valeur son rôle 

de critique qui sélectionne les livres pour en faire une synthèse. Sa tache consiste à 

transmettre les cultures nationale et Ctrangère aux lecteurs en traduisant et en examinant 

d'un œil critique les crbtions des écrivains, mais aussi en vulgarisant les ouvrages 

difficiles62. Il vante particulièrement a ce jugement équitable qui se plaît à en étaler les 

beautez & qui en indique finement les fautes, cet art peu commun d'exposer en 

raccourci de gros Volumes, & quelquefois de les rendres plus inteIligibles en les 

abrégeant »63. La conception du métier de journaliste ressemble à celle que nous avons 

59 JL, ibiul. p. 6-7. 
60 L'animositC entre les rédacteurs du JL et les jésuites était nkipciproque. Elle apparail par exemple. 
dans un article qui défend I'apologiae d ' h e  contre les aîtaques d a  MT : si E r m e  s'oppox à la 
superstition et préfère les dopes modérés, les jésuites utiiisent la religion d'une manitre 
diameuaiemenr opposée et s'eloignent de la modération iJL, t. VI, f" panie. 1715, p. 3741. 
61 JL, L. XIII. avertissement. p. i i i i .  
61 Dans les nouvelles littt?raires du t. XXI. 1" parûe (1734). le journaliste se propose comme mission 
de faire connaiîre les ouvrages français en HdIande, p. 228. 
63 JL. t. XX'. IR partie. 1733. préface. p. 2. 



perçue dsns les M h i r e s  de ~révoUX64 : comparable au r rapporteur d'un 

procès #, le journaliste résume avec précision la cause et en expose les points forts et 

les points faibles. 

Dans le J o d  litféraire de 1733, au lieu de mettre l'accent sur I'objectivitC 

totale du rédacteur dans le traitement des nouvelles et des ouvrages B présenter. le 

préfacier insiste sur l'esprit critique, I'6nidition et le savoir. Le rôle primordial des 

journalistes est de faire Mater les fmntièxzs des connaissances spécialisées, de les 

rendre accessibles au public et d'imposer excahedka la voix de la critique. Aussi le 

champ d'investigation du J o d  lin&aùe englobe-t-il tous les secteurs du savoir : 

a 11 n'y avoit point de matieres qu'ils n'embrassassent ~ 6 %  La fonction du journaliste 

se manifeste ici de manière plus nette que dans les autres périodiques 6nidiés parce que 

le J o d  linéraire est le seul à baigner dans une atmosphère de liberté. 

D'autre part. le journaliste est conscient que son jugement peut aider l'écrivain à 

s'améliorer et à mieux connaître les préf6rences du public. La conception plus 

interactive de son rôle l'amènera même à croire que ses comptes rendus peuvent parfois 

se substituer aux livres eux-mêmes : certains r auroient épargné au Public les Livres 

dont on lui rendoit compte. s'ils étoient venus avant ces Livres, & qui foumissoient 

des vuës aussi etendues que fines pour mieux faire à l'avenir >>67. 

Au fil des articles du J o d  Linérair. une image de l'écrivain modèle se 

dé gage. Par exemple, dans 1 'extrait de 1 'Hisroire de 1 'AcadPmie Royale des Sciences. le 

rédacteur avance que tout dcnvain doit disposer d'une a pureté de diction >> qui n'est 

pas un avantage, mais une oécessit668. II loue la finesse. le style modéré et la 

délicatesse d'expression des historiens de 1' Académie des Sciences et exhorte les 

membres de I'Acadbmie Française à ne pas abuser du style pompeux. Aussi n'est-il pas 

surprenant qu'il pose la question : pouquoi sa profession de journaliste n'est-elle pas 

a w i  valorisée que celle de i'écrivain qu'il critique et juge ? Dans L'invention de 

64 Voir Chapitre 1 sur la fonction du joumaiiste médiateur selon les jtsuites. p. 35. 
65 JL. t XIII'. 1" panie. 1733. avenissernen~ p. y. 

66 JL t XXe. 1" panie. 1733. préfàce. p. 2. 
JL* L. XX'. ibiü, p. 2. 

68 Ji., t. XXI. 1" partie. 1734, p. 2. Allier l'ambition d'englober tous les secteurs du savoir à Iû. 

a pureté dc diction m reIève de 1 'idéal oratoire défini par Cidron et repris à la Renaissance par les 
humanistes. Intimement lié à la conception qu'on se fait de la République des lettres, cet idéal continue 
à Ia définir au XVIIIe siècle. 
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I 'intelIectue2 &as l'Europe du X W F  siècle, Didier Maseau place le joumaiisie dans la 

catégorie des écrivains, a héritier d'une culture et s'adressant une dite leîtrée **. 
Mais le journaliste se démarque de l'écrivain parce qu'il n'est pas créateur de métier70 : 
son travail est toujours subordonne à celui de l'écrivain et tributaire de son aptitude ii se 

faire Lire. En outre, sa critique du travail des autres le place en position de juge sans 

que, pour autant. il jouisse de la reconnaissance sociale de l'écrivain. 

Encourager les publications périodiques s'ajoute am nombreuses tâcha que le 

journaliste doit remplir auprès de ses confrères. L'engouement gén6ral pour cette 

presse se fait sentir dans la rubrique qui annonce constamment la naissance ou la 

continuation de journaux et daos l'activité intensive de traduction du mod8Ie angiais, le 

Spectator de Richard Steele, qui s'id tule Le M i b d  dans sa traduction fmçaise et 

De Smpper en néerlandais71. Le journaliste afime que la version française n'a guère 

plu, mais que la version hollandaise a ét6 plus fortunée puisque la nature du peuple 

hollandais le dispose mieux en faveur des differentes créations estfietiques et 

iotellectuel les. Selon le journal bte, 1 'orgueil des Français les rend egocentriques et les 

prive de connaître les habitudes et les plaisirs des autres nations. Les livraisons 

précédentes mentionnent d'autres périodiques comme le PhilosophicalTrat~~actiom et 

les Mémoiresde Liftérmre de Michel de La Rochez. auxquels le journal porte une 

attention particulière. Le correspondant exprime sa déception devant la disparition 

rapide de ce périodique qui offrait une information de haute qualit6 au public anglais. 

Comme la fonction de correspondant est nouvelle à I'kpoque. les règles qui 

organisent le travail de ces fournisseurs d'information sont à la fois vagues et 
invérifiables. Le rédacteur se fie entièrement l'homêtet6 du correspondant puisqu'il 

ne dispose d'aucun moyen pour verifier les nouvelles. Les correspondants qui 

prouvent leur intégxitk par la qualité des informations envoyées, jouissant d'une bonne 

renornm6e auprès des journalistes et sont recrutbs par de nombreux périodiques. Un 

bon exemple serait Pierre Des Maizeaux, fixd à Londres entre 1700 et 1745. Grâce à de 

fructueux contacts avec les grandes figures de la société aristocratique et intellectuelle 

69 Didier Masseau. op. cir., p. 8. 
Chose que les journalistes compensent par le recours à d'autres tâches annexes comme la traduction 

71 JI.. t. XXI. 1" panie, p. 191. 
2 Joseph Almagor. u Pierre Des Maireaux (1673-1745) : The english correspondent of the Journal 
LI térai re be tween 17 13 and 1722 ? S, Documen&ztkMad Werkgroep achniende eeuw, XVI 1112 ( 1986). 
Amsterdam et Maarssen, Hdland University Press. p. 177. 
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qui lui facilite t'accès aux nouveiles73, il demeure la meilleure soute d'information des 

périodiques les plus importants en Europe comme le Jounaal des Smm. les Memoires 
& Trévoux et les Nowelks & h R&publipe des Lemes. Sa contribution à des 

journaux concurrents provoque le mécontentement quand les trois périodiques se 

rendent compte de la grande simiiarit6 des nouvelles en provenance de ~'Angieterre~~. 

La publication tardive des nouveiles dans le Jounial Zi~&&e laisse penser que le 

rédacteur les a copides ou plagiées des autres périodiques75, ce qui rend plus urgente la 
question de la crédibilité du correspondant et de la rapidit6 de la ûansmission de 

1 'information. 

Le public 

Le rédacteur de la pr6face de 1733 répartit le pubIic en deux categories 

représentatives de la société facilement reconnues par le~journaiistes~~. Les premiers 

sont des pédants, des curieux qui veulent acquérir une culture superficielle et peu 

coûteuse pour s'en vanter dans les salons, devenant savans à juste prix w n .  La 
vulgarisation journalistique leur rend la matière des livres accessible, concise et 

intéressante78. Ces lecteurs cherchent à la fois la variété, l'actualité et la simplicité. 

La deuxième catkgorie. composée de vrais intellectuels, d'amateurs de science. 

cherche un guide de lecture pour choisir u. les bons Ouvrages u79 et pour trouver une 

Analyse bien faite mm. Ils veulent exactitude et sincérite dans l'analyse, sans 

demaoder << des connaissances qui appartiennent à l'Histoire Litéraire >>*1. À ces deux 

73 Joseph Alrnagor, op. rit-, p. 165. 
74 Joseph Alrnagor, op. cit.. p. 167. 
75 Joseph Almagor, op. cil., p. 170- 171. 
76 Dam les M é d m  dc Trévoux, Is jésuites. tournent en ddrision les faux philosophes qui ne 
cherchent que l'écorce des connaissances : voir MT. janvier 1762, vol. 1, p. 1 6  147. Marivaux, dans 
son Cabinet du Plu'iusophe, se moque de œu. qui prêtent pl us d'attention B I 'apparence du livre qu *a 
son contenu et refuse de lire tes journaux à ouse de leur pet* t format et de leur peu de pages (La 
Cabinet du phrlosophe. dans J o u m  et E m e s  diverses, W s ,  Gamier, 19ûû. p. 336). 
f7 J i ,  L XX. I r e  pme. 1733. prCface, p. 4. 
78 Une vulgarisation a oii Is charmes de la diction adoucissent ce qu'il y a d'apre & de nde dans la 
Sciences m. JL, ibid., p. S. 
79 JL, &idid. p. 4. 

âû J i ,  ibid.. prdface. p. 4. 
81 f .  ibid., p. 4. D'aprér Rokn Damton, la definition de l'histoire littéraire à S'&poque renvoie à 
I'étude des grands auteurs et des grandes œuvres (a "La France. ton calé fout le camp !" De l'histoire du 
livre à l'histoire de la communication w ,  dans Actesdelarecherche ..., no 100, décembre 1993. p. 16). 
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catkgories de lecteurs correspondent la spécialisation approfondie des savants et la 

culture générale des journalistes. Pour satisfaire aux goOts diversifiés de ces deux 

cat6gories de lecteurs, il faut un travail d'&pipe, car une seule personne ne peut 

remplir la tâche requise dans toute son ampleur : 

Un seul homme savant, laborieux, judicieux, équitable réussira dans 
un Jomal  destin6 à une seule matière, principalement, si à une raison 
droite & un esprit net, il joint une belle imagination et un stile coulant et 
pure. Mais que sera-ce. s'il entreprend un Journal d'où il n'exclut aucune 
science, & où iI analyse toute sorte de Livres, en quelque Langue qu'ils 
soient écrit ? Supposons qu'il soit un de ces Hommes Universels. dont 
nous révoquerions en doute la possibilité, si M. de Fontenelle n'en étoit 
une preuve vivante. du moins ie loisir lui manquera pour lire tant de livres 
différens & pour s'en faire une jute idde? 

Si cette affinnation reconnaît la valeur du savoir d'un journaliste, indispensable 

pour le succès de son entreprise, elle montre aussi que le travail individuel. 

constamment à I'affut d'une matière nouvelle, ne remplace pas celui du groupe, plus 
diversifié. Beaumarchais cherche donc B prouver que sa présence à la tête du journal ne 

signifie pas qu'il en sera I 'unique rédacteur. 

Analyse de contenu 

1. Les Belles-Lettres 

Le Journal littéraire voit le jour à un moment crucial de la vie européenne. Les 

esprits sont préoccupés par la querelle des Anciens et des Modernes et la publication 

des Lernesphifusuphiques de Voltaire provoque de ,mds remous car il dénonce la 

collusion du pouvoir civiI et du pouvoir ecclésiastique et ddvoile les conflits entre le 

pariement et la cour. En même temps, le foisonnement des théories scientifiques et 

philosophiques rivalise avec la littérature romanesque et dramatique. 

Avec des génies innovateurs et critiques comme ~erraul ta .  Fontenelle84 et La 

Motte, un bouleversement se produit dans le monde de la litterature, rCgi par la culture 

û2 JL. ibùi.. p. 5-6. 
83 Défenseur des modernes, Perrault affinne dans ses aeunes que la splendeur d a  am et le luxe daris 
lequel vit un h i  est ce qui rait sa richesse. II s'oppose donc A l'id& noscalpque d'un cenain ttat de 
frugdité heureuse et proche de la nature adoptée par Fénelon et les tenants du parti des Anciens : voir 
Hans Komim, a Frugaiitd et luxe à travers la querelle des Anciens et des Modernes *, dans SMes on 
Volraire and the eignhreenih century, vol. LW, p. TI 1 .  
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et 176tiquette de la mur. Les hommes de lettres revendiquent la liberté d'expression et la 

valorisation de toute création ingénieuse en l'évaluant ind6penAamment des grands 

mod~les classiques La querelle des Anciens et des Modernes ne se confine pas à la 

question de la confomiit6 des poèmes d'Homère et des auteurs grecs et romains au 
go& de l'époque ; elle s'&end & la question plus géntrale de savoir si les écrivains 

français doivent garder les yeux fixés sur les modèles anciens ou s'ils doivent être de 

leur temps en représentant la dvolution scientifique et la transmutation des mœurs et 

des goûts en France. De cette querelle 6mane I'idde de la relativitg du gofit lit5 à la 

différence des mœurs, laquelle est soutenue par les dkfenseurs des Anciens et admise 

par les adeptes des Modernes. 

Le roman et la nouvelle 

La position du Journal littéraire connaît un revirement important au cours des 

annees trente : sous la direction de Beaumarchais, il s'éloigne des opinions 

traditionnelles exprimées par ses prédecesseurs et accueille les nouvelles formes 

d'écriture littéraire comme le roman et la nouvelle85. Les équipes de 1713 et de 1729 

s'intéressent moins au roman qu'aux querelles litt6raid6. Dans un article datant de la 

seconde epoque. un journaliste parlait, par exemple, de a sale, mauvais roman » de 

lectures inutiles »m. 

Les rCdacteurs de 1734 considèrent plutôt le roman comme un genre littémire 

majeur, capable de former le caractère et de préparer à la vie pratique : ils en traitent 

abondamment et l'annoncent souvent dans le catalogue des livres nouveaux. Tout en 

continuant à lire le roman, le public voue une faveur particulière au conte et à la 

nouvelle. d'après J. Oudart et J. Sgard : 

84 Fonienelle se fait le précurseur des encyclopedistes en réediiant en 1732 le Dictw~lt(llie&sarZs : 
voir Hans Kortum, op. cil.. p- 772. 

Vers 1730, les instances du pouvoir censorid sont houiles au roman, tandis que les conditions 
socio-idédogiques h i  sont propices. On reproche au roman du XViIIe siècle la peinture de la passion. 
la corruption des m u r s  et l'invraisemblance. 
86 Lorsque le @riodique rend m p t e  des Ilkrtuct FmnçaLses de Rokrt Challe en 17 13, il laisse 
entrevoir son opinion sur le roman en déclarant que cette forme littéraire s'adresse à ceux qui aiment 
s'insuuire des Anecdotes de la Galanterie * (JL. t- II, mai et juin 1713, p. 63). Par ailieus. dans son 
arialyse des Càuses de la Cornprion du gour2 de Madame M e r  en 1715, le jourdiste mentionne que 
la querelle des Anciens et des Modernes se rallume, résume la querelle homérique qui oppose Madame 
Dacier à M. de La Motte et donne un aperçu des arguments des deux camps (fi, t. VI. lm partie, 1715, 
p. 382-410). 
* J L  t. XIX, p. 439. 



La vogue est aux anecdotes historiques (de N6mn. de Philippe- 
A u g u o ,  de Sicile ou de Pologne), aux nouvelles galantes, aux contes 
persans ou turcs ; mais si l'on court aux "amours dlèbres". on n'en 
admire pas moins les 'grands romans" et Les sommes pédagogiques comme 
le Té lhape  et I'Argenir de Barclay [...]. Critiques et romanciers semMent 
hésiter ainsi entre un goDt immodéré du romanesque et la tentation de la 
satire sociale89 Le journai s'empresse tout d'abrd d'approuver le principe 
posC par Lengiet-Dufresnoy daos son ouvrage De f 'usage du roman : un 
bon roman peut constituer en soi une école de vie. Cette affinnation, 
sévèrement critiquée par les jésuites dans les Mémoires de Trévoux:, 
déclenche une telle controverse que Lenglet-Diifresnoy se voit obligé de 
rédiger un texte qui fait 1 'inventaire des méfaits du roman : H W e  
justifiée contre les romans? publié en 1 7 3 9 .  

Le journal suit attentivement la production des grands romanciersg1 de l'époque. 
Le Sage plaît avec ses romans domines par le fantastique et la dimpression de son 
Histoire d'Estanville de Gardez à Amsterdam en 1 î34 est mentionnée dans le 
cataloge des livres nouveaux du tome XXI. Comparant ce roman au Diable boiteux et 

A Gil B k ,  le chroniqueur affirme : a un Roman peut être fort bon. sans être aussi bon 
que les deux que j'ai nommez, & celui-ci en est une preuve » ; r il seroit difficile à 

Monsieur le Sage lui même de faire encore un Roman de cette force nE. 

De même. les critiques de 1734 voient en Madame de Gomez un modèle 
d'écriture nouvellistique et romanesque ainsi qu'un exemple de fécondité Iitiéraire, 
contrairement aux équipes de 1713 et de 1729 qui mentionnaient hâtivement ses 

88 Ls Anecdot~s de ia Cour & Philippe Auguste sont annoncées dans le caialogue des livres nouveaux 
(JL, tome 21, première partie, p. 212). 
89 J. Oudan et J. S@. La cri tique du roman m, dans Presse et lunoire au X V Z V  siècIe. L'anné~ 
1734. p. 269. 

Voir a ce sujet la chapitres 1 et 3 sur les Mémira & Trévo~x~ 
91 Les romans importants de 1734 ne dépassent pas une quinzaine de tiues, mis B part les rééditions qui 
sont autour d'une dizaine et les reprises ou nouveks versions d'œuvres plus anciennes. Ce qui est plus 
marquant, c'est Cil B k  de Lesage, la m n d e  p û e  de La Vie & M- et Le Paysan pmvenude 
Marivaux, le tome V de Cleveland, le débit tardif de Manon Lescaut de Aévost et le scandaleux 
Écumoire de Cm%ilIon. Les périodiques de cene année ne font qu'annoncer la parution de ces chels- 
d'œuvre et seul Révosr entrevoit ie genie de ces auteurs dans Ie Pour et Contre. ta production 
romanesque mm? une période de -on dépounue de nouveauté et d'abondance durani ces 
années : seuls les contes turcs, Ies nouvelles Mantes et les anecdotes historiques sont à la mode. Les 
comptes rendus joumdistiques ne posent pas les problèmes du roman, étant prudents, médiocres et 
déroutés. Ce discours cririque révèle tout au plus l'étendue des querelles et alimente les débats touchant 
œ sujet 
92 AL, t. Xxii.  ire partie. 1734. p. 3 3 .  234. 
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ouvrages et ne s'empressaient pas d'en nndre compte*. En 1734, le correspondant de 

France insère, dans les nouvelles littéraires, une œuvre philosophique de Madame de 

Gornez intiiulee le Triomphe de 1 'EIoqueme, &dé à Messieun & I 'Académie 
Frqoike. Il mentionne kgdement un recueil de nouvelles : Ennetiens Nochanes de 
Mercure & de lo Renomme*e au Jardin des WUleBes et un m a n  de hois cents pages 

intitulé Histoire secrète & la conquête & Grenu&. Le correspondant s'étonne du 

silence des périodiques hollandais sur les E m e s  d l ées  de Madame de Gomez, 
publiées depuis plus de dix ans chez le CIercg'? Cette remarque trahit une différence 

manifeste de goOt entre les intellectuels français et n6erlandais. 

Le journal s'intkesse aussi aux romans satiriques, notamment à ceux de 

Marivaux, peintre des mœurs contemporaines. Le rédacteur affirme que ses portraits 

sont plus finement esquissés que ceux de Molière, que sa manière de raconter est vive. 

gaie, légère et que son emploi des expressions se fait d'une manière nouvelle, mais 

agréable ~ 9 5 .  En 1734. il annonce la publication du P a p n  parvenu. a une fort bonne 

comédie M. qui réjouit et instruit par la censure du vice%. Le périodique s'attarde 

également sur le roman épistolaire qui en est encore à ses d6buts. Dans l'article 

consacré aux Lemes & lu mmquise de M*** au comte de R***QI, le journaliste 

souligne que la peinture de I'amour dans ces lettres n'est point r inanimée a et ne 

ressemble père Zt celle des auteurs grecs. Il y reconnai le veritable amour avec ses 

ardeurs. ses faiblesses, ses égarements et ses fureurs. De surcroît, ces lettres fictives 

ont une portée pédagogique : elles fonnent un Roman bien suivi & fort attachant. 

EIles fournissent d'ailleurs cette utile leçon, qu'un amour accompagné de crime a 

rarement une fin heureuse ~98. 

Si les journalistes des trois époques ont jugé les œuvres littéraires selon les 

critères de la vraisemblance, du e naturel N et de la morale à inculquer au lecteur, la 

troisième époque du J o d  linéraire se distingue des précédentes dans la mesure où 

elle revendique la libertk de l'écrivain. En créant une œuvre à caractère historique. il 

93 Voir par exemple l'annonce des Anecdotes P m e s  par Madame De Gomez dans le caidogue des 
livres nouveaux (L XIV', 1" parue. 1729, p, 206). 
94 JL, r XXI, I R  partie, p. 226. 
95 JL. t. XXII. 1" partie, p. 229. 
% La condamnation du vice par le ridicuie est @aiement l'un des objectifs de la comédie moralisante à 
la mode pendant la première moitié du XVTI le siècle (JL, t. XXII , 1" partie, p. 339-230). 
JL. t. XXI. T partie. p. 459. 

98 ibid, p. 460. 



peut disposer de l'histoire à son gré, changer l'ordre du temps et altérer la nature des 

faits, b d  manifester la même libertt qu'on a dans un roman ou un poème? 

Dans son effort constant pour valoriser la Iittérature et lui donner un statut 

autonome, le J o d  li~~érai're lutte contre les fourberies littéraires » des libraires 

qui publient de vieux ouvrages sous de nouveaux titres et profitent de I'engouement du 

public pour les lectures « inutiles rn dans l'unique but de s'enrichir. II voudrait même 

interdire les mauvaises cri tiques. Dévoilant dans ses rubriques les mani pdations 

éditoriales pour gagner le suffrage du public, le rédacteur cite aussi l'exemple de la 

&di tion des PiPces diverses de Poésies sur les pn'nciparur évtfnemens mrivez d4N la 

fin ah &rnier Siècle & danr Ce commencement de celui-ci. Une grande partie de ces 

poèmes avaient déjà été publiés et K peine leur nouveauté & d'autres circonstances 

avoient-elles pû d o n  les rendre souffrables N 100. L'éditeur les réimprime sous un jour 

nouveau. avec quelques ajouts, espérant gagner I'adhhion du public. 

L'éventail des œuvres en prose commentées dévoile l'ampleur du savoir des 

rédacteurs et de l'ouverture d'esprit avec laquelle ils sélectionnent les textes. Ils 

présentent des ouvrages illustres comme Cqnteriana de Charpentier, les Lemes 
perwures de Montesquieu. les Mémoires de kI vie du c m e  & G r m n t  et le journal 

anglais Spectcuor. 

La même ouverture d'esprit se manifeste dans le domaine du théâtre qui connaît 

une période faste pendant la première moitie du siècle~0~. L'influence des règles 

classiques demeure importante et la querelle provoquke à la fin du XVIIe siikle au sujet 

de l'influence du theâtre sur les bonnes mœurs continue de battre son plein. Des 

positions divergentes opposent les partisans des Anciens et des Modemesl~ : les 

traditionnalistes. comme Bossuet. vont jusqu'a traiter le théâtre d'immoral. ii rejeter la 
comédie, Zi ne reconnaître que le meri te des chefs-d'œuvre grecs et latins consacrCs par 

JL t. LI. I R  partie. p. 229. 
loO IL. L XXI. ln partie. p. 11 1. 

Jean Ehrard relève plusieurs formes de M u e  en vogue au XVIIIe siècle. comme le dramc 
bourgeois, le Wtre de socit?té, le théâtre de la foire et celui des Comédiens italiens et Français (La 
XVIIl'siècfe. t. II ,  p. 87). 

Sur la deuxiéme querelle des Anciens et des Modernes en 1713. voir Rend Pomeau et Jean Eh-. 
Littérature fiançaise. 5. De Fénelon à Volraire. 1680- 1750. Pans, Arthaud. 1W, p. 88. 



le temps- Au nom de la liberté de l'inspiration, les tenants des Modernes affirment leur 

croyance au progrès et à la supériorité de l'art moderne en avançant que les auteun 

contemporains ont I'avantage de joindre à leurs connaissances l'expérience des 

prédéceneunl03. Avec le développement de la mode du bonheur104 et 

l'affaiblissement de l'opposition religieuse. le théâtre est réhabilite comme 

divertissement utile à la société. Le Journal linkaire contribue à cette réhabilitation en 

annonçant la publication de comédies et de tragédies. d'ouvrages qui racontent 

l'histoire du théâtre105 et en analysant les œuvres de dramaturges français et etrangen. 

À la fm du siècle classique, pour réagir contre la domination du merveilleux 

païen, plusieurs dramaturges puisent dans l'histoire religieuse et dans la Bible. Selon 

les conservateurs, certains sujets ne sont point propices à la repr&entation dramatique 

comme les questions dommatiques et spirituelles ou les disputes religieuses. La 
désacralisation gdnérale des sciences et des arts au nom de la raison s'étend aussi à la 

littérature dramatique où lesjournalides littéraires soutiennent que les vérités bibliques 

sont incompatibles avec le théâtre. La Bam de Beaumarchais nuance et étoffe cette 

idéeiw du parti moderne en affirmant la nécessité de libérer l'inspiration des 

dramaturges des con traintes religieuses et de l'imitation des modèles anciens lo7. 

Une rapide comparaison en ire les préferences des trois équipes du 

Journaf littéraire touchant le théâtre antique conduit à la conclusion suivante : la 

première produit plusieus articles sur les comédies de nautel08 cornues par des 

traductions françaises, la seconde s'attarde plutôt sur les tragédies d'Euripide et de 

la Dans son Avis un journaliste m. publie dans le MercruedeFranc~ de novembre 1744, 
Voltairr affirme que a le  héâ âtre est plus-épun5 parmi nous. & qu'il esi devenu une Ecole de mœurs . 
(p. 1 1). II conseiIle au journaiiste qui compte pubtier un périodique de ne pas préferer Sophocle et 
Eunpide aux dramaturges contemporains et  * classiques w qui sont plus appropriés au goût des 
F=rançais : * 11 y a apparence que les bons Auteurs du siècle de buis XIV, dureront autant que la 
Langue Franpise w (p. 16). 
IO4 jean Urard. Le XVIIF siècle. t. 11. p. 89. 
1°5 Voir par exemple 1'- Histoire du Théâtre Français depuis son origine jusqu'a présent m. JL, 
t. XXIl, 2' partie, 1735, p. 367-371. 
106 JL. t. XXII. p. 453455. 

Les jounulisres de la première &pipe mettent égaiement en garde conire l'imitation aveugie des 
pdsMattresdei'Antiquité(JL, L III ,  juillet et aoQt 1713, p. 438). 

La œuvres de Haute en latin et en français de H. P. de Limiers, Amsterdam. 1719 et les comédies 
de Plaute nouvellement traduites. de Gueudeville, Leyde, 1719 (JL t. XI, p. 137). 
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Sophocle et sur les com6dies d'Aristophane109 ; la troisième, efin, affirme que la 

comédie doit divertir et enseigner par la critique du vice1 Io. 

Dans le répertoire dramatique franpis, les dchcteurs s'int&ssent davantage la 

comédie, notamment 2 partir de 1716 lorsque le &gent rappelle les comédiens italiens 

chassés par Louis XIV et que leurs représentations connaissent un grand succès. 

Commentant la réédition des œuvres de Molière à Amsterdam en 17131 I I .  le 

Journal littérake place ses comédies au sommet du genre. Le directeur de la troisième 

équipe voue plutôt une grande admiration aux tragédies de ~ o l t a i r e l ~ '  dont il 

commente Alcire ou les Américains1 13 et La mon de Cé.sz~~1~ qu'il juge. malgr6 
quelques faiblesses, l'une des plus belles tragbdies exidantes. Les comédies de 

Voltaire, fortement imprégnées du romanesque anglais, sont * un curieux mélange de 

traditions et de tentatives nouvelles » 1 15. 

Du théâtre hollandais, le Jounuzl littéraie analyse les tragédies de Rotgan en les 

louant1 16. Beaumarchais aborde aussi de façon sérieuse le théâtre anglais et les 

comédies auxquelles il reproche l'obscénité. II s'attaque au a monstre sacré >> du 

répertoire anglais, Shakespeare, qu'il nomme ironiquement cc le divin. l 'immortel 

Shakespeare >> 17. Après de longues réflexions. le journaliste en vient à conclure que 

l'appellation a tragédie rn n'est pas appropriée puisque Shakespeare ne respecte pas 

toutes les règles de la tragédie. Il ne nie pas le $nie de l'auteur, mais relève des 

faiblesses dans Hanrlm, Richard I l l  et UtheIlo. D'autre part. il mentionne le peu de 

succès de I'opéra sur la scène anglaise dont la renommée a rarement traversé la 

Manche. 

JL. t. XIX. p. 116 : voir aussi LrtMahedcsGrecrde Brumoy. Paris 1'730.dans JL. r XVIII. 
p. 151 et 373. 

Io Il rejoint la même piste sur laquelie s'engagent les Mémoires de TrevOux. 
l JL. i. IX. p. 190. 

JL. i. XIX. p. 127. 
I l 3  JL. L XXIII, p. 465466. 
l4 JL L XXIII, p. 34-37. 
l5 Pierre V o l a  LacornXe. Pans. Armand Colin (U). 1964. p. 107. 
l6 JL, tl. VI. p. 23-30. 
l7 IL, t. IX. p. 202, 204. 208 e t  21 1. 



J o d  fitt&&e 197 

Dans les nouvelles anglaises. Beaumarchais met en vedette le nom du polygraphe 

Joseph Addison, non seulement pour ses tragedies. mais aussi pour ses -es1 l8 et 
ses œuvres jomalistiques diverses. II le classe parmi les savants les plus connus et 

rappelle que le public le surnomme le Newton des Belles-Lems r pour ses 

nombreux succts. notamment sa tragédie Caro. Le comparant aux meilleurs écrîvains 

français. il range ses tragédies aux côtés des chefs-d'œuvre de Racine et de 

Corneille1 19. Le Journal littéraire annonce régulitrement la traduction en diverses 

langues des périodiques me Taler* The Spectator, nie Guurdim et 7he English. Cette 

admiration vouée aux œuvres d'Addison n'est qu'un exemple de la fascination générale 

des ecnvains et cri tiques de langue fiançai se pour la pensée anglaise qui appadt 

manifestement dans les pages du Jolanal ünérruie. 

Le journal accorde au theâtre une importance aussi grande qu'aux épopées 

homériques. Il prend soin d'exposer ?i la fois les idées conservatrices et modernes. Le 

rédacteur croit au pouvoir éducatif pour le peuple d'une scène adroitement prépude et 

représentée. Lors de sa fameuse conference de 1734 sur le théâtre Izo, le jésuite Charles 

Porée discute de I'utilitk du théâtre pour l'instruction publique. Le rédacteur du 
Journol lit~éraire, rendant compte de cette conférence, appuie quelques idées du père 

Porée lorsqu'il peint le théâtre comme une école destinée à éduquer : un poète 

dramaturge est capable de rendre les vices odieux et les vernis aimables par son 
pouvoir d'inspirer aux spectateurs des enseignements sans avoir recours au style 

didactique. L'ad dramatique peut &galement s e ~ r  d'introduction la philosophie 

puisque ses leçons sont dépouillées de l'air magisval qui rebute de l'enseignement. La 

poésie dramatique a enfin le même avantage sur l'histoire. car elle joint des exemples 

vivants aux préceptes et touche l'âme en même temps qu'elle I'éclaire. 

Si ie père Porée vante les qualités de la tragédie et de la comédie grecques, il juge 

la tragédie moderne comme une << dangereuse corruptrice B 121 parce qu'elle << inspire 

la soif de la vengeance aux Hommes >> 1 2  et utilise une musique d'opéra effkrninée. 

Quant à la comédie moderne. elle traite de problèmes insignifiants, apprend aux jeunes 

Mentionnons sunout son poème hérdiqw 7hc Campuign. 
l9 Joseph Alrnagor. op. rit.. p. 176. 

I2O IL. t. XXI. I m  partie. p. 106. 
l2I IL ibid.. p. 110. 

IL. ibid.. p. 1 10. 
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la duperie des amours impures et habitue les domestiques à servir les mauvaises 
passions des jeunes et à tromper leurs -tres. Si Porée classe Corneille, Racine et 

Molih panni les compteurs des mœurs et les acteurs principaux de la dég6nérescence 
du théâtre. il loue cependant Corneille pour avoir porté la tragédie au comble de sa 

perfèctiod? 11 fait de la même manière I'éîoge des productions de Racine et de 

Molière. 

Selon Porée, la acteun et les spectateurs ont une part importante dans la 

corruption du theâtre. Si les premiers ne font que persoMer des personnages tmcés 

par les auteurs, les seconds les encouragent fortement en fréquentant les theâtres pour 

se distraire de leurs soucis quotidiens, fuir les troubles domestiques ou trouver de bons 

sujets de discussion pour ies rencontres sociales. Des spectateurs sages et vertueux 
auraient pu arrêter ou. du moins. attdnuer cette dégradation 1- 

Après avoir vanté la langue impeccable de Porée. son style a sententieux n. 

imagé et son argumentation eloquente, Beaumarchais qualifie le traité d'excellenb mais 

finit par condamner ses g6n6ralisations abusives et défend la comédie sur un ton 

ironique : 

Nous voudrions seulement qu'on y eût fait deux choses, la premiere. 
qu'en censurant nos Poètes Comiques. on elit insinué qu'ils ont pourtant 
ménage beaucoup mieux la chastete que tous ceux qui les ont précédez & 
que les Comiques des autres Peuples. & la seconde, que nous avons un 
grand nombre de Comédies qui passent pour achevks, où il ne se trouve 
aucun des défauts dont cet éloquent Jésuife les taxe touteslz. 

Poussant plus loin encore le jeu de la comparaison, le journaliste affirme que les 

œuvres modernes sont comparables aux meilleures productions anciennesl26. Dans un 

autre article19 qui nous renseigne sur les débats en cours, le périodique analyse les 
œuvres dramatiques de Houdar de La Monela. Selon le journaliste, la traduction par 

1 2  JL. ioid.. p. I 11. 

114 Piem Voie rappelle jusiemmt que le public du XVIIIe siècle participe activement au\ 
reprdseniations, dialogue avec les acteurs, interrompt par ses manifestations les scénes qui lui 
déplaisent rn (op. cit., p. 104). 
125 JI., ibd., p. 1 15. 
lZ6 IL. r XXI, lm partie. p. 1 1 1- 1 15. 
12'~L, t. XVI. 1" partie. 1730. p. 56-89. 

JL. ibiü.. p. 56-89. 



La Motte de I'IIUlde est grandement appréciée du public, parce qu'il imite les Anciens. 

tandis que ses pièces sont passées inaperçues. 

Le talent e t  la fmesse du dramaturge doivent constituer les critères de son succès, 

non l'imitation des modèles anciensl? Le gknie de l'auteur ne se manifeste pas dans 

1 'application des règles. mais dans sa capcite d'6veilIer les Cmotions et de toucher 

toutes les catégories de spectateurs, plus particulièrement aux femmes qui a forment 

une grande partie des Spectateurs : & c'est cette partie même qui attire I'autre B. Or. 
ajoute le rédacteur. pour les émouvoir. quelle passion plus puissante que 

l'Amour ? m Et comme si le lecteur risquait de n'avoir pas compris, le journaliste 

continue : Ajoutez que l'Amour qui, A parler en gén6ral. est presque la seule passion 

qui puisse interesser les Femmes. ne laisse pas d'être encore d'un grand effet sur les 

Hommes ~ 1 3 0 .  

Utiliser l'amour comme sujet cenhal de la comédie ou de la tragédie est donc un 

garant du succès de l'écrivain. Selon le journaliste. La Motte souligne l'importance de 

varier la présentation des intrigues amoureuses sur la scène, de les combiner avec 

d'autres intérêts et de faire intervenir différents caractères nationaux ou particuliers de 

manière que le sentiment amoureux ne soit pas le seul moteur de l'action dramatique. 

La peinture de I'amour a l'avantage d'être universelle : << C'est une passion trop 

naturelle & trop géndrale, pour être absolument étrangère en quelque endroit » l3 l .  

Le rédacteur traite ensuite de la théorie des trois unités - tirée essentieuement 

d'un passage de la Poérque d'Aristote - qui est à nouveau discutée dans les 

premières décennies du XVIIIc siècle. Pour les dramaturges. l'expression dramatique 

n'est qu'un moyen de peindre les mœurs contemporaines en utilisant des méthodes 

éprouvées. Le journaliste cri tique le recours aux uni tés classiques qui freinent le g W e  

des auteurs et partage l'avis de La Motte pour qui elles nuisent parfois à la 

IZ9 La Motte a dtd une erninente figure du p m  des modernes et un pôle de la querelle suscitée autour 
d'Homère et de sa traduction de l'Iliade, inspirée de celle de WC Dacier ( 1699-1715). 11 refuse. comme 
ses cotlègues, de vouer une admiration excessive aux Anciens et de vouloir les imiter à tout pris. LRS 
modernes pensent que les ouvrages d e  1 'esprit doivent être jugés selon les criteres de la raison, du @nie 
et de la créativité de l'auteur. Les idées de La Motte présentées dans cet anicle sont donc représentatives 
de celles des modernes. leçquelles sont appréciées par le joumaiiste. 

ll t. XVI. Im partie, 1730. p. 61 -62 
l3 JL., i b i . ,  p. 62. 



vrai~emblancel3~~ La tradition impose l'unité de lieu, car, avance ironiquement le 

rédacteur. le spectateur qui ne change pas de place ne peut pas supposer que les acteurs 

en changentI33. Il en est de même pour l'unité de temps puisque le public ne peut 

imaginer que les personnages aient passé hors de leur présence quelques heures ou une 

nuit quand il ne s'est écoul6 pour eux que quelques moments*? L'unité d'action 

s'avère moins contestable puisqu'elle est indipensable iî la clarté et Zi la Le 
journaliste s'attarde kgalement sur une autre exigence fornul& par La Motte, l'unité 

d'intérêt. Grâce cette u importance des Intérêts >>, une situation bien imaginée [...] 

est d'un si grand effet, qu'avant que les Personnages se parient, il s'éleve panni les 
Spectateurs un murmure d'applaudissemens & une curiosité avide de ce que les Acteun 

vont se dire » 136. 

C'est pour soutenir cet intérêt que l'auteur doit .< se cacher B de manière que sa 

présence dans la trame de l'action ne soit jamais sentie137. De même faut-il. avec La 
Motîe. remplacer l'image du h h s  parfait par un personnage plus naturel, qui a ses 

faiblesses et ses torts et qui lutte pour améliorer sa condition ou comger ses erreurs : 

u Une venu plus qu'humaine est trop étrangere à notre nature pour avoir le droit de 

nous toucher. [... J Mais la meuiode la plus sure de rendre un caractere intéressant. c'est 

le mélange des Vertus & des Foi blesses connues pour telles n 13*. 

Aux yeux du journaliste. les dramaturges Destouches et La Chaussée ont créé, 

dans leurs comédies moralisantes. des personnages proches des spectateurs : non de 

132 11 est parfois invratsemblable qu'une action 4voIue dans un seul lieu et ne  dure que vingt-quatre 
heures. Un héros peut-il, en un seui jour, triompher dans une guerre et affronter deux duels, comme 
dans le Cid de Comeil l e ? 

133 L'unité de lieu a I'inmnvdnient d'estompr la couleur locale d'une traflie puisqu'elle exclut la 
représentation de certains lieux historiques prtcis : voir a ce sujet Jacques Sch6rer. Ladramaturgie 
clmiqueen France, Paris, Nizet, 1%8, p. 149- 18 1. 

Le jounialisce critique cene amirainie de rnaniere ironique, car elle suppose que le spectateur est 
natf- L a  déterminations temporelles ne doivent pas constituer une entrave à I'évolution de l'action : 
voir JL, t. XVI, 1" partie. 1730. p. 65. 
135 Cette r@le d'unie n'empêche pas de consnuire une pièce avec une intrigue principale et plusieurs 
secondaires, comme dans les comédies de Marivaux : voir Pierre Voltz, op. cil., p. f 14. 
136 JL t. XVI. lm p h e ,  1730, p. 67. 
13' Cette thèse rejoint la théorie de GCrard Genette selon laquelle la narration extradieg&ique a été la 
plia fréquente dans les œuvres du XVIIC et du XVIII' siècles : FiguresiIf, Paris. a. du Seuil. 1971. 
p 225-267. 
138JL, t- XVI. 1" partie, 1730. p. 70. 



vCntabIes méchants, mais des personnages susceptibles de se corriger. En faisant 

l'éloge de son théâtre. le critique déait La Motte comme a e s  bon & très digne de son 

Auteur rn 139 et que ses théories sur la tragedie sont très raiso~ables pla. Cet 

enthousiasme marqd illustre parfiii tement la position du Jolanal finéraie à I 'bgard de 

la dramaturgie de l'époque : le rédacteur préfère le point de vue moderne, mais ne nie 

pas I'utilitt5 de la tradition ancienne 141. 

Par leurs discussions tb6oriques, les journalistes contribuent à d6sacraIiser la 

poésie et 2 la detacher de ses modèles bibliques quand ils invitent les poètes ii se libérer 

des coniraintes religieuses dans lesquelles leur génie se confine. La critique porte sur le 

contenu. les thèmes et la forme de la @siel42 : elle préconise la liberte face aux 

contraintes des rimes et de la versification ancienne. Dans un article sur les œuvres 

diverses de Rousseau, le rédacteur du J o d  &&aire soutient que l'obligation de la 

rime et la propension de certains auteurs à choisir des rimes riches ne  s'accordent pas 

avec la majesté de l 'ode religieuse 143. 

Cette conception de la poésie est diffdrente de la nôtre en ce qu'elle englobe tout 

texte rédige en vers, qu'il traite d'histoire. de science ou d'amour. Ainti, la première 

partie du tome XXI du J o d  linéraire annonce la publication d'un recueil de pièces 

diversifiées qui rassemble des réflexions variées sur les affaires publiques de la fin du 

siècle classique. les intrigues secrètes de la cour de Louis XIV, des poirraits de 

quelques personnes de renom et des mysteres d'amour B : A Une satire ingénieuse 

& gaie assaisonnera ces pièces. Ceux qu'elles ne regardent point seront charmez de 

l'aimable iadiscrétion du Poète, & ceux qu'elles touchent la lui pardonneront peut-être 

en faveur du tour vif & neuf de ses Anecdotes >> 144. Pour le journaliste, le 

rassemblement de sujets aussi dispmtes dans un même livre est susceptible de 

ddrouter le lecteur et de jouer contre son succès. Mais, faut-il le rappeler, la 

catégorisation des textes selon la forme et non le sujet ne surprend guère & l'époque : le 

139 IL, ibid.. p. 88. 
J L  ibid.. p. 73. 

l4I Sur la ans de la scène connexes au théacre, comme I'opha. le JO-/ l i t t é i n  ne consam que 
deus articles iigurant dans le cinquieme et le septième tomes : voir JL. t, V, p. 163- 164. 
14? Sur les Cpipmrnes, les madrigaux ei les chansons. voir JL, t. V, p. 42 1. 
143 Ru1 Hempnch. op. ci?.. p. 38. 
144 IL, t. XXI, 1" partie. 1734. p. 211. 
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public fit avec le même plaisir les recueils de nouvelles, de poèmes' les périodiques et 

l a  dictionnaires. Dominée par la technique qui 1 'emporte sur 1 'esthetique et ébangè~ à 

I'idCe d'indétermination et de r nébnlosité B p r o p  il la conception du sujet14? la 

poésie ne se conçoit pas encore comme un travail d'imagination créatrice. 

Traitant de la littérature hollandaise, le Jounial finéraire fait I'eloge du taient 

épique des Hollandais tel qu'il se manifeste dans l'dpop6e du poète Rotgan en 17151~~. 

Il consam aussi une place privil6giée, mais non démesurée, il la poésie lyrique et 3 la 

poésie épique françaises et anglaises. Les fornies les plus souvent mentionnees sont les 

odes et les fables de La ~ o t t e l ~ ,  les odes et les épigrammes de Rousseau 148, les 

satires de Boileau 149, les contes de La Monnaye et Pavillon lm, les fables de Richer151 

et les contes de Hamilton 1% Riorla est considéré comme un a remarquable 

représentant de la poésie galante n1S4 dont les œuvres sont fortement prisées. Les 

épopées anglaises retiennent particulièrement 1 'attention des rédacteurs qui apprécient 

grandement celles de Samuel Butler et de Pope. Ce dernier155 semble incarner à leurs 

yeux le génie de la poésie anglaisel56. Ils louent aussi les épopées religieuses de Milton 

tout en déplorant son utilisation des thèmes bibliques, surtout dans le Paradise Lusr de 

Milton à cause de son contenu utopique. 

En 1715, le Journal finéraire annonce les traductions en anglais d'épopdes 

anciennes dont la publication est imminente comme celle de I ' IZade  d'Homère par 

Pope : elle sera. selon le rédacteur. plus litterale que celle de La Motte. Deux ans plus 

tard, après la lecture attentive des trois premiers volumes, le journaliste juge cette 

traduction anglaise comme un bon bouclier contre les attaques assenées à Homère en 

France : 

145 Cette conception du sujet. caracteristique des XUC et XXe sitcles, est favorable au Iwsme. 
146 JL. t. VI. p. 3. 
147 a Discours sur la Fable m. Paris 1719. 
148 Jean-Baptiste Rousseau est deja répute pour sa poésie scandaleux : voir Hempnch. op. cil.. p. 54 
et le recueil des épigrammattistes, JL, L XI. p. 126. 
149 JL, t 11, 1713. p. 40. 
150 JL, t. VI. 1715, p. 292. œuvres de M. Pavillon m. 
l5I JL, L XVI. p. 14-20, a fables nouvelles r. Paris 1730. 
lS2J.  r. XVII. p. 24. Le Bélier V .  Paris 1730. 
153 poems on several occasions. 
1% h u l  Hempnch. op. cir.. p. 51 [nous traduisons]. 
155L.e rédacteur fait &gaiement l'éloge du Tempk of Fame de Pop en 1715 (IL, 1. IX. partie. 
1717, p. 480). 



Plus on lit cet Owrage plus on est charnié & d ' H o m  Br de son 
Traducteur. Nos plus grands Critiques disent, qu'on n'a qu'à l i n  cette belle 
Traduction avec les notes du Traducteur, & les comparer avec l'original. 
pour repondre & presque tout ce que les Critiques & les beaux Esprits de 
France ont écrit contre Homere. Ce n'est pas que M. Pope defend Homere 
en tout, il avoüe ses dCfauts avec ingenuité qui fait plaisir ; mais on y 
trouve tant de beau & de grand qu'on lui pardonne aisément quelques 
legers défauts 1 9 .  

Les partisans des Anciens font remarquer qu'Homère avait préservé ta 

vraismblance puisque les héros de son temps Ctaient perçus par le peupie comme des 

êtres dotés de pouvoirs surnanirelsl%. 

Dans son traitement des pètes latins, le Journal littéraire accorde sa préférence à 

Horace et à Ovide. Le catalogue des livres nouveaux de la première partie du XXI' 
tome jette quelque lumière sur l'activité de traduction des œuvres anciennes : le 

rédacteur avance que la traduction est parfois le seul moyen de faire connaître ces 

auteurs au public comme celle de Plutarque par Madame Dacier ; il annonce que le 
public a longuement attendu la traduction française de La R@ublique de Platon par le 
<C savant Dacier u 1 9 .  mais que Le jésuite De La Kllonnière I'a devancC en faisant 

imprimer sa traduction à Londres en 1726. Le livre renferme plusieurs pièces 

pr6liminaires dont la vie de Platon par Monsieur Dacier r 160. 

Ces mductions ont déclenché piusieuts querelles littéraires. notamment entre les 

partisans des Anciens et ceux des Modernes. Ainsi. Les vies des hommes illzmres de 

Plutarque. publiées à Amsterdam en 1735161. provoquent une bataille sur la Littérature 

grecque que le rédacteur du J o d  littéraire suit de près et qui illustre la suprematie de 

ia raison sur la fantaisie et sur l'imaginaire. De même. ia traduction de I ' Ik iè  par 

Madame Dacier ali mente une querd le sur 1 'identité d'Homère, sur a paternité *Ile ou 

1% J t .  IV-1. 1714, p. 212-313. 
1 9  JL, r IX. partie. 1717. p. 480-481. 
158 Par i'histoire de l'armement de gwm romain, Madame Dacier voulait ausi pwver que la 
cunstructiori d'un navire en q u i  jours était rraisembiabie pour Komère, Voir i'articie consacré a u  
Cowes & ia Cornrption du g o m  de Madame Dacier dans JL. L. VI, 1" parue. 17 15, p. 382-410. La 
question de la \raisembIance des rëcits homériques revient également dans les Memires & Trévuuxde 
1734. 
i59 IL. t. XXI. ln partie. p. 191. 
160 JL, M.. p. 191. 

JL, 1. XXII. p. 418. 
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fictive de l'Iliade et de L'Odyss&e et sur la vraisemblance des 6vénements relatesI6=. 

Certains avancent qu'il s'agit de recueils de @mes anonymes accumulés au fil des ans 

et représentatifs de la culture populaire helihique, A la manière des Mi& et Une Nui~s. 
D'autres soutiennent que l'nia& et I'Odysst?e expriment l'esprit de la ~ c i é t 6  grecque 

archaïque et doivent être rattachées à la coilectivil popuiaire parce qu'ils ne 
repdsentent pas un mode de création comparable celui de l'Europe 

contemporaine 

Les rédacteurs du J o d  linéiaire demeurent plutôt neutres dans cette querelle. 

D'une part, ils ne cherchent pas, comme La Motte, à résoudre par la raison des 

questions d'art et de gofit qui relèvent de préfbrences perso~el les  ; d'autre part, ils ne 

vénèrent pas incondihonneilement l a  poètes grecs et latins comme Madame Dacier, 

Claude Fleury164 et Bossuet. En d'autres termes. les journalistes conviennent du 

mérite des anciens poètes, mais sans leur vouer un culte particulier165 ; ils encouragent 

plutôt l'épanouissement des sciences et des arts contemporains. 

La litténature comparée 

L'origine française de plusieurs collaborateurs et lecteurs du J o d  iinéraire. de 

même que le lieu de sa publication imposent la comparaison fréquente entre la France et 

les Pays-Bas. Les journalistes s'entendent sur ia supkriorit6 des Français dans la poésie 

lyrique et la tragbdie. Cette hegémonie est due à deux principaux facteurs : le 

français166 est une langue * de cœur » qui exprime à merveille les situations 

romanesques : d'autre part. les poètes fiançais sont protégés par le roi. Le néerlandais, 

162 Cette querelle atteint son pafoxysme au XIX siècle : voir Dominique Maingucneau. Le contex~e 
& l'œuvre littifraire, p. 2. 
163 Dominique Maingucneau. ïe  con ie . .  de Ieewre linéraim. p. 7. 
la Cet écrivain publie en 1665 une Lettre sur Homére dans laquelle il monm que la temps anciens et 
les mœurs simpIes sont plus conformes a l'int6gnté de la nature humaine et au bien de la socidté : voir 
Ham Korturn, op. cit-, p. 767. 
165 Voir l'extrait sur les RCjlxions c r i t ~ u e s  sur lo poise et sur lo Peinture de Du Bos (JL, t XI, 
p. 225). 
166 - L'yi@ais et le f'çais etaieni depuis des siècles des langues de communication unitaire en 
Europe, rivales au sein de la ' république des l e m s  ". i-.. ] la langue franqaise tend à rivaliser avec le 
latin dans les domaines de la philosophie er de la mode [...] La sup6norité de la langue française 
ap- dors, à ceux qui la remnaaissent, fond& sur les quafités métaphysiques (* logique B. 

M clarté B ) que 1 ui attribuent les grammairiens m : voir Renée Balibar, Hisioire de la lin&tature 
j5mp&, Paris, PUF (Que sais-je ?), 1991, p. 64-65. 



en revanche, chargé d'un style pompeux qui ne se prête gu&e au lyrisme, convient 

plutôt aux poèmes épiques dans lesquels excellent les ~ollandaisl6~. 

Malgré cet intMt suscité par la publication d'un périodique francophone aux 

Pays-Bas, la comparaison entre les corpus anglais et français est beaucoup plus 

approfondie et les rédacteurs n'échappent pas & la fascination g6n6rale devant la culture 

anglaise. Le J o d  finéraire rappelle le meris  souverain qu%prouvent les deux 

nations dominantes l'une envers l'autre et l'énorme fossé qui sépare les traditions 

littéraires des deux pays. Animant que pour être bon juge dans cette guerre 

littéraire m, on ne doit être ni Français ni Anglais, le rédacteur ne semble pas pencher 

nettement en faveur d'un des deux peuples. Il d6plore le manque de règles des Anglais. 

sans toutefois apprécier les codes fort rigides des Français. 11 note que, contrairement 

au français. l'anglais, confimé dans les bornes des îles anglaises. ne peut diffuser la 

littérature anglaise à I'échelle européenne. 

Pour ce qui concerne les formes lyriques et poétiques, les Anglais lui paraissent 

des pionniers par leurs traductions en Vers Anglois sans rimes r168. comme celle de 

Virgile en 1714, faite par Brady'? Ces vers libres ne sont guère appréciés chez les 

Français qui regardent la rime comme essentielle à la p e i e .  Cene importance de la 

traduction littéraire atteste ia largeur d'esprit et la curiosité intellectuelle des Andais qui 

laissent rarement passer les chefs-d'œuvre de quelque langue que ce soit sans les 

traduire. comme ceux de Molière. de Despreaux et de Saint-Evremond. 

Soucieux d'objectivité, le rédacteur cherche maintenir la balance egale entre les 

deux pays. II juge la po6sie anglaise sérieuse et utile. tandis que la française est 

divertissante et brillante : la satire anglaise lui semble inférieure par les déments 

obscènes qu'elle contient : dans le domaine de l'épopée, les Anglais remportent ia 

palme sur les Français qui s'entendent bien pour critiquer celles des Anciens. mais ne 

les égaient jamais, si ce n'est Fénelon dans son ~élérnaquel~~ ; pour la comédie et la 

tragédie, le rédacteur favorise nettement les Français et cite en exemple l'adroite finesse 

des pièces de Moliere qui demeure le modèle a suivre. 

167 Paul Hemprich. op. cit., p. 65-66. 
1 6 8 ~ .  r. IV. Ire partie. 1714. p. 214. 
169 Joseph Almagoor. o p  cir.. p. 176. 

Paul Hemprich op. cit.. p. 68. 



L'histoire littéraire 

À la charnière de l'histoire et de la littérature, une nouvelle discipline prend 

naissance ii cette époque. recrutaut chez les historiens et les littéraires, mais ne trouvant 

ses vrais spécialistes et pionniers que parmi les bénédictins. L'histoire litthire 
rassemble en elle une double pratique qui transpdt dans l'agencement de deux types 

de rapports avec I'hiture. La premike, l'histoire. enregistre les discoun dans la 

mémoire de I'écrit et ia seconde, la littérature, propose des methodes d'approche à 

1 'égard de ce discours. La naissance de l'histoire litt6ra.k au XWIe siècle est favorisée 

par la mise en place de trois mouvements : la nationalisation des cultures, la relativité 

du goût et la promotion de la littérature comme objet culturel. 

Le Journal Iitre'rmire d u e  la publication de l'Histoire linérairedelaFrme des 

bénkdictins de sain t-NlaurI7l comme 1 '&incelle inaugurale des réflexions Cparsa du 

siècle classique sur l'écriture de l'histoire. L'élaboration de cet ouvrage s'étend sur près 

de 60 a n d T  ( l73û- 1789) et traite de l'histoire gauloise et française médikvale. Dom 

Antoine Rivet de la Grange rédige. avec la collaboration de ses confrères, les neuf 

premiers vol m e s  entre 1733 et 1749. Dom Clémencet et Dom Clément prennent le 

relais à la mort de Rivet et publient trois autres tomes qui vont jusqu'au début du XIIe 
siècle dans 1 'histoire 1 ittéraire nationale. Lursqu'éclatera la Révolution. le travail sera 

suspendu pendant près de cinquante ans. 

Cet ambitieux projet inachevé propose une bibliographie exhaustive des écrivains 

gaulois et français, rangés par ordre chronologique et accompagnés d'une notice en 

deux parties, 1 'une biographique de l'écrivain. et l'autre analytique de ses œuvres. II 

171 Les bénédictins. dont l'ordre remonte au VI' siècle, ont toujours Cié aninus par une etonnante 
activité culturelle, artistique, politique, phililogique, M t e  et sociale. La amgdgation de Saint-Maur 
instaure un travai 1 intellectuel colktif auquel on doit divers ounages swants comme GaClia 
Chrisrha, une édition critique des œuwes de Saint Augustin, une Hisuire Clluverselle, des Histoires 
&sgrmdespmmhces, I'K~~~toirc li&airc& la France, le Recueil &s Hîtoriem des Gaules et de la 
F m v  par Dom Martin Bouquet. publié à Paris en 1738 et le Voyage lireraire & d e u  refigieux 
&~t~ciic+linï  Ide h c-ongreguhn de S. Muur, par Dom Edmon J Mariène et Dom Ursin Durari, publié à 
Paris en 1730, 
17? Le Jownal fim!raUe dome un déGd curieux : la &Le de paniL'i0~1 du premier tome remonte à 1730, 
œ qui est incompatible avec la date mentionnée dans les histoires littéraires, c'est-à-dire 1733 : voir JL 
t. XXI. 2' partie, 1734. p. 242.. Les Mauristes sont souvent considérés comme des « érudits en 
Histoire rn et comme les fondateurs de l'histoire littéraire : voir Fréd&nc Gadefroy, Hirtoirede la 
l irr4rmre/ iqai~ au XVIIF SUC&, Paris, Emmanuel Vitté, 1877, p. 10 1 : Robert Mauzi, Michel 
Delon et Sylvain Menant, i.ïtléraurefianpzise. De I'Ehqrlopédit curxddilrrtwns. 16&0-1750, Paris. 
Arthaud, 1984, 



dresse des listes d'éditions, d ' d y s e s  et de jugements, tout en doanant un aperçu de 

I'histoire des Mnements. L'histoire de chaque siècle s'ouvre sur un discours 
préliminaire dressant I'Ctat gbn6ral des sciences, des letires et des arts, situant ainsi les 
auteurs dans leur contexte social et culturel. Cette pratique érudite est neuve puisque les 

travaux contemporains se contentent de faire une simple compilation bibliographique 
detachée de tout lien contextuel. Les dernières pages de chaque volume contiennent. 

comme dans tout ouvrage de référence, une bibliographie, un index aiphabétique et une 

table chronologique. 

Le discours préliminaire marque le début d'une vision sociologique de la 
Iittkanire, préfigurant le grand ouvrage de Madame de Staël, Delalinhanue, publié en 

18001n. Dans cette perspective, la littérature ne se distingue pas des autres formes 

d'écriture : elle fait partie de la République des lettres mais ne la domine pas. Le 

Journal lin&cui.e ouvre la seconde partie de son XXY tome de 1734 sur un article 

critique de cet ouvrage où le journaliste met en évidence le grand effort. la largeur de 

vue. l'érudition et le style agréable des bénédictins : 

Quel travail en effet de remonter jusqu'aux premiers âges et de 
redescendre jusqu'au nôtre, tofijoun fouillant daos un nombre prodigieux 
de Livres. pour recueillir les noms. l'histoire. les écrits. les éditions, les 
jugemens qu'on a portez d'une infinité de Savans, & pour donner l'analyse 
et la critique de leurs Ouvrages ! Ce n'est pourtant pas tout. II faut ranger 
selon l'ordre des tems les collections qu'on a faites. II faut les lier ensemble 
avec justesse. II faut les rendre atîachantes par les agrémens du stile. 11 n'y 
a qu'une Société savante. courageuse. zélee, riche. qui puisse former avec 
succès une entreprise aussi pénible et aussi noble174. 

Le périodique s'attarde peu sur le plan de travail adopte : il insiste plutôt sur la 

nécessité de faire connaître tous les auteurs que la Fance a produits175. Le journaliste 

demeure impressionné mais réticent ii l'égard de I'étendue de l'ouvrage : 12 volumes 

qui n'aboutissaient qu'à l'an 1 150 semblent en promettre plus de 24 autres pour les 350 

années ~u ivantes l~~ .  Passant en revue le contenu des tomes panidTi, le journaliste ne 

Madame de Staël. De h !~RCI<IWP (M. 6tab1ie par Gérard Gengernbrr et Jean Goldzinli). %S. 
Flammarion. 199 1. 
174 JL, L XXI, 2' F e .  1734, p. 150. 
175 Hrstoire litlpiaire & lo France. op. cil.. p. 8. 
176 Hr~~oir~ Iitzéiaire & h France. ouvrage commena? par des relipeiar bénédictins de la congrégation 
de Saint-Mur et continué par des membres de I'Inslirut (Académie Royale des Inscriptions et Belles- 
Lettres), Paris, Firmin Didot. Treutel et Wurtz 1824, averiissement du t. XVI. p. 6. 



manque pas de souligner la quantité vertigineuse de dCtaiIs susceptiMes de perdre et 

même de lasser le lecteur : r [...] II est impossible de suivre nos Historiens dans les 

savans & agréables dbtails oh ils entrent [...] 

Cette forme d'histoire littéraire rassemble des éléments qui concourent A son 

succès. Le tableau liminaire suit les categories traditionnelles fondées sur le concept 

d'évolution (naissance-apogbe-déciin) et répartit rigidement les œuvm dans le siècle 

(1 100-120) sans tenir compte de la continuité des courants d'idtes. Cette démarche 

exhaustive elargi t 1 e champ ti ttéraire tel point qu'elle fait Mater ses frontières et que 
I'Histoire Iinéia'redela France devient une sorte de dictionnaire historique de 1 'écrit. 

Réagissant contre le modernisme de i'époque, elle établit une sorte de canon exclusif de 

la littérature digne de ce nom179. 

L'éducation 

En raison de leur retentissement en Europe, le journal s'attarde sur les thkories de 

l'éducation de l'abbé de Saint-Pierre180 résumées dans le Projetpourperfeczionner 

I'EducdonI8l. Publié A Paris en 1728, le Projet propose un vaste plan éducatif 
susceptible d'assurer le bonheur de I'6colier. de ses p n t s  et de ses concitoyens. 

Saint-Pierre divise son ouvrage en trois parties : la première traite du but générai de 

I'ddducation, la seconde aborde les meilleurs moyens pour parvenir ce but ; la 

troisième présente des réponses aux objections soulevées. Le journaliste approuve le 

I n  On peut à présent juger du soin avec lequel les Bénédictins ont travaille à cette Histoire w : JL. 
t. XXI. T partie, 1734, p. 260. 
178 J L  t. XXI, 2' partie. 1734, p. 262. 
179 L'histoire litiéraire peut traiter d a  ouvrage de sciences. d'histoire. de philosophie. El le s'intéresse 
au corps des travailleurs intellectuels dans sa totalité et, par COIISéCOIISéquent, n'a pas cette spécificité que 
nous lui a h  buons aujourd'hui : voir à ce sujet JoëUe Sa1 van, Evolutiott sémmrique & a Lemes S. 

science el an au XVIIf si&& d'après les Mhwires & Trhoux (1 701 -1762). thèse! de doctorat de 
uotsième cycle présentée à fa faculté des Lettres et sciences humaines de Lyon, sous la direction de 
Pierre Rétat, juin 1983, p. 70. 
Ig0 Cet auteur est connu par ses ambitieux projets de réaiiser un monde rneilkur. Li6 d'amitié avec 
Fontenelle devenu membre de l'Académie française en 1695, il suit en1713 l'abbé de Foligmc envoyt! 
comme plénipotentiaire à Utrecht L'année suivante, il publie un h j e ~  & pa lxpcp iCwk.  En 17 18, 
il fait parailm un Discours sur iu polvsynodie où il reproche à Louis M V  la révocation de 1 'édit de 
Nantes et lui refuse le nom de Brind ; cette hardiesse lui coOte son fauteuil B l'Académie. il fonde 
ensuite une dunion d'éfudes politiques. le club de I'Entriesol, et ptopose une réforme complète de 
1 '6ducarion. Parmi ses émts linguistiques et didactiques, on note un Dijcows por~perfectwmer les 
lanpes (Le Mmcure. 1726) et un Ptojtvpourpmfecrionner I 'or?iwgruphe des ùzngues d'E~mope publié 
en 17X). 



principe pmnier de l'auteur : appmdre d'abord 3 I'CwIier la prudence chrétienne qui 

consiste agir envers les autres comme l'on aimerait qu'ils en usent envers soi. Cette 

habitude développe chez 1'6hidiant l'amour de la vertu : * La première Vertu g6nCrale 

[...] l'habitude de laquelle on doit se former dans ce College. est la Rudence 
Chrétienne. Cette Vertu consiste a examiner quels biens & quels maux, tant pour cene 

vie que pour celle qui est à venir. peuvent produire nos paroles. nos actions. nos 

négligences, nos talens, &c dm. 

La propension à la justice, la bienfaisance, au discernement de la vdnté et la 

capacité de retenir des faits et des maximes utiles la vie quotidienne sont les éléments 

de base d 'une bonne formation morale. Le redacteur applaudit la proposition de 1 'abbé 
de Saint-Pierre de mettre en place une sorte de ministère de l'éducation appelé 

M Conseil >B. composé de douze membres et chargé de former et de rectifier les statuts 

propres à perfectionner 1 'éducation 183. L'auteur pdconise d'apprendre à 1 'écolier la 

minutie et I'importance des petits details dans les sciences et les arts. Son système vise 

a developper le jugement pour donner aux enfants r une nouvelle Attention & seroit 

propre à au,gmenter en eux i'habitude à la prudence & à la justice Tout en 

dégageant les traits essentiels du système de l'abbé de Saint-Pierre. le journaliste en fait 

l'éloge pour le génie qui y règne et <. pour l'air de probité qui y est repandu ml8? 

Cette présentation des théories de l'abbé de Saint-Rerre nous renseigne sur 
l'importance que prend I'6ducation dans le premier tiers du XVITIesiècle et la 

participation des périodiques au de%at. Tandis que les M h i r e s  de TraIoux dbfendent 
le système public offert par les jésuites, le J o d  Zitréraie élargit les perspectives en 

décrivant les divers systèmes proposés pour améliorer la formation de I'élève, qu'elle 

soit publique ou pnvdel86. 

JL t- XIV. 1" parue. 1729, p. 170. 
lg? IL, ibid.. p. 172. 
Iâ3 JL ibid.. p. 173. 
184 JL. ibid., p. 174. 
185 JL, ibid.. p. 177. 
Ig6 JL. ibiii.. p. 177. 
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N o n  que les jesuites adoptaient une position rigide pour defendre la supério6té 
du latin et des œuvm anciennes en mettant l'accent sur la hétoxique et la grammai=. le 

Jounial Iinéraire donne la priorite à la langue maternelle de chaque pays, dans la 

mesure où elle est porteuse du patrimoine national. de la littt?rature et de la tradition 

particulières à chaque culture. Il ne nie pas toutefois l'emprise du latin qui demeure la 

langue de communication dans les relations diplomatiques et les riences puresis7 et 

que les écrivains français citent sans traduire comme si les lecteurs le connaissaient 

bien. 

D'après un système qu'il met en pratique dans ses livres. l'abbé de Saint- 
Pierre188 veut que t'orthographe soit conforme à la prononciation. Son intérêt pour la 

langue s'inscrit dans le cadre de son intérêt pour la paix en Europe : il parle dans ses 

ouvrages de perfectionnement des langues et non seulement de la langue française. Le 

Journal linkaire reflète 1 'évolution qui se produit dans l'emploi des langues française et 

latine au coun du siècle : le latin côtoie la langue nationde dont les pays cherchent à 

développer l'usage. Depuis bien longtemps. les savants s'expriment dans la langue 

française, devenue progressivement langue internationale. répandue dans toute 

I'Europe. Le J o d  littéraire présente la question du promes de la langue au travers 

d'extraits traitant d'éducation. d'histoire ou de science. Comme dans sa critique du 

roman et du théâtre. le journaliste expose les différents aspects de la question et tente de 

garder une neutralité inattaquable. Suggérant I'emploi de la langue maternelle plutôt que 

du latin dans l'éducation, dans les exposés scientifiques et dans la littérature, il appuie 

ses propos sur les exemples illustres de Marivaux, Montesquieu et l'abbé de Saint- 

Pierre. 

2. L'historiographie 

Le J o d  li~éraire mentionne plusieurs ouvrages historiques. aussi bien dans 

l a  critiques que dans le catalogue des Iivres nouveaux ou dans les nouvelles littéraires. 

187 Dans le premier tim du siècle, 30 R dcs ouvqes de religion., de sciences, d'histoire. de droit et de 
philosophie sont encore publit3 en latin : voir Joëlie Salvan, op. cit., p. 58. 

La contribution de Saint-Pierre ne se confine pas aux thCories pedagogiques ei linguistiques, mais 
s'&end également à la création de c e d n s  termes français comme b k n f i e ,  unique expression de 
l'action de faire Ie bien. et g b ~ &  qui sipifie ia vanité des petites choses : voir& t. XIV, I R  partie, 
1729, p. 174. 



il suit de près la producfion des grands historiens contemporains comme ~ u r a n d l ~ ~ .  

 onte es qui eu^^, M. de Chailloulg~ , l'abbé de ~arthenaylE, Gilbert ~ u r n e t l ~ ~ .  

François-Joseph Lafitau lg4, le père Joseph d'~rfbslw et l'abbé Du Bos1% : il ne 
négfige pas non plus les ouvrages anonymes, comme 1 'Hmoire de la ville de 

Rouënlw. ou Pièces divenes & PoCsies SUT lès pnbnci' évenemem mrive~ clanr [a 

fin ciu &nier Siècle & danr le commencement de celui-cil% 

A iTafTfit des œuvres historiques de Voltaire, les rédacteurs se font I'écho de sa 

voix caustique en traitant de toutes sortes de questions bouillonnantes ii l'époque. Le 
journal commente aussi I'Hisfoire & C h i e s  XII et Le Temple du Go& de Voltaire, 

annoncés en 1733 1g9. Quand les k ~ s m g t a i s e s ~  vantent la culture et la monarchie 

constitutionnelle anglaises. elles alimentent le débat poli tique sur la forme 
gouvernementale iddale et contribuent. avec l'Esprit des Loir. à monter les esprits 

contre les abus du pouvoir en France. Voltaire a cru pouvoir tirer profit des tensions 

politiques régissant le rapport entre le gouvernement, Ie parlement et la cour, aggravées 

notamment par la persistance de l'influence janséniste toujours importante au sein du 
parlement. II a également essaye de jouer sur la confusion possible des deux Cditions 

de ses Lemes anglaises, celle de Londres par Thieriot et celle de Rouen par Jore, mais 

il se trouve finalemen1 contraint Zi désavouer la dernière et à manifester son repentir 

Iû9 Histoire du Sei:iem SiècIe. La Haye. 1734 (JL. 1. XXI . 1 " pmie. 1734. p. 193. 
Comideiarions sur les Causes de la Grami"ur &s Romoins ef & leur De'codence, Amsterdam, 1734 

(.K. t. XMI. 1" partie. 1734, p. 156). 
lgl Rojetd*wuHirroreGCwale&I'lnqui~tion. Uuefhi, 1734 (JL. t. XXI. 1" p m e .  1% 
p. 207). 
192 Hirroire de Pologne sous k règne d 'Augwe II.  La Haye, 1733 (JL.. t XXI . T panie. 1734, 
p. 328). 
l Mémires pour semir à 1 'HUtoire de la Grande Bretagne, sous les regnes & Guillaume III & & ia 
Reine Anne. depuis la Révolution jusqu 'à la P a u  dlUnechr, bdres ,  1734 (JL, t. XXI, T parue, 
1734. p. 434). 
Ig4 Hiaoir~ &s Découvwies cf  Conqueles dcs Pomgais dnnr & NOMDU Mo&, Bris. 1734 (IL 
t. XXII. 1" pertie, 1734, p. 48). 
95 Hirroire des Révofutions d'Espagne dcpuis ka d e m c f i o n  de I 'Empire &s Gothsjusqu 'u I 'enfkre & 

parfmdIte réünim des Rovaumes de Castif& & d'Arragon en une seule Monarchie, n%dité par les pàes 
RouiIl6 et Brurnoy en 1734 (JL, t .  XXII, 1" partie, 1734, p. I O  1 ). 

Hictoirc cnCI1f~ue de I'Efublissumni dr b Monmclüc~ançoLrt? donr les Gauks, Amsterdam. 1734 
t. XXII, lm partie, 1734, p. 130). 

lm JL, t. XXI, 1" partie. 1734. p. XE. 
1% IL ibid.. p. 21 1. 

199 IL t. XX. r parue. 
2* Les Lettres écri~es de b d e s  sur Crs Anglois. & a u m  nrjcs. par M .  de Vojtaire. sont annoncés 
dans la liste des livres nouveaux du J o d  l&inire de 1734, t XXII, 1" 
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d'avoir offensé la morde et la religion par cet Ccrit L'ouvrage a eu, maigré tout, un 

grand succès parmi les intellectuels, comme en tkmoigne la correspondance de Bouhier 
dans laquelle il dfme que les Lemes de Voltaire sont disponibles chez ses amis qui 

les prêtent à ceux qui s'y intCressentml. 

Les discussions portant sur les œwres historiques composent une partie 

relativement réduite du journal. Abordant l'histoire de l'Académie des Sciences. il fait 

l'éloge de ses travaux et se concentre notamment sur les trait& d'histoire qu'elle 

publie. II loue la diction. la puret6 de l'écriture de ses membres-= et présente sa propre 

conception de t'histoire que l'on d6couvre également dans sa critique des textes 

historiques de Voltaire. L'analyse des Lemes na les Angbis203 vante d'abord la force 

et I'éldgance du langage, la hardiesse de la pensée et le ton satirique de l'auteur. Se 

déclarant insatisfait des Lemes dans lesquelles Voltaire critique la doctrine des 

Quakers, le journaliste désapprouve sa thèse selon laquelle la multitude des confessions 

en Angleterre sont gage de paix et de liberte pour le peuple. alors que l'unité religieuse 

favoriserait ie despotisme ; il condamne sév&ement sa relation de I'exécution de 

Charles 1'. présentée comme un crime national. Toutes ces critiques montrent que le 

journaliste adopte une vision classique de l'histoire et qu'il cherche à ne pas prendre 

parti sur les faits qu'il relate. 

Pow le r6dacteur. un historien qui  dresse un rapport des séances de l'Académie 

doit possMer les talents des savants dont il parle. Il traite des matières discutées en 

connaissance de cause, en krudit qui maîtrise aussi bien l'astronomie, la physique. les 

mathematiques, la chimie et l'anatomie. Ses rapports ne sont pas de simple résumés 

des memoires présentés ITAcad6mie, mais des études critiques qui résument les 

principes. en explicitent les liens. en soulignent la fkcondité, en indiquent les défauts et 

les points faibles et suggèrent les moyens de les comger : « enfin son Histoire est une 

critique judicieuse & exacte des Écrits qu'elle veut faire comoître n104. ConsidCcant 

Fontenelle comme un bon exemple, le journaliste loue l'historien en le posant comme 

Marie-ThCrése Boum. e L'affaire des Lettres philosophiques m. dans Pierre R&at el Jean S@ 
(du.), Presse et hlsraire au XVIII' sièck. l'an& 1734, Paris, editions du CNRS, 1978, p. 258. 

IL, t. XXI, lm F i e ,  1734. p. 1. 
JL. t. XXII. In panie. 1734. p. 346. 
JL t. XXI, 1" v i e .  1734, p. 2. 



modi9e pour la cmcision a la densité de son style : 11 seroit difficile tout autre de 

rassembler autant de vraies butez dans des b i t s  aussi courts B -  

Dans la critique de l'tfrsloire dès R&lutionr d'Espagne du jesuite Joseph 

d'Orléans, continuée par les pPres RouillC et Bnirnoy, le joianaliste explique que le rôle 

de l'historien consiste à dCcrire les faits comme ils se sont passés. L'imagination, 

requise et louable chez un poète ou un romancier, devient un défaut chez l'historien et 

rend sa a fidelit6 r s u s p e c t e .  Aussi faut-il tracer nettement la frontièrr entre la 
fiction et la réalité, car le metissage des faits et du merveilleux, acceptable dans le roman 

historique, n'a pas de place en histoire : Le merveilleux s'y trouve fort souvent & 

Ôte à bien des faits une certaine vraisemblance, que rien ne remplace dans l'esprit d'un 

Lecteur judicieux ~ 2 0 7 .  

L'historien ne doit pas empninter les techniques romanesques pour attirer le 

lecteur, ni utiliser le langage des h6roïnes des romans. Oa parle même d'histoire 

romancée dans le cas des jésuites Catrou et ~ouillé?os et le journaliste avoue que r I 'air 

de roman est un des plus grands défauts que puisse avoir une Histoire u-m. Racontant 

les evénements d'une manière attendrissante et qui ressemble à un conte de fées. un 
traité historique serait lu comme un livre divertissant et non comme un document 

historique de valeurl*0. 

Le rédacteur du J o u d  linéraire se fait un devoir de présenter les théories et les 

essais d a  grands écrivains sur l'histoire : le septième article du tome XXIl est un 

compte rendu des Comidérratiom sur les C m e s  & la Grmrdeurdes Romains et de leur 

L?é . . xe21  l ,  publie par Montesquieu à Amsterdam en 17'34. Le journaliste avoue que 

205 JL. t. XXI. l m  partie. 1734. p. 3. 
206 IL. t. XXII, lm partie. 1734. p. 104. 
207 JL r XXII. 1" partie. 1734, p. 106 

Histoire Rornoine des htpreurs d ~ p ~ ~ i s  Jules César. Paris. 1732. IL. i. XXI . 2' partie. 1 734, 
p. 393. 

JL., r XXI . ? panie. 1734. p. 394. Le rédacteur s'exclame : comment un historien dputé 
peut4 faire une histoire où tout est exvaordinaire & miracu1eu.x n (JL, t. XXil, 1" partie, 1734, 
p. 119). 

Ls premim bisioncm ont banni le n a m l  des evCncmenîs relarb et leun successeun y ajoutent 
l'affectation du style, de sorte que la plupart des histoires ont &@né& en romans, soit par la forme ou 
par le fond : voir JL, t. XXII. 1" partie, 1734, p. 1 19- 120. 
2 I  l L'auteur est identifib comme le spirituel ~ c r i v a h  des Imma Persantres rn (JL i. XXII. IR 
partie, 1734. p. 156). 
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ce trait6 surpasse toutes les études des Fiançais sur l'histoire romaine. Il résume la 

thèse de Montesquieu selon laquelle de longues guerres ont procuré aux Romains une 

profonde c~~~naissana militaire et une expansion de leur empire et leur ont permis de 

dompter les Grecs, les Macddoniens, les Syriens, les Egypiiens et d'autres peuples en 

orient et en occident Ii rappeUe aussi que le mélange des cultures et des coutumes 

contribus à dechirrr l'empire, car il aboutit à corrompre les mœurs romaines, ik &teindre 

l'amour de la patrie et 5 affaiblir la foi'12. La lecture de l'histoire romaine de 

Montesquieu permet au journaliste de degager une vision gioMisaate de l'histoire qui 

ne détache pas les faits historiques de leur contexte social ou politique et en vient à 

conclure que la cornpion des mœurs peut conduire un empire majestueux la 

décadence, même si sa puissance militaire est grande. Cette conclusion apporte, selon le 

journaliste. une dimension sociologique nouvelle 2t la conception de l'histoire qui 

amènera plus tard à voir dans toutes les composantes d'une nation (culture, littérature. 

morale. politique. etc) des LlCments essentiels à une lecture correcte de son histoire. 

Cette conclusion porte aussi un avertissement implicite adressé au pouvoir français pour 

éviter une pareille dégénéressence. 

Le journaliste firme que les observations de Montesquieu dévoilent une justesse 

et un savoir approfondis sur la décadence des Romains. Ces observations sont u si 

liées unes aux autres, & en même tems conçuës avec tant de précision m-13 qu*il 

devient difficile de les abréger sans leur faire tort. Le journaliste saisit l'occasion pour 

mettre en valeur le travail savant de Montesquieu et le plaisir que l'on éprouve ?t le 

Lire214. Tous ces indices attestent que la renommée de Montesquieu est déjà établie en 

Europe au moment où il publie ce livre, notamment grâce aux Lemespersmes. 

La politique 

Malgré l'effervescence scientifique de la fin du XVIIe siècle, l'état politique de la 

France et de Europe demeure fragile. Les monarchies absolues s'engagent dans la 

voie du déclin et la critique sYél&ve dans plusieurs pays. La puissance affichée du 

continent dissimule une &tresse interne due au gaspillage des biens nationaux, aux 
nombreuses guerres, au système de taxation injuste et à la mauvaise gestion des 
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affaires intérieures dont se chargent des ministrrs aveuglés par l e m  intérêts 

personnels. La vie luxueuse de quelques privilégi6s cache leur relâchement moral et 

1 'Église adopte une attitude intolérante qui brime la Libert6. IA révocation de Jacques II 
en Angleteme ouvre ia voie à la souveraineté du peuple. Le modèle de la monarchie 

constitutio~elle anglaise fascine les intellectuels français et inspire Montesquieu et 

Voltaire. 

Des thèmes comme le régime politique idéal, le droit naturel et l'égalité pour tous 

susci tent un ingrêt grandissant dans le Journal lifléaire215. La liberte intellectuelle 

dont jouissent les Anglais et les Néerlandais constitue une source d'envie pour les 

sujets vivant sous la tutelle d'un despote ou d'un m o n q u e  de droit divin. Les 

persécutés politiques ou religieux, dfugies en Angleterre et surtout dans les Provinces- 

Unies. lancent des journaux dans lesquels ils discutent ouvertement et librement de 

sujets interdits en France. Le Journal li#&rmire en constitue un exemple éloquent. 

Les inteflectuels voyagent en Europe et rencontrent des souverains et des 

hommes de lettres ; ils fréquentent les cafés où l'on discute de tout. L'expérience 

acquise au cours de ces voyages leur ouvre les yeux sur les abus commis dans leur 

propre pays où ils reviennent ddnoncer les abus du pouvoir. On assiste A un éclatement 

des frontières intercul~relles et 5 l'implantation massive du cosmopolitisme : les 

intellectuels se considèrent pour la première fois comme citoyens du monde et la règle 

classique de l'universalité du goOt se transforme progressivement en une relativité 

tri butaire du contexte international- 

Les ,grands débats historiques et politiques sont publicisés dans les journaux qui 

incitent le lecteur participer de manière efficace & l'évolution de la socidté dans 

laquelle il vit. Les abus sont condamnés aussi bien dans les régimes politiques que 

dans les querelles sociales. Les historiens qui collaborent au J o d  lin&raire 
prétendent que les campagoes violentes contre les abus du pouvoir sont susceptibles de 

protdger le lecteur contre les inconvénients d'un système imparfait. 

3. Les essais reIigieur et philosophiques 

Les rédacteurs du J o d  lin&aire appartiennent en majorite au groupe de 

réfugi6s huguenots en Hollande qui prétendait retourner & la vraie religion en 
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s'attachant plus Ctmitement au textes de 1'Écnture sainte et en prônant un esMt critique 

détaché des préjugés. On ne sera donc pas surpris que leur position influence le 

jugement qu'ils portent dans les domaines de la politique, de la théologie, & la 

philosophie des droits de l'homme et oriente également le processus de Mection des 

œuvres littéraires à recenser. 

Comme leun cddres  jesui tes et leurs prédécesseurs, les journalistes excluent 
de leur corpus les ouvrages où 4 l'on dogmatise en faveur de I'Imligion ~216 et ceux 

qui peuvent corrompre les mœurs. Mais leur pmgramme est moins exigeant que celui 

des Mémoires de Trévoux : ils admettent aussi bien les bons ouvrages que les 

ouvrages r médiocres D et a méchans m217. Les journalistes amchent encore leur 

intention d'tviter l a  controverses religieuses. e à moins qu'elles ne  soient 

intéressantes par des accessoires, qui les attachent à l'Histoire, ou ii la Critique n218, 
ce qui ouvre dCjà une brèche dans cette restriction. D'après les aiticles publiés dans le 

périodique entre 1713 et 1722, plusieurs publications historiques et politiques avaient 

mit6 de questions théologiques et historiques comme l'avenir de l'Église anglicane 

dans ia société anglaise. D'autre part, certains essais philosophiques avaient discuté de 

sujets liés à la religion comme les fondements du déisme et les idées des libres- 

penseursW 

Le journal rendra donc naturellement compte du second tome des Discours 
Historiques, Critiques. niéologipes, & Moraux, sur les Evenernens les p h  

menwrables du V i e u  & du Nouveau Tesrmnt.  publiées par le pasteur Jacques Saurin 
en 1729. L'Cloge qu'il fait du pyrrhonisme de l'auteur lui permet de poser le pour et le 

contre de chaque question discutée : Qu'y a-i-il, en effet. de plus avantageux à la 

Religion. que la justesse d'Esprit de ceux qui l'examinent ; & de plus capable de 

contribuer à cette justesse, que de savoir suspendre son jugement. quand on n'a pas 

d'assez fortes raisons pour se determiner ? >>'-O 

Le rédacteur insère dans son extrait une lettre de sTGravesand adressée à Saunn 

au sujet du mouvement de la terre autour d'elle-même et autour du soleil. Cette lettre de 

seize pages, dans un anicle qui en totalise 38, discute des forces qui attirent les objets il 

?16 IL.. t. XX'. 1" w e ,  1733. préface. p. 6. 
?17 JL. ibid.. p. O. 
?18 JL. ibid.. p. 7. 
219 Joseph Almagor. op. cil.. p. 174. 



la terre et de celles qui attachent les sateIlites et les plan&tes pendant qu'ils tournent 

autour du soleil ; elle présente aussi les lois de la vitesse décroissante des corps et les 

lois g6nerales de mouvement qui régissent l'univers et rappelle que les dix-sept corps 
qui composent notre galaxie sont tous en mouvement exceptk le soleil. Le journaliste 

passe donc habilement, et sans aucune transition, d'un texte religieux A des questions 

de physique. Il justifie cette insertion à la fin de la lettre de sTGravesand en affinnant 
Nous en aurions dome l'abrégé si la chose avoit Ctt possible. Mais quand il s'agit 

d'un Discours où la Bri8vet6 & la Clme Geometriques r epen t  6galement. extraire 8r 

copier sont pdcisément la même chose a-'. 

Le r6dacteur revient ensuite au sujet initial de son article et analyse quelques 

discours du père Saurin qu'il a choisis parce qu'ils ont r donne lieu à un grand 

nombre de Questions curieuses qui meritent d'être dclaircies m-2. Le quinzième 

discours traite, par exemple, de l'autorité d'un père sur ses enfants et de son pouvoir 

de condamner sa fille unique au célibat=. Il présente aussi une dissertation sur le 

mensonge : faut41 toujours parler conformément à la vérité ou le mensonge peut-il être 

parfois permis ? Alors que Saurin définissait le mensonge comme la violation d'un 

pacte conclu entre les hommes selon lequel ils doivent se dire la vérité, le journaliste 

expose les arguments pour et contre le mensonge avant de conclure sur une position 

relativisante : 

Les Hommes considerez comme unis par les liens de la Nature. de la 
SocietC. & de la Religion, se doivent la Communication de certaines 
Ventez. Mais l'engagement de communiquer la Verité en gbnéral est 
restreint à ceriaines Veritez particulières ; & j e  ne suis pas obligé d'instruire 
mon prochain de celles dont la connoissaace seroit funeste à moi-même. ou 
au Peuple dont je suis membr&4. 

S'il est recommendable dans certains cas particuliers, le mensonge devient 

criminel lonqu'on l'utilise pour induire en erreur. Dans un débat qui a longtemps divise 

l'opinion des savants, le journaliste utilise un style conciliant et parle de t o l é r a n c p ,  

=OJL. t. XIV, lm panie, 1779. p. 108. 
JL ibX. p. 128179. 

=JL.. W.. p. 119. 
-3 11, ibid.. p. 119. 
2 2 4 ~ ~  ibid.. p. 138. 
23 JL ibid., p. 136. 



pour laisser fmdement le dernier mot au lecteur : a En voilà assez pour mettre nos 
Lecteurs en 6tat de juger du mérite de ce Volume ; ou, ce qui revient au même. pour 
leur faire souhaiter que le Volume suivant n'éprouve pas les mêmes Retardemens que 

celui dont nous venons de donner l'Extrait ~ 2 6 .  

Le p6riodique s'attarde également sur les livres posthumes de savants connus. Eo 

1733, il publie le premier commentaire sur les œuvres diverses du jésuite ~ardouin2-7- 

Le rédacteur souligne sur un ton fort ironique la hardiesse et la nouveauté de ses 

paradoxes qui ont 6puisé I'ttonnement des savants habitués 2 attendre de sa plume des 

productions étranger Toutefois, ce recueil des œuvres posthumes dèpasse les autres* 

car il renverse toutes les idees sur lesquelles les savants fondent leurs thèses : a A 

l'entendre. des hommes dont ils respectoient les lumieres & la pi&. &oient des Athées 

artificieux. qui. en feignant d'expliquer ou de defendre la Religion. lui portoient en 

secret des coups mortels u B .  

Dans le second exvait en 1734. le rédacteur utilise le même ton pour qualifier 

l'auteur de savant * et lui reproche de ranger les modernes parmi les athéeszg. Pour 
conserver I'impartialité de son propos, il laisse aux lecteurs le soin de juger la validité 
des accusations du père Hardouia et aux tenants des modernes celui de se défendre. ce 

qui ne l'empêche pas de noter l'invraisemblance des affirmations du jésuite : 

Si l'impiété de ces Savans &oit rCelle, pourroit-ou s'empêcher de 
leur attribuer la fourberie la plus insigne & l'hypocrisie la plus raffinée ? 
Mais nous ne prétendons point prendre parti. Nous avouons même que ces 
matières nous passent. C'est aux intéressez ii se défendre, ce sera au Public 
à juger s'ils se seront bien défenduszO. 

À travers cette condamnation de Hardouin qui voyait partout une cabale 

impie n et attaquait aussi bien les savants, Jan&nÏus que les Modernes, c'est toute la 

compagnie de Jésus. voire l'Église catholique qui se trouve atteinte : 

226 JL. W.. p. 144. 
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Par 1% il accorde gain de cause aux Adversaires de sa Compagnie, qui 
prétend que c'est faussement qu'ils r disent Augustiniens. Par là il souleve 
tout le Monde contre lui ; car il faut le contredire. ou avouër qu'on ne fait 
rien. Par là enfin. & c'est ce qui est encore plus fâcheux. il donne de 
violens soupçons contre I'Eglise. qui depuis quatre ou cinq siècles est ou 
rroit dans l ' m u r  à cet égard, contre tous les Savans, contre les 
Universiter dont les veilles & les travaux n'auraient abouti qu'a mettre en 
vogue les Destructeurs de la Religion de Jesus Christ [...]. Ce systême est 
donc outré. il est dangereux, il est d'une tt5m6rit6 intolerable. il est 
absolument contre toute vraisemblanc-I. 

Malgré cette d i q u e  sévtire. le journaliste recomaît le mgrite de l'auteur. qualifié 

de savant r> ; il loue ses œuvres précédentes qui ont contribué lui valoir une 

réputation de travailleur studieux et d'a homme d'esprit H. Le rédacteur ne manque 

pas de faire allusion aux problèmes que les écrits du père Hardouin ont attiré aux 

jésuites en les accusant de vouloir mettre en cause les Anciens pour faire valoir et 
triompher leur doctrine. Tout en réaff~mant sa volonté de ne pas prendre parti mais de 

présenter au lecteur le pour et le contre. le redacteur n'en présente pas moins le jesuite 

comme un esprit dérangé qui prétend avoir raison contre tout le monde : 

Voila le proces instruit. C'est un seul homme qui I'intente a tout 
l'univers. Les uns sont des Impies qui détruisent ia Religion. lors même 
qu'ils en parient le plus magnifiquement Les autres sont des Ignorants & 
des Aveugles qui donnent grossièrement dans les pièges qu'on leur a 
tendus & qui cherchent de I'appui aupres de leurs plus grands Ennemis. Un 
homme qui attaque ainsi tout le monde peut-il avoir raison ? Est-il même 
digne qu'on l'écoute ? 11 faut pourtant avouer que la hardiesse & la 
nouveaute de 1 'entreprise sont capables de piquer la curiosité des 
~ a v a n s z ?  

Si ia majont6 des histoires sont fausses, si les médailles sont contrefaites et si les 

grandes aeuvres grecques n'appartiennent pas aux auteurs auquels on les attribue, 

1'Éneide ne serait pas de Vugile. les Odes et 1 'An périque ne seraient pas d'Horace. 

Le jésuite en amive donc à condamner les tcrivains les plus illustres et B détruire les 
faits historiques, géographiques et scientifiques les plus établisz3. Le journaliste 

termine son second article sur ces mots : M C'est aux Savans à juger de la solidité de 
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ces observations, & des autres rexherches & prétenduës découvertes que nous avons 

indiquées ,234. 

Ce qui fait I'ongioalité du siiicle des Lumièns. c'est la conception selon laquelle 

la philosophie ne se limite pas un secteur specidisé : elle trowe sa place parmi les 

articles linkaires et scientifiques, pénètre dans les autres connaissances et fait corps 

avec elless? Le périodique illustre bien la tendance du siècles6. On ne sera donc pas 

surpris que le Journal liftéraie publie un article de 26 pages sur la 7héodicée où 

L.eibnizS7 traite de nombreuses questions qui tiennent à la fois de la religion et de la 

philosophie et dont les débats demeurent inachevés : I'immortaIitt5 de l'âme. la foi. la 

liberté, l'origine du mal. la grâce et la pr6destination. Le rédacteurfait I'éloge de 

l'auteur qu'il considère comme le plus distingue parmi les savants de son temps. 
Leibniz étonne le journaliste par sa correspondance abondante avec les bels esprits et 

par la liste de ses ouvrages, si longue qu'il est difficile de croire qu'ils soient sortis de 

la même plume : 

Aucun genre d'érudition ne lui est échappé. &, contre ce qui arrive 
d'ordinaire. il s'est distingue dans chacun, comme s'il en avoit fait sa 
principale étude. II savoit presque toutes les Langues. Les Mathématiques. 
la Philosophie, la Théologie. l'Histoire, la Jurisprudence n'ont rien eu 
d'obscur & d'embarrassé, qu'il n'ait péneh-é & développé, & on peut dire 
qu'il n'est aucune de ces Sciences, où il n'ait fait d'heureuses 
 découverte^^^. 

Dans l'introduction. le journaliste rappelle les découvertes de Leibniz et ses 

disputes avec Bayle sur la question du secours de la grâce dans la conversion et de son 

influence sur le comportement humain. II rappelle que le philosophe agrémente son 

discours de quelques curiosités pour égayer une matière dont le sérieux pouvait 

rebuter39 et souligne qu'il a pris soin d'écrire l'ouvrage eu français afin qu'il soit 

234 JL. ibid.. p .  46. 

s5 Joëlle Salvan, op. cir., p. 45. 
236 Selon Jean & Viguerie. la religion a est encore la référence et le modèle d'une bonne panie de la 
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237 Récurseur des malh6maliques mode-. Leibniz a inventé le calcul diffdrcntiel et infinitésimal. 
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239 JL, &idid., p. 175. 



compris d'un public plus nombreux, notamment a u x  dont la dkvotion a CU? ramende 
aux drémonies & dont la d d n e  a eté chargée de formules z*. 

Le joumaIiste reconmi le zèle et les bonnes intentions de Leibniz, mais critique 
ses idees en soutenant que la conversion de 1 'homme est tributaire de la @ce de Dieu : 

a l'homme ne contribue pas plus B sa conversion que la glace , a l .  Selon le 

rédacteur, Leibniz identifie 1a r religion chrétienne H à la religion naturelle et afErme 
que Jésus-Christ a réussi à édifier en loi les principes des philosophes et rendu ia 
religion des avants accessible au peuple ; il réduit la religion à des principes 

philosophiques et à des fomalités. Le journaliste avance ensuite que Leibniz s'exprime 
et paraît penser comme les fameux auteurs accusés d'athéisme par le jesuite Hardouin : 
il rappelle enfin que le célbbre philosophe est srnomm6 en Allemagne : M Leibnin qui 
ne croit rien 2 4 2 .  

En rendant compte d'ouvrages qui repensent le droit naturel et la morale. les 

journalistes réfléchissent sur les croyances religieuses et examinent les idées 

philosophiques modernes qui ébranlent leur règd43. Ils tentent de réhabiliter 

l'homme. souvent .I minimid ,244 dans la culture catholique, mais ne s'occupent pas 

de querelles dogmatiques. car ils ne luttent pas contre les id& hérétiques comme leurs 

confrères jesuites. Ils s'attardent aussi aux questions de morde pour exprimer leur 
m6contentement contre l'immoralisme du pouvoir politique et la domination de la 

mentalité matérialiste en économie, en philosophie et en sciences245. 

4. Les sciences 

On retrouve encore Leibniz dans les articles sur la science, puisque ses thdories 
s'ajoutent A celles de Newton et de Boerhaave pour concrétiser le progrès scientifique 

qui a lieu au début du XVIIIC siècle. Parallèlement à cette effervessence. le commerce et 

I'agriculture connaissent un essor, favorisant la montée sociale de la bourgeoisie qui 

240 J L  &id., p. 175. 
241 11 ibid.. p. 176. 
142 IL ibid.. p. 177. 
243 Le périodique analyse en particulier le h o i f  de fu Namre et des Gcnr du Baron de Pullendor& 
traduit du latin parjean Barbe)rac(JL. t. XXI. T partie, 1734, p. 305). 
244 Jean de Viguerie. op. ci!.. p. 103. 
245 J a n  de Viguene, op. ci!. , p. 55û-559. 



&prouve une aversion et une jalousie de plus en plus prononcée envers le clergé et la 

noblesse dont elle critique les privilèges. 

La trace de ce bouiIIonement se retrouve dans les articles scientifiques du 

J o d  lirréraire et existe en filigrane dans les diven comptes rendus. Les sujets 

scientifiques sont généralement plus présents dans les nouvelles littérai= que dans les 

comptes rendus. Le journal annonce les ouvrages de mathbmatiques du célèbre Bernard 

Lamy. les eaitCs de géom&ie de Rivard, les travaux de physique comme la cohérence 

des membres d'un corps, les fonctions du baromètre et du thennométre, les études de 

médecine comme les maladies des nouveaux-nés, les poisons et les maladies 

Dans son analyse de l'Essai sur les Emeurspopulaires, le rédacteur manifeste 

encore la fonction didactique du journal en mettant l'accent sur l'effort de vu1 prisation. 

l'esprit humoristique et le style satirique de ~rowoz* qui traite de matières accessibies 

au lecteur non-connaisseur, mais dévoile du coup sa propre drudition : 

On ne sauroit nier qu'il ne regne dans cet Ouvrage une érudition 
également variée & curieuse. Physique, Anatomie, Médecine, Géographie, 
Chronologie. Histoire, Antiquitez Sacdes ou Profanes, Mythologie, tout y 
entre, ou pour mieux dire, Monsieur Brown n'en a pris que de ces choses 
que chacun peut entendre avec une médiocre anention, & qu'il est agréable 
& uti Ie d'enter1dre24~. 

Quand il aborde la recherche scientifique, le journaliste classe les procédures et 

les méthodes de recherche selon une hiérarchie fondee sur l'utilité des dsultats 

obtenus : le vrai physicien doit d'abord s'attacher aux recherches qui ont pour objet la 

perfection des arts. la facilite de l'exécution, la siireté des opérations. Le second rang 

appartient à celles qui se bornent 2 faire connaître la structure, la cornposition, ie rapport 

des parties des corps organisés. Sans être toujours immédiatement utiles. ces 

comaissances sont dignes d'occuper une place dans l'esprit d'un honnête homme : 

Pour ces recherches, qui n'ont point d'autre but que des découvertes de faits dont on 

ne peut tirer aucune connaissance ni pratique, ni speculative, je ne sai quel rang leur 

746 Thom Brown, @te angiais mon en 1704 dont l a  aeuvres ont 6ié pu Mi& à Laidres vois ans 
après sa mort 1 I se fait de 1 'écriture un gagne-pain et publie des &ais, des Siziires, des Mciclamadons et 
des Lames d'un mon à un vivant, etc : voir Grand Diet. universel du X7;r siècle, Genève-Paris, 
Siahne, 1932. vol. II, deuxierne parue, p. 1391. 
247 JL, t. XXI, ln F i e .  1734. p. 49. 



donner. Je voudrais qu'elles n'en n'eussent point du tout &je ne puis m'empêcher de 

regretter le tems que des Savaos distinguez y employent uZa. 

Les sciences natureiles intéressent particulièrement le journaliste qui rend compte 

de l'Histoire nahaeIk ciu Ver & Mer, par M. G. Sellius249, publie iî Utrecht en 17'33. 

Avant d'aborder le contenu du fivre, le rédacteur le si tue dans son contexte 
scientifique : il énumère les savants, français, italiens ou néerlandais, e t  les travaux 

déja effectués sur le même sujet. Il présente ensuite diverses hypothks scientifiques et 

résume les arguments des savants qui les réfutent ou tes approuvent : 

Ces lnsectes [...], o'ayant point de communication visible entre eux. 
il est nécessaire pour la conservation de leur race, ou qu'ils s'accouplent 
par ces queues qu'ils poussent hors de leurs hiyaux, comme l'a conjecnird 
M. Rousser. ou que des vers de la même espèce, habitant dans la Mer, les 
remplacent par leurs œufs, comme M. Deshdks le soupçonne. ou enth.  
qu'ils soient Androgynes & qu'ils puissent produire en eux mêmes leurs 
semblables. M. Sellius réfute les deux premieres opinions. [...]93. 

Le rédacteur nous donne ainsi une id& de l'activité scientifique en Europe. des 

débats qui préoccupent les savants et de la divergence de leurs conjectures qui enrichit 

et incite les aubes à refléchir et à formuler de nouvelles hypothèses. Il examine 

minutieusement les nouvelles productions scientifiques et critiques qui semblent faibles 

ou boiteuses. comme dans le cas du remède que propose Sellius pour éviter les ravages 

du ver de mer : << Quel expédient reste-t-il donc *? C'est d'apaiser la colère de Dieu & 

d'opposer à ces Vers des Digues revêtuës de pierres de taille. Tel est. du moins, le 

conseil du savant & spirituel Monsieur Sellius mS1. 

Les ouvrages scientifiques ne s'arrêtent pas seulement aux idées innovatrices des 
savants. mais s'intéressent kgalement leur vie. Lorsque le RecueiIdes ouvrages & 

mathék&pe de Bernard Lamy paraît a Amsterdam en 1734, le journaliste précise que 
la biographie de l'auteur. insérée dans le premier tome, est tirée d'un répertoire intitulC 

Mémoires p o u  servir à l'Histoire des Hommes Illustres danr la République des 
Lemes, ce qui prouve que la renommée du mathématicien est déja consacrée dans le 

248 fL., ibùi.. p. 7-8. 
249 JL.. ü>id... 1734. p. 141. 
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canon des a Lettres * dont il fait partie. Le succès de ses œuvres est corroboré par le 

nombre de rééditions : on en est à Ia septièm&z. 

Dans le catalogue des livres nouveaux, le chroniqueur salue avec beaucoup 

d'enthousiasme la naissance d'un journal spécialis5 qui offre des extraits et des 

traductions de traités de physique)53. Par ce geste, le firiodique accorde une grande 

importance à la diffkon des connaissances scientifiques pour satisfaire la curiosité du 

lecteur. pour vanter le progrés humain et pour faire reculer les superstitions. Il ~ r n p l i t  

ainsi une fonction didactique auprPs du public et valorise la mCthode scientifique. II 
note tes nouveautCs qu'apportent les savants dans leur domaine : a Une autre 

innovation de M. Dover dans la pratique de la Medecine. c'est 1 'usage où iI est 

d'ordonner peu de remedes »B. 

Devant les réatisations des savants dans divers domaines des sciences de la santé 

et des sciences exactes, les comptes rendus du J o d  litf&aire manifeStent un 
enthousiasme intellectuel et une volonté de faire régner le rationalisme scientifique et 

expérimental sur la philosophie, sur l'histoire et même sur les croyances religieuses. 

Les journalistes. en suivant ce schème idéologique, prônent le pluraiisme culturei . 
L'image du savant il 1 'aise dans pl usielus branches du savoir constitue 1 'idéal 

intellectuel de I'dpoque. comme celle que nous tranmiettent les journalistes quand ils 

font I'éioge d'un historien. d'un philosophe ou d'un homme de lettres. Convaincus 

d'être des hommes &clair&. les savants s'assignent le devoir de vulgariser leurs 

u Lumières B pour faire régner l'égalité, la liberté. la tolerance et la bienfaisance dans 

la societe du temps. 

T52 IL, ibid., p 187. 
3 JL. ibid., p- 189. 

JL. t. XXI. T parue, 1734. p. 447. 



Analyse quantitative da Journal liîtkraire en 1734 

1. Les tables de matieres 
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FIGURE 3 

Proportion de littérature par rapport am total255 

255 Un simple coup d'oeil nous permet dc wmtaier la nette domination de l'histoire Jiuis le contcnu du 
journal. Le catalopuc des livres nouveaux a étd c lmi  fié dam la cïse Divers. Un catalogue gdnkrsil des 
dcics  à la fin du tomc XXI est beaucoup plus ddtailld que celui de chaquc partie puisqu'il incorporc. 
outre les articles proprement dits, Ics titres figurant dans le atdoguc et Ics nouvelles Iitt6raires. 
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Cataiogue des livres nooveaiu 



FIGURE 4 

Rbpartition des sujets dans le catalogue 



Le Cafalogue & livres nuuvem accompagné de queIques remarques, plad Q la 

fin du volume avant la rubrique des nouvelles littéraires, en gh6ralement accompagné 

d'un commentaire syuthetique qui de l'éditioa du contexte. de l'auteur et du 

contenu du volume. Les articles sont numerotés en camdtères romains et répartis 
suivant le sujet du livre en mathdmatique, physique, morde. histoire et poli tique. poésie 

et romans-. ou encore en médecine, politique, critique et œuvres mêléesm. Une 

même cat6gorie peut dgalement renfermer trois matieres aussi variées que la théologie, 

l'histoire, et le roman=. En 1734, ce catalogue empiète progressivement sur les 

nouvelles littéraires qui dispamissent de la première partie du vingt-deuxième tom*. 

Il faut convenir que les deux rubriques ont des contenus identiques, mais répartis 
diffdremment ; il s'agit dans les deux cas des publications toutes fraîches ou h venir. 

mais dans I'une elles sont rangées selon le pays dans lequel se fait l'édition : dans 

l'autre selon le secteur du savoir, à l'instar de la table des matières des Mémoires de 

Trévoux, 

Le catalogue des livres nouveaux du J o d  linhziire ne peut être. à lui seul. 

représentatif du marché du l i v ~  européen et surtout néérlandais, mais il kvèle des 

préfkences qui portent sur 1 'histoire et la littérature. Dans le catalogue comme dans les 

analyses. les sciences pures ont une place congrue. Quant à la philosophie et aux 

matières religieuses. le journal. même s'il rend compte de bon nombre de livres. n'en 

annonce pas beaucoup pour ne pas ennuyer le lecteur. Suivant la même logique. les 

rédacteurs soignent le domaine li~éraire dans le catalogue pour compenser sa faible 

fréquence dans les comptes rendus. Cette pratique peut aussi suggérer la place exiguë 

de la littérature dans l'esprit des lecteurs : il suffit d'annoncer rapidement la parution 
d'un roman sans lui consacrer trop d'espace dans le périodique. Seules les œuvres qui 

provoquent un débat ou une querelle littéraire sont analys6es plus longuement. 

La littérature occupe une place privilégiée dans la première partie du tome XXI. 
L'histoire. la philosophie et la religion sont à kgalité dans les tomes XXI et XXIl 
(première partie). Le nombre important d'articles consacrés ii 1 'histoire et à la 



philosophie dans la premike partie du tome XXII, entraîne la disparition des articles 

scientifiques et une faible présence de la li ttkahire. L'histoire, qui conserve un 

pourcentage stable dans le journal. constitue avec la philosophie le centre d'intérêt par 
excellence (30 %). Les sciences sont faiblement représentées dans le journal, mais leur 

concentration est constante dans les deux parties du tome XXI (deux articles dans 

chaque partie : 11 95). 

Certaines publications historiques et politiques recenskes traitent de prospective 

religieuse comme le statut éventuel de l'Église anglicane dans la soci6té anglaise, alors 

que quelques essais philosophiques montrent un enlisement dans des débats théologico- 

politiques, comme daas le cas du déisme et de la libre pensée. Tout ceci rend les livres 

difficiles à classer pour le rédacteur qui doit jauger la matière dominante d'un ouvrage. 
La rubrique DNers, par sa présence même. suggère la grande variété des matières 

traitées- 

Cette analyse quantitative prouve que les préoccupations du périodique sont 

moins axées sur I'actualit6 scientifique et litteraire que sur les epndes questions 

théologiques et philosophiques bouillonnantes. notamment celles qui sont censurées 

dans les mddias publiés à Paris. 

359 À la fin de la première @e du tome XXII. le joudisie  écrit : a le manque de pl- nous oblige 
de résemer pour le volume suivant œ que nous avions dit de quelques Livres nouveaux & d'y renvoier 
en mCme tems les Nouvelles Littéraires w (JL, t- XXII, 1" partie, p. 234). 



Journal littéraire 

2. La Ionguear des articles 
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FIGURE 7 

Proportion de la üttérature par rapport an total261 
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D'après les tableaux, la Iittérature occupe 14 pages en moyenne, l'histoire 19, les 

sciences et les arts 15. la philosophie et la religion 24. Les articles couvrent donc en 

moyenne 19 pages. Comme dans le cas des Memoies & Trévoia, le format in- 12 

laisse 125 cm de longueur sur 75 cm de largeur. La numérotation des pages se 

poursuit 2 I'intérïeur d'un même tome dans les deux parties. Les tables, les 

avertissements et les pages titres ne portent aucune pagination. 

Le décompte de la longueur des articles permet de nuancer I'évaluation de la 
répartition par matières. L'histoire. qui dominait dans la répartition par matières. 

occupe 30 % des pages. cédant la premiére place la philosophie et à la religion qui en 

couvrent 34 95. La litt6ranire. bien qu'elle conserve la tmisième place dans la 

répartition par sujets, n'occupe ici que 16 % des pages. 

Les nouvelles litîéraires 

Formant une partie indtpendante du Journal finéraire. les nouvelles litteraires. 

génkralement situées à la fin d e  chaque volume. occupent une moyenne de 12 à 18 

pages, mais peuvent dis-tre complètement de certaines livraisons faute d'espace 

(t. XXII. 1' partie). ou il peut atteindre 30 pages pour occuper environ 4 % de 

l'espace du journal. Le contenu des nouvelles est généralement uniforme : les 

dépêches font un survol concis des publications récentes ou ii paraître sur le marché du 

livre en Angleterre, en Italie. en Allemagne. aux Pays-Bas, en Suisse et en France. La 
majorité des annonces s'accompagnent d'un bref resumé du contenu des livres traduits 

en français : elles donnent seulement une partie du titre original anglais, latin ou 

néerlandais et sont publiées dans leur forme integrale, comme elles ont kt6 reçues. avec 

de légères comctions par le rédacteur. 

Le choix des sujets est tributaire des goûts du rédacteur en poste et du 

correspondant qui lui envoie les nouvelles. La première période ( l7 13) manifeste une 

préférence pour la philologie et la politique, tandis que l'équipe de 1729 aborde surtout 

des questions relevant des mathdmatiques Ces correspondances sont utiles parce 

qu'elles tiennent les journalistes au courant des nouveautés scientifiques et littéraires 

(en particulier, des nouvelles parutions ou des réimpressions de livres) et parce qu'elle 

permet de mieux évaluer f 'bvolution politique et littéraire de l'Europe du temps. Elles se 



révèlent, au bout du compte, aussi profitables pour les lecteurs que pour les 

joumalistesz6z. 

En parcourant les nouvelles littéraires en pmvenmce dTAngletene, on peut 

comprendre l'inter& que porte le journaliste B la litterature anglaise, à ses génies et au 

caractère unique de son style. Il jette une lumière intense sur des hommes de leiires 

comme Alexander Pope, Joseph Addison et Richard Steele dont elle note le rôle crucial 

dans Ia sociét6 anglaise : elle estime que la meilleure société est celle qui emploie les 

membres de la Rbpublique des lettres dans les positims-c1C d'infiuence politique. Le 
rédacteur convient que la barrière de la langue empêche la propagation de la culture 

anglaise et empêche les lecteurs de comprendre leurs réalisations intellectuelles. Pour 

pallier cette difficulté. le correspondant dit vouloir publier de brefs essais en français 
touchant la Ii ttérature et la culture anglaises. La majorité de ces dissertations seront 

rédigées par Justus Van men après son retour du premier voyage en ~ngleterrez*. 

Le joumdisie annonce univent d a  ouvrages d'une grande ampleur er prévoit analyser les volumes 
au fur et à mesure de feur pution. Quand le journaliste promet à la fin de son compte rendu d'en faire 
autant des tomes suivants, il recourt A une stmégie éditoriale rassurante qui assure un article sur le 
même sujet pour les prochains numéros. Cette manière de procéder tend un fil unificateur enire les 
différentes étapes du J o i d  lineiaire et lui consen'e une cemine uniformité du contenu : voir  par 
exemple Ji., t. XXI, 1" partie, p. 156. 
163 Joseph Aimagor. op. cil.. p. 174- 175. 



Conclnsioa 

De ce qui pdcède, nous pouvons deduire que le Jaianal ün&&e a subi 

1 'influence de la conjoncture politique e t  de I't5volution scientifi~que et philosophique 

européenne. comme en témoigne l'abondance des sujets philosophiques, religieux et 

historiques souvent censurés dans le royaume de Fiance. Le ton ironique qu'ils 

utilisent pour critiquer les Mémoires de Trévoux. surtout en ce qui touche le père 

Hardouin, rappelle 1 'animosit6 persistante entre les jkuites et les protestants. 

Un regard retrospectif nous permet de remarquer. au sein du même journal. de 

nettes divergences d'opinion entre les rédacteurs des différentes tpoques. Bien que la 

critique des journalistes du début soit modéde. l'abandon des rédacteurs Zi deux 

reprises laisse le journal entre les mains de personnes moins expérimentées et passant 

pour belliqueuses. comme Beaumarchais. Au cours de la troisième phase. 1 'opinion 

des journalistes devient plus nuancée. surtout sur les questions qui touchent le théâtre 

et la poésie. Ils remettent en question la tmdition littéraire et invitent à se libérer des 

clichés rigides du classicisme et de l'obligation des rimes en ce qui concerne l'@op&. 
Sugg6rant l'introduction de la prose dans la tragédie. ils avouent que les textes 

bibliques ne conviennent pas toujours à la scène et ne doivent pas constituer la seule 

source d'inspiration des poètes. que les récits sentimentaux prennent de 1 'importance et 

que la com6die. moins appréciée, acquiert progressivement ses lettres de ooblesse~6'! 

Les admirateurs de Marivaux et de Madame de Gomez se réjouissent d'un langage 

naturel et d'une représentation réaliste, puisqu'elle confère au roman le prestige de 

l'illusion de réalité que l'on retrouve dans Par ailleurs, la position du 

J o d  litréraire à l'égard du roman dtonne. Ce genre dCcric? à I'tpoque attire 

progressivement l'attention des journalistes qui suivent de près en 1734 ITacnialit6 

romanesque et en rendent compte scmpuleusement. Ils accordent un intérêt particulier 

aux romans de mœurs et d'aventures. considérés comme un avatar du poème 

épique166. 

264 J d i e  M v m .  op. cit., p. 56. 
-65 Sur le rapport entre le roman et l'Histoire. voir &@et-Dufremoy, De feusage &s romam- 
Genève, Slatkine, 1970, p. 53. 
266~~. t. XXI. partie, p. ISB. 



L'image de la presse se modifie ii l'époque du J o d  Zinéruùe : les 

journalistes, en cherchant écarter la responsabilit6 de déclencher des que~lies  par 

leurs comptes rendus en atténuent le lien avec celles-ci. Une corrélation entre le 

traitement de 1 'information et 1 'imitation se met en place : l'effet d'enrralnement des 

médias, le battage publicitaire, constitue une preuve importante du pouvoir intellectuel 

de la presse. Le Journal littéraire a bien investi ce pouvoir dans la mesure où iI a créé 

un réseau d'information audacieux et compI6mentaire à celui qui se trouve à Paris sous 

la melie du pouvoir royal. Cette compiémentarité a assuré au périodique une clientèle 

française importante, mal@ les contraintes des droits de dinusion. De même, la 

présence des rédacteurs du journal l'extérieur de la France leur permet de dresser une 

comparaison entre Français et Anglais en matière de style et de littérature et de juger de 

manière différente les événements qui se produisent dans les deux pays. 

Dans cette esquisse de 1 'orientation du J o d  finéraire, notamment en 1734, 

nous pouvons comprendre que l'existence saccadée de ce périodique n'a pas nui à son 

prestige lors de sa parution ni dans les annees suivantes. L'analyse de contenu r6vèle 

deux él6rnents frkquents. semble-t-il, dans les journaux de l'époque : l'enchevêtrement 

des disciplines dont les frontières ne sont pas aussi étanches qu'aujourd'hui et la 

multiplicite des sujets traités dans un même article. ce qui rend aléatoire la classification 

d 'après le titre. 

La distinction devient donc difficile à établir entre l'homme de lettres créateur et 

l'homme de lettres critique, entre la production Litteraire et la réflexion sur cette 

production. Seule s'affirme la différence entre les travailleurs intellectuels qui se 

consacrent à la réflexion. et ceux qui exercent une profession manuelle ou qui font 

appel à l'expérience. Paul Benichou a n n e  qu'cc homme de lettres n est synonyme 

d'a intellectuel ~ 3 6 ~ .  Ainsi le JO& titréraire contribue, suivant notre analyse, à 

confirmer notre hypothèse liminai~ selon laquelle la littérature forme une entité vague 

et globalisante qui ne se limite point B la création esthetique et imaginaire. mais couvre 

tout le champ du savoir. 

?67 h i  Bdnichou. Le sacre & ïécrivain, 1750- Id330 : esroi sur 1 'uvèwmenf du pouvoir spirifuel 
ù@uedanslo France nio&rne, Paris, Coni, 1973, p. 23. 





Le profü de la presse littéraire de langue française se complète par l'analyse d'un 

troisième périodique, nt5 après 1750. Nous avons choisi ce joumal en raison de son 

caractère particulier. dfl6rent des deux autres : d'une part, il est issu d'une volont6 de 

cosmopoiitisme litt6rairei et. de l'autre, ses rédacteurs sont, à l'opposé des directeurs 

des Mémoires et du JoLartQl ünéraie, de fervents disciples des Encyclopédistes. Les 

idées des hommes de lettres et des philosophes 4< éclair& » auront un impact 

indéniable sur la ligne de conduite générale du périodique puisqu'iis iront jusqu'ii en 

déterminer le directeur. Nous commencerons notre étude par un bref aperçu historique 

du journal, de ses conditions de production et de ses directeurs, pour ensuite nous 

concentrer sur le contenu de l'année 1762. dernière année de publication. L'analyse 

vise il dkouvri r la part de la litt6anire dans le joumal et sa definition dans l'esprit des 

joumaiistes chargés de la rédaction. Nous apporterons ainsi les dernières retouches au 

portrait de la presse littéraire et tenterons d'en déduire le concept de littérature n 

dans la mentalité des intellectuels du siècle des Lumières. 

L'histoire da Journal étranger 

Le Journal éimnger voit le jour en avril 1754 à ~aris2. dix-huit mois après la 

demande de privilège pour un mensuel que soumet Ignace Hugary de La Marche- 
Counnont à Malesherbes. directeur de la Li brairie. En raison de problèmes financiers 

un an avant la première publication, l'éditeur cède le projet à h o u i n  de Courcelle qui 

confie la rédaction de la préface à Grimm et à Rousseau. afin de donner plus d'éclat 

à ce nouveau joumal ~ 3 .  

Spécialisé dans la littérature » 6tranpère. c'est-&-dire produite dans les pays et 

les cultures autres que ta France, le nouveau joumal se lance sur une piste qui le rend 

unique en son genre. malgré I'affiuence des périodiques dans la seconde moitié du 

I lem Sgard qualifie ce journal d'a essemiellement litteraire B (a Les souscripteurs du 
Journal étranger m. La difision er la Iecture des journaux de Langue fiançaise sou l'ancien régim, 
p. 94). 

11 a publie chez Durand. nie Saint-Jacques. 
Marie-Rose de Labriolle. a Journal h n g e r  W.. Dict. des jounuzux, vol. I I .  p. 675. 



XWIesïècle4. D6s sa naissance, il fait face Q des problèmes matériels et gestiomels. 

Les problémes matériels viennent de la diff~culté d'accès aux livres étrangers, du 

nombre réduit de correspondants compétents et de la carence de bons traducteurs5 : 
pour la gestion, le journal passe entre les mains de quatre éditeurs différents et de sept 

directeurs successifs sans toutefois changer de natureo. 

La direction du journal est confiée tour à tour à des intellectuels qui essaient 

d'aviver l'entreprise en y mettant leur propre touche, mais ne tardent pas à renoncer 

devant l'ampleur des tâches et des complications éditoriales. Malgré cette instabilite. le 

journal acquiert la renommée @ce aux dlt5bntCs qui s'en chargent comme I'abbé 
Prévost, Grimm et Fr6ron. ou à une aide indirecte comme celle de Diderot. de Suard et 

de Turgot. Le rôle de certains n'est pas toujours bien défini : si Grimm rédige 

l'ébauche du discours préliminaire du journal. la part de Rousseau - aussi bien dans 

la préface que dans l'orientation du joumal - reste encore B 6claircir. Ces deux 

écrivains semblent s'être rapidement désintéressés de l'entreprise à cause des conflits 

entre les associés? 

Entre 1754 et 1758. six directeurs se succèdent à la tête du journal. Grimmg. 

Vincent-François Toussaint9. 1 'abbé Prévost 10. Elie Fréron l ,  Alexandre Deleyre 13 et 

Arne-Gabriel Meusnier de Querlon13. La courte durée de leur mandat (quatre mois à 

un an) ne permet à aucun d'entre eux de donner des fondements solides au journal. ni 

d'imposer une méthode critique des ouvrages recensés. Abordons un un les 

Les jwmalistes se plaignent à mai nies repnses de ceue alfiuence de journaux L'abbé Arnaud 
l'attribue à un phénomène global de prdifération littéraire : a Au milieu de tant d'Ouvrages 
multiplic?~. la pf0prin sans objet & sans utilité, quelquefois même à la honte du cœur & de I'espnt 
humain, comment les Joumaus seraient-ils le seul genre de Littérature dont on n'abuserait pas ? 
(JE. janvier 1760. p. vj). 
Marie-Rose de Labriolle. - Le JO& é n ~ g n  dans 1 'histoire du mrmopoli tisme littéraire B. 

p. 783-784. 
Jean S p d .  op. cir.. p. 97. 
Marie-Rose de Labriolle, a Journal Etranger B. p. 675. * 11 est direzîeur de janvier à juin 1754. 
Son mandat se prolonge d'avril à aoùt 1754. 

11 s'occupe de ln gestion encre janvier et juillet 1755. 
Dès septembre 1755. il dirige la rédaction et y demeurr jusquén 1756. 

l2 Septembre 1756 à mars 1757. 
l3 Avril 1757 à d6cembre 1758. 



rédacteurs-en-chef de cette période afin de mieux comprendre les éîapes que le 
périodique a traversées et les tendances id6oIogiques qui en ont orienté la rédaction. 

Grimm14 intellectuel allemand, fait des études de litî6ratum d'histoire et de 
droit public a i'université de Leipzig entre 1742 et 1745.11 a joue un r6Ie littéraire 

important dans la sociét6 parisienne15 et est devenu l'un des journalistes les mieux 

informds de Paris grâce 3 ses amiti~sl6. Sa contribution au J o d  etranger ne 
dépasse pas le lancement de l'entreprise à la suite de laquelle il vaque à d'autres 

occupations plus rentables. En 1773, il abandonne sa chère  de correspondant 

linbraire pour devenir diplomate et agent culturel de plusieurs corn d'Europe. mais 
son hostilité dkclarée contre la R6volution lui fait perdre toute sa fortune. 

Toussaint l7 remplace Grimm à la tête du périodique en 1741. sans grand 
enthousiasme. Grimm se montre toutefois satisfait de sa présence qu'il juge sage. 

l4 Ne en 1723. Gnmm est tïls d'un pasteur luthérien. II publie en 1747 une thèse en laun sur 
I'empereur Maximilien 1'' 11 occupe plusieurs pustes distinguk : précepteur d'un fils de Schonberg A 
Ratisbonne en 1745, secrétaire du comte de Friesen à Paris en 1749, secrétaire des commandements du 
duc d'Orléans en 1755 et minisue plénipotentiaire du duc de SaxeGotha en 1769. Il devient baron à la 
cour de Vienne en 1772. accompagne Diderot en Russie l'année suivante ou il devient membre de 
I'acad&nie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg et v v g e  en Italie, en Allemagne, en Suède et 
en Suisse. Ses convictions religieuses nées au milieu d'une famille protestante se sont rapidement 
ébranlées dès son arrivée à Paris. Se lançant de plain-pied dans la rie intellecnielle parisienne, Grimm 
prend part à certarnes polémiques comme celle de 1753- 1754 dans IaquelIe il s'engage, contre l'opéra 
français, pour la musique italienne. II prend égaiement parti pour les philosophes et surtout pour 
Diderot dans les grands débats de son temps ; il appuie l'Enc_vclopdd~ et s'engage dans 1 'affaire 
Calas : voir Jochen Schlobach. a Grimm, Frédé~c Melchior ( 1m-18M) H, Dicl. des jomlistes, 
p. 183. 
l5 Sa Conespondanc~littérnit~ constitue le chefd'aeuvre du genre. N'dut pas destin& à la 
publicarion, ces feuil les sont écrites en toute Ii berté des conuaintes de la censure. de fa pditesse et du 
parti-pris (Jochen Schiobach, op. cit., p. 184). 
l6 11 s'est lie avec Diderot. Galiani. d'Hoibach. HelvCtius et d'autres (Jochen Schlobach, op. cil.. 
p. 183). 
l7 Ne en décembre 1715 à Paris, Françuis-Vincent de Tounaini q o î t  une éducation morale janséniste 
austère qui lui fait penser à embrasser I'etat eccfésiastique, mais ne farde pas a le rebuter. II se marie 
deus fois après une coune période de veuvage et meurt en juin 1772, laissant deus filles et un fils. II a 
une soif inassouvie pour les études et possède les langues angiaise et allemande. Après des études de 
dmit et il devient avocat au Pariernent de Paris à 26 ans, mais un malaise physique lTobiige de quincr 
cette caniere. 11 travaille ensuite pour les libraires, s'associe Diderot et Eydous pour la traduction du 
Dictiomaire & m0&cine du docteur jarnes et collabore à 1 ' EhqclopeXie pour laquelle il rédige les 
articles de jurisprudence. En 1751, il est élu membre de ITAcadhie de Berlin en même temps que 
Diderot el Trorichin. Après une période consact-8e à la tmâuction d'ouvrages an@ais, Toussaint 
commence sa carrière jownalistique en assumant la diriection du  Jounral érranger en 1754. Son amour 
pour Ies lettres se manifeste dès 1'5ge de 17 ans ; il écrit ses Mémoires secrers p u r  servir à I'Hismire 
&Perse. publié à Amsterdam en 1745, confisqut! et vendu sous le manteau en France. car il racontait 
les évdnements de !a cour de b u i s  XV sous l'affabulation d'une histoire orientale. Toussaint public 
en 1748. sous le peudon)me de Panage, un autre ouvrage provoquant intintle les Maours. Coridamné 



instnll t et diligent Journalisme néophyte. Toussaint se heurte rapidement aux 

problèmes habituels comme l'insuffisance des livres &rangers, de traducteurs 

compétents et les confiits entre les directeurs. En novembre 1754, il ddmissionne Zk la 

suite d'une attaque des Nouvelles ecclésianiques qui l'accusent de répandre dans le 

périodique des idées anti-religieuses provenant d'Angleterre et d'ailleurs. Ils lui 

attribuent faussement I 'article a Autori té n de ~'~hcydupédiel* qui contribue à faire 

supprimer celle-ci en 175419. Toussaint laisse aux directeurs du J o d  é m g e r  le 

soin de répondre aux accusations non-fondées?*. Même s'il est ~ s t C  peu de temps à la 

tête du journal, il y a laissé sa marque par la grande diversité des livres et des sujets 

issus des cultures anglaise, allemande, espagnole et italieme". 

Prévost", qui prend la relève à partir de janvier 1755, s'acquitte brillamment de 

sa tâche. Sa direction donne un nouvel essor au journal qui devient très demandé : sa 

présence. assurant le cosmopolitisme du périodique, encourage les souscripteurs à 

renouveler leur abonnement et en attire de nouveaux? II fait venir beaucoup de livres, 

choisit les correspondants et les spécialistes. Comme il l'avait fait precédemment. il 

ajoute une petite introduction aux articles qu'il retouche et remanie avant de les insérer 

dans le périodique. Mais il doit ralentir au bout de quelques mois en raison de ses 

par la cour du Parlement de Paris comme blasphématoire et scandaieus, ce livre propose d'établir la 
religion naturelle sur la libération de l'homme des cultes extérieurs, des lois divines et humaines. La 
proscription du livre te rend extrêmement recherche et il se rendait très cher : voir Marie-Rose de 
La bnol le. Toussai nt. Fmpis-  Vincent m. Dicr. des jountalisles, p. 355-356. 
l8 Cet aticle vient de Diderot, comme l'attestent Deleyre et Grimm : voir MYie-Rose de Lab"ol1e. 
ibid.., p. 356. 
l9 Le Conseil d 'Étai allègue dans son arrêt de suppression que le Dkriomirrp mnienaii des maximes 
tendant a détruire 1 'autori* royale et à encourager 1 'esprit de  révolte : voir Mme-Rose de Labriolle. 
ibtii.. p. 356. 

Marie-Rose de Labriolie, * J o d  é h ~ g e r  m. p. 675. 
MarieRose de Labriolle. Toussaint, François-Vincent m. p. 356. 

12 RCvosc a reçu a première formation chez l a  jésuites et fait son noviciat en 171 7. Son itinéraire 
religieux est fait de fugues successives : i t quitte l'habit jésuite en 1718, puis celui des bénédictins en 
1738 avant de passer en Angleterre en qualité de protestant. Après un voyige en Europe pendant lequel 
il a vécu comme apostat, i 1 revient en France, pressé par les difficultés î î è r e s .  mais ébloui par 
l'ambiance & liberté en Angleterre et I'effemescenœ & I'imprimd en Hdande (Jean S@, 
a L'apostasie et la réhabili talion de Révost B. dans L *ab&é Prévost. Actes du colloque d'Ais-en- 
Frovence. p. 14). En juin 1734, il obtient I'indult d'apostasie et cherche à se réconcilier avec les 
jésuites, mais ces derniers l'accusent de déisme dans ses romans. Lorsqu'il reprend son Pour et Corne. 
commencé en 1733, Prévost déci=de de se plier aux exigences de la censure, en sacrifiant sa vivacité et 
son indépendance et en s'alliant à tous les clans sans prendre parn. Opposé au dogmatisme, il se 
montre hostile à la Bdfe Unig4nirw et favorable aux Lumitres- II se liera d'amitié avec Vol mire, 
Rousseau et Thiériot. 



multiples tâches : 6criture romanesque, correction, édition et traduction% En 1755, 
Didot I'incite à quitter le Journal &ranger pour se consacrer ii l'Histoire des voyages 

qu'il a déjh entamée et laissée de côte tant le travail au journal l'absorbe. Il prend donc 

congé de ses lecteurs en août et présente son successeur Fréron. Quand il dhîssionne 

de la direction du J o d  étrunger, il se brouille avec Grimm et l a  ~nc~clop~distes~. 

Révost se distingue panni les journalistes par la polyvalence de ses occupations. 

II pratique un style journalistique qui se rapproche de la critique littéraire et sociale et 

de l'observation philosophique g6nérale à la maniere de Marivaux, avec cette 

diffdreuce qu'il tend toujours A comparer entre les coutumes anglaises et françaises. 

Son rôle de maître d'œuvre la tête du Pour et Conne. du J o d  énmger ou de 

I'H'toire des voyages se révélera irremplapble PX. Sa gestion révèle une volonté de 

moderation. mais aussi de comiopolitisme ; son expérience de la diffusion et du 

commerce du livre lui valent l'appellation de a financier du Parnasse »z7. 

~ r é r o n a  dirige le journal en septembrr 1755, sur la recommendation du libraire- 

imprimeur Michel Lambert ; il a d6jh commencé à rédiger son Melittéraire, h c é e  

en 1754'9.11 tient les rênes du périodique pendant un an et son empreinte s'y fait 

Jean Sgard, a Les souscripteurs du J o d é ~ a n g e r  m. p. 97. 
24 Jean Sgard. PrCvost, Antoine-Franpis m. Dict. despumlist~s.  p. 304. 
-5 Jean S p d ,  mi., p. 305. 
26 Jean S p d .  ibLI., p. 304. 
27 JE, avril 1755. p. 2. 
-8 Ne à Quimper en 17 18. aie-~aiherine Fn%m reçoit une éducation bilingue ( franps-breton) ei fair 
ses au collège de Quimper tenu par les jésuites. En 1734, il fait ses humanités au colkge 
buis-le-Grand encouragé par les pères Bougeant, Brumo)t et Pode qui lui apprennent la rhktonque. 
Novice à la fin de 1735, il devient professeur de cinquihe au bout d'un an, mais demande d'être 
dispensé de ses ~œux en 1739. Ardent dérenseur du ü6ne et de I 'Églisc. F-n s'oppose au. 
Philosophes et aux Encyclo@stes. Du point de vue littéraire, il est partisan du drame bourgeois. 
contre le théâtre de Marmontel ; il admire Vdtaire et C ~ l I m  père. Dans la querelle des Bouffons. il 
se déclare en faveur de la musique f-se À us débuts dans le joudisme.  il collabore avec 
Desfontaias dans la rédaction des ObseTvQtiOtts sw q u e 4 ~ e ~  éiirs mocicnter de 1739 à 1743. En 
1745, i l  lance ensuite son premier périodique, Les Lemes de la Comtesse XW, sans nom d'auteur, 
qui ne compte que 19 lemes jusqu'en janvier 1746, Ses Lrrtres sur qw4ues MES & ce femps, parues 
en 1749, sont rapidement interrompues h cause de sa cri tique ouverte des Philosphes. Diderot et 
d'Alembert s'opposent à sa nominarion à l'académie de Berlin en 1754 : voir Paul Benhamou. 

Fdron, Elie-Catherine B. dans Dict. des j o m i i s ~ e s .  p. 162-163. 
19 ce dernier périodique a s w é c u  IULX OCf-va des AUlosophes grâce B la protection du roi de 
Pdopne et de la reine : voir Paul Benhamou. W., p. 163. 



J o d  étranger 

sentir. Doté d'un esprit réformate@, il apporte des modifications notables dont la 
suppression des quatres volumes sumum6raires trimestriels institués par ses 
prédécesseurs. Sa volonté de changer le cours et l'orientation du périodique se heurte 

rapidement 3 l'opposition de ses adversaires, les Philosophes31. Giâce ik ta 

collaboration du chevalier d'Arcq. le journal reçoit l'aide de plusieurs comspoodants 

de mérite à travers I ' E U T O ~ ~ .  La difficulté de mener à bien deux ptnodiques en même 

temps et le peu d'affinité intellectuell& avec les Encyclopédistes contribuent à la 

défaveur de Fréron qui sera démis de ses f0nctions3~ en septembre 1756. Les 

Philosophes proposent comme remplaçant Alexandre Deleyre, ami de Diderot et de 

Rousseau. 

Deleyds avait déménagé à Paris en 1750 pour y poursuivre une carrière 

littéraid6. Anti-jésuite, il affiche naïvement ses appartenances encyclop6diques et ses 

30 Paul Benhamou. ibid.. p. 162. 
Fréron appartient au parti anti-philosophique. Imiallés à la tête du périodique dès son début, les 

philosophes se sentent contrariés de le voir choisir Coste dTArnobot comme collaborateur : voir 
Marie-Rose de Labriolle, Le J o d  étranger dans 1 'histoire ... B, p. 785. Fréron détermine 
toutefois le r81e du directeur d'un j o u d  : a Toute entreprise. pour peu qu'elle a i t  de varié26 dans sa 
nature & dans sa forme. a besoin d'un Chef qui veille sans cesse à la fidéiité de l'exécution rn (E, 
janvier 1755, p. v). 

32 Le chevalier d'Arcq est m n u  daw le monde des l e m  ci chez les ministres de France a I'f!tranger : 
voir Marie-Rose de Labriollc, Le Journal énmger dans 1 'histoire .. . a, p. 785. 
33 Fdmn publie le 30 juin 1757 un article accusant Diderot de plagiat dans le Fils rr~turei. Il attaque 
les E n c y c i ~ i s k s  et leur œuvre dans I'Anwé liMoire au cours de la même année. Deus ans plus 
tard, il les accuse d'avoir volé à Réaumur les planches de I 'Enc_vdoH&, On ne s'étonne donc pas que 
les EncycIop6distes ripostent en signant son renvoi du journal. 
34 La guem qui Mate en 1756 rend les communications difficiles, ce qui décourage Cgalement Fdmn. 
Pourtant, Marie-Rose de Labriolle affirme que tes articles publiés sous sa direction sont panni les plus 
documentés et les plus intéressants du périodique : voir Marie-Rose de Labnolle, Le 
Journa! é~mger  dans l'histoire ... rn, p. 785- 
35 Éduqu~ chez ia jésuites de Bordeaux. Deley-re entre au noviciat A l'fige de quinze ans. A 31 ans. il 
quitte I ' d re ,  se consacre aux études de d r o i ~  mais ne tarde pas à découvrir qu'il n'est pas doué pour ce 
type d'dhides. 11 quitte Bordeaux en 1750 espérant faire fortuoe en littérature à Paris. Le vrai suc& de 
Deleye se manifeste dans l'activité politique de son pays. II a joué un r61e actif dans les dlections aux 
hs-~dndraux  il Bordeau Pendant la Rf!voiuuon, il dkfend les droits des p ~ s a n s  et r&lame des 
réformes en leur faveur. II est ensuite élu députd à Ia Constituante, vote la condamnation de Louis 
XVI. s'inspire de 1*Émi[c pour dlaborcr le plan d'inrtniction g€draie des enfànts de la Republique. 
Sous le Directoire, il devient surveillant des M e s  nomdes et rnembrc de I'Insitut national des 
Sciences et des A* en 1796 : voir Marie-Rose de Latriolle. K Deleyre, Alexandre m. Dict. des 
joumafIjces, p. 1 14. 
36 Montesquieu et le chevalier d ' A 9  i'encwragent dam ses débuts littéraires ; Diderot l'invite à 
~ i g e r p o u r l ' ~ l 0 ~ d i e  les artides Épingle w et * Fanatisme n ; cet article résume ses idées 
sur la religion et s'attaque à la superstition et au dogmatisme, mais a provaqud un retentissement et a 
pavement affedé sa réputation. Une amitie le lie à Diderot à partir de sa dIaboration à 



idees audacie~ses3~. Rédactew---chef en novembre 1756, il cherche h y faire régner 

le ton de la philosophie du ternps3* et à redonner un peu d'éclat au journal en 
demandant aux correspondants de composer un aRic!e btossant le portmit de I'actuait6 
scientifique et littéraire de leurs pays. [i reçoit toujours la collaboration fnictueuse du 

chevalier d'Arq39, mais il renonce rapidement 3 la tâche, lassé d'œuvrer sur un tenain 

qui le rebutea. Deleyre n'a pas marqué I'histoire du Joumui étranger car il n'a fait 

qu'y passer. On notera seulement que sa haine des jésuites a certainement inflCchi le 
choix des articles ou le style critique adopte à une époque où l'ordre traversait une 

période difficile, peu avant son interdiction. 

Meumier de Querlon41. son successeur, est avocat à Paris, puis gardien des 

manuscrits de la Bibliothéque du Roi de 1727 à 1735. Dès le début de sa &ère 
d'avocat. il s'intéresse la littératufe et publie quelques articles dans le M e r ~ e .  À la 
tête du J o ~  étranger en avril 1757, il devient un directeur insouciant cause des 
nombreuses tâches qu'il devait accomplir. Sa négligence se manifeste dans le peu 

d'exactitude et dans le report constant des volumes padtre4? La mauvaise gestion 
des associés crée des complications. entraîne la dvocation du privilège et la 
suppression du périodique en 1759. 

I'EmylapeCdie. mais elle débouche sur une rupture inexpliquée et définitive : voir Mme-Rose de 
M o l l e ,  W., p. 1 14- 1 15. 
37 Marie-Rose de Labriolle. Del-. Alexandre m. p. 1 15 et a Journul e'irmg~r m. vol. II. 
p. 675. 
j8 Dans la préface de son pmnier mme. Deleye affinne que la science n'est plus d née dyis un 
moule de choses idéaies, mais s'élargit pour intéresser tout le public : voir Marie-Rose de Labnolle, a 
Le Journaiérrmger dans l'histoire ... m, p. 785. 
39 Le chevalier d' A r q  a nomment recrute5 des correspondants C m g m  pour le journal et a eamprts 
des relations avec le Portugal : voir Marianne Couperus, L *é& &s@bàüpsanciensT Pans, Nizet, 
1972, p. 53. 
40 Marie-Rose de Lribriolle. Deleyre. Alexandre M. p. 1 15. 
41 Ne en 1701 a Nantes. Anne-Gabrie! Meumier de Querlon y commence ses etudes et les amtinue 
Paris où il est rgu avocat en 1723. De 1740 à 1775. il se comme à ses activités de journaliste, 
d'Bditeur, d'écrivain et de traducteur de latin. Homme simple et effacé. il ne s'est fait connaîî  que par 
ses œuvres (les Domirs&ki&mom. 1740) et par son ouvrage cri tiqué : Annonces & lhes  Ù 
adiercl.r- Il fait 1 'doge de son ami l'abbé Rkvost en tête du tome XVII de 1 'Histoire &s voyages. 11 
donne des conaibutions anonymes au M i  de 1733 à 1730, rédige partiellement la -nede 
F m  de 1752 B 1753. En 1758, il wlktbore au JounralécolLaYttiQuc. En 1752, il obtient le privilège 
des W h e s  de Provinces ou Petites agrChes qu'il rédige et publie pendant plus de 93 ans. Ce j o u d  a 
été très répandu dans les cabinets de lecture : voir D. Deffain, E Guiüon et S. Desnies. Qrierion, 
Anne-Gabriel Meusnier de n, Dict. des journalistes, p. 306. 
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Des coulisses du ptriodique et de la vie des diïteurs se degage une observation 
générale : éditeurs et directeurs espéraient réussir une entreprise financière solide et 

s'assurer un revenu satisfaisant ; mais dans leur course la rezherche de I'argent. 

leurs intérêts personnels concumnçaient ceux du journal qui faillit sombrer 3 plusieurs 

reprise&? Un savant enthousiaste, I'abbt? François Arnaud, reprendia le périodique 
pour le faire reparatAtre. 

Le journal sous François Arnaud 

En 1760. allant à l'encontre des nouvelles dispositions promulguées contre les 

privilèges exclusifs des journaux littCraires", Amaud en demande un pour relancer le 
Journal érranger et provoque. de ce fait, un démêlé avec Malesherbes. 11 soIIicite alors 
la protection du Dauphin qui lui obtient de mettre la mention priviltge du roi sur la 

page de titre à partir de février 1 ; le Journal étranger renaît ainsi sans 

1 'autorisation explicite de la Librairie. Sous la direction d'~maud46, le périodique 
acquiert une certaine stabilité et, avec la coIlaboration des Encyclopédistes. il devient 
p!us cosmopolite. 

La vie professionnelle de l'abbé Amaud est révélatrice de sa rigueur dans la 
direction du périodique et de sa capacité à poursuivre une camère journalistique 
brillante. Ami des Philosophes et des artistes. hélleniste et musicoIogue chevronné. il 
est reçu à la cour, dans les salons et dans les milieux les plus distinguées de la société. 
Sa carrière journalistique commence par la direction du J o d  étranger en 1760, 
rendue facile grâce à la collaboration de Suard. Élu membre de l'Académie des 
Inscriptions et des Belles-Lettres en 1762. il abandonne le Joumul é m g e r  pour 

42 Chaque livraison paraissait avec l'avis d'annulation du privilège si le reiard de publication dépasait 
les uois mois. En 1759, un arrêt promulgué le 21 juillet supprime le privilège exclusif des journaux 
littémires : voir Marie-Rose de bbriolle. Journal énonger m, vol- I I .  p. 675. 
43 Marie-Rare de Labridle, a Le founial étlanger danr I 'histoire ... B. p. 783. 

Selon les wuwlles dispitions. les joumaux littéraires n'ont b i t  qu'à une permission tacite et 
doivent pyer  une redevance au Jountol &s Savanr~ : voir les articles de Marie-Rose de Labriolle. 
a Jouml  @franger m. p. 675 et a Arnaud, François », Dici. des jountalistes. p. 13. 
45 Marie-Rose de Labriolle. Arnaud. Franqois m. p. 13. 
46 tduguc? chez les jbuiies & Carpenuas, Amaud décide de prendre l'habit par poDt des dtudes piutôr 
que par conviction : il mattnse rapidement les langues anciennes, le grec surtout, et les langues 
vit-antes. Ordonne pretre, il s'installe pour quelque temps dans sa ville nataie puis dérndnage A Pans en 
1753. Sa réputation d'homme de lettres est consacri8e me à une Leme mr la m q u 4  inspirée de 
celle de Jean-Jacques Rousseau : voir Marie-Rose de Labriolte, a Arnaud, François », p. 13. 



lancer la U t t e  IittPraCIIre& I'Europe qui ne paraît qu'en 1764. Deux ans plus tard, il 

passe à la Gcenede F r m e  qui requiert moins de travail47 Obtenant une chaire à 

I'Academie française en I n l ,  il prononce un discours qui d e s t e  un intérêt pour 

les 6tudes de linguistique compade48. II collabore à la rédaction du J o d d e  Paris en 

lm et lui fournit des articles jusqu'a sa mort en 1784. 

En dirigeant le Journal é~anger, l'abbe Arnaud s'attache à tenir les promesses 
du prospectus qu'il publie à la tête du aurnCro de 1760 : il s'interroge sur l'identité des 

auteurs et cherche à se former un jugement droit sur tous les livres dlectiom6s. Sa 

critique périodique courageuse ne craint pas d'afbnter tous les clans litthires sans 

parti-pris. Sa qualité d'intermédiaire entre les auteurs et les libraires lui permet de leur 

transmettre les impressions et les exigences des lecteurs les plus vigilants. Sa 
populan té lui fournit d'excellents correspondants à 1 'etranger qui recherchent ses 

conseils et les lecteurs apprécient la diveait6 de ses connaissances ainsi que son ardeur 

à défendre les idées Les deux dernières annees du J o m i  é~rmger 

jouissent donc d'une direction stable. reflétée dans le con tenu comme nous le verrons 

dans l'analyse des articles de 1762. Mais le tempérament indolent de I'abbé Amaud 

affecte la périodicité : les retards de publication qui augmentent graduellement jusqu'à 

atteindre six mois. provoquant son arrêt définitif en 1762. 

Le journal traverse, somme toute, deux phases pendant lesquelles il est 

largement diffusé : sous la direction de Prévost9 et sous celle de l'abbé AmaudSl. La 

47 Il p r d  son posie en 1770 à cause d'un conflit d'int6rêb entre Choiseul et le duc d'Aiguillon. 
Lorsque le duc d'Aiguillon remplace Choiseul en 1710. il éc=ané tous les protégés de œ dernier : voir 
Marie-Rose de Labriotle. a Amaud, François *, p. 13. 
48 Scm discours d'inauguration porte le titre : Curucteres&s langues culclQnnesco~ées avec la 
languefiaqa&e. 
49 Une querrlle I'oppme pndant cinq ans à Marmontel sur k p&i?rence de la musique allemande de 
Gluck B celle de Lulli, Rameau et la musique italienne. La guerre éclate lorsque Gluck est invité ii 
Paris en 1774 pour écrire la musique de i'opt?ra Iphigénie. L'abbé Arnaud prend tadéfense de Gluck 
contre ses adversaires qui font venir Piccini pour réhabiliter la musique italienne. Il puMiait ses 
critiques dans le Jounral& P d  et Mannoncel, piociniste ZAC, répondait par des poémes et des 
épigrammes sarcastiques contre le parti des Giuckistes (Marie-Rose de Mrid le, Arnaud. 
François *, p. 14). Notons que les indices de ce parti pris de la part d'Arnaud mi repérables dans le 
numéro du JE d'août 1762, où le rédacteur appfie  la musique & Gluck cornposée pour une fête 
théâtrale en langue italienne intiailtk Chphde & Eicrydice (E, août 1762, p. 235). 
50 Son mandat va de nowm bfe 1754 j qu'en aoOt 1755. Cenains chercheurs tiennent que le 
Joiunaî ébmger suit les pas du Pour er Came pwr en continua la tâche. c'est-à-dire présenter les 
puMications littéraires et savantes à l'extérieur de la France (Marie-Rose de LabridIe. le 
J o d  ébmger dans I 'histoire du cosmopolitisme littdraire w ,  p. 783). 



brève notice biographique des directeurs du J o d  Hrmger met en lumitre des points 
cornmm qui les lient Éduqub partiellement c h u  les jésuites, ils se trouvent réunis 

sous le même étenderd religieux et possèdent le même bagage cultureP. Ils font 
ensuite des études de droit, de lirtCrature, d'histoire et se passionnent pour les langues. 

Prévost et Grimm pratiquent I'enseignement et le journalism~ avant d ' adder  au 

J o u d  é.trunger. Rusieurs d'entre eux occupent des postes diplomatiques et 

deviennent membres des acad6mies les plus distinguées54. Ils &journent l'étranger, 

ont des contacts avec les perso~malités litthires et philosophiques de l'Europe. Leur 

appartenance philosophique font d'eux de bons candidats pour la direction du journal. 
sauf dans le cas de Fréron. Chacun d'eux se distingue par son mandat et par ses 

efforts pour que les textes publies soient conformes aux exigences initiales du journal. 

La politique éditoriale 

Pour mieux co~aître  la fondation et la renaissance du périodique, nous 
aoalyserons le premier éditorial, la pdface de l'abbé Arnaud en 1760, et le jugement 
des Mémoires de Trévoux à son égard. Le contrat que signe La Marche, le premier 

propriCtaire de l'entreprise, en février 1753, précise la forme et le contenu des 

articles55. Tout d'abord. un lien de dépendance directe est instauré entre ce nouveau-né 

et le Jounialdessavarzis, l'organe officiel du pouvoir. Le choix des ouvrages à 

recenser dependra des rédacteurs d u . T o u ~ & s s a v ~ s  qui sont obliges, s'ils se 

réservent certains ouvrages, d'en faire I'extrait dans l'espace de deux mois56. Pour 
assurer la périodicitk annoncée. les signataires s'entendent sur deux points : le premier 

Il est dincteur pendant la période de janvier 1760 seprcmbre 1762 
5z Méme ti les convictions de quelques-uns ont pris plus rard d'auues formes, cette formation, connue 
pour être typique de I'education philosophique, rattache les joumaiistes aux grands esprits du siècle 
comme Voltaire, Diderot et Montesquieu. 

Ceux qui avaient une expérience journalisrique aniérieure se sont bdlamrnent acquitié de leur tâche 
au JE. 
s4 Làpparterranoe à une acaâémie conière à i'dcrivain une lCgi timation de son siaati et ses rapports 
avec les groupes de letues en Europe ajoutent à sa notoriété : a Le public donne un écho plus large à 
l'appréciation positive formulée par les spécialistes w : voir Alain Viala, NaLssance&Ipél;nvain, 
Paris, éd, de Minuit, 1985, p. 166. 
55 Marie-Rose de Labriolle, a Conditions macénelles de la p u b l i d n ,  du Jaurnai éaangcr- Raisons 
qui ont conduit Malesherbes B révoquer le privilege m, dans Marianne Coupem. L ' i U  &s 
périodiques anciens. Colloque d'Utrecht. Paris, Nizet. 1972, p. 77. 



volume du périodique pdtra dans moins d'un an ; pour les volumes suivants, le 

privilege sera amui6 si la publication excède trois mois de retard. 

Le contrat jdcise encore trois points importants : les articles devront être assez 

succints pour procurer chacun r une demie-heure de lecture N~ ; les livres présentés 

dans le périodique sont ceux écrits en langue Ctrangère et non ceux publiés en pays 

étrangerss8 ; pour protéger leurs droits d'auteur. les rédacteurs s'engagent à obtenir le 

consentement des auteurs avant de les traduire? 

Renant co~aissance  de ce contrat, 1 'abbé Arnaud publie, A 1 'occasion de la 
relance du J o d  etranger en 1760, un prospectus conforme expliquant sa méthode 

de travail et assignant au périodique la place qui lui revient60 : 

Si la lecture des Voyages, si la simple description des coutumes. 
des mœurs & des habillemens des Nations Etrangeres a tant d'attraits pour 
la plopart des hommes, quel doit être le prix d'un Ouvrage destiné 3 faire 
comoître le tour d'esprit, I'etat, la nature. le degr6 des co~oissances & 
les mœurs intérieures des Nations sçavantes de l'Europe ! Les habiles 
gens, parmi les Grecs. passoient une grande partie de leur vie ii voyager 
dans les Pays Etrangers. pour y puiser les connaissances dont ils venoient 
enrichir leur Patrie : nous n'avons plus besoin de nous expatrier pour 
obtenir les mêmes avantages61. 

56 Le contrat evite ainsi que le l o u n i a l & s r n v ~  abuse de a u  condition en monopdisant des livres 
sans pouvoir en rendre compte. Mane-Rose de Labnolle, Conditions matérielles de la publication du 
Journt étranger m. p. 77. 

Marie-Rose de Labnolle. op. cir.. p. 77. 
58 Ce qui exclut les livres qui échappent à la censure française et se font publier à I ' C u a n p t .  Ceoe 
condition ne sera pas toujours respectée. 
59 Le contrat du privilège dresse aussi les dépenses prévues pwr le journal et son personml : quinze 
c o m h t s  dans les pays européens. un compositeur, six traducteurs chargés de traduire et de 
choisir Ies matériaus, deux copistes et queiques collaborateurs occasiomels nécessaires pour juger des 
ouvmges, comme un mathématicien. un géographe, un physicien et un médecin. L'estimation totale 
des frais monte à 33 300 livres par an, soit 2 683 livres par volume. 11 est à noter que les dépenses 
téelIes ont largement dépassé ces chiffres : voir Marie-Rose de idriolie. op. cil-, p. 7û-83. 

Bms sa preface de 1755. Prévost remarque : II faudrait @mir de la décadence des Lettres & 
déplorer ouvertement la perte du go& si I'on pouvait supposer que toute l'Europe n'eOt point applaudi 
au plus beau dessein qu'on ait jamais fornt pour Ia communication des Lumi5res humaines w (JE, 
janvier 1755, préface *, p. iii). L'abbé Arnaud le qualifie d'a interprète de l'Europe sçavante rn (JE, 
janvier 1760, p. ssuj). Les Mémires de TrPvoux confirment qu' a en peu d'années un tel Joumal 
deviendrait l'oracle & toute la RépuMique des LRtm * (MT, janvier 1762, vol- 11, p. 379). 
61 JE, janvier 1760, p. m. . -dj .  



Arnaud compare d'abord tes langues anciennes et le français p u r  ensuite passer 
a l'histoire des langues modernes comme l'italien, I'espagooI, I'angiais et I'allemand. 
II finit par poser la question philosophique discutée 2 I'6palue : r Pourquoi & 

comment la nation du monde, qui passe pour la plus légère & la plus curieuse de tout 

ce qui flatte I'imagination, a néanmoins créé & cultive une langue prude, circonspecte. 

modeste, raisonnable, tranquille 1. ..] ? ~62. Le prospectus & m e  dgalement la 

volont6 du directeur d'enrichir le journal des meilleures productions de la littérature 

grecque dont la langue possède un ton majestueux et une capacité d'exprimer de 

manière raisonnée les sciences et les -63. Ce tableau des langues révèle la volonté du 

directeur d'intbgrer la cultuze française une sorte de cosmopolitisme affmchi des 

idées q u e 5  sur les cultures eumpéemes comme le manque de gofit chez les 

Allemands. la faiblesse de la littéranire italienne contemporaine et I'intol6rance des 

Epagnols64. Mis en contact avec la production iittéraire des pays étrangers, le lecteur 

finira par perdre ses préjugés et acquerra une vue plus relative des différentes cultures. 

Arnaud présente ensuite les lignes directrices de son projet : le journal sera 

impartial. désintéressk, véridique : il équilibrera blâmes et louanges : il sera 
fidèle » dans ses extraits et dans la recherche des nouveautCs. II promet aussi plus 

de variété et d'exactitude, éléments qui manquaient dans les volumes précidents. 

excepte ceux parus sous la direction de Révost65. L'abbé Amaud se gardera bien de 

juger les productions Ctrangères selon les aitères et les normes françaises, car il faut 

tenir compte du point de vue de l'auteur Ctranger, des conditions dans lesquelles il a 

vécu et voir les choses comme iI les voit6% 

Malgré la multipkation des journaux dans les a d e s  1760, le retour du 

Jounial Jtranger est salué avec enthousiasme. Les jésuites de Trévoux s'empressent 

d'en rendre compte dans les Mémoires de janvier 1760 : la relance de l'entreprise, 

unique dans son domaine, constitue un gain pour la Wpublique des letees puisqu'elle 

vise à rendre compte chaque mois de toute la littérature étrangère, formant it la longue 

62 MT, janvier 1760. vol. II. p. 243. 
JE. janvier 1760. p. ix-x. 

64~mîe-~ose  de Labridle. a Le J o d  émger  dans 1 'histoire . .. W. p. 786. 
65 Marie-Rose de Labride. &idid. p. 784. 
66 Nous semis donc toujours en garde mnm cet esprit ~o'onal qui veut mut ramener ii nom 
goai B (JE, janvier 1760. p. xxuiij). 



r: un recueil trés précieux ~ 6 7 .  L'organe jésuite profite de ce compte rendu pour 
réaff~rmer certains principes : toute entreprise journalistique doit être fondée sur une 
morale de probité, de sagesse et de zèle pour le bien public : eue doit tabler aussi sur 

un savoir fort étendu, une logique supérieure, un style éloigné de l'enflure & de la 

bassesse [. ..]. pl us proportionné aux manières de la conversation68 qu'au ton de 

!'enseignement r*. Approuvant les engagements de François Arnaud semblables à 

celles enondes dans tout projet joudistique sérieux, le rddacteur @suite conseille h 

son confrere de faire tout avec soin, de remplir sa tache en temps voulu et de savoir 

capter l'attention des publin français et étrangers. Le lecteur cherche à s'amuser plutôt 
qu'à s'instruire en lisant un journal : r Les petites choses & sur-tout celles qui sont 

malignes, picquent & interessent par préférence r70. Le directeur d'un journal ne doit 

pas être aveugle par l'éclat du succès ni penser d'abord au rendement financier71. Du 
reste. conclut le journaliste de Trevoux, le J o d  étrcznger semble déjà promis au 
succès puisqu'il« se renouvelle sous la direction d'un bon Ecrivain & avec la 

collaboration de piusieun hommes d'esprit ~ 2 .  

En 1762. les nouvelles littéraires des Mimoires de Trévoux annoncent la 

réouverture de la souscription73 au JO- étranger. Le rédacteur de TrCvoux prend la 
défense de l'abbé Arnaud contre les attaques qu'il a essuyées depuis son accès à la 
direction : 

67 MT. janvier 1760, vol. II, p. 235. 
68 Les arts de la conversation jouent un r61e essentiel dans la manitre dont se dkfinit le style 
j o d  istique. 

Le jwrndisie de Trévoux reprend ici l a  id& centrala des M é m i m  & Trévoux Cnondes dans la 
préface et I'avertissement. Selon lui, quand un j o u d i s t e  lance une nouvelle entreprise. iI  met en 
valeur son honnêteté, son savoir et sa qualité du a plus aimable littérateur du monde *. Les phintes 
se multiplient toutefois contre ces journalistes dès les premihes livraisons car les auteurs ne sont 
jamais entierexnent satisfaits de la critique : a On ne raisonne point sur les pensées des autres, sans 
révolter leur amour propre. si on ne les approuve pas en tout W .  Le joumalisfe se trouve donc dans une 
situation délicate. car. s'il approuve continuellement les iddes de l'auteur. iI devient LUI adulateur 
mediocre. el s'il ne fait que les rapporter, i l  risque d'ennuyer Ie [ecreur (MT, janvier 1760. vol- 11, 
p. 245-247). 

MT. janvier 1760. vol. II. p. 246. 
71 Le journaliste met ses colltgucs en garde alin d'eviter les e m n  de kurs p~6cesseu1~ comme la 
délais de publication et la préseance de l'intérêt financier personnel sur t'intérêt pudique (MT, janvier 
1760, vol. II. p. 248). 
72 MT. janvier 1760, vol. I I ,  p. 247- 

a Li souscription de notre Jounial Etranger est toujours de 24 liv. par an. & l a  non-Souscripteurs 
payeront le Volume 2 liv. 5 sols w (MT, janvier 1762, vol. II. p. 379). 
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Quelques persornes ont desiré pour ce Journal, plus de d6tails sur 
les matieres de pur agrément. M. l'Abbé Amaud répond fort bien B cette 
instance ; mais de plus. s'il avait pris le suffrage de tous les Savants de 
1 'Europe. il ajouteroit que leur vœu génerai, incontestable & uniforme? est 
de voir un J o d  Emangm qui soit instructif, exact, prof& & critique, 
qui ne redoute & n'omette aucune des d e r e s  qu'on estime les plus 
remplies d' érucii tion". 

Reprenant le prospectus du J o d  étranger, Ie ddacteur jesuite vante l 'aptitude 

de l'abbé Arnaud à rendre compte des écrits de diverses nations75 : u dans un 

commerce intime avec tous les idiômes de I'Europe n76? il saura en extraire la 

quintessence pour l'offrir au lecteur français. Appréciant déjà, depuis le début du 

siècle, ce qui vient de ITAngleterre. ce dernier apprendra à reconnaître la valeur de ce 

qui s'éloigne du gooilt français pour saisir l'originalité des meilleurs ouvrages 

Le publie 

LeJournal étranger a connu un succès remarquable dès son lancement. Tiré à 

2 000 exempiaires, il est très demandé dans les pays européens malgré ses tchecs 

gestionnels répétés : on le trouve en Allemagne, en Italie et dans les grandes villes 

comme Londres. La Haye. Varsovie. Madrid et Lisbonnen. La liste des 1521 

souscripteurs que publie Prévost en avril 175578 offre des renseignements utiles sur la 

circulation et la clientèle du journal. Dans I'analyse de cette liste, Jean Sgard est frappé 

par le nombre important de dignitaires que le périodique a pu intégrer dans son 

lectorat79 : a Toute la grande aristocratie française semble avoir tenu à manifester son 
intérêt pour une revue culturelle ; il est probable qu'elle s'intéressait aussi au caractère 

74 MT, janvier 1762, vol. II .  p. 378379. 
75 e E s i l  une langue plus propre 3 faire antnoitre ces Ounages que la Langue Française ? Ce que la 
Latine obtint des conquêtes de ce Peuple imrnortei, [...] Ia Langue Française ne l'a-t-elle pas obtenu du 
consentement universel de l'Europe ? * (JE, janvier 1760, p. viij-ix). 
76 MT. janvier 1760. vol. II.  p. 236. 

Marie-Rose de LabrioHe. a Le J o d  é n m g ~ ~  dans I'histoire du cormopoiitisme littdraire m. 
p. 786 ; voir aussi E. janvier 1755, p. iv. 
* ta liste des muscripteun est assez irnpr6nse puisque la inf'ormations fournies par certains libraires 
sont incompiétes : voir Jean S N .  a Les souscripteurs du Jountal étranger S. p. 89. 

11 énumère le roi. les familles dT<)rléans. de CondC. de Conti, de La Marche. trois monargues 
éuangers, des ducs, des duchesses. des princes et des princesses : voir Jean Sgard op. cit.. p. 89. 
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cosmopolite du journal m a .  Outre des libraires, des abbés et des femmes de haute 

condition8~ . les jésuites figurent sur la liste des souscripteurs et suivent de près les 

interruptions et les rebondissements du périodique, encourageant les dkteurs  et 

faisant I'eloge de la matière et de la méthode de chacun. 

Le journal a réussi à attirer L'attention des gens de commerce et de la diplomatie 
grâce aux promesses d'une idonnation culturelle sur les grands pays européens. Ils y 
trouvent des renseignements ancemant  les marchés ext6rieurs. les coutumes et les 

mœun des peuples les plus éloignésa. Ce même intérêt a gagné le personnel 

travaillant dans le domaine des finances. à Paris et en province83. Les médecins, les 

militaires. les magistrats, les architectes et la plupart des grands écrivains du temps 

sont abonnes. 

Les 45 volumes du périodique rassemblent une matière variée et divertissante où 

tous les aspects de la pensée sont représentés : essais scientifiques, Ctudes 
historiographiques, descriptions géographiques, relations de voyage en Nouvelle- 

France84 ou en Palestine85. œuvres littéraires marquantes de I'Europe, traductions des 

fables persanes de Saadi, etc86. L'année 1762, la dernière dans la publication du 

Joumai é f r ~ g e r .  n'a vu par;uAtre que neuf numéros, mais ils sont probablement les 
plus riches et les plus lus à l'époque. En procédant à l'analyse de contenu de cette 

année, nous tiendrons compte du d é d a g e  entre les engagements du prospectus et la 

pratique conditionnke par la disponibilité et le zèle du directeur, des correspondants et 

des traducteurs et par le nombre d 'ouvrages étrangers accessibles. 

so.Jean !3gard.op. cit.. p. 91. 

On y voit la noms de Faitenelle. d'Alernben. Montesquieu. Voltaire, Didem Helv6tius. 
d'Holbach, etc. œ La liste s'est grossie d'une infini16 de noms, qui n'ont aucune ressemblance de son 
& d'origine ; & cette bizarre variélé n'est pas moins propre que la nature de I'Ouvrage, à lui faire 
mériter en France, le titre de Journal Etranger s (JE. janvier 1755, p. iv). 

82 a Depuis un siècle, les marchands mi v w v t  dans les gazeltes puis dans l a  revues une 
information précieuse ; leur intérêt pour une revue exdusivernent Iittkraire n'en est pas moins 
remarquable * (Jean S@. op. cit., p- 92). 
û3 kan Sgard, op. cil.. p. 92. 
84JE. avril 1762. p. 123 et mai 1762. p. 5. 
85E. juillet 1762. p. 183. 
86 Contre toute attente. I'intdrêi n'est pas uniguemen< au? sur !'Europe. comme on l'a laissé entendre 
dans les recherches faites sur le périodique, mais s'étend jusqu'aii.~ pays les plus lointains comme le 
Japon, présenté il travers une € d e  sur I 'industrie du papier (JE, mars 1762. p. 1 09). 



Le contenu du joarnal 

1. Les Belles-Lettres 

Le J o d  t?tranger r nous apparaît comme le miroir de l'activité intellectuelle 

européenne au milieu du siècle écrit justement Marie-Rose de Labriolle. Le 
périodique s'attache ik renforcer les échanges intellectuels entre la Fmce et 

l'Angleterre. à renouer avec 1 'activité littémire et scientifique allemande et italienne et à 

faire connaître la littérature espagnole, terra incognita pour les Français. Il ne s'agit 

pas d'offrir aux Franpis des modèles à imiter, mais d'élargir leur horizon et de leur 

faire connaître d'autres mentalités : 

Nous ne croyons pas qu'il soit encore nécessaire de prévenir nos 
lecteurs qu'en rendant compte des ouvrages des nations ttrangères. nous 
oe nous proposons que de faire comoître la tournure de leur esprit. & que 
nous sommes fort éloignés de partager leurs intérêts & leun pas~ions8~. 

Soucieux de construire un échange à double sens entre la France et les pays 

étrangers. le journal ne présente pas seulement des comptes rendus des productions 

étrangères, il rapporte les jugements étrangers sur la littérature française, en traduisant 

par exemple des commentaires et des articles de journaux anglais sur les ouvrages 

français r&euts8? Oo apprend ce que pensent les Anglais des œuvres de Vol taire, de 

Marmontel, de l'abbé Raynal et de Rousseaugo. car l'Angleterre reste toujours l'idole 

des Fraaçais qui admirent naïvement les productions littéraires de Richardson, 

Hamilton. Mil ton. Young et du philosophe Hume. En outre, les nouvelles littéraires 

anglaises sont nombreuses grâce à la présence d'excellents comspondants qui 

surveillent attentivement le bouillonnement intellectuel dans les îles. 

Le périodique retrace l'évolution de la pensée allemande pour la réhabiliter en 

invitant des correspondants de mérite à faire 1'6tat de la littérature II 

Marie-Rose de Labriolle. a Le J o m L  étranger dans l'histoire! ... R, p. 787. 
88 JE. janvier 1762. p. 223. 
89 JE. rnac 1762. p. 2 16. 
%LE. ihd-. p. 216. 
91 L'Allemagne compte peu d'auteurs d e  valeur avant 1750 comme Rabener. Surnomm4 le Sain 
allemand, i I  plaît cn France au moment 05 la satire socide est à [a mode, car ses satires peignent sur 
un ton amusant les mœurs de ses compatriotes : voir E, mai 1762, p. 20 1. 



consacre des articles aux écnvains qui jouent un rôle de premier plan dans le 

renouveau de la iittérature de leur pays comme Gottsched, figure militante qui participe 

iî de nornb~uses polémiques et multiplie les travaux revendiquant la réforme de la 

langue allemande. 

L'Italie littéraire du XVIII' siècle a perdu son prestige de la Renaissance et ses 

auteurs se confinent dans des querelles littéraires stériles pour se dtclarer pour ou 

contre Dante. Aristote, etc. Constatant le peu d'€changes littéraires avec l'Italie, le 

Journal Ctranger. notamment partir de 1756, y trouve des correspondants de qualité 

comme I 'abbé de Quercy, 1 'abbé Venuti et 1 'abbé Medoro de  oss si? 

La littkrature espagnole est m&prisée en France parce qu'elle est peu connue. 

L'Espagne rappelle aux Français les horreurs de l'Inquisition et, à ses auteurs, 

l'extravagance du baroque et la démesure dans l'expression et la peu@. Grâce aux 
efforts de Prévost. de FrCron et de Deleyre, le Jozunuf étranger en donne une image 

plus réaliste. Mais en raison du manque de comspondants94, l'espace alloué aux 

belles-lettres espagnoles se rétrécit propssivement jusqu'à sa disparition en 1762. 

Le roman 

Conçu comme un récit fictif des aventures menieilleuses ou vraisemblables. le 

roman traverse entre 1725 et 1760 une période de conflits ininterrompus dont le 

paroxysme comspond à l'arrêt de proscription du roman en 1737. Le genre 
romanesque. dans cette période de transition, et male& une atmosphère littéraire 
hostile. subit des progrès notables et réussit à se tailler une place sur mesure dans le 

monde des lettres95 : quand il inspire l'amour de la vertu et des bonnes mœurs. il est 

universellement apprécié des journalistes et des philosophes. 

Le périodique souligne la différence du concept de u roman » entre Italiens et 

Français : les Italiens n'établissent aucune différence entre le roman et 1'6popée. car 

92 Marie-Rme de Labriolle. Le J d  d m n g ~  dans 1 'histoire .. . S. p. 79 1. 
Marie-Rose de Labridte, op. cir.. p. 794. 
Marie-Rase de hbriolle. op. cil. il.. p. 795. 

95 Georges Ma!.. Le dilemme du romon ou XVIIF siècle. Etude sur les rapports du roman rr de Li 
C ~ @ W  t 1 715-1 761). Paris et Neu. Haven (Comecficut), Presses Universimires de France et Yale 
Unisersity Rtss. 1963, p. 6 1 1. 



les deux genres imitent les mêmes modèles et utilisent les mêmes techniques. Le seul 

point qui Les distingue, c'est la nature de l'action : le @me épique chante une seule 

action qui se de. alors que le roman embrasse plusieurs actions de plusieurs 
personnages. Les Français réduisent ce genre aux seules fictions amoureuses en 

pse%. Cette doubie définition rappelle qu'a la fin du siècle classique les critiques 

favorables au roman voulurent prouver la grandeur du genre en afirmant qu'il etait né 

directement du poème épique? 

Dans son Éloge & Richarkon, Diderot semble reproduire le cliché moralisant 

du début du siècle en présentant le g e m  romanesque comme un un tissu 

d'événemens chimériques & frivoles, dont la lecture &oit dangereuse pour le go& & 

pour les maun Mais cette formule rhétorique vise simplement à montrer la 

nouveauté des romans de Richardson qui elevent I'esprit, qui touchent I'ame, qui 

respirent partout l'amour du bien »p. Ses romans moralisateurs ressemblent plutôt 

aux maximes de La Rochefoucault et aux essais de Montaigne, mais A la difference que 
ses lqons de morale sont mises en action. Le journaliste appuie ces louanges d'après 

sa lecture d'un exemplaire anglais de CEan'ssa Hmlowe et convient de 1 'originalité et du 

génie de Richardson. Pour journaliste, ce romancier qui jouit d'une imagination forte 

et d'un cœur sensible. ne suit aucun des procédés froids et austères de la a methode u 

qui freine l'esprit, mais laisse sa plume errer au gré de son imagination l m -  En faisant 

l'éloge du réalisme de Richardson, Diderot critique indirectement I'abus du 
merveilleux dans les romans fiançais contemporains : 

Le monde où nous vivons est le lieu de sa scene : le fond de son 
drame est vrai ; ses personnages ont toute la réalité possible ; ses 
caracteres sont pris du milieu de La société ; ses incidens sont dans les 
mœurs de toutes les nations policées ; les passions qu'il peint sont telles 
que je les éprouve en moi, ce sont les mêmes objets qui les émeuvent, elles 
ont l'énergie que je leur connois ; les traverses & les afflictions de ses 

%JE. mars 1762, p. 120, 111. 
97 Georges May. op. cil . p. 19. * JE. janvier 1762. p. 7. 
"n; W., p. 7. 
lm JE, W., p. 6. 
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personnages sont de la nature qui me menacent sans cesse ; il me montre 
ie cours général des choses qui rn'enviroment~0~. 

Contrairement à la tendance $néraie du roman ?î cette epoque, Richsudson 

n ' a b w  pas de l'illusion romanesque, car il veut joindre l'utile à I'agréabIe : a Cet 

Auteur vous m e n e  sans cesse aux objets importans de la vie. Rus on le lit, plus on 

se plaît à le lire HIE. En rejetant les usages et les procédés habituels du genre, l'auteur 

de P m C h  se range parmi les avant-gardistes dont le mente ne sera saiué que dans les 

générations suivantesla. Le journaliste répond il ceux qui reprochent ii Richardson la 

rnutiplication des détails et la longueur des descriptions en reconnaissant que le 

romancier sort des sentiers battus qui insistent sur l'éiégance et la mncisionio4. Ces 

reproches n'étonnent guère le journaliste. car le mode de vie anglais Wsse peu de 

temps aux activités intellectuelies comme la lecture. il invite ironiquement cette 
catégorie de lecteurs à lire rapidement le roman pour arriver au dénouement : 

Chez un peuple entraîné par mille distractions, où le jour n'a pas 
assez de ses 24 heures pour les amusemens dont il s'est accoutumé de les 
remplir. les livres de Richardson doivent paroître longs. C'est par la même 
raison que ce peuple n'a déjà plus d'Opera, & qu'incessament on ne jouera 
sur ses autres théâtres que des scenes dCtach6es de Comédie & de 
Trag6die lm. 

Dans les assemblées éclairées. par contre. la lecture des romans de Richardson 

fait 1 'objet de discussions générales sur le gofit et la morale. 

Ce commentaire a mené l'abbé Arnaud à Mdchir sur les techniques 

romanesques : il trouve que l'incitation B la vertu ne doit pas se faire par la peinture 

d'un personnage parfait et irréel ou d'une vertu inaccessible. mais par la présentation 

des faiblesses humaines dans des tableaux simples. naturels et ingénieux des 

événements de la vie. Les auteun qui écrivent un bon roman sont ceux qui, sans 

mettre la vertu hors de portée, la peignent peu austère, au milieu des passions où l'on 

lol JE, M, p. 9-10. 
ibid-. p. II. 

l m  E, M.. p. 15. 
lo4 Georges May, op. cir . p. 7. 
los JE. janvier 1762. p. 15- 16. 



peut succomber et s'en repentir, pour conduire fmalement les hommes à ['amour du 

bien 1% 

Dans le même ordre de réflexions, Diderot et Arnaud s'interrogent sur le roman 
qui cherche à s'approprier une partie du prestige de I'histoire. Diderot Ctablit un 

parallèle entre le roman et l'histoire que l'abbé Arnaud repreadra dans son compte 

rendu de l'Éloge. L'histoire peint quelques individus alors que le roman peint l'espèce 

humaine ; l'histoire anribue à quelques individus ce qu'ils n'ont ni dit ni fait, tandis 

que le roman présente des actes issus de la socitté réelle. L'histoire n'embrasse qu'une 

portion de la durée et un point de la surface du globe. tandis que le roman peint des 
caractères de tous les temps et de tous les lieux ; le roman puise ses idees et ses 

principes dans le cœur humain. Sous ce point de vue j'oserai dire que souvent 

l'Histoire est un mauvais roman w et le roman une bonne histoire, écrit ~rnaudl? 
Cette réflexion sur l'utilité du roman rappelle de vieux debats touchant la supériorité du 

roman historique sur I'histoireI% 

Dans un autre article, le journaliste nous apprend que la traduction en français de 

Clan'sse par Révost a subi quelques modifcations : le traducteur a supprime quelques 

passages afin d'abréger les descriptions. Condamnant cette pratique qui pourrait 

satidaire certains lecteurslrn, le journaliste traduit un morceau attendrissant omis par 

Prévost : la description de la mort de Clarisse' 10. L'tmotion contenue dans le texte 

devrait toucher le lecteur instmi t aussi bien que l'ignorant ; le premier. connaissant le 

détail de l'histoire. saura apprécier cette partie à sa juste valeur, alors que le second. 

ému de la force du tableau, v e m  son cœur vibrer w avec ses détails : a Les 
discoun seront différens, mais l'émotion sera la même, & l'Artiste sera peut-être plus 

flatté de l'éloge de I'ignorant I L  l -  

lo6 Chevalier de Jaumuri, u roman m, ~ c l o p c C &  ou Dictionnaire ruiwd&s sciences. decarLi el 
des mitiers, par par smisocié3 de gens & Lttres, réimpression de Friedrich h m a n n  V d q ,  Sh~tfgart. 
1%7. t. XIV, p. 341-342. 
lo7 JE. J janvier 1762, p. 25. 
108  Georges Ma!. op. cil . p. 141. 
109 a ce n'est pas pour ces âmes frivoles & froides que sont faits la rableaux pathdtiques (JE. mars 
1762, p. 6). 

JE. mars 1762, p. 9. 
I I I  JE. M.' p. 8. 



Pour le journaliste. Richardson est devenu le symbole de la litt6rature anglaise, 

plus important que le philosophe Humel 12. Avec cette vague rickdsonienne qui 
favorisera aussi Rousseau, le roman moralisateur anglais deviendra un point de rep&e 

dans l'histoire litthire du siècle. dans la mesure où il contribuera au développement 

du roman de mœurs en l'orientant vers un sentimentalisme qui, pour mieux servir la 

vertu. libère les passions et les emotions de la répression de la raison1 13. Cette liberté 

fait s'dpmouir la notion de morale naturelle, utilisée comme une sorte de mot de passe 

magique pour envelopper à peu près n'importe quelle marchandise1 14. 

Cherchant ii préciser des notions flottantes comme * morale w et 4~ nature N, le 

Journal étranger publie un article consacré au roman de chevalerie1 1%nglais intitulé 

Lemes sur [a chevalerie et k r o m  et mettant en padliile les mœun grecques et 

gothiques. Cadre fictif. la forme épistolaire employée ici permet ii l'auteur du roman de 

trouver une explication historique aux caractères chevalefesques que représentent les 

romanciers gothiques du XVI' siècle. Le journaliste suit minutieusement les idées de 

l'auteur et semble les approuver. L'auteur laisse entendre que les chevaliers peints 

dans les romans reflètent les traits des vrais chevaliers1 16. 

Le journaliste reprend la comparaison de l'auteur entre les hCros des romans 

<< chevaleresques » et ceux des œuvres épiques grecques pour les mettre en rapport 

avec I'organisation sociale contemporaine. Partant du principe selon lequel le roman 
est un reflet de la sociéte, il compare le contexte socio-historique dans lequel se sont 

épanouis Ies deux genres. Entre les mœurs héro~ques de la Grèce antique du temps 

d'Homère et les mœun gothiques de l'Europe ddchirée par le syst&me féodal 1 17. il 

existe des points communs comme I'enthousiasme qui anime les chevaliers et les héros 
pour la victoire sur les géants et les sauvages qui représentent les seigneurs féodaux et 

l2 JE. janvier 1761, p. 28 
l3  Georges May. op. cir , p. 152. 
l4 Georges h4ay. op. cir . p. 250. May enamine en &tails la crise du roman enm 1715 ei 1760. de 

I'interdicîion du roman en 1737 à la stérilisation de son convnu à cause de la recherche constante d'une 
nature morale épurée. 
l5 JE, j ,in 1762, p. 5. 
l 6  Les chevaliers font partie d'une institution militaire formée sous le système féodal earaftkid par 

des guerres successives entre les suzerains et les vassaux des fiefs. k s  refigieux voulaient béntficier de 
la protection de cette institution, notamment en Espagne où les conilits religieux se multiplient : voir 
JE, juin 1762, p. 10. 
lI7JE. juin 1761. p. 14. 



les vassaux connus pour leur violence et leur brutalité. Aux objections selon lesquelles 

l a  héros tpiques et Ies chevaliers sont très éloigds par La religion et Sa galantene, le 

rédacteur répond que a le caractere religieux du Chevalier &oit le produit accidentel 

des mœurs du tems. t non I'effet naturel de leur condition civile 4 1 8  et que le culte 

rendu aux dames par les chevdiers s'explique par les avantages dont les femmes 

jouissaient dans la constitution féodale par laquelle elles etaient admissibles à la 

succession des fiefs au meme titre que les hommes. 

Dans une rapide comparaison des fictions greque et gothique. l'auteur anglais 

affirme que la peinture des mœurs, propre au roman, les unit tous les deux. La 
mythologie grecque fondCe sur les divhites païennes &veille moins I'irnagination que 

les contes de fées de la mythoiogie gothique propres à impressionner les esprits 

crédules. L'influence de ces deux types de mythologie sur des écrivains anglais 

illustres comme Spenser et Milton corrobore la différence entre leurs systèmes de 

valeurs 1 '9. Sans vouloir faire un mélange entre les modèles grecs et gothiques. 

Spenser a choisi de placer les chevaliers dans un espace merveilleux 120 ; il lui etai t 

difficile de peindre avec vérité des choses révolues auxquelles on ne croyait plus. 

Amv6 dans un siècle qui ne supporte plus le simple récit des aventures singulières et 

préfëre l'esprit romanesque, cet hivain  était obligé d'envelopper ses fictions du voile 

mystique de l'allégorie morale. Optant pour Le modèle grec, Milton a remplacé les 

dieux païens par des anges et des diables pour rapprocher ses histoires de la croyance 

populaire121 ; le poète italien Le Tasse a su amalgamer la manière purement gothique 

et celle des Grecs anciensl? 

Avouant que les idées de l'auteur méritent d'être approfondiesl", le journaliste 

humère les objections des critiques contre le merveilleux des romans de chevalerie. Le 
lecteur moderne n'apprécie pas I'invraisemblance des représentations inspirées de la 

croyance populaire ancienne. Le rédacteur souligne l'écart entre la galanterie des 

1L8JE, M, p. 17. 
l Ces écrivains sont 3 la recherche d'un monde fictif pour leurs héros et ils puisent souvent dans les 
mythologies anciennes un s y sterne de valeur inconnu des coniem porains. 
lZo JE. juin 1762. p. 22- 
lzl JE. ibùi., p. 32. 
l z ~ ,  &id-, p. 3. 

JE, iad.. p. 33. 



mœurs gothiques et la grossièreté pauvre et simple de I'ancienne Grèce. Les œuvres 

grecques pdsentent seulement les grands mouvements des passions fortes. alors que 

les œuvres gothiques peignent des affections plus douces et plus humaines qui 

valorisent l'amitié et I 'amour. L'auteur distingne aussi entre la poésie Cpique et le 

roman gothique dans lesquelles la mesure d'imaginaire est il peu prts égale. 

S'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les poèmes épiques se sont conservCs 

contrairement aux gothiques. le rédacteur affme que les grands écrivains gren ont 
anobli le systérne des mœurs héroïques au moment de leur gloire, tandis que les 

mœurs gothiques ont été avilies par de mauvais 6crivainsl24. Le journaliste avoue que 

les fictions ont un succès passager. car que la croyance populaire change. Cet 

argument le conduit à &mer que la gloire des poèmes épiques procede donc 

essentiellement de I'admiration des auteurs rnodemesl~, puisqu'aucun des éléments 

constitutifs de ces poèmes ne  correspond à la croyance populaire ni aux modèles du 

merveilleux du XVIII' siècle. 

Le mouvement de traduction des œuvres littéraires est tri butaire de 1 'admiration 

que l'on voue aux Anciens et de leur emprise sur le champ culturel. La littérature 

anglaise, universellement admirée au Mil' siècle, est &galement traduite. En 

témoigne la Leme à une nouvelle Mariée. traduite de l'anglais en italien mais connue en 

France dans sa seule version italieme par Mademoiselle Cocchi. Le joumdiste, en la 
traduisant en français, souligne la spécificité de l'œuvre et sa volonte de préserver son 

caractère propre : a Le ton en est austère & sauvage, peut-être même aurions-nous dû 

l'adoucir en faveur de l'extrême délicatesse de nos femmes ; mais nous n'avons 

jamais prétendu donner aux Nations voisines les usages & les mœurs de la nôtre >> 126. 

Cette transmission de créations littkraires par 1 'intermédiaire de langues autres que 

l'originale se produit souvent pour la littérature anglaise qui se fait connaître par les 

traductions en français. puisque l'usage de cette langue est universel en Europe. 

lZ4 Un poète angiais appel6 Chaucer s'ingéniait à m e r  en ridicule les peintures barbares cians les 
romans de chevalerie : voir JE, juin 1762, p. 3 1. 

A son avis, la fiction sur laquelle repose le roman est une chose dph&nére qui ne peut nullement 
v t i r  son suc& dans les gh4rations suivantes dont I'arrih-plan imginaire a radicalement change. 
A cetw occasion, le journaliste défend la littémture française contre les w u e s  de 1 'auteur, car le 
merveillem. n'est pas l'unique critère du succès. Pour dtaycr son argument, l'auteur avoue que le 
succès Matant de la Hmhk finira à cause de 1 'aspect men*eilIeu.ir et mythologique qui tombera en 
désudtude, mais d'autres facteurs contribuernt b la pemnité & 1 'ouvrage comme le charme de la 
poésie, l'intérêt du sujet, ta beauté des &tails et la philosophie qui y règne : voir JE, juin 1762. 
p. 38. 



Depuis la parution des Lenresperwmes de Montesquieu et des Mi& et une Nuits 

traduits par Galland entre 1704 et 1717iq les contes saveur orientale connaissent 

beaucoup de succès en France. Pour plaire au lecteur, le joumal publie des fictions 

traduites de 1 'anglais comme le Bonheur1=, le conte persan de MirzzlS et le conte 

arabe de Nouraddin & ArnMa130, tirés d'un ouvrage périodique intitule The 
Ahtemer par Hawkesworth. 

La littérature italienne, estompée par 1 'anglaise porteuse du parfum de Liberté. 

reste animée du goOt du merveilleux et du monstrueux qui ne plaît pas aux Français et 

tente de se libérer du culte exclusif rendu aux grands maiatres anciens tels Dante et 

Boccace. Le J o d  é m g e r  demeure à 1 '&fit des queteiles au cou= desquelles 

certains s'attaquent à Dante, comme Saverius Bettinelii, dans Versi sciolri de eccelenti 

derniautori. qui fait beaucoup de bruit et dont le périodique rend compte en 

septembre 1758131. Le journaliste défend également les œuvres du Tasse et de 

l'Arioste. jugées monstrueuses iî cause du merveilleux, de la magie et des 

enchantements dont elles sont parsemées. 

De l'Espagne, le pCriodique commente en octobre 1754 cinq romances tirées du 

Romancero general. La nouvelle &nt un domaine d'excellence des Espagnols, le 

journal recommande les ouvrages de Maria de Zayas y Sotomayor et de Perez de 

Montalban dont les œuvres ont 6té admirées par Scarron. En septembre 1757, le 

joumal critique les Ccrits empreints d'une gaîté amère de Quevedo. le descendant de 

Cervantes 13'. Il commente les ouvrages d'Iriarte. critique littéraire et condisciple de 

Voltaire au collège Louis-le-Grandl33, et souligne l'importance de La Poétique de 

Luzan en décembre 1755. 

lZ6 JE. aollt 1762. p. 131. 
lZ7 Georges May. op. cil . p. 47. 

JE. Mvrierl762. p. 191 - 193. 
129JiE, avril 1761, p. 207. 
130E. juin 1762. p. 181. 
l 3 I  MarieRose de LaMolle. a ie Joumol érranger dans I'histoire ... .. p. 793. 
13- Marie-Rose de Labriolle. op. cil . p. 7%. 
133 MarkRose & Labnolle. op. cil . p. 7%. 



Le théâtre 

Le théâîre connaît un essor considhbie en Fiance dans la seconde moitié du 
XVITIe siècle, notamment avec le triomphe de la comédie qui reabwe dl ses lettres 

de noblesse. La critique du début du siècle classique qui accusait le théâtre 

d'immoralite cède devant la montée du genre dramatique, due la modif~cation des 

strates sociales - en particulier l'ascension de la bourgesoisie et le déclin du principe 
d'autorité - et des goûts du public lettrd. Les dramaturges, surtout les auteurs de 

comédies, abandonnent l'imitation des modèles et le respect des règles classiques134 : 

malgré la permanence de la forme traditionnelle (texte versifi&, partagé en cinq actes, 

personnages nobles), plusieun dramaturges kaivent des pièces en prose et 

rrprésentent des personnages ordinaires. Le Journa[ é~rcmger contribue iî la fortune de 

la comédie en présentant des exemples de succès dramatiques dans d'autres pays afin 

de montrer que le public européen apprCcie le théâtre sans se soucier des querelles qui 

déchirent les clans intellectuelsl35. 

Parmi les comCdies allemandes à succès que présente le journal, Le 
occupe une place de choix. Cette pièce en 5 actes et en prose, composée par le baron 

de Cronegk. se démarque par sa gaieté et son pathétique137. L, commentaire qui 

occupe 79 pages du numer-o d'avril 1762 s'ouvre sur un rappel de la conception du 

théâtre chez Platon. Voulant bannir les poètes dramatiques de sa r6publique parce 

qu'ils risquaient de perturber la tranquillité de I'esprit humain, * le Poëte tragique fera 

parler les passions, & saura bien empêcher la raison de se faire entendre >> 138. Platon 

étend sa condamnation à la tragédie et A la comédie : * En un mot, toutes les 

représentations, selon ce Philosophe, ne servent qu'à noumr & fortifier des penchans 

qu'il faudroit, pour notre bonheur, affaiblir et détruire >. 139. Rejetant ensuite les 

justifcations de la position de Platon par madame Dacier. le journaliste affme ne pas 

La préErrace des trois actes a aussi une justification pratique : il fallait moucher les chandelles et 
calmer le public turbulent. 
135 JE, juillet 1762. p. 147. 
136 JE, avril 1762. p. 5. 
13' JE. M.. p. 12. 
138JE. ibrldibrld. p. 6. 
139 E, ibid.. p. 7. 



pouvoir suivre le célèbre philosophe dont la république idéale &ait composée 

exclusivement de philosophes qui ne se préoccupent guère de fictiodm. 

Au lieu de bannir complètement les arts de la &ne accusés d'égarer le peuple et 

de les remplacer par la philosophie, le journaliste propose plutôt de faire s e ~ r  A 
l'utiIit6 publique les passions représentées au théâtre en recourant au principe de la 

justice rétributive : sur la scène, les vertueux seront récompensés et les corrompus, 

p ~ n i s l ~ ~ .  Dans un survol historique du théâtre, le journaliste convient que le drame a 

depuis longtemps rendu service politiquement et mordement chez les Gms.  comme 

en témoignent les nombreuses victoires qu'ils ont obtenus à l'époque d'Eschyle, de 

Sophocle et d 'Euripide et leur defaite devant les barbares dès que les poètes se sont 

tournés vers leurs intbrêts personnels'4? Faisant le parallèle avec le théâtre moderne. 

le joumaliste affirme que les dramaturges du siècle philosophique ne croient pas à 

l'utilité du théâtre pour le progrès des stxiétds ; ils pdsentent des sujets peu 

communs. pris dans des temps et des lieux reculés qui n'ont aucun rapport avec les 

coutumes et les mœurs contemporaines. Dans leurs tragédies, ils cherchent moins à 

toucher le cœur qu'à étonner l'esprit et A réunir une multitude d'événements insolites et 

invraisemblables susceptibles de lasser les spectateurs. II n'en est pas ainsi de la 

comédie qui puise ses sujets dans la vie quotidienne des personnes ordinaires et couvre 

de ridicule des défauts et des vices se trouvant sous les yeux de tout le monde : Ce 

genre de drame est donc par lui-même infiniment plus mord & plus politique que ne le 

sont nos Tragedies ~143.  

Avant de donner une traduction intégrale du Déw, le journaliste affinne que 

les Allemands ont excellé dans toutes tes branches de la littérature, mais se sont divisés 

sur la manière de traiter le genre dramatique. Les uns, tels Lessingl44, ont voulu 

suivre les Anglais, tandis que les autres, comme le baron de Cronegk ont pris les 

Français pour modèles. Pour bien juger cette comédie, le rédacteur invite le lecteur à 

tenir compte des diiferences sociales, morales et éducatives des Allemands. La 

JE. ibid-, p. 8. 
l4I JE. iM., p. 8-9. 
142 JE, ibid., p. 1 O. 
143 JE. ibtü.. p. I I .  

Lessing ne suit pas toujours le rnod&Ie andais puioqu'il wmpose une tragédie bwgeuiw inspirée 
du drame de Diderot, intitulée Sarah Simpson et commentée dans le @riodique. 



position du rédacteur ii l'égard du théâtre ancien se révèle travers son commentaire : 
sans vouer un culte aux maîtres anciens, il préfère les sujets issus de la société 

contemporaine et la représentation de personnages réaIistes ayant le caractère de tout le 

monde. qui sont sujets A l'erreur et au vice comme i!t ia vertu. Favorable au progrés de 
la comédie, ü s'oppose au courant conservateur qui continue ii exercer son emprise sur 

la littérature, fortement irnprép6 par les valeurs du classicisme rationaliste encore en 

vogue 145. 

Dans le numh de juillet 1762, le journal insère la traduction 146 d'une comédie 

al1emande14~ de Weiss, intitulck Les Poëtes à Io mode et tournant en ridicule les 

differents types de poètes achards à imiter les modiiles anciens. Les poètes allemands 

se disputent sur les diverses manieres de versifier, composent des poèmes obscurs, 

hyperboliques et boursouflés, croyant ainsi égaler le naturel et la simplicite de Gessner 

et de Klopstock ; « d'autres enfin se livrant à tous les délires de leur imagination 

effervescente et d&ordomée, n'offrent que les idees & les images les plus bizarres, & 

font de la Poésie un jargon inintelligible ~ 1 4 8 .  Cette comédie, selon le chroniqueur, 
doit intéresser le public français pour ses aspects esthetique et technique et pour sa 

peinture socialel49. 

Le J o r n !  étranger ne passe pas sous silence la p d ~ c t i o n  dramatique 

italienne. II rend compte de tragédies célèbres comme Giovanni di Giscuh d'Alfonso 

Varano en janvier 1756 et Bract=unante de Luisa Bergalli en man 1757. L'illustre 

Goldoni fait l'objet de plkeurs commentaires, surtout lors de son voyage en France 

en 1760. pour relever le prestige du théâtre italien auprès du public français. Le 
périodique analyse sa comédie P d .  inspirée du roman de Richardson en février 

1755, Il servitore & due@oni en novembre 1756 et Il medico oleanào en octobre 

1761. deux pièces inspirées de l'ancien théâtre italienl% 

14* Georges May. op. cil.. p. 5. 
146 Le traducteur Rivière. &taire d'ambsssade du roi de Pologne a dCjàdoad plusieurs anides 
intéressants ; le journaliste espère qu'il continuera à fui fournir d'autres maux  de la même quaiik5. 
14' JE. juillet 1762. p. 147. 
148JE. ibid.. p. 148. 

149 JE. ibùi., p. 149. 
Is0 Marie-Rose de Labriolle. Le J o d & t r m g e r  dam l'histoire ... B. p. 792. 



Le périodique, qui multiplie Ies comwnrairrs sur les œuvres de Metastase, 

présente son drame lyrique intitulé Le TnOmphe & Cl4lie15'. Très appréci6 en France 
et B l'&ranger, le dramaturge italien s'est dCtach6 de la poétique d'Aristote pour créer 

l'opéra lyriquel5?. Le journaliste résume la pièce, en donne des extraits puis note 

quelques observations nécessaires aux lecteurs pour comprendre le drame lyrique 

italien en général. Suivant I'tvolution du méiodrame w italien depuis la Renaissance 

jusqu'au XVnIe siècle, il explique que la musique a toujours été le fd directeur qui 

orchestre toutes les composantes de ce genre. Le nombre d'actes, de comédiens et le 

registre de leur voix, la nature des intrigues, des situations et des scènes d'amour. le 

nombre de vers et de syllabes, tout doit être en harmonie avec la musique. 

II rappelle comment la musique instrumentale, qui a subi au  XVIe siècle une 

impressionnante &olution, finit par toucher toutes les parties des pièces de théâtre des 

le dbbut du XVIIe siècle : r La Musique s'empara de toutes les sortes d'ouvrages 

dramatiques ; les tragédies, les comédies & les pastorales furent chantdes » et le 

a mélodrame B commença à prendre forme1? Elle reste toutefois subordonnée à la 

poésie. negligeant les secrets de son énergie. devenant longue. traînante et incertaine. 

Les grands compositeurs italiens qui œuvraient dans le cadre de la musique 

instrumentale en s'attaquant au thbâtrd en transformèrent le style musical avec a ses 

tropes, ses figures. ses membres et ses repos w ' s e t  I'affranchirent de 

I'assujetissement la parole. Le théâtre pouvait désormais jouir des avantages de cette 

musique nouvelle, Mnéficiant en même temps des qualités de la langue italienne, « la 

plus sonore & la plus souple des langues w 155 ; reprenant des traits libres et hardis 

jusque-la exclusifs aux instruments, la musique vocale se développa en même temps 

que l'instrumentale. Le rappoR s'inversa bientôt car le poète dut utiliser des mots 

propres à favoriser l'expression des signes musicaux : u Aussi vit-on la musique. au 

moment même qu'elle se fit entendre sur le théâtre, subjuguer insensiblement les loix 

& les regles de la poésie ,156. Le drame passa de cinq à trois actes et le nombre de 

personnages se limita à un maximum de sept. L'auditeur saisissait plus facilement les 

Is1 JE, mai 1762. p. 76. 
lS2 Marie-Rose! de Labriolle. op. cir.. p. 792. 
153 JE. mai 1762. p. 77. 

ibid.. p. 79. 
155 JE. ïbid.. p. 79. 



pardes chantées. Mais les e t e s  lyriques italiens acceptèrent trop vite la suprématie de 

la musique sur la poésie : a Pour mieux servir le Musicien ils avoient anéanti toutes 

les loix de la po&ie, de la convenance & de la raison Apostolo Zeno réagit à 

cette prédominance, mais sa poésie nuisit à la musique de ses opéra car elle manquait 

d'hannmie et de lyrisme. Metastase perfectionna le mélodrame en trouvant un juste 

équilibre. mais certains philosophes se sont opposés à ce que la musique devienne 

dominante dans I'opéra italien. Le ddacteur termine en soulignant le retard de l'opéra 

français par rapport l'italien et avertit les lecteurs de ne pas confondre les genres : 

c'est pour mettre nos Lecteurs en Ctat d'en bien juger que nous 
avons tâche de donner en peu de mots une idée juste & m i s e  de l'objet & 
de la nature de ce genre de poésie, qu'il faut bien se garder de confondre & 
avec la tragédie & avec nos opéra. Dans la tragédie le Poëte ne reçoit des 
loix de personne ; quant 3 nos opéras, notre musique n'a pas encore 
mérit6 que la poésie lui fit de si grands sacrifices1% 

Les nouvelles littéraires de l'Angleterre annoncent des livres de tous ordres. Le 
correspondant prend plaisir mentionner les satires sociales dans lesquelles excellent 

les Anglais. Ii donne par exemple le titre d'un ouvrage dans lequel un &crivain anglais, 
imitant la forme des ouvrages de Swift, trace le portxait des comédiens de théâtre qui. 

malgré leur mérite et leurs efforts continus pour amuser le public, ne jouissent pas 

d'une bonne renommée 15? Un autre commentaire, sur &ok &s Amanfs, comCdie 
anglaise en trois actes représentke à Londres, nous informe de I'aaivi té théâbale en 

1762 dans tes îles anglaises. Le correspondant donne le plan de la pièce, avoue qu'elle 

n'a rien de neuf et que son succès tient à quelques details plaisantda. Une autre 

annonce présente un recueil intitul6 ?Xe Englirh rherare incluant quarante pieces de 

dramaturges célèbres comme Steele, Vanbmgh, Hill, Dryden, Ciber, Addison, 

Young, Hoadl y, Farquar, Otway, Congreve, Rowe, Lillo. etc. 161. 

Le journal présente égaiement des extraits et des adaptations du theâtre espagnol. 

En septembre 1757. il commente la comédie de Quevedo, Lo Hora & todos. II ne 

lSJE. ibd., p 81. 
ln JE, iW.. p. 84. 
lS8JE, ibid., p. 85. 
lS9 JE. février 1762. p. 26227. 

JE. ibid.. p. 228-23 1. 
161 JE. mars 1761. p. 2 2 .  



néglige pas la tragédie AtcPrlphe d'Augustin de Monteano y Luyando en juin de la 

même année. Le journaliste traduit aussi Lu Cahonra honrosa de Jean Perez de 

Montalvan162 et un sur le théâtre espagnoll63. Peu de nouvelles littéraires 164 

concernant l'Espagne figurent dans les volumes de l'année 1762. 

À la lumière de ce survol, nous pouvons conclure que les j o d s t e s  s'efforcent 

de réunir les nouvelles pour offrir un panorama du théâîre etranger et des tendances 

dramatiques dans les pays européens. Le @riodique fait preuve de cosmopolitisme et 

d'objectivité en présentant les pièces de théâtre réussies, sans craindre la critique des 
conformistes qui rejettent tout ce qui s'écarte des règles classiques. 

La poésie 

Le portmit de la poésie dans le Journal écrmger couvre généreusement toute 
l'Europe pour combler le vide de l'inspiration poétique des Français. La poésie 

française apparaît réduite ii une versification éloquente mais amficielle, riche de 

procedés et de figures de hetonque mais superficielle et affectée. Le rationalisme 
philosophique tient la poésie en bride et la trandorme en un simple divertissement 

mondain où elle se confine dans des formes légères, satiriques, amusantes et galantes 
mais éphémères : a L'imagination, après avoir joue si longtems dans un monde de 

fictions, fut obligée de se lier malgré elle avec la vérité, lorsqu'elle voulut être 

accueillie des esprits raisonables * 165. Les grands écrivains, comme Montesquieu et 

Buffon, considèrent la poésie comme un artifice futile ; La Motte et Fontenelle lui 

préferent la prose, plus appropriée à I'expression des idees. Reprenant d'Alembert. 

François ~ n i a u d 1 6 ~  s'inquiète ik son tour de la stérilité poétique des Français, wnfhés 

dans 1 'imitation des anciens et des maîtres du XWI' siècle. II d6plore que le règne de la 

raison a fait perdre une infinité de fables dont l'illusion charmante continue de séduire 

le Lecteur de l'époque. H en dépit de la mode et de la philosophie ~167.11 s'applique 

16?E. juin 1756. p. 79-141. 
163 Marie-Rose de Laimolle. op. cit..p. 796. 
164 Dans le volume de janvier, un ouvrage traitant des habitaats. du commerce er du gouwmement 
espagnols, paru en 1761. décrit l'histoire et la politique du pays, ainsi qu'une description géographique 
des ports et de la superficie t e m m  : voir JE, janvier 1762, p. 315. 
165E. juin 1762. p. 32. 
166 JE. janvier 1762. p. 106. 

JE, juin 1762, p. 32. 



donc à analyser les œuvres poétiques européennes, 3 la recherche d'exemples, de 
modèles ou de sources d'inspiration. 

La connaissance de la poésie allemande contribue dans une large part à 

I'évolution de la poésie fran#sela : eff e ranime chez les Français le sentiment 
poétique, kveiile la sensibilité et la méIancdie et conduit au lyrisme préromantique en 
I'affraachissant progressivement de la raison. Dans sa présentation de la poésie 
germanique. le comspondant remonte le cours de 1 'dvolution poétique allemande, 
pour donner au journal des traductions et des commentaires d'muvres allemandes qui 
découvrent la poésie de la oature, de l'intimité et de la tendresse. II mentionne de 

mds e t e s  comme Gellert I*. professeur d'éloquence à Leipzig, imitateur des 

fables de La Fontaine170. L'intbrêt porté à la poésie allemande se manifeste dans les 

nouvelles littéraires où sont annoncés les poèmes de  usc ch l7I .  ~arsch in  Ir_. 

Gleimln, Schlegel. Sulzer, Unzer, Hoffman et du baron de Cronegkl74. Fomés à 

l'école française ou anglaise, des poètes comme uz175 et Kleist176, expriment un 
lyrisme germanique. tout en imitant Crébillon ou Hamilton. La poésie inspirke du 

genre rustique de Gessnerlf7 se fait comaîue en France grâce au J o m f  étranger : 

elle y est grandement appréciée et applaudielB. La période du romantisme allemand 
qui valorise le culte du moi et l'analyse du sentiment. est représentée dans les écrits de 

16û Marie-Rose de Labdle. op. cil . p. 790. 
169 11 at appelC a le La Fontaine de I'Allemagne (JE. janvier 1761. p. 218). François-Vincent 
Toussaint traduit ce poète dans un ouvrage portant le titre : Extraits des ceuvres & M. Gelferl. 
conîenam ses Apologues. ses fables er ses Hinoires traduit & I'&mand en fiançais. publié en 1768 : 
voir Marie-Rose de Labriotle, a Toussaint, François-Vincent w ,  Dicr. &s joumlkfes, p. 357. 
170 ~arie- ose de Labriolle, a le ~otll~l(~~étrunger daas iVhistoirc ... B. p. 788. 
I7I  Poète f h d  mais negiigen~ advusaire ck kssing. La @face de son poème Lr V i k g e  qui 
&que les traits caractdristiques de la poésie allem.de en *me à Lessing, semble être plus 
importanre que le poème lui-même (JE, janvier 1763. p. 219). 
17? JE, janvier 1762. p. 220. 
If) JE. janvier 1762, p. 222 
174 a Poëte négligd, mais inghueu'; et sensible. (JE, f6vrier 1762. p. 105, 185 et juin 1762. 
p. 34). 
175 Un des pius grands pdtcs de I'Ailemagm. JE. avril 1761. p. 34. 
i76 11 excelle dans la satire sociale. JE. aoQt 1762. p. 166. 
l n E .  juillet 1762. p. 135. 
178 Marie-Rose de Labndle. op. rit . p. 790. 



W~eland'q Ses successeurs approfondissent le sentiment poétique et décrivent 

1 'amour, l'amitié et la patrie. comme IUopstockl~  

Le périodique consacre! &galement des articles aux chansons de poètes allemands 
comme Weiss, qui écrit des paroles simples afin d'améliorer la chanson de société. II 

fait appel A Breitkopf pour composer une musique agréable et facile 5 mCmoriser afin 

de remédier au reproche des airs trop compliquésl81. Ses Chansons d'-mes 

racontent l'héroïsme des guerriers dlemands durant les combats. repdsenté par un 
jeune homme qui lutte courageusement contre l'ennemi et meurt sur le champ de 

bataille : son amante. en le pleurant, décide de lui rendre hommage. Le traducteur de 

ces poèmes, frappé par la force des images et par l'art du poète A rendre les contrastes. 

voudrait trouver un poète français qui puisse imiter ce géniela. 

II presente égdement des femmes poètes comme Madame Karsch. celèbre 

improvisatrice a du nord x, dans son O& à des &uetiesprises donr lesfiiets, et 

admire sa seosibilité. son imagination ardente et impénieusel83. Le journaliste affirme 

que [es improvisateurs sont souvent attachés aux instruments de musique qui exaltent 

leur imagination et éveillent leur enthousiasme1g4. Dans l'ode intitulee Frédén'ck 

défensew & I ' M l e  par Anne-Louise Karschin qui renferme au milieu des idées 

communes. des images grandes. sublimes et vraiment poétiques185. le journaliste 

rappelle les idées des Anciens touchant l'enthousiasme poétique : d'après Platon, 

l'inspiration qui dève le poète audessus de I'humanite ; Aristote regarde la poésie 

comme fille de l'enthousiasme qui puise sa source dans le tempérament mélancolique. 

plutôt que dans une émanation divine. Selon la femme philosophe. auteur de cette ode, 

179 Marie-Rose de Labriolle, op. cii . p. 789. 
180 Lcs poèmes de Klopsctock. sunwt la Ma&&, irnprC@ de sentimenu cwtiens. connaissent 
une p l d e  vogue. 
lgl JE, janvier 1762. p. 110. 
18? E, avril 1762. p. 148. 
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184 JE, février 1762. p. 183. 
lgs JE, iW.. p. 183. 



le @te est entrainné par une force sup6rieurel86 Le journaliste avoue que le pdte 

possède une âme sensible, souple et une imagination activelm. 

Le journaliste trouve la poésie de kssing trop réfléchie, pleine de raison et 

d'aRifice parce qu'il a vodu imiter les @tes français contemporains plutôt que de 

chercher chez les Anciens un modèle de simplicitk et de pdcision dans la pn5sentation 

de faits <C sublimes » comme la guerre1=. Tout en louangeant Anacréon, le rédacteur 

se plaint de la poésie contemporaine pleine de raisonnements logiques : a Qu'avons- 

nous besoin d'esprit ? II y a trop long-tems qu'il empoisonne & nos ouvrages & nos 

j ugemens w 189. 

Dans une tentative pour réhabiliter la pobie italienne auprès du public français. 

le Jounial étrunger consacre au chef-d'œuvre de l'Arioste. 1 'Orlancto Furioso, un 
article favorable, publié en mars 1762. Classifiant cet ouvrage dans la catégorie des 

poèmes épiqueslgo, selon la d6finition d'Anstote191, et non dans les romans comme le 

font les 1 taliens. le journaliste reconnaît la dificul té de faire passer en français et en 

vers un ouvrage de cette richesse. Dans le but de montrer l'exactitude de la traduction 

de Watelet, il donne des extraits de sa traduction suivis de l'original italien!"-. Le 
journaliste ne dissimule pas son admiration de I'écriture vari& du poète qui reflète il la 

fois le comique, l'épique et le merveilleux : 

Comme il embellit tout ce qu'il touche ! comme les images & les 
comparaisons qu'il emprunte des anciens, prennent entre ses mains une 
nouvelle fraîcheur. un nouvel éclat ! avec quel art il prkpare les prodiges ! 
avec quel succès il réunit le vraisemblable au merveilleux ! quel feu dans 
ses descriptions ! ce Poëte [...] a voulu représenter dans un seul tableau 
des personnes de tout âge, de tout sexe & de toute condition, & persorne 

IsJ?Z, &id-. p. 180. 181. 
LWJE. ibid-. p. 181. 
188JE, aoih 1762. p. 179. 
18 '  E, janvier 1762, p. 1 1 O. 

Ce poème ramnte la discorde des Sarrasins et représente des cbarnpiors comme Roland, Roger et 
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n'a sçu mieux que lui varier ses tons, ses couieurs & ses formes selon les 
objets, les passions, les caracteres & les mœurs qu'il avoit peindre193. 

La poésie italienne n'a jamais pu a détacher du go& pour le merveilleux et 

I'hyperbole qui ne touchent gu&e les Français du sikle des Lumii!res. Tandis que les 

poèmes construits à la manihe kpique sont discrédités par Voltaire, le journal attire 

l'attention sur les épopées burlesques de Luigi Mci et de Cario Passermi comme des 

œuvres de méxitel% Le périodique présente aussi la traduction de plusieurs pièces 

italiennes de Crudeii 1%' les satires de Menzoni, le plus grand poète italien n et de 

Thomas Campailla 11 publie des commentaires et des traductions de la majeure partie 

des écrits de Francexo Algarotti. connu dans toute L'Europe pour son savoir etendu 

sur les arts. I'opéra et la langue françaisei%. 

Le périodique mentionne aussi les œuvres de poétesses de la Renaissance 

comme la célèbre Veronique GambaraIg7, rékdités à plusieurs reprises et dont Rizzardi 

a recueilli de nombreux inédits en prose et en vers tirés de la bibliothèque de Fiorence 

pour en procurer une nouvelle édition annotée en 1759. D'une comparaison entre la 

jmésie italienne et la poésie épique grecque, le journaliste dégage certaines conditions 

qui favori~nt le développement de la poésie comme le mode de vie plein de fêtes. le 

climat chaud fertilisant I'imagination, la malléabilité de l'italien qui facilite 

1 'expression. Voila pourquoi la poésie est aussi répandue en Italie qu'elle l'était chez 

les ~recs1~8.  

Au merveilleux italien. la podsie anglaise préfee la peinture du naturel. non sans 

un certain excès qui fait négliger les contraintes de l'art : Les Anglois n'ont peut- 

être pas encore saisi ce point délicat où 1 'art & la nature se réunissent, se servent & 

s'embellissent réciproquement Cela n'empêche pas le journal d'accorder une 

place importante à la poésie anglaise qui, contrairement à la française, est méditative et 

lg3 JE. ibid.. p. 1 3 .  126. 
194 Marie-Rose de Labriolle. op. ci? . p. 793. 
95 Connu par ses traductions de La Fontaine. 
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lm= man 1762. p. 231. 
198 JE. fé\.ner 176?. p. 182, 183. 

JE, aodi 1762. p. 179. 



aborde des sujets profmds comme les malheurs de I'humanité et la mort2~ .  Le 
journaliste justifiie cette difibrence par les modes de vie diffi5rents dans Ies deux pays : 
la poètes anglais s'enfement daos leur cabinet de havait et méditent sur les questions 

qui préoccupent l'homme en gknéral ; les poètes fmçais cherchent avant tout à plaire 

ii la cour. dans les salons ou auprb des grands ~ e i ~ n e u ~ s ~ ~ .  

Le comte de Bissy, admirateur de la littérature anglaise, propose aux traducteurs 

de se pencher sur les Nuits de Young dont il donne un extrait traduit pour convaincre 

les lecteurs que ce geme de poèmes est presque inconnu en France. Par son tableau de 

la misère humaine, Young veut faire sentir aux personnes heureuses que le bonheur 
dont elles jouissent peut consoler en même temps les autres en leur prouvant que les 

hommes sont 6gaux devant les malheurs de la viezm. Le comte de Bissy compare la 

profondeur de Young à l'él6vation d'Homère et de ~inda&m, mais remarque le peu 

d'ordre dans les pensées du poète anglais ; iI le justifie par le malheur qui l'a poussé à 

prendre la plume : la mort de sa femme, de sa fille et de son gendrezw. Le journaliste 

espère que le fragment de traduction par Bissy incitera quelqu'un il traduire en français 

les poèmes de 

Les nouvelles litthires ne négligent pas les divers genres cultivés en Angleterre 

comme la poésie didactique qui ne favorise pas les grands mouvements. En annonçant 

les Noces, le correspondant affirme que ce sous-genre gêne le flot de l'imagination et 

sacrifie souvent la griice à la justesse. Malgré les contraintes, l'auteur a réussi rendre 

l'instruction intéressante et à présenter des dpisodes ingénieux, des tableaux agréables 

et des caractères int&essants, même si la versification manifeste peu d'originalité et 

d'  harmonie^^. 

2ûû Selon le journaiiste, l a  sujeis sériea. et vistes porteni en eu.-mêmes le germe de leur grandeur et 
de leur dimension humaine : .I Le genre triste est d'ailleurs le seul qui convienne au. grands objets. 
& les gmds objets sont les seuls qui conviennent aux hommes- On ne peut @er gaiment du tems, 
de l'espace, de I'dte!mité, de l'immensité, de Dieu. Toutes ces pudes idées ne peuvent se rendre 
qu'avec des muleurs un peu sombres rn (E, fdwier 1762, p- 146). 
?O1 JE, fdvrier 1762. p. 145.146. 

JE, ibid.. p. 147. 
JE, W.. p. 1 9 .  

?O4 JE, ibid.. p. 149. 
?05JE, ibid., p. 150-151. 

?O6 JE, ibid.. p. 225. 



Dans son analyse de la poésie irlandaise et écossaise, le journaliste introduit en 

quelques mots, par exemple le Larhnion, poème erse r, puis nous informe du genre 

de vers utilisé dans chaque partie : r Ce premier paragraphe est en vers de mesure 

1 ynque, qui paroissent avoir étt5 chante% au son de la harpe, pour servir de pdlude A la 

partie nanative du @me, laquelle est en vers héroïques B. Il éclaire les allusions et 

les références à ia tradition historique tout en liant celle-ci la formule de la poésie 

hkroyque : * On sait, par la tradition historique. que Fingal ne revint d'Irlande que 

parce qu'il avoit RÇU la nouvelle de l'invasion de Lathmon. Le Poëte suppose, pour 
rendre son sujet plus merveilleux, que Fingal apprend cette nouvelle par une révélation 

de ses ancêtres »m. 

L'analyse critique se retrouve aussi sans les notes infrapaginales où le journaliste 

glisse des remarques sur le texte ou note méticuleusement l'dcart que le poète a voulu 

créer entre son récit et la version traditionnelle d'une histoir*. Sa lecture critique du 

poème souligne l'aspect tpique n des jeunes soldats, impatients de prendre part 2 la 

guerre pour prouver leur courage : 

C'est Oscian. fils de ringal, qui est I'auteur de ce Poëme, & c'est 
lui q u i  raconte. Le contraste entre le discours des vieux & des jeunes héros 
est sensible. Le mouvement de ceux-ci qui tirent leurs 6pées & les agitent 
dans !'air, exprime admirablement l'ardeur de deux jeunes Guemen 
impatiens d'éprouver leur couragdlO. 

Le journaliste glisse ainsi en filigrane un portrait historique. moral et social de 

l'Écosse et compare la vraisemblance dans ce poème aux episodes de 1'W et de 

lYÉ&icte21 1.11 loue la conduite héroïque d'Oscian, gédreux. courageux et modeste, 

qui apprecie le mérite de ses e ~ e m i s  de guerre, contrairement aux hdms d'Homère qui 

bâtissent leur valeur sur la dépréciation des ennemis : Cette disposition est un des 

défauts essentiels qu'on ait reprochés aux caractères des h h s  d'Homère qui peignoit 

les mœun de son temps azll. Ces remarques révèlent la position du journaliste à 

JE, janvier 1767. p. 136. 
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Journal étranger 

l'égard des œuvres anciennes : sans insister, il tourne en dérision ces caractères 

donnés comme modtles à imiter et affirme du coup que la poésie épique anglaise est 

supérieure à celle d'Homère. À ses y e w  le fatalism$n qui règne dans les poèmes de 

ce genre est propre aux nations peu éclairées. Par la. Arnaud veut montrer que les 

modèles grecs et latins ne doivent pas êtn imites ik la letûe. car certains principes qui 

les sous-tendent correspondent ii une époque révolue, moins cultivde et moins 

civilisée. 

Le problème de la traduction des vers s'impose pour les textes anciens, comme 

les fables de Rabi Berachia Ben-Natronai Hanackan. poète hébreu du WIe siècle. 

traduit en latin au XVIl' siècle par le jésuite Melchior Hanel qui, selon le journaliste, 

n'a pas réussi à rendre le sens du textSl4. Dans son compte rendu de la nouvelle 

traduction en allemand, le Journal étranger vante la singularité du poète Hanackan, la 

naïveté du ton et sa simplicité d'expression215. Selon Arnaud, la poésie hébraique. 

ignoree en Europe, tout comme les coutumes et les mœurs des peuples sdmitiques. 

possède une cadence et une harmonie qui la distinguent de la prose et qu'il est difficile 

à percevoir par les Européens. La poCsie hébrèique moderne a plutôt recours à la rime. 
au mètre et à l'uniformité des désinences pour se distinguer de la prose. Parce que les 

Hébreux ne se permettent aucune expression qui n'ait été employée dans l'Écriture 

saintezi6, il est facile de reconndbe les figures de rhktonques du poème, inspirées des 

livres poétiques de la Torah. 

Le périodique donne enfila une série d'extraits de l'œuvre du fabuliste persan 

Saadi, qualifié d'. Homère des Orientaux »217. Mesurant l'écart qui sépare les 

productions orientales et européennes. le rédacteur reproche aux Orientaux l'abus de la 

parabole, le goût excessif du merveilleux. le désordre de l'imagination, mais apprécie 

en revanche la poésie sublime et l'abondance métaphorique de Saadi qui dévoilent une 

philosophie profonde. Le lecteur peut donc se former une idbe g k i h i e  de la poésie 

persane en lisant un extrait de la préface de Saadi et quelques-unes de ses fables. Selon 

le journaliste, le poète persan croit à la nature salvatrice de I'éainire qui contribue à la 

?13 JE* avril 1767. p. 187. 
114 E janvier l76?. p. 176. 
?15 JE, ibid.. p. 178. 
z16E, &id.. p. 177. 
217JE. M.. p. 88. 



gloire des lettres et ii la vertu. Ce livre, a fnllt de mon repos & de ma solitude B. écrit 

le poète, afin que ma mémoire soit honorée ~ 1 1 8  et pour servir au progrès de 

1 'esprit humain. 

Ce survol du Joumai étranger montre que l'abbé Arnaud a su faire un panorama 
impressionnant des poètes renommés d'Europe et d'Asie. tout en déroulant la toile de 

fond des mœurs et des coutumes de plusieurs civilisations. En qualité de  journaliste. il 

jette un œil critique sur les productioas poétiques étrangères que les écrivains Français 

auraient intérêt connaître pour vivifier leurs sources d'inspiration. Convaincu des 

progrès de l'esprit humain et de la richesse du patrimoine culturel humain, il n'hésite 

pas à critiquer les modèles grecs et latins. affmant que l a  e t e s  contemporains sont 

capables de les surpasser. 

La langue et la traduction 

Traiter de créations litt6raires &angères fait surgir la question de la traduction à 

maintes reprisesTl? Traduire est un acte d'interprétation au même titre que celui de la 

lecture : u 11 n'y a pas de traduction parfaite, pas de relation simple entre un original et 

sa contrepartie etrangère »"o. François Arnaud convient de la difficulté de traduire la 

poésie et les chansons, car elles perdent leur charme musical, la combinaison 

mélodieuse de l'organisation verbale. Traduire un poème en prose lui fait perdre sa 

composante musicale et traduire en ven risque de gommer l a  différences rythmiques 

et mélodiques propres à chaque langue. Comme solution de pis-aller. le journaliste 

suggère la traduction versifiée, car la prose altère les formes 6 si tendres. si 

délicates » des vers=21. 

Le journaliste avoue que la langue française ne vaut pas les langues anciennes 

pour exprimer le sentiment : << cette ddlicatesse [...], cette simplicité touchante, ces 

?18 fE. ibid.. p. 97. 
?19 Au XVIIIe siècle. un Bureau des Traductions. ranarht5 aux Affaires hg&s. veillait au choix 
des testes publiés en France, ce qui restreignait ta Ii berté des journalistes pour publier les testes 
uaduiis qui leur parvenaient de l'extérieur : voir Jean S m  r Bilan du colloque S. La di14r(sion et la 
iecture despumaux & h g u e  fiaqaire sous I 'mien  régime. p. 383. 

Jeffry FRedman, = Traduction et édition ik l'époque des Lumières r, Dix-huitième SièicL. Paris. 
Presses universitaires de France. ne 2.5. 1993, p- 80. 



grâces ingenues *= sont absentes de la chanson et de la poésie françaises 
contemporaines : a notre langue à la v h t é  nous refuse les ressources qu'Anacréon 

puisait abondamment dans la sienne %m. La traduction en français de textes anciens 

inspirés de l'Écriture sainte ne rendra donc pas avec justesse les expressions et le ton 

employés : r Ce mérite disparaît nécessaimnent dans toute espece de traduction & 

plus encore dans une traduction F m p i s e  que dans une traduction Allemande ; car le 

langage des livres saints perd bien plus en passant dans le nôtre que dans celui des 

Allemands mE4. 

Il n'en va guère autrement dans le domaine de la prose, plus spécifiquement de 

la ütîhture romanesque. Le journaliste montre le peu d'exactitude des traductions de 
quelques romans anglais : << Vous qui n'avez lu les ouvrages de Richardson que dans 

votre &&gante traduction françoîse & qui croyez les comoitre, vous vous 

trompez n? 

L'objectif du Journal étranger d'esquisser une vue d'ensemble des cultures 

européennes entraîne le rédacteur à jeter son regard sur les langues. François Arnaud, 

passionné pour les langues dès sa jeunesse, fait le point sur les etudes linguistiques en 

Europe, explique au lecteur I'ktat actuel des littératures et des langues qu'il compare 

souvent au français. Le réveil littéraire de l'Allemagne relance les travaux de 

transmission et de traduction en françaisz6. L'Allemagne a dussi, vers 1730, à se 

tailler un prestige littéraire en produisant un nombre important d'ouvrages réputés. 

Gottsched, le chef de l'Allemagne littkraire avant 1750, discute de la réforme de la 

langue allemande qui fait rage au milieu du siècle. eocouragb par ses relations multiples 

qui lui assurent une vaste connaissance de la productions littérair&? Parce que les 

221 a S'il est un genre de Poësie qui soit réellement intraduisible, c'est sans contredit celui de la 
chansori. Les formes qui le caractérisent sont si tendres, si délicates, que pour peu qu'elles soient 
altérées. elles perdent tout leur agrément rn (JE, janvier 1762. p. 106). 
999 - E, janvier 1762. p. 108. 

JE, ibid.. p. 109. 
- 4 ~ .  iaid., p. 1 1 7 .  
' ~ I E ,  M. p. 19. 
226 Jeffq Friedman avance que les éditeurs allemands muraient  à de piètres traducteurs qui 
connaissent peu la langue française (a Traduction et édition à l'époque des Lumitres m. Dix-huitième 
Siècle, no 2.5 Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 80). = Marie-Rose de LaMolle, le Journal étranger dans l'histoire ... n, p. 789. 



intellectuels de divers pays, les ~rançaism surtout, commencent à apprendre 

I'allemand pour découvrir ces productions les dictiomaims et les 

manuels de langue se multiplient pendant la deuxième moiti6 du siècle. Ainsi, le 

journaliste propose un dictionnaire allemand-français et f r a n ç a i s - a l ~ e d ~ ~ .  dont le 

premier vohne. l'allemand expliqué en français, -t en 1762. 

Le journal s'int6resse aux débats sur la langue et son rapport 3 la diffusion de la 

culture!. Le projet ambitieux de créer une langue universelle, entendue de tous les 

peuples, a toujours animé l'esprit de plusieurs savants et hommes de lettres du siècle. 

Rappelons les travaux de l'abbé de Saint-Pierre sur la langue et I'aducation, 

notamment son Discours pourpe@ectiow les [angues publit5 dans le Mercure en 
1726. Le journaliste, poussé par ta curiosité que provoque un sujet pareil, s'empresse 

de rendre compte d'ouvrages analogues cornposCs dans les pays &rangers pour 

montrex que ce rêve cosmopolite est commun à toutes les nations. En juin 1762. une 

dissertation de Michaëlisz' discute de l'interaction continue entre le langage et les 

opinions des hommes ; ce flux et reflux étonnant a commenc6 des que I 'homme a pu 

combiner les sons avec les idées et son développement est étroitement 1% ii celui des 

premières écritures hyeroglyphiques et à celui des mœurs et de I'histoire des nations. 

La question proposée par l'académie de Prusse avait pour but de démêler les étapes par 

lesquelles les opinions passent pour devenir langage et le langage pour devenir 

opinion. Convenant de l'immensité du sujet, le journaliste affirme qu'une étude de ce 

genre exige a la fois « beaucoup de philosophie & une vaste litterature m3?. 

a Les Frampis sur-iwt l'étudient beaucoup depuis qwlque tems. Uais il kur manquoit encore un 
bon Dictionnaire qui leur en facilitât l'intelligence ; car jusqu'à présent on n'avoi t eu pour but que de 
faciliter 1 'intelligence de la langue francpise Allemands, encore étoit-on très défectueux dans cecte 
partie. Ainsi les François & les Allemands awient égaiement besoin de ['ouvrage que nous 
annonçons * (JE, février 1762, p. 232-333)- 
z9 JE. fevner 1762, p. 232. 
230 Le dictionnaire est offert en deux formais. i n 4  et in-8. a pour la annmodiu5 du public w (JE. 
février 1762, p. 234). 

1 ntitulée De 1 *influenec &.s opinions sur le langage, & du lcurgage sur &s opinions. d le anistirne 
le sixitme artide du joumai de juia 1762. t'auteur* Micbaëiis, pmksseur de philosophie et directeur 
de la Société Ro>de de Gottingen. remporta le prix de l'académie de Ausse en 1759 pour cette 
dissertation. Publiée en allemand, elle fut traduite en français paf Merian de I'acaddrnie de Beriin (JE* 
juin 1763, p. 128-161). 
?31 E. j,n 1762. p. 160. 



h s  le n u m h  suivantz3, le chroniqueur fait réfbrence à cette dissertation pain 

aborder le projet d'une langue universelle=, idée qu'il juge irréalisable, en se fondant 

sur l'argument de Michaëüs pour réfuter Leibniz : 

Wilkins, Evêque de Chester, I'un des instituteurs de la Soci6t6 
Royale de Lwdres, est le premier qui ait eu l'idée de faire une langue 
philosophique, commune A tous les Peuples ; il y avoit même travaillle. 
D'autres Savans s'en sont occupés depuis, & Lnbnie lui-même regardoit 
cet ouvrage comme I'un des plus propres avancer & faciliter les 
progrès de la raison humaine. Les caractères de cette langue devaient, 
selon Leibnitz, se iapprocher autant qu'il semit possible, des caracteres 
algbbriques qui en effet sont simples & expressifsT n'ont ni supduitt ni 
t5quivoque. & dont toutes les vari&& ont des principes fixes et raisonnés. 
Mais a grand homme ne faisoit pas assez atiention que la grande 
simplicite de ces caracteres [...] tenoit & la simplicité des objets mêmes 
qu'ils reprkentoient Cette observation bien developpée suffimit pour 
faire sentir l'impossibilité & l'inutilité d'une langue universelle. [...] M. 

Le journal insère un extrait de la même dissertation sur le projet de créer une 
langue savante » commune à tous les peuples pour que les savants du monde 

puissent communiquer leurs d6couvertes et leurs thdories dans tous les domaines. Un 

projet pareils6 paraît d'avance voué à l'échec parce qu'une langue savante dont les 

signes ressembleraient à ceux des mathématiques ne saurait convenir 3 tous les 

domaines scientifiques et notamment à la litthture, car si les mathhatiques n'ont 

besoin que de caractéres et de formules facilement reconnaissables, d'autres 

a sciences » exigent un agencement particulier de signes. Certains concepts 

philosophiques ou littéraires utilisent la langue d'une manière encore plus compliquk. 

Pour la littérature et la philosophie, le langage, non transparent, ne peut être un 

instrument mecanique pour signifier un contenu, une pensée ou une véritt5~7. Bien 

plus, cette combinaison de signes algébriques ne pourrait certainement rendre des 

notions comme C< le mariage, le concubinage, la polygamie. I'adultere. la fornication, 

233 JE. juillet 1763, p. 16-37. 

234 a L'idéai cosmopolite d'une humanite commune doit faire face P la réalité de la diversité 
linguistique m (Jeffv Freedman, op. cir., p. 80). 
235 JE juillet 1762. p. 16.17. 
236 ta répuMique des Lem a besoin d'une langue savanie. & il faut que ce soit une langue morte, 
parce que les vivantes sont sujettes à trop de variations. Le latin n'est parvenu qu'accidentellement 
cette dignité, & il la doit Z i  la Religion m (JE. juin 1762, p. 159). 



la gloire, 1 'orgueil, l'ambition, 1 'humanité, la bassesse, etc ~ 2 3 %  ; comme tout langage 

ordinaire. elle se prêterait aux manipulations linguistiques des gens de lettres : 

L'homme de Lettres a le champ libre pour faire entrer dans la langue ses fausses 

notions rr9- Cette langue serait sèche, uniforme et dtsagréable panr que r les 

expressions du cœur & les termes passionnés manqueroient tout-&-fait w aussi bien 

que les figures de style et les locutions de rhétorique'? 

Un problème pratique s'ajoutera encore. Quelle sorte de caract8res utilisera cette 

langue ? À ceux qui proposent de s'inspirer des idéogrammes chinois, Michaëlis 

rappelle qu'il faudrait utiliser une quantité prodigieuse de caractères qui lasseront les 

savants : << Toutes les relations disent unanimement que les Savans de la Chine 

passent la vie à apprrnâre leur langue, & qu'ils meurent sans I'avoir entierement 

apprise : ils passent donc leur vie à se fabriquer un instmment : & quand est-ce qu'ils 

I'employeront pour faire des découvertes ? &i. 

Si la langue est uniquement écrite, elle surchargera la mémoire car nous 

nVavons pas le même penchant a associer les idées aux figures, que nous avons à les 

associer aux sons ,242. Si. par contre, elle est parlée et &rite, Michaëlis s'attend 

qu'elle soit extrêmement difficile à prononcer et insupportable à I'oreille 

L'apprentissage se ferait uniquement par l'instruction et non par l'usage. puisqu'elle 

ne serait pas une langue commun6ment parlée. Le journaliste approuve avec 

enthousiasme les réfutations de 1 'auteur et 1 'inci te à poursuivre le travail dans la même 

voie344. 

Cette discussion n'est pas une simple querelle de clercs. En traitant d'une langue 

uni venelle, Michaëlis esquisse, bien avant Saussure et les structuralistes, une théorie 

237 Francine Bordeleau. Littérature : la revanche & 1 'histoire P. Lemes qw'be'caises~ no 78. 
Monuéal, tté 95, p. 9. 
238 JE. juiilet 1762. p. 20. 
239 n. ibid... p. 32. 

a Cette langue même ne nous dispenseroit encore ni de Iô langue latine, ni des autres langues 
savantes * (JE, juillet 1762, p. 26-34). 
% l n : & $  .* p - 99 --. 
242 JE. ibX. p. 24. 
243 JE, ibid.. p. 25. 
244 E, juillet 1761. p. 37. 



de I'arbitraire des signes et de I'expression des idées par un ensemble de signes dont le 

signifié dépend de leur agencement ou de leur dissociation : [...] tous ces signes 

pourront présenter aux autRs des idées tout-&-fait diérentes que ceiles que j'ai dans 

l'esprit Plusieurs philosophes annoncent également des thtones linguistiques 

modernes comme Condillac et son disciple gedvois Charles Bomet qui s'interroge 

sur l'association des idées aux signes picturaux ou sonores et leur rapport au 

ph6nomène de la mémoire qui emmagasine les idées liées aux signes246. 

Les divers comptes rendus sur la langue et l'orthograph&47constituent un 

témoignage non negiigeable de la réflexion du journaliste qui cherche vulgariser les 

sciences et à favoriser le progrès de l'esprit humain. II réfute le projet d'une langue 

susceptible de creuser un fossé entre les savants et les classes populaires dont les 

pdjugés et les superstitions ne sont combattus que par la diffusion des sciences. 

Nous apprendrons toujours mieux une Science lorsqu'on nous la proposera dans le 

langage de la vie commune ~ 2 4 8  et les meilleurs philosophes sont ceux qui ramènent 

toutes les notions au sens commun pour éclairer toute la nation. Enfin. une langue 

savante exclusive aux gens de lettres et aux savants les couperait tout contact avec le 

peuple et les isolerait dans une tour d'ivoire : le peuple deviendrait de plus en plus 

ignorant parce que les savants ne vulgariseraient plus les connaissances. 

L 'éducation 

L'education connaît un tournant important après 1750 en raison d'une réforme 

générale de I'enseignement. Les physiocrates prennent la défense des classes 

populaires et revendiquent la mise en place d'un système public d'kducation primaire et 

245 Aucune règle préaiable n'exige que le signe w table m dbigne l'objet lui-même ; la locution table 
rase ne correspond pas au signifié de t'agencement des signes « table m et a rase W ,  mais renvoie à un 
concept philosophique qui n'a aucun rsipport avec le sens de ses composantes (JE, juillet 1762, p. 20- 
21). 
246 JE* juin 1762. p. 93-%. 
247 Parnii 1s dissenations académiques spa@a se trouve un Traiiédr l'orihogr~1pkc~illart4 en 
mai 1757 : voir Marie-Rose de Labriolle. u k J;orrnzal éiranger dans l'histoire ... m, p. 796. Nombre 
de penseurs ont M t  sur cette question, dont l'abbé de Saint-Pierre pour qui la &forme de I'orttiopaphe 
doit simplifier l'écriture de la langue et la rapprocher davantage des autres langues européennes, comme 
en témoigne son ProJier pourperfeciioruzer 1 'orthographe &s hngues d'Europe ( 1730). 
248 JE. juillet 1762, p. 36. 



secondaire bien organieg, car très peu d'élèves y ont accès. Toutefois, un grand 
nombre de personnages influents, dont Voltaire et Louis-Sébastien Mercier, 

s'opposent à l'instruction des masses= et à l'éducation gratuite dans les collèges pour 
les Ctudiants d'origine modeste. 

Les philosophes et les enseignants cri tiquent vivement la place importante que le 

latin3' continue à occuper dans l'enseignement secondaire au détriment de la culhue 

françai&2. La femeture des collèges des jésuites en 1762 attire davantage l'attention 

sur l'étude de la littérature et surtout de la langue français qui succède peu à peu au 

latin comme langue internationale dans toute ~'Europt?'? Consacrant aux réformes 
pédagogiques un espace important, le J o u d  linéraire commente les idees de I'abbé 
de Saint-Pierre qui condamne t'étude des langues classiques aux dépens de la 

formation morale des étudiants35. 

Phsieurs correspondants critiquent également divers systèmes d'enseignement 
européens qu'Arnaud compare longuement au système français pour mieux le 

critiquer. Le poète Rabener. cornu par ses S w e s ,  couvre de ridicule le système 

d'gducation allemand. Un seigneur allemand prie un professeur célèbre de lui trouver 
pour ses enfants un précepteur qui connaisse le latin. le français et l'italien, l'histoire, 
les mathématiques. qui a voyagé. qui sache monter il cheval, manier les armes, 

349 John Lough. L'écrivain et son pubiic. Paris. Le chemin vert. 1981. p. 149. 

2M John Lough. op. cil , p. 148. - .  

751 * DU moment qu'ils &&nt pas& à I'écrit, les langues vulpres étaient devenues des langues 
internationales. La communication des connaissances, du XVI' au XVIII' siècles, s'était faite entre des 
le& colingues, tous instruits en latin, qui correspondaient en franpk, italien. anglais. La 
publication des ouvrages scientifiques et philosophiq~e~ majeurs en langues vulgaires mnstituait 
l'enjeu formidable du r@ne des pensées créees mit en langue ancienne et sacrée. soit en langues 
laiques rivales M (Renée Baiibar, Hirtoirede la i inér~~wefi'~çake, Paris. Presses universitaires de 
France (Que sais-je ?). 1991, p. 64). 

15, Voir notamment l'article a colltge B de 1 ' ~ l o ~  rédigt? par d'Alembert : a [...) le temps 
qu'on emploie à composer en laun est un temps perdu. Ce temps serait bien mieux ernploye à 
apprendre par principes sa propre langue, qu'on ignore toujours au sonir du coüëge et qu'on ignore au 
point de la parier uk mal w ; I*Encyc&ùp4dieie.., réimpression de Friedrich Frummann Veda?, 
Stuttgart, 1967, t III, p. 632-638. 
153 John bugh. op. eit . p. 1%. 

li4 John Lwgh s'dtonne du contraste entre ia grande vogue de la langue française en Europe et ses 
difficultés à se répandre sur le tenitoirie français (op. cil , p. 146- 147). 
255 L'abbé de Saint-Pierre, Pmjcrpo~perf~otzner Itéducarion (IL, t. XI V. lm pme.  1729. 
p. 170). 



dessiner, danser et composer des versB. Que la connaissance de l'allemand ne soit 

pas exigée rappelle que la noblesse allemande cherchait à l'époque approfondir sa 

ccmnaissance du f m p i s  plutôt que de sa langue nationalg.  Rabener giisse dans la 

liste des candidats des remarques amusantes sur les éducateurs et en fait des types de 

personnages bouffons Zi la manière de Molière : le gourmand, le sermonneur, le poète 

démuni. l'ignorant qui excelle dans la chasse- et le faux savants. Cette satire 

sociale est bien reçue en France puisqu'elle est analogue il celle que font Marivaux et 

Le sage dans leurs romans. 

La comparaison de diven systèmes d'éducation revient encore dans des comptes 

rendus d'œuvres litteraires. Ainsi, en donnant la traduction de la cornedie de Cronegk, 

L e  Défiant, le journaliste attribue aux deux systèmes d'éducation les diffdrences de 

mœurs et de mentalités qui caractérisent la France et l'Allemagne. Pour lui. 

l'Allemand, flegmatique et réflkhi, élevé à la campagne et transplanté à l'université 

pour y 6tudier avec application le droit civil et public, ddveloppe un es@ t de subtilite et 

de prévoyance méfiante ; les études franpises, plus rapides, moins approfondies et 

plus agréables, forment chez les jeunes gens un penchant pour 1'6tourdene et la 

dissi pati onZ6O. Comme dans le domaine littéraire, la comparai son entre les diven 

systèmes d'éducation en Europe renvoie Zi des rédites sociales diverses et a tendance 

en définitive à poser le système anglais comme le plus efficace et le plus pratique. Le 
journaliste préconise l'application d'un système mixte qui pmure aux jeunes Fiançais 
la culture. la sagesse et leur donne actes aux sciences sans leur Ôter le sens du 

divertissement. 

2. L'historiographie 

Le Jounzal é m g e r  publie des articles historiques variés sur la description 

g6ographique des tems nouvelles, les études cartographiques des pays européens ou 

Ii logera avec les domestiqua et ne touchera que cinquante florins par an (JE, mai 1762. p. 201- 
203). - I I  nv, pas sans @nie. il parle latin, grec. mais il ne Eait pas l'allemand : c'est une qualit4 de 
plus pour entter chez la noMesse m (JE, mai t 763, p. 210). 
3SB II ne sait rien. ou très-pu de choses ; mais il est enailent chasseur. grand oisleur. & fait des 
filet avec une adresse merveilleuse w (JE* mai 1762, p. 2 1 2). 
259 M C'est je crMs un Savant du premier ordre. car il n'a pas de conduite r (JE. mai 1762. p. 113). 

LE. avril 1762. p. 12. 



les études historiques érudites de David H m .  A travers ces essais, le journaliste 

&lame une historiographie plus objective et moins publicitaire ; il voudrait voir dans 
les relations de voyage une description fidèle des tems lointaines, depourvue de 

jugements de valeurs et de préjugés, contrairement à ce que l'on a vu souvent dans les 

descriptions des coutumes des a sauvages ~261. 

Le périodique se fixe souvent l'objectif de rendre serîice au public : le livre 

consacré ii la description de la galerie impériale Médicis de FIorence entend. par 

exemple, a servir de guide sûr aux étrangers s x .  Dans son compte rendu. le 

rédacteur fait l'éloge du génie des Italiens de la Renaissance263 et invite les gens de 

lettres à se tourner vers l'Italie afin de comprendre le rôle des lettres dans la pérennit6 

du patrimoine culturel de chaque nation : 

Tout étoit couvert des ombres de l'ignorance & de la barbarie, 
lorsque les Lettres & les Arts brillaient de l'éclat le plus vif dans ce pays 
privilégié de la nanire264. [...] LittCrateurs, Artistes, jenez les yeux sur ce 
sanctuaire, voyez ce que l a  Lettres & les Arrs doivent aux Souverains qui 
les protegent. & prosternez-vous devant les images des Medicis. Que les 
Souverains apprennent à leur tour qu'il n'appartient qu'aux LeNes & aux 
Arts de dispenser la véritable gloire & la seule sorte d'immortalité dont ils 
doivent être jaloux-65. 

Animé par ce même objectif d'être utile à la République des lettres, Candido 

Lusitano donne la biographie de l'infant Henri, dauphin du Portugal au début du XVe 
siècle. et compile un grand nombre de récits biographiques eparpillés dans des livres 

peu connus. Le journaliste le présente en ces mots : .r Un Portugais jaloux de la gloire 

de ce Prince & de celle de sa nation, vient enfin de les recueillir, ces actions, de les 

présenter sous un seul point de vue & d'en former un tableau très int6ressant ~ 2 ~ ~ .  

Tout en louant l'utilité de cette compilation, le chroniqueur reproche à l'auteur de 

donner son héros une auréole de sainteté qu'il ne mérite pas-67. 

Marie-Rose de Labriolle, = Le J o d  éirmger dans l'histoire ... W .  p. 7%. 
262 JE. janvier 1762. p. 41. 
263 JE. ibid.. p. 40. 
3% n: ibid.. p. 40. 

JE. iM. p. 62. 
266 JE, iùid.. p. 125. 
167 JE. ibid. .. p. 134. 



La curiosité Cveillée par la biographies des rois médiévaux est éclipsée par cene 
des relations des voyages exploratoires dans le continent américain. Dans ce contexte, 

le journal donne trois articles= touchant les Iroquois canadiens intitule Mémoire sur 
ies coutumes & m g e s  &s 5 ~ i o m  iroquoises & Cmiada en avril, mai et juin 1762 

qui nous renseigne sur leur système politique, leur religion, leurs mariages, leur 

chasse, leurs festins, leur médecine, leun guerres et leurs cérémonies funèbres-. Le 
correspondant évoque dans son analyse l'image du bon sauvage qui se conduit avec 
bienveillance, justice et bonne foi et qui respecte ses promesses et ses traités. Par 15, 

son alliance est recherchde par les autres nationszo. Le portrait physique et le caractére 

de I'lroquois reprennent le stéréotype de I 'AmCrindien beau, cruel, mais adapté A son 

environnement : * Les Iroquois sont pour la plûpart grands, bien faits, courageux, 

boas chasseurs, excellens gueniers, cruels envers leurs ennemis, moins adonnés aux 

femmes que la plûpart de leurs voisins rz1. 

La chefferie iroquoise, qui fonde I'organisation politique. est triple : le conseil 

des anciens tranche les causes épineuses, celui des femmes a Hotouissaches >> décide 

dans les affaires de guerre d'organisation intérieure et les chefs guerriers gardent 

l'armée en boa état Faisant allusion à l'animosité qui a longtemps opposé les Iroquois 

aux Hurons, l'auteur attrÏbue la supenorité des Hurons à I'importance de leur armée. À 

cette occasion. il affirme que les Hurons, longtemps très puissants, ont été exterminés 
par les Iroquois. De 10 000 qu'ils etaient auparavant, il n'en reste que quelques 

centaines qui réussissent à survivre et à augmenter en nombre depuis leur conversion 

au catholicisrne~. L'auteur explique ensuite les particularités de la langue iroquoise. 

dkrivée de celle des Hurons : la langue iroquoise est pleine de figures, d'images et de 

mouvement, une langue sauvage non domptée par les sciences et les arts. Le 

3% On présume que ce rapport est de Boupnvii le  lui-même. qui &ait alors jeune officier (E. a v d  
1762, p. 127-128). 
2a9 Réal Ouellet réfléchit sur les difficultés de ûansmcüre une expérience nouvelle à un lecteur qui ne 
l'a pas vue. Il détermine deux probièmes que pose I'écrintre des relations de vopge : comment ciécrire 
et communiquer une réalité radicalement diffkrenfe, qui n e  renvoie à rien de semblable dans la vie des 
lecteurs européens ? Comment convaincm le Iectew que la nouveau3 frappante de œs découvenes 
n'est pas une fiction trompeuse et comment a m t e r  de t'authenticité de  ces découvertes ? 
(a Éplsrolaritt et relations de voyage m. La &me au XWZF s i K L  ci ses ayu~ars. A c i n  du colloque 
international. Université York, Toronto, éâ. Du G d ,  1%. p. 181). 

JE. avril 1762. p. 123. 
JE, W., p. 124. 

272 E. W., p. 12'7. 
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journaliste admire leurs raisornements justes et leur élocution forte et sublimem. 
d'après les dialogues que rapporte 1 'auteur. 

Leurs habitudes matrimoniales sont bien particulières. Les hommes et les 

femmes ne se d e n t  qu'ii un certain âge, après s'être acquis une iéputation de bons 

chasseurs et avoir pratique une sexualité libre. Aussi est4 rare de voir des troubles et 

des désunions dans les familles, déclare l'auteur. Les femmes préfèrent les chasseurs 

car ils peuvent mieux subvenir aux besoins de la farnille"4. Les enfants portent le nom 

de la femme et appartiennent B sa famille : Rarement cornoissent-ils leurs peres : ils 
tiennent tout du côte maternel. tant pour la famille que pour les héritages & le 

nom *?'S. La religion que professent ces nations varie d'un groupe à 1 'autre : certains 

adorent le soleil, d'autres le M . o u ~ ~ ,  d'autres encore n'embrassent aucun culte 

défini, mais croient un au-dela dans lequel les bons seront récompensés et les 

mauvais punis. Ils n'admettent toutefois qu'un 6tat pareil 2 celui de la vie, mais un peu 

plus heureux : Ils pensent que leurs morts habitent des villages situés au couchant. 

où ils ont le vermillon & le tabac en abondance m m .  Dans le domaine de la médecine. 

les Sauvages excellent dans le traitement des plaies en faisant observer un régime 

alimentaire strict ddpourvu de protéine animale. Le médecin possède une grande 

patience et adminisire des remèdes de longue durée que le malade accepte avec la même 

patiencen. Leur médecine, dominée par les superstitions et les divinations. consiste 

en de simples combinaisons de decoctions végétaies. Ils laissent mourir le malade qui 

s'y résigne en toute tranquillité : a Je n'ai jamais vu ni même ouï-dire que les 

Sauvages en laissant la vie. se plaipassent de son peu de durée : il est vrai qu'ils ne 

laissent rien à regretter »? 

Le journaliste qui rapporte les details de ce mémoire promet de compléter le 

portrait des coutumes iroquoises en donnant quelques extraits du journal de voyage de 

Bougainville : Nous allons commencer par en extraire quelques traits propres à 

rn JE. mai 1762. p. 37. 
Z74JE. ibid.. p. 140. 
+15 JE. ibid ., p. 143. 
z6 Nom que donnent les Outaouais à I'Eqrit gui les domine. 

E, mai 1767, p. 34. 
=JL ibid.. p- 19. 

mJE. ibiif., p. 18. 



répandre du jour sur les mœurs & les usages des Peuples qui habitent le vaste 

continent de I'AmCnque septentrionale ~-80. L'article intitulé a ReMon de 
l'Ambassade des c i q  Nananom Iroquoises ii M. de Moncalrn, extraite des M4mires 

nvuucmfs de M. de Bougainville nB1. relate les demarches du marquis de Montcalm 

pour gagner les Iroquois et les réunir en vue d'attaquer les Anglais qui menacent la 

Nouvelle-France. Dans ces circonstances, les Iroquois envoient en novembre 1758 

une ambassade rn à Montréai pour demander aux marquis de Vaudreuil et de 

Montcalm leur protection contre une éventuelle attaque anglaise-8.'. Les Français 

avaient auparavant défait les anglais ii Chouagen, rétabli les droits des Iroquois sur les 

terres de la région et leur avaient facilité l'achat d'amies et de poudre pour se defendre. 

Pour Bougainville. la neutralité de ces nations amérindiennes constituait un avantage 

des Français sur les Anglais en un temps d'affrontements continus=. Le journaliste 

reproduit exactement Ie contenu des mémoires sans les commenter : il se contente de 

présenter un écrit qui jette quelque lumière sur la conquête du Canada par 1 'Angleterre 

et les manœuvres de chaque camp pour gagner les indigènes ou pour les neutraliser. 

Ce récit d'événements survenus dans des pays lointains et racontés par un homme 

fiable comme Bougainville devait piquer l'attention des lecteurs et constituer pour 

l'abbé Arnaud une victoire journalistique. 

L'intérêt porté au continent américain et à son peuplement est attesté par la 

multiplication des articles sur le sujet ou sur le voyage de personages illustres. Ainsi. 

le journal annonce la traduction en anglais du journal de voyage du jésuite Charlevoix 

en Amérique du Nord2g4. Une description de l'île antillaise de Sainte-Croix= fait 

l'objet d'un autre article% dans Lequel l'explorateur danois, anonyme. invite les 

Européens A s'installer dans ce temtoire habité par des Anglais, des Hollandais, des 

280 JE. ibLI.. p. 24-25. 
JE, jum 1767, p. 101. 

2E 82. ibid.. p. 105. 
=JE. ibid. p. 117. 
284 11 s'agit du misimie tome de I'Hiire er DesmiPtion gélrétoie & la NoweUe-France. publiée! en 
1744 chez Nyon Fils. Charlevoix donne une forme dpistolaire B son J o m d  d'un v - a g e  fair par ordre 
du roi dans L'Améj-ique sepunnionaie puisqu'il l'adresse à Madame de Lesdigui&es (JE* mars 1762, 
p. 227-228). Sur Ie choix de cene forme et l'authenticité du destinataire, voir Réal Ouellet, op. cil.. 
p. 182- 19 1. Voir aussi I'édi tion cri tique de Pierre Berthiaume sur œ tome III, publiée aux Aesses de 
l'Université de MontnW (2 vol., 1994). 

2û5 Elle était devenue danoise en f 733. 
'x JE* janvier 1762. p. 63. 



Français et des Danois. Rappelant les inconvCnients du climat torride, du manque 

d'eau, des grandes sécheresses et de I'humidite malsaine, le journaliste adopte un ton 

sarcastique sans qu'on sache s'il prône ou non une immigrarian dans cette îie 

etoigde : 

L'Auteur de cette dation combat l'opinion de ceux qui prétendent 
que l'ide de Sainte-Croix est un séjour mal-sain : il convient cependant 
que le changement d'air altere le tempérament de ceux qui y abordent, & 
qu'ils débutent toujours par quelque maladie ; il prétend qu'on ne doit pas 
accuser la nature du climat, si l'on voit mourir un si grand nombre de ceux 
qui y viennent habiter ; il assure que c'est par la vieillesse, par misere ou 
par débauche : aujourd'hui yvres, puis demain morts ; le procès est vite 
tefminP? 

Soucieux de v&er la matière historique, Arnaud m e i l l e  attentivement les 

publications marquantes sur l'histoire anglaise qui continue iî intéresser les Français. 

La très récente ffisîoire d'Angleterre du philosophe David Hume fait l'objet de trois 

articles*. En attendant ITanivée en France des volumes de Hume=, Arnaud traduit 

un extrait du livre d'après les journaux  londonien^^^. L'article rappelle les exploits 

militaires, les réformes poli tiques et sociales d'Alfred le Grand qu'on qualifie de 

n fondateur de la Monarchie angloise ~291 et du <C plus grand Prince qui ait régné en 

Europe depuis Chartemagne ~ 2 %  En mai 1762, le rédacteur commence son deuxième 

article en exprimant son admiration pour le style et la mCthode de Hume et en brossant 

les traits de l'historien idéal : 

M. Hume sera le modele de cette impartialité. de cette apathie 
philosophique qu'on exige particulièrement d'un historien. Tranquille 
spectateur des sectes & des factions diverses dont il expose les 
extravagances & les fureurs, il ne se passionne pour aucun systême, pour 
aucun homme. pour aucun siecle ; il discute de sens froid, il pese les 
raisons opposées avec équitt, il juge sans humeur, sans prévention, sans 

JE, ibid.. p. 64. 
?gg JE. janvier 1762. p. 70 : mai. p. 86 et j u i l l e ~  p. 72. 
289 JE, janvier 1762. p. 7 1. 
mJE, W., p. 71. 
591 Alfred le Grand. roi de W a y n  & 871 il 878, puis da Ando-Swcons jusqu'en 899. lutte conm les 
Danas et prepere la souveraineté de toute l'Angleterre en reprenant Londres et en soumettant la 
Northumbrie. Lettré et traducteur, il développe I'iirstnictioa et favorise la Iiüérature et les réformes de 
l'@ise (JE. janvier 1762. p. 71). 
392 JE. janvier 1762. p. 85. 



satyre ; on croit entendre un être supérieur faire I'histoire des habitans 
d'un autre monde?? 

ObligC d'être concis, le journaliste üaduit le tableau que fait Hume des 

révolutions politiques et morales de l'époque. Il souligne l'importance de la mise en 
contexte des faits historiques. car cette methode permet de mesurer tg les progrès que 

les hommes avoient faits à cet egard ~394 et la comparaison de M a t  actuel avec celui 

des temps ré vol us^. Il ajoute que les Anglais ont eu depuis longtemps d'excellents 

historiens qui ont laissé des manuscrits et des textes authentiques sur les temps anciens 

dans les îles. Pour le chroniqueur, reproduire l'histoire des temps d'ignorance est 

utile, car elle permet d'apprkier les pas franchis sur la voie du progrès scientifique qui 

fait régresser la superstition, le fléau le plus cruel des sociétés humaines ,296. 

E d d e  a sa tradition d'élargir l'&entai1 de sa réflexion critique, le 

Journal étranger publie les o b s e ~ a t i o n s ~ 9 ~  d'un << habile homme w sur le Bilmi 
géneCruier r4isonnéd'Angleterre. paru depuis peu, et invite l'auteur de l'ouvrage à 

répondre à son contradicteur s'il le desire : 

Les observations que nous insérons ici nous ont été communiquées. 
en anglois, & sont l'ouvrage d'un habile homme. Nous ne doutons pas 
que 1 'auteur du B i h  n'ait de bonnes raisons à opposer à cet advenai re : 
nous sommes très disposés à insérer sa réponse, s'il juge à propos de 
nous I'envoyer. II est plus essentiel que jamais pour toutes les Nations de 
connaître les moyens & les ressources de la Grande-Bretagne : & une 
discussion propre à jetter de la lumiere sur cet objet important, ne peut 
qu'être intéressante & utilS98. 

La réplique vient dans le numéro d'ao0t 1762 ; elle est, selon le journaliste. 

a solide, instructive & [...] ajouteroi t encore au mérite de son ouvrage »-. Si ce 
sujet prend curieusement beaucoup d'espace dans un journal a linéraire m, Arnaud le 

justifie en donnant de la IittCrature une vision sociologique : 6 Si la Littérature. lors 

293 , rn, 1762. p. 86-87. 
= J E .  iw. p. 90. 
295 JE. ibid.. p. LM. 
'96 JE, ibid-, p. 90. 
z97 E, juillet 1762, p. 38. -* JE.juilil 1762. p. 38 et la note (a). 
299 E, aobt 1762. p. 180. 
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même qu'elle paroit s'éioigner le plus de son but principal, ne nous offroit encore des 
rapports sensibles avec le bien de la son'ét6, nous renoncerions à la faire connaître. 

nous disons plus, à la cultiver dm. C'est sans doute en raisou de cette utilit6 publique 
que les ouvrages d'histoire jouissent de prestige et que les romanciers insistent autant 

sur l'authenticité de leurs récits et leur utilité sociale et morale. 

Suivant cette optique sociologique et uti~itaire de la litthhue, le rédacteur 

s'arrête devant les nouvelles cartes d'Allemagne. d'Espagne et du ~omigal301. Selon 

lui, la g6opph ie  devrait être rangée dans la classe des sciences exactes au même titre 

que les mathématiques3@. Différente des sciences pures, dont le progrès dtpend 
absolument du @nie des spécialistes. la géographie positive, appuyée uniquement sur 

l'observation et l'expériend@, avance à pas lents et insensiMes3@? Les cartopphes 

d'Allemagne avouent cependant que ce retard n'est pas dO au manque de moyens. mais 

a I'indolence des géographes et au peu de crédit que l'on donne ii leun iravaux : 

<< Combien ne voyons-nous pas encom aujourd'hui de personnes qui, dépourvues des 

connaissances les plus essentielles, s'imaginent que tout l'art du Géographe se réduit à 

des compilations & à des réductions arbitraires ~305. 

Suit don naturellement te portrait du bon géo,pphe qui sait mettre à profit les 

ressources de I'analyse pour comprendre toute l'étendue de sa science », 

Ctroitement M e  à l'astronorni$06, et la complexité de sa mbthode. Il choisit son sujet 

en fonction de son utilit6 pour le commerce. la guerre et les voyages maritimes3WT il 

rassemble ensuite un grand nombre d'observations astronomiques suivant lesquelles il 

dessine une carte géographique p r é c i d a .  La connaissance de l'histoire et des 

3ûû JE, ,id., p. 1,- 181. 
301 , ..fier 1762, p. 170 et mat 1762. p. 149. 
302 JE, fCvrier 1761, p. 170. 
3û3 E. ibid. , p. 1 70. 
304E. aoat 1762. p. 159. 
305JE. ffevrier 1762. p. 17û-171. 
3 m ~ ,  iM, p. 171. 
3* Le joumalis~ faicite Zannoni a de se rendre utile rn en publiant sa carte d&aillée de 1 'Allemagne 
(JE, fevrier 1762, p. 171 - 172 ; voir aussi JE, janvier 1762, p. 21 1 ). 
308 Lrs géographes du XVIIIe siècle suivaient la théorie astronomique aMenm suivant laquelle 
u tout phénornhe qui amve au Ciel dans un instant physique est comme un signal universellement 
donnd & reconnu pour fixer les différentes longitudes m. C'est ainsi que la découverte des téléscopes a 
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procédés géographiques anciens sont indispeusabfes au géugraphe pour donner La 

c ~ ~ g u r a t i o n  exacte et fidèle du lieu qu'il démit. 

Lx journaliste expose de même les systèmes de représentation cartographique 

utilisés par les géographes anciens : la projection stéréographique et 

orthographique3? II nous apprend que I'hinent cartographe Zannoni adopte le 

premier système en en modifiant le point de vue pour réduire les inconvénients% Les 
probi&mes qu'affrontent les geographes dans ces travaux sont nombreux ; le plus 

important surgit quand on veut représenter une portion de sphere sur une surface 

plane : les règles de la g6omCtne d6montrent I'impossibilitt5 d'a écraser B une section 

quelconque d'une sphère sans deroger aux règles de la surf'ace convexe31 1. Le 

J o d  étranger multiplie donc les annonces de traites discutant, par exemple. des 
Nouvelles manieres de construire les fuseaux dont on fait usage dans la construction 

des globes celestes & terrestres dl? Tout l'art de la cartographie se manifeste dans 

l'effort d'établir la position des lieux les plus remarquables de la surface terreste et de 

représenter toutes !es Iignes et tous les cercles du globe suivant le même système. de 

sorte que le lieu garde les mêmes rappons et occupe les mêmes points que sur la 

surface de la terre. L'exemple illustrant cette mt5ththode se trouve dans un A t h  

géographique. contenunt fa Muppe-monde & les quatte panies. avec les différens Erats 

d'Europe3 i3. 

Les réformes gé~~pphiques  entreprises au XVIII' siècle incitent Zannoni à 

expliquer la difficulté de dessiner une carte la fois g6nérale et détaillée qui dispense le 

contribué à accroître l'exactitude des obsenPatiorts dont dépendait ta perfection & fa géopphie : voir 
E, février 1762, p. 177. 
309 La difficulté d a  projectiom vient de ce que 1 'ellipsbide n'&tant pas une surface développable. il 
est impossible de la q x a e r  sur un plan sans la déchirer ou l'altérer * (Fernand Joly et Guy Bonnerot, 

cartographie m. Enqclopdia Universalis, Paris. m. Encyclopedia univedis. 1995. vol. 5. 
p. 24). 

Io Ce système consiste à fixer la place de l'œil qui regarde la surface de la tem, ce qui rend l'échelle 
non appiicable sur le dessin des cartes : voir JE, fevrier 1762, p. 174. 
31 Un tel derangexnent dans la disposition des parties devient d'autant plus considérable. que les 
traces sphériques dévelopées sur une surface plate, ont plus d'amplitude m (JE. janvier 1762, p. 108). 
Le probkme s'aggrave surtout depuis que Zannoni a découvert que les courbures des méridiens n e  sont 
pas absolument semblables, ce qui rend leur représentation sur une surface aplatie encore pius 
difficile : voir JE, fevrier 1762. p. 175. 
313 K. fëvrier 1762. p. 175. 
313 JE, janvier 1767. p. W7. 



lecteur de consulter d'autres documents co0teux3~4, car cette dCrnarche demanderait le 

recours à un point d'khelle assez ample et donnerait des centaines de planches 

dEiciles ii manier. Aux objections des lecteurs sur les changemeats que nécessitent les 

dernihs découvertes concernant la figure de la terre, 7annoni répond que 

l'aplatissement spheroïde du globe terriestre n'exige aucun changement sensible dans le 

dessin des cartes. N'est-ce pas à cette époque que le mathématicien Jean Lambert 

détermine les projections coniques conformes et ~quivaIentes3 ? 

La politique 

Dans son survol du domaine politique, le JO& é~anger s'attache surtout à 

mettre en évidence les diffkrents systèmes européens, il réfléchir sur les lois et la 

jurisprudence. Voulant souligner le développement de celle-ci en Europe, le journaliste 

&que le rôle du système de .Justinien3 16 que les ecclésiastiques de Rome ont adopté 

depuis le XIIe siècle. Le clergé de cette @que a institue le code civil pour défendre ses 

propriétés contre les attaques des princes f e u x  et pour acquérir une nouvelle 

autorité sur les peuples occidentaux : a II étoit de leur inter& d'accréditer 

l'observation des loix générales & équitables, dont l'autorité pouvait seule les 

protéger : ils possédaient toute la science de leur siecle ; il failoit bien nécessairement 

que la théorie. aussi bien que la pratique de la Jurisprudence, leur appartînt *3 17. 

Le journaliste classe la jurisprudence comme a la demière branche de la 

Littérature ancienne f 18, mais la première à refleurir Ion de la renaissance des lettres. 

315 Fernand Jdy et Guy Bonnerot, op. cit.. p. 27. L'astronomie constituait la base de la 
gbgfaphie ; ainsi I'annonce d'un d a s  géographique nous apprend que Ies principaux points 
rkpandus sur la surface du globe. n'y mt été fixés que d'après un très-grand noaikm d'observatiocls 
astronomiques, qui consistent dans des éclipses du Soleil ou de la Lune. de celles des SateIlites de 
Jupikr, & cies occultations d a  fixes & des planetes par la [Lue] rn (K. janvier 1762. p. 207). 

l6 11 s'agît des a Pandecm * de Justinien trouvées dans la ville italienne d'Amalfi m 1 130. Cette 
découverte a é d  accueillie par les religieux qui se sont mis à I 'CNdier, puis à en donner des Ieçons 
publiques de droit civil à I'universiré d ' û x f d  et dans toute l'Europe (JE mai 1762. p. 93). 

l7 JE. mai 1762, p. 94. 
3 1 8 ~ .  W.. p. 96. 
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Sa mise en place dans nombre de pays a démontré son idilit@g et acckiité son Ctude 

avant même celie des sciences : 

LUIS de la décadence des Arts de Rome, les Philosophes etoient 
devenus superstitieux & sophistes, I'Histoirr & la Poésie &oient tombes 
dans la barbarie, tandis que les Jurisco~lsultes, qui dans tous les pays ne 
sont pas des modeles de science & de pofitesse, s'&oient cependant 
soutenus par une étude constante & par l'imitation des grands MaiAtres. & 
conservaient encorn le même bon sens dans leurs décisions, & la même 
puret6 de langage que leurs ~ é c e s s e ~ r s ~ ~ ~ .  

Le réciacteur reproche seulement à cette renaissance de la jurisprudence l'étroite 

correspondance entre le droit civil et le droit canonique qui rattache l ' h t  à l'Église. Le 

code civil de Justinien a eté adopté dans plusieurs pays européens. sauf en Angleterre 

qui a préféré perfectionner ses propres lois. 

L'établissement des lois fait donc refléchir des penseurs anglais qui s'interrogent 

sur les Piinripesd'équit?où l'auteur marque la limite qui sépare la loi proprement dite 

de 1'équit@1 : Comme les Législateurs n'ont eu en vue que l'utilité commune & 

publique, ils n'ont pas toujours puid les loix qu'ils ont Ctablies au sein de I'honnêtete 

rigoureuse ou de l'équité ,322. Quant à l'aspect scientifique de la jurisprudence, le 

journaliste souligne! son apport l'avancement de I'esprit humain : .i II est aisé de 

concevoir quels avantages devoit procurer a I'Europe cet héritage précieux d'une 

Science complette, nécessaire par elle-même pour la sQreté de toutes les autres. & qui 

en donnant à la fois plus de finesse & de solidit6 à I'esprit humain, lui ouvroit la route 

à de plus grands progrès ~ 3 3 .  

l9 Au XVIII' siècle. la vdone créa- des écrivains est diff&ente de celle du sibcle précédent. 
Individuelle et rattachée au tempérament de chacun, elle est plus orientée par œ qui a trait B son utiliré 
que par la dation d'un chef-d'euvre : a la primauté finale conférée nagukre à l'œuvre tend à ~irer. à 
évoluer vers celui qui la lira B. La perfection formelle de I'œuwe littéraire. qui primait au XVII' siècle 
sur tout, devient un acessoire, un moyen au XVIIIe siècle : voir Pierre Abraham, a t'ère des 
moniteurs m. H i i r e  linc'raüe & la France, Paris, éditions sociales, 1976, p. 1 7. 
320 Ce s 'chne conh bue au raffinement progresif des mmurs européennes, car il passe dans la cours 
de justice et remplace le recours à la violence amme les duels et les vengeances particuli~res (JE, mai 
1763. p. 96). 
32 E. janvier 1762, p. 233. 
3y! JE, ibid.. p. 233. 
323 J E  mai 1762. p. 95. 



À travers ces analyses et ces présentations de texta, l'abbé Amaud degage une 
thdorie du gouvernement idéal. La politique du souverain doit 8û-e fondée sur l'amour 
de ses sujets, seul appui véritable de sa puissance ; le despotisme Ctouffe mute 
6rnulatioa, abaisse les âmes et eteint a ce feu sacré qui doit entretenir & f h n d e r  tous 

les Arts de l'imagination & du goût 334. L.e rédacteur a n n e  que le progrès des arts 

et des sciences entraîne la mise en place de la liberté325 et devient même sa source 

g h d ~ a l e ~ ~ ~ .  Dans sa recherche d'un prototype gouvernemental où règne la tibertk, il se 
réfère au système consti~tionnel anglais : a La Nation Angioise [...] a heureusement 
etabli le sytême de liberté le plus parfait qui ait jamais été compatible avec 

l'expérience JY. 

3. Les essais religieux et phllosophiqaes 

Face aux philosophes du XVIII' siècle qui rejettent le dogmatisme religieux 

comme une forme de  despotisme^, le JolCTIZal é m g e r  marche sur des œufs. S'il 
glisse de temps à autre des réflexions qui montrent sa pdférence pour la tol6rance 
religieuse et son opposition à toute forme de fanatisme, il se garde bien de prendre 
parti. 

Les articles sur les essais religieux sont rares dans le journal de 1762 : mais le 
journaliste laisse percer ses idées en filigrane des extraits historiques. philosophiques 
ou litt6raires. II discute de questions qui animent les intellectuels comme la séparation 
de 1*Église et de  état Alors que les encyclop&iistes prônent une séparation &tanche 
du spirituel et du temporel, le rédacteur voit te partage des deux pouvoirs comme un 

contrat politique entre le peuple et son souverain329. 

En sa qualité d'ecclésiastique, Arnaud cherche à répondre 2 tous ceux qui 
attaquent la religion et ses ministres B l'exemple du théologien anglais Gerard qui 

3 2 4 ~  &id.. p. 91. 
3?5 JE. ibid.. p. 98-99. 
326 JE. ibid.. p. 101. 
317 JE. ibiii.. p. 105. 
32û Roger Caratini. La philosophic. Paris. Seghers. 1983. r 1. p. 259. 
329 Le souverain sage et prudent isolera sa demeure de celle des dieux. Si les deus edifices sont ûop 
\voisins, ils se presseront et il arrivera avec le temps que le tr8ne sera gêné par l'autel. et que portés un 
jour l'un contre l'autre avec violence, ils cbcclleront tous les deux rn (E, mai 1763, p. 97). 



réplique aux attaques de David Hume contre les ministres de la religion : Influence des 
devoirs d'un Pasteur sur le cwuctere dia P a tew  meAmet en rPpone & tout ce que M. 

Hume a éc& corne I'espvü de cet ét4~3M. Un autre exemple vient de sa critique du 
Catalogue &s Rois & des Nobles d 'Angleteme qui ont &té auteras où Horace Walpole 
pdtend que la réforme religieuse des protestants a rendu service A l'humanité en 

favorisant la mmissance des lettres et que le catholicisme a f e n é  le developpement des 

lettres en Italie au moyen âge puisque le clergé maintenait le peuple daas l'ignorance 

car il craignait que u les hommes ne pensassent dès qu'ils se mettraient à lire >>331. Le 
journaliste corrige cette id6e pleine e de préjugés & d'erreurs a en rappelant que la 

régression intellechielle a bien d'autres causes. Les lettres et les arts ont étC euseveüs 

sous les vestiges de l'empire d'Occident quand les Latins ont été a s s e ~ s  par des 

peuples barbares : a mais lorsque des circonstances plus heureuses eurent ranimé les 

cendres du gofit & du génie, n'est-ce pas au sein même de ce que M. Walpole appelle 

le Pnpirme. qu'on en vit naître les premiers fruits ? 3 3 2  quand l'église romaine 

recueillit les restes de la littérature grecque, encouragea et récompensa les artistes et les 

savants ? Par ailleurs. la littérature italienne avait fait de grands progrès longtemps 

avant I'apparition de Martin Luther et l'invention de l'imprimerie, le point culminant du 

progrès de l'esprit humain, est antérieur à la réforme luthérienne. Enfin, les hommes 

éclairés ont toujours su que le progrès de la philosophie contribuerait Zi effacer les abus 

du christianisme médiéval et n que le meilleur moyen d'épurer la religion étoit 

d'éclairer les peuples ~ 3 3 3 .  

Dans sa dbfense enthousiaste de la religion catholique, Arnaud attaque le 

fanatisme de Luther dont les rdfomes ont nui à l'unité de l'Église : << Il fit par là non- 

seulement à la religion, mais encore & 1 'humani té. une plaie qui saigne encore a334, 
contrairement à ce qu'affirme Walpole, R si l'on considère l'intérêt des Lettres & des 

Arts, la réformation &oit bien plus propre à en retarder les progrès qu'à les 

330 E. mars 1762. p. 233. 
33 Cet argument en courant car la protestants réclamaient pour chacun le droit d'examiner 
indi\-iduellement sa croyance pour n'en garder que ce qui correspond aux décisions de sa conscience (JE. 
fdvrier 1762, p. 40). 
334 JE, f&rier 1762. p. 4 1. 
333 E, E... p. 42. 
33% ibid.. p. 43. 



accélérer 935. L'abbé Arnaud se range ainsi dans le camp des philosophes 
contemporains q l  préconisent l a  principes du droit la tolbrance et la liberté de 

culte et cornbaneut l'esprit partisan et les idées reçues. Voulant trouver les vraies 
raisons de la décadence des lettres chez les Romains au moyen âge, ii tient compte 

surtout des conditions sociales et historiques. Il ne nie pas les abus de certains 

religieux qui prétendaient détenir la sagesse, mais affirme que ces abus existent depuis 

l'aube des temps et qu'ils existeront toujours. Réduire la décadence des lettres ii une 

seule cause d'ordre religieux semble à l'abbé Arnaud inspire par une volonté de 

valoriser les réformes luthdriennes aux dCpens du catholicisme. 

Le rédacteur ne se borne pas à faire le point sur les publications qui touchent la 

religioncathoiiquei3d ; il s'intéresse à toutes sortes de cultes, sans en condamner 

aucun ni affirmer. comme le faisaient ardemment les jésuites dans les Mémires de 

Trévoux, que la religion catholique est la seule qui dCtient la vént6 et procure le 

salut337. Cette tendance à jeter sur la religion un regard affranchi reflète bien le progrès 

de la philosophie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle338. 

11 n'est point de matiere qui s'épuise entre les mains d'un Philosophe qui croit 

devoir analyser tout ce qui s'offre sur sa route a339 Soucieux d'exactitude 

disciplinaire. l'abbé Arnaud retrace de manière précise les frontières des champs 

335 K. ibid.. p. 43. 
336 Le journaliste annonce, dans les nouvelles, des livres de phildope m m e  la Dissenarion sur ib 
plus ancienne édition &s Bib&s Iurines et les Me'langes philologiques composés de dissenations tirées 
de différentes ACÛdémies : voir E, mars 1762, p. 915 et avril 1762, p. 226. II fait connaître les 
livres de thblogie : Interpre'tclrion du nouveuu Testam~nt par I*an@aîs Heylyn, R/ f lx ions  sur Ca 
nahue & l'objet & In vnzatwn de J. C. cians ie &sert, par Permer : voir E, avril 1762. p. 224 et 
2 7 - 2 3 .  
337 Cet intC@t p u r  les ouvrages a sujet religieux ou thedopique se revwve aussi dans la rubrique 
des a nouvelles linémires W. Le j o d  annonce la publication d'ouvrages touchant les religions, les 
écrinires saintes et l'histoire religieuse. En janvier 1762, le oorrespondant nous apprend que J. J. Rabe 
a traduit en allemand le Mbchuh, le texte des TaImuds écrit en hébreu : On sait que le Mischnah 
est une compiIation d'anciennes uadi tions, & qu'il est devenu la regie du judaïsme moderne w (JE. 
janvier 1762. p. 219). II annonce même un ouvrage anglais intitulé La nouveau PmIre'on. ou 
I'Hbtoire /&&use des Dieu, &s DPeses, &?.s Héros, e&. du Paganisme ; ce texte explique la 
mythologie ancienne et la thBd@e des pàiens en s'appuyant sur l a  écrits de Moïse. des egptiens. 
des Grecs, des Romains et des Oncntawc (JE, juin 1762, p. 226-=). 
338 Pour plus de derails sur la vision des Encyclopédistes concernant la religion, voir I'anicle 

Reli @on rn dans 1 *Eh+bpeZie ou Dicr. reiso- des sciences, &s am et des mitkrs, par une 
société de gens de Lettres, réimpression de Friedrich Frommann Verlag, Stuttgart, 1967, t. XI V 
p. 79. 
339 JE. avril 1762. p. L 15. 



d'Ctude et plus particuIièremeot ceux de la philosophie et de la théologie qui ont 

souvent tendance B s'entremêle?? L'idée de la sagesse a depuis longtemps 6t6 

&mitement liée & celle de la théologie. Mais les idées philosophiques dbistes et 

révolutionnaires des grands cartésiens comme Malebranche, Spinoza et Leibniz ont 

creusé l'écart qui commençait se former entre les deux disciplines depuis plus d'un 
siècle. Une question s'impose dans ces conditions : la philoscphie contribue-t-elle ii 

1 'affaiblissement de la foi ? L'idee dominante l'époque, que préconisent notamment 

les déistes. regarde la religion comme une entrave au progrès des sciences et de la 

philosophie. Les Encyclopédistes félicitent les vrais philosophes d'avoir M osé 

renvener les bornes sacrées posées par la religion & (...] brisé les entraves où la foi 

mettoit leur raison d4*. Tout comme les sciences, la philosophie fait donc reculer la 

superstition. 

Le journal pr6sente de nombreux sujets philosophiques et moraux qui prêtent à 

réflexion comme le plaisir. le luxe et l'intempérance dans le boire et le manger. Les 
Lemes & Traités du docteur anglais Bolton sont un exemple éloquent de morale 

pratique qui, sans aborder des sujets neufs, fournissent aux jeunes un bon guide de 

savoir-vivre. L'abbé Arnaud reconnaît que la morale philosophique a été. depuis 

l'antiquité. poussée aussi loin que la raison pouvait la conduire. II convient que les 

progrès de cette discipline, n'ayant pas besoin d'instruments ou d'examen critique. 

sont presque acheves. Les nouveaux livres de morale adoptent donc rarement des 

points de vue et des sujets neufs. mais le meilleur Moraliste est celui qui donne aux 

vkri tés déjà connues le plus gmd degré de force. de clarté & d'intérêt d42. 

Le rédacteur interrompt parfois un compte rendu pour introduire une digression 

philosophique personnelle. En décrivant 1 'îie antillaise de Sainte-Croix. il réfiechi t sur 

l'esclavage qui lui répugne et le pousse à s'interroger sur le uafic des negres en 

AmCrique du nord. Qualifiant les esclaves de a malheureuses victimes de notre luxe & 

Lonqw le journal aborde un sujet philosophique qui porte sur la facultés de l'âme m. le 
rédacteur précise que t'analyse de t'auteur ne touche guère la religion et que les observations du rapport 
entre tes actes et les impressions ne doivent pas se confondre avec la m o d e  chrétienne. II cite l'auteur 
danois : a Quels que soient nos systgrnes sur les opérations & les facultés de h n e ,  la morale 
chrétienne sera toujours la mute du bonheur ; l'homme sera toujours dout? d'un entendement pour 
connaître cette route & d'une volonté pour la suivre m (JE* mars 1762. p. 65). 

Article a Philosophie m. Eqcfape'die ou Dict. raiso-des sciences. des ans et des métiers. par 
une société de gens de Lettres, réimpression de Friedncb Fromntann Veriag. Stuttgart, 1967. p. 509. 
342 JE, janvier 1762. p- 234. 



de notre avarice ~343.  il déait la manitre dont on en fait le commerce et la vie pénible 

qu'ils mènent. II déplore la manière inhumaine dont on les traite en les châtiant à coups 

de fouet et en les réveillant au bruit d'un cornet qui .r ressemble ii ceux des Paees de 

nos campagnes ~344.  Il met les maîtres en garde contre la rigueur excessive d a  

chgtimeuts et des menaces de supplice qui inciteront les esclaves à échapper a leurs 

maîtres : Quelques uns ont le courage de se pendre par dCsespoir ; d'autres sont 

capables de se porter au  meurtre, A l'assassinat ; plusieurs s'échappent à Portotico ofi 

ils jouissent de leur liberté > B .  Arnaud condamne-t-il I'esclavage ou se contente-t-il 

de dCpIorer le sort des Noirs, se donnant ainsi bonne conscience ? La chose était 

courante dans les relations de voyage au XVIIc siècle chez les religieux qui. eux- 

mêmes. avaient parfois des esclaves dans les colonies sucrières.  église ne condamne 

pas, vers 1760, le principe même de l'esclavage. 

Deux ans après sa parution, le rédacteur commente, dans une &rie d'articles du 

J o d  éhnger de 1762, l'Essai sur les fucultt?~ de l'âme du philosophe et physicien 

de Genève, Charles ~omet346. Suivant l'ordre d'idées dominant durant ces années. il 

s'interroge sur 1 'utilité d'une pareille recherche puisque les hiemes de la nature 

humaine ne seront jamais entièrement éclaircies et ne servent guère à l'amélioration de 

la vie. Pour Ctudier la mécanique des idee~3~', leur formation et leur enchaînement. 

Charles Bonnet348 adopte la méthode physique >> de Condillac349 qui lui permet 

d'éclairer a le labyrinthe tdnebreux de notre être ~350 et d'élargir nos comaissances 

sur les opérations de I'âme. 

JE. ibid.. p. 67. 
344 E. ibid.. p. 68. 
34s JE. ibid.. p. 68-69. 
346JET mars 1762. p. 61 ; avril. p. 90 ; mai, p. 107 et juin. p. 64. 
347 Le mot d'idk qui revient si souvent, a ttd pris dans sa signification la plus Ctendue pour toute 
rnaniere d'être de I'ame, dont l'me a Ia conscience ; mais il reçoit différentes déterminations, suivant 
les diffdrentes manieres d'être ; tantôt il désigne des perceptions, des sensations, taotBt des notions ou 
des idées intellectuelles. II s'applique aussi au sentiment, à la réflexion I, (JE, avril 1762, p. 1 15). 
348 Pour Boanet, I'âme est u. Cm simple qui n'a aucun aspect corporel : c'est une force. une 
capacité d'agir ou de produire certains effets m (E, avril 1763, p. 91). 

Condillac se propose d'ami yser les conmissances pour découvrir les a idées B qui la composent. 
Contrairement à Locke, il considere I é s  sensations comme I'uniqw source des idées et des opérations 
mentales complexes comme le jugement et le raisonnement (JE, avril 1762. p. 90). 
3X) ET mars 1 762. p. 63. 



Retenant la déf'iition de la libei2t par M e s  ~onnet351, le journaliste passe en 
revue les divers systèmes philosophiques pour les discuter ; il d u t e  les idées sur la 

liberte de l'abbé Condillac selon IaqueUe fain ce qui nous plaît ou satisfaire A nos 

besoins c'est agir li brernent351. Le j oumaliste se dresse aussi contre les partisans de 

I'indiff6rence qui soutiemimt que a l'acte de fiberté signifie la suspension d'action 

et leur conseille de ne pas confondre entendement. volont6 et libert@? Cet exemple 

nous montre que les réflexions philosophiques finissent toujoun par descendre du ciel 

théorique pour aboutir sur un terrain pmtique. 

Dans le volume d'avril 1762, le journaliste prCsente I'utilite de l'observation 

scientifique et de la réflexion philosophique qui poussent I'homme ii regarder toutes les 
autres créatures en fonction de leur utilit6 son bien-être : 

Le Philosophe aura beau se dbmener, il ne parviendra point à briser 
le téléscope avec lequel un chacun regarde l'édifice de l'univers. Nous 
nous obstinerons à croire que nous sommes places au centre des 
perfections du monde ; nous apprécierons les choses d'après ce qu'elles 
sont relativement 3 nous, & non d'aprh ce qu'elles sont en elles-mêmes, 
& nous ne les trouverons bonnes & belles. qu'autant qu'elles nous seront 
utiles354. 

4. Les sciences 

Les textes scientifiques. peu présents dans le périodique, apparaissent davantage 

dans les petites annonces des nouvelles littaraires que des comptes rendus développés. 

Dans cette section comme dans les autres, le rédacteur varie sa matière et transmet une 

idonnatioo provenant de divers pays. Par exemple, il présente les œuvres d'érudition 

et d'information espagnoles marquantes comme l 'Histoire ~nrrelle d'Espagne par le 

351 Le journaliste & e t  avec des réserves, le principe du libre chois de Bonnct : La liberté ne 
consiste pas à pouvoir agir de deux ou de plusieurs manieres, mais à agir ; [...] elle ne consiste pas 
dans le choix, mais dans I 'exécution de ce choix qui est une acrion B (JE, avril 1762, p. 1 10). 
352 Charia Bonnet critique le Traité&s Sensations de Condillac ( 1755) para que son concept de 
likrté est confus. II esquisse une sorte d'arbre hiérarchique qui organise le rapport entre Ies facultés de 
l'âme et la libed, question sur IaqueIIe plusieurs philosophes ont buté : L'acte par lequel s'exécute 
cette rolond, c'est la liberté subordonnée à la volonté, comme celle-ci l'est à la facul té de sentir qui 
tient il l'action des organes, & cette action à celle des objets ; voilà la gradation rn (JE? avril 1762, 
p. 109-1 11). 
3 9 ~ .  avril 1761, p. 111-112 
354JE. avril 1762. p. 167. 



père Tombia dans laquelle il fait une étude sur la vie et les œuvres des sculpteurs 

L'abbé Arnaud s'attache des cot~espondants allemands comme Tscharner et 

Schmidt3S6, deux Lrudits bernois, et Kaestner, célèbre mathématicien allemand On y 

apprend ainsi qu'en 1761 le jdsuite autrichien Maximiliano IielPn a publiC la troisiéme 
édition d'un recueil de leçons d'algèbre pour l'auto-apprentissage de cette r piofonde 

& pénible Science ~ 3 5 %  L'ouvrage, destiné aux débutants, contient la théorie des 

porporîions et des progressions. les problèmes nécessaires pour le commerce et la vie 

quotidiem@? Le correspondant saisit l'occasion pour d6pIorer que l'État aide trop 
peu cet €minent astronome qui envoie régulièrement Paris des observations 

astronomiques et qui a composC des tables fort utiles aux astronomes : « Toute 
l'Astronomie de l'Autriche rouie sur lui seul. & le Pere Hel1 n'a pas même un aide qui 

soit paye par I'Etat pour le seconder dans ses travaux n360. 

Le journaliste rend compte aussi de certains ouvrages qui lui parviement des 
pays du Nord, surtout lorsqu'ils 6voquent des théories connues en France ou des idées 

qui ont eu des répercussions ih travers l'Europe. comme celles des physiocrates pour 

qui la culture de la terre est la première source de richesse pour les pays. Le rédacteur 

traite d'un livre danois sur 1 'économie poli tique, publié en 1760. daas lequel Otto 

Didencti Lüthen soutient qu'une population nombreuse épuiserait vite 1 es ressources 
nationales. À propos du dCpeuplement de I'Europe Zi la suite des épidémies ou des 

guerres. l'auteur affirme que les États ont plutôt besoin de citoyens utiles que de 

bourgeois oisifs. de gens de plume et d'étude. Il propose de répartir ceux-ci dans 

des classes plus utiles au bien du gouvernement, dans les manufactures, la navigation 

355 Marie-Rose de Labridle. Le /ourd éhanger dans l'histoire ... W .  p. 7%. 
356 Marie-Rose de Labridle. ibid.. p. 78B. 
357 Rofesseur de mathématique de I'universicd de Vienne et astronome imp&ial. le journal nous 
apprend qu'il bénéficie d'une notoriété intekctuelle : a Le nom seul de l'Auteur annonce un ouvrage 
de main de Maître, & le public ne peut que s'intéresser beaucoup à sa publioition W .  Le correspoBdaat 
le décn t comme u Correspondant de 1 'Académie des Saences de Paris, & le plus pnnd Observareur de 
toute l'Allemagne en matiere d ' A s m m i e  w (JE, janvier 1762, p. 2 12). 
358 JE. janvier 1762. p. 312 

359 Cette troisitme Mition montre il elle seule l'utilitd du livre. a car il est me que dans des matiers 
si peu cultivées, les éditions se succedent si sapidement n (JE. janvier 1762. p. 213). L'auteur se 
propose de faire su iw  œ livre par un autre dans lequel la théorie sera plus développée et dont celui-ci 
constitue l'introduction. 



Br 1 'agriculture 961 . Les hommes qui labourent la tem sont la vraie richesse du 

pays : a Le Dannemark ne manque pas d'hommes pour le labourage, c'est que 
l'agriculture est très-florissante dans cet Etat, qu'eue y est presque portée à sa 

perféction, & qu'on cultive plutôt trop de terre que trop peu B. 

La pensée physiocratique inspire aussi I'ouvrage suisse d'économie rurale 

in tituid Le S o m e  mtique363, récemment traduit en français364 et tiré des mémoires 

allemands de la Sociétt de Zurich. L'auteur compare le paysan suisse à Socrate pour le 

donner en mod8ie de gestion économique rurale et montrer que l'expérience pratique 

assure les mêmes résultats que les théones savantes. Le Socrate &que devra donc 

être placé au même niveau que les intellectuels qui étudient I'tconornie agricole365. 

L'influence des physiocrates se manifeste ici dans la manière de relever le travail mrai 
au-dessus de la réflexion théorique : *. J'ai même lieu d'espérer que cet ouvrage sera 

bien reçu dans un tems où une heureuse fermentation tourne tous les esprits vers le 

bon & l'utile. où les livres dTAgricuhre ont pris la place des romans & de tant 

d'autres tcrits fades & superficiels >>366. 

Lorsque le journal présente des essais de zoologie qui décrivent la physionomie 

et ie cycle de vie de certains animaux ou insectes comme l'ours ma1id67 ou les 

f0urmis3~~,  le rédacteur se contente de présenter, sans commentaire. I'information 
fournie par le savant. Convaincu de l'importance d'observer soigneusement les 

infirmités humaines et de dCcrire fidèlement les soins et les remèdes qui ont permis de 

360 K. janvier 1762. p. 714. 
361 JE. janvier 1762. p. 17. 
362 JE, janvier 1762. p. -8. 
363 JE. juillet 1762. p. 106. 
364 La traduction vise toujours l'utilité des lecteun francophones : Après avoir vu la bons effers 
que l'original soit produits dans ma pairie, j'ea ai entrepris la traduction, dans l'unique vue de 
procurer les m h e s  avantages une Nation que ma famille n'a cessé de senir rn (JE, juille 1762, 
p. 108). 
365 .ET juillet 1762. p. 109. 
366 JE. juillet 1762. p. 107. 
367 JE. fCvria 1762. p. 124. 
368E, avril 1762. p. 167. 



rétablir la santk, le journaliste ne manque pas de tenir les lecteurs au courant des 

dernières découvertes ou des cas singuliers trait& par les rnédecin~36~. 

En traitant de certaÏos sujets touchant la médecine. le journaliste s'attaque370 au 
fatalisme de ceux qui s'opposent aux méthodes thérapeutiques comme l'inoculation, 

sous prétexte qu'ils tentent la Providence en recourant à des moyens a humains rn 

pour guérir un malade et en suivant le principe d'Hyppocrate selon lequel c'est la 

nature seule qui guérit371. Arnaud se moque de cette logique simpliste : 4 II me paroît 

que I'inoculation combat la doctrine de la prédestination absolue dz. 11 mprend 

d 'd l  eurs la déclaration du docteur italien Antoine Gocchi : « Les temedes sont donc 

nécessaires pour conserver ou recouvrer la santé ~ 3 ~ 3 .  Reproduisant cet article 

sarcastique et gai, tiré d'un journal anglais sur I'inoculation de la petite v h l e ,  le 

rédacteur s'amuse à traduire les arguments du chroniqueur anglais. Celui-ci. réfutant 

les iddes de Montesquieu, affirme que la petite vérole est utiIe car en tuant de 

nombreuses personnes. elle empêche Ie surpeuplement du monde et. de ce fait, protège 

les pays de la famine. Prenant les choses sur le mode humoristique. le rédacteur 

ajouten encore qu'en réduisant le nombre de belles femmes. la petite vérole serait utile 

à l'État : si elles sont l'ornement des spectacles parce qu'elles U. embellissent les 

assemblées m. elles constituent une distraction d'autant plus dangereuse qu'elles sont 

moins vertueuses et moins raisonnables que les laides3Y4. Le journaliste invite encore 

les médecins à déclarer que l'inoculation est la cause de toutes les maladies dont on est 

atteint pendant la vieillesse : on parviendra ainsi à proscrire complètement ce remede 

pernicieux » et réduire le nombre de citoyens dans le pay~375. 

La position du joumdiste face au bouiIiomement scientifique qui se produit 

sous ses yeux ressemble à celle des philosophes : en combattant la fatalité, les 

369 Voir par exemple la Dissertation de Médpcne sur une imensibiiiiéguérie pur ['inocularion a2 la 
g&, par Jean-Unc Toggenburger, médecin de Zunc (JE. avril 1762, p. 84) : voir aussi la Leme 
adkesséea M. I'abMAnuurd. concernant un cas inusité de deux jumelles siamoises (E* juillet 1762, 
p. 117). 
370 Le journaliste se montre catégorique et vigoureux : a Fatalistes insensés. vous accordez tout au 
destin * (E, mQt 1763, p. -51). 
371 JE. juin 1762, p. 205. 
371 JE, aoQt 1762, p. 54. 
373 JE. juin 1762. p. 105. 
374 JE, adkt 1762. p. SB. 



sciences founiisseot a les meilleurs remedes contre les vices & les désordres de toute 

espece m et font reculer les frontières de I'ignomce qui constitue un milieu favorable 

pour Ie d6veloppement de la superstitio$76. Le journaliste affirme qu'il faut agir pour 
guerir les maladies, rendre la terre plus productive. De ce point de vue. la volont6 de 
vulgarisation du JorPnal &amgm ressemble B celle de I T ~ c b o p é d i e .  

375 JE, aoQt 1762. p. 59. 
376 JE, mai 176% p. 90. 



Journal etranger 

Analyse quantitative 

1. Les tables des matièxdn 

377 Nous avons excle de notre analyse le numero de septembre 1762, qui ne parut qu'en mars 1763 et 
que Slatkine n'a pas réimprimé. 
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Jownui étranger 

D'après le premier tableau, les belles-lettres dominent sans concumnce et 

atteignent 55 % de l'ensemble. Les sciences pures ont une faible représentation. 

excepté au mois d'ao0t où cette rubrique semble prendre curieusement le dessus sur la 

littérature. Les sciences sont parfois en concurrence avec les textes historiques, tant et 

si bien qu'ils occupent la seconde place après la litthtute en janvier. fCvrier et avril. 

Ce mouvement onduleux habit I'hesitation du rédacteur à représenter de manière plus 

développée les sciences ou les ouvrages historiques dans un journal a littéraire w qui 

se veut aussi ii la mode. Si les extraits concernant les sciences et les arts se multiplient 

juqu'au milieu du siècle, ceux sur l'histoire le sont un peu plus. Par contre la place 

des uns et de l'autre dans les extraits diminue ensuite très nettement au profit des 

belles-lettres dont la part progresse dans les journaux pour atteindre le double à la 

veille de  la Révolution. Suivant le mouvement général du siècle. la religion occupe peu 

de place dans le périodiq~e3~. 

Dans chaque volume. les articles sont inventoriés de deux façons differentes : la 

première table suit l'ordrr de leur apparition dans le numéro. la seconde répartit les 

articles par ordre alphabétique des langues originales des ouvrages recensés. Cette 

méthode systématique nous etonne parfois par des classements contradictoires : les 

articles y sont classés tantôt selon le pays d'origine de l'auteur, tantôt suivant que le 

sujet porte sur tel ou tel pays. Par exemple. dans la table de mars 1762. l'article 

dissertation sur le culte des images. contre les Grecs modernes »379 est classé sous 

la nibrique Irdk, tandis que l'article <t Comparaison des mœurs des Grecs modernes 

avec celle des Grecs anciens »3m sous le titre Grèce. Le classement du second article 

semble être un astuce pour éviter de dévoiler l'identite de l'auteur marseillais, car son 

inclusion dans le journal contrevenait aux exigences du privilège qui excluait les livres 

des auteurs françaidsl. 

Certains articles de la première table ne figurent pas dans la deuxième. S'agit-il 

d'un simple oubli, d'une erreur typographique ? ou est-ce une tactique afin dTt?viter de 

378 D'après le Diction& & s ~ ~ ,  Ic recui de Ii part de la religion tout au long du siècle 
correspond à l'évdutoin des sciences et arts et de l'histoire : voir Jean-Pierre Vittu, a Journal des 
savants m. Dia.  des joumrrx, t. I 1, p. 65 1. 
379 JE mars 1762, p. 1%. 
3 8 0 ~ *  juin 1762. p. 162. 
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trop mettre l'accent sur certains sujets epineux, ou pour échapper B I'embarras de la 
classification ? Ainsi, dans la table de mai, l'article c r ~  Extraits de Saadi » est absent de 

la section sur les langues. dors que d'autres textes du même auteur ont et6 rangés sous 

la rubrique Perse en janvier, février et mars. Au mois de juin, un conte arabe se 
retrouve sous la mbnque Angletene car leur auteur est Anglais. La présence de deux 

tableaux nous informe sur la volonte des rédacteurs de mettre en évidence le caractère 

étranger des études et des informations et révèle une volonte d'exactitude scientifique 

dans le cla~sement3~. L'absence du sous-titre Park montre que le journal prétend 
mpecter les clauses du privilège en excluant les matières françaises. 

381 Marie-Rose de Labriolle, a Conditiuns matérielles de la publidon du J o d  éiranger ... m. 
p. 77. 
382 Cette voIoncé se manifeste aussi dans I'organisatim interne des anides. Fréron indique dans u 
préface I'ordre dans lequel il mettra les matiéres du journal : = Chaque volume du Journal offrira 
divers Articles, tels que ceux d'Histoire, de Poësic, de Spectacles, de Critique, de Philosphie, 
d'Histoire naturelle, d'Antiquités, de Mathématiques, de Philologie, &c P (JE, janvier 1755, p. vj). 
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La moyenne de pages par article est de 20 en littthturr et en histoire, de 17 en 
sciences et arts et de 21 en philosophie et religion pour une moyenne générale de 19 
pages par article. ' 

La pagination et la numérotation des articles est indépendante dans chaque 

numéro. La numérotation commence à la page 5 pour prendre en compte les 

préliminaires non numérotés. Les pages des tables sont souvent numérotées ; celles de 

l'errata et du privilège ne le sont pas ; la table des matières figure généralement la 

dernière page. Les menus cléments de la pagination nous a permis de d6couvnr les 

ressemblances mat6rielles entre les journaux 6tudiQ et d'en tirer quelques remarques 
générales sur la presse du temps. Le fomat in-12, qui tend à s'imposer pour les 

périodiques litt6raires. r6vèle une tendance générale rendre la publication plus 

maniable et moins coûteuse : le petit format permet au lecteur d'avoir le livre en poche 

et de l'apporter avec lui en promenade ou en voyag$w. 

Les tables des matières. qui servent à estimer la réception d'un livre. l'écho 

d'une découverte ou la genèse d'un concept385, s'avèrent indispensables à une époque 

avide de compilations et d'encyclop6dies. puisqu'il permet au lecteur de parcourir en 

un coup d'œil les matières recensées. révélatrices de la teneur générale du périodique, 

de choisir les livres et d'en connaître l'essentiel. 

Les nouvelles littéraires 

La rubrique des nouvelles littéraires. absente dans le contrat du premier 

privilège, occupe une moyenne de pages très fluctuante : 29 en janvier. 28 en février. 

15 en mars et en avril, 20 en mai, 10 en juin. 13 en juillet et 6 en ao&. Elle totalise 

7 96 du contenu. soit 136 pages des volumes de l'année. Les nouvelles sont 

subdivisées selon les neuf pays européens en provenance desquels elles sont issues : 

I'AIIemagne. le Danemark, la Suède. l'Angleterre, l'Italie. les Pays-Bas. la Suisse et 

1 'Espagne. 

384 Fréderic Barbier et Catherine Bertho Lavenir, HiSmire des médW & Diderot ti Inremet, Pans, 
Armand Colin. (U), 1996, p. 26. 
3*5 Jean-Piem Vittu, a L'évolution des tables de périodiques iittéraires à I'kpoque de 
I'EncycIopédie IB, Dix-huitième Siècle. no 25. p. 423- 



Destinées ii publicim des livres scientifi~ques, théologiques et philosophiques, 

les nouvelles littéraires constituent un outil efficace pour les chercheurs de chaque 

domaine et pour Le lecteur curieux de l'activité intellectuelle à l'&ranger- L'annonce 

fréquente d'ouvrages à commenter dans les volumes suivants publicisent doublement 

ceux-ci. Par leur concision. ces nouvelles permettent de donner des informations 

variées et embrasse un nombre important de sujeis. Le rédacteur utilise parfois cette 

rubrique pour annoncer sans faire trop de bruit les ouvrages provocants ou traitant de 

questions délicates. Les nouvelles forment donc une sorte d'anthologie qui permet un 

survol rapide de la littérature étrangère au sens large du terme. 

Conclusion 

La lecture du J o d  étranger met en &idence l'effet que peut avoir I'amuence 

des idées nouvelles en provenance de l'Europe sur la transformation du goût et 

I'6volutioo des idées en France. Ce penodique a constituk une fenêtre ouverte sur les 

créations intellectuelles des autres pays. À plusieurs reprises, le rédacteur a affirmé son 

intention de commenter les ouvrages étrangers de toutes sortes. sans prétendre dresser 

des modèles pour ses compatriotes. II prend bien soin de présenter le système de 

valeurs et I'esthétique propre à chaque culture pour apprendre au lecteur à juger les 

œuvres etrangères en fonction de leur contexte socio-historique et non des normes 

françaises. 

Même si sa publication n'a pas duré longtemps. le J u m l  émangm a néanmoins 

pr6paré les espnu à recevoir les œuvres et les idées des pays du Nord et a sans doute 

augmenté l'influence des lettres et des sciences anglaises. II rend compte de la 

renaissance des lettres en Allemagne et tente de ramener 1 'intérêt pour 1 '1 talie en se 

faisant l'écho de controverses langagières et en discutant longuement des œuvres de 

Goldoni et de Metastase. Le périodique fait egalement reddcouvrir I'Espagne en 

présentant des œuvres et des 6crivains comme Feijoo. Maria de Zayas. Perez de 

Montalvan et en glorifiant la nouvelle comme champ d'excellence des Espagnols. 

Les intellectuels de l'Europe se félicitent de voir paraître des exaai ts de leurs 

ouvrages dans le Jouniol &ranger et cherchent constamment ses remarques 

louangeuses, comme le confirme une lettre du comte de Bissy A l'abbé Arnaud : 

u Quels sont les hommes, Monsieur, assez peu jaloux de la gloire des Lettres & des 

progrès de l'esprit humain, pour ne pas s'intéresser vivement 3 votre Journal : & quel 



est I'Ecrivain qui ne soit flatté de contribuer à votre succès, & de voir son nom ou son 

ouvrage placé à la suite de l'éloge de Richardson ? m s  

Le J o d  étranger adhère aux tendances idéologiques dominantes des 
Philosophes qui rejetîent les lieux communs et les stéréotypes. II concourt à faire 

circuler de nouveaux mod&les de pensée : u En dépit de certains partis pris, de la 

faiblesse des traductions en général, ce périodique a contribué à 1 'enrichissement de  

l'esprit en plein Siècle des Lumières dm. 

Le J o m f  éimnger obéit aux exigences du périodique littéraire qui cherche 

d'abord faire connaître et à discuter les textes388 Plus profondt5menf il enregistre les 

&tapes de 1 'évolution culturelle, analyse diverses pratiques littéraires et vulgarise les 

thèses scientifiques en cours d'élaboration. Son bilan des savoirs acquis et conserves 

dans les livres se veut encyclopédie de l'imprimé et promesse de pr0grès3~9. En 
insistant sur la mise en contexte de l'œuvre littéraire, il jette les bases d'une approche 

sociologique de la li ttéranire et participe à un processus de fermentation et 

d'assimilation des idées qui aboutira aux r6flexions de Madame de StaëPR). 

386 JE, ICvrier 1765, p. 143. 
387 Marie-Rose de Labriolle. Le JoMtalénmger dans l'histoire ... P. p. 797. 
388 a Le dispositif instrumeniai de la presse. au moyen de la traduction et du deplacement des 
énoncés. manipule et ordonne les éléments symboliques de la culture [...]. Far Ia complexité de son 
organisation et sa prdsenœ permanente, le p&riodique fait du texte de presse une sorte de miIieu 
homogène et orpis?, où peut circuler I'enonciation des autres testes. C'est son mode original 
d'éditoriaiité B (Claude Labrosse, Du dispositif du périodique ... », p. 403,). 

389 Fréderic Barbier et Catherine Berho Lavenir, HirroVe &s mêUias de Dideror à Inremet. Paris. 
Armand Colin, (U), 1996, p. 11. 
390 Marie-Rose de Labriolle, a Le J o d  inmget dans l'histoire ... m. p. 781. 
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N'est-ce pas I'une des vertus de l'écriture que de 
coucher sur Ia même feuille horizontale le futile et 
I 'exceptionnel ? Tout reprend dans un Livre 1'Qpaisseur 
négligeable de l'encre écraséel. 

[ Amin M d o u f .  Lepr~miersieckaprès~~trice. Paris. G r a s ~ t ,  19=. p. 1 2  



Pour reconnaître combien est pdyvalente la définition de la littérature au XWI' 

siècle où la frontière entre les comaissances Ctair particulirèrement flouez, les journaux 

nous ont paru des lieux privilégiés3, car ils fournissent une riche information qui 

permet & reconstituer les haits essentiels de l'activité intellectuelle de l'époque. Nous 
avons commencé par analyser le contenu des trois périodiques séIectionnés pour f& 
l'examen des rapports entre les connaissances et 1'6volution sémantique qui se produit 

dans chaque domaine, tout en faisant appel aux statistiques pour étayer nos hypothèses. 

La comparaison des résultats obtenus pour les annees 1734  et 1762 nous ont apporté 

des indications précieuse& L'enquête ne s'est donc pas limitée aux œuvres dites 

littéraires, car si celles-ci présentent un intérêt évident, le concept de littérature au 

XVIIIe siècle déborde largement les frontières des genres pour englober divers 

domaines du savoir. 

De cette enquête se dégagent des conclusions d'ordre général et d'autres plus 

spécifiques concernant les périodiques et le rôle du journaliste. Les trois périodiques 

étudiés réagissent de manière différente devant les événements et les publications 

contemporaines. Les convictions idéologiques des rédacteurs influent sur leur prise de 

position. Les Mémoires de Trévoux. plus préoccupés de proteger les lecteurs des idées 

dangereuses que de leur culture. s'orientent vers les voies classiques de l'art littéraire : 

en s'engageant dans les polémiques les plus importantes. les rédacteurs avertissent les 

lecteurs de l'effet pernicieux des romans, corrupteur des maun, et tentent de les 

Les termes m. kmes et sciences englobent t w t  le savoir. mais tendent P partir de la seconde rnoitiC 
duXVIIIe siècle à restreindre leur champ. Mlle SaIvan note un recul de Ia fréquence du mot ort au 
prdit de lemies plus swialisk dans les années 1760 : si le commerce et I'agrtculture Font partie des 

au début du siècle, on recourt en 1755 à i'adjedf czconomique s puis au substantif pour se 
référer aux sciences économiques (op. cir., p. 136). 

En 1755. Fréron affirme que a le Journal est un Théâtre ouver& pour tous la -vains qui voudront 
communiquer leurs lumieres au Public. Les Etrangers auront la libend de m'emoier leurs Ouwages- Ils 
trouveront un accueil plein de reconnoissanœ. pour leurs remarques. Ieurs Exuaits & leurs moindres 
Frapens (JE, jan~ier 1755, p. x). 
a Les chiffres permettent de jwer les dvénements. de monmr s'ils soot accidentels et secorntaira. ou 

de les réintépr au contraire dans la t m e  vivante de l'histoire des iddes. En tout état de cause. la 
mkthode quantitative ne peut, en ces matières, se suffire à elle-même. Nous croyons poumi qu'elle 
apporte des démens immplapbla, et dont la signification sera toujours d'auîant plus claire et 
cohérente que les enquêtes seront complètes D (h Ehrard et Jacques Roger, a Deux périodiques 
franps ... m. p. 35-57). 



ignorer dans le second tiers du siécle? En prônant que I'avancement scientifique doit 

mener à l'exaltation du créateur, ifs tracent une nette demarcation entre les théones 

scientifiques modernes et la remise en question des fomlements de ta religion. S'ils 

appdcient les idées modernes ils rejettent les questionnements des savants sur les 

dogmes : ils admettent donc ia philosophie moderne tant qu'elle ne porte pas atteinte d 
la religion. 

-ks animateurs du Jod &?&aire adoptent une position fort difierente. Ils 

rendent compte des genres boudes par les ~oumaJistes de 'l'révoux comme le roman et 

se moquent des excès de quelques savants jésuites comme le père Hardouin. S'ils se 

font l'écho des tendances nouvelles en sciences et en Iittéranire, ils ne négligent pas les 

traites philosophiques su bvenifs qui questionnent les fondements de la religion 

chrétienne. tü, 1762, le Joumol dZnznger vient contrebalancer l ' a m t u d e  restrictive des 

Mémoires de 1révou.r en commentant les ouvrages parus dans toute l'Europe. visant à 

corriger les préjugés des Français sur la littérature allemande, espagnole et italienne. En 
consacrant à la littkrature plus de la moitié de son contenu, ce pdnodique est le seul qui 

soir vraiment littéraire *. Parce qu'il participe A la mutabon idéologique de 1 'époque 

en contribuant à la circulation des modèles nouveaux de pensée, le Journal é m g e r  est 

un périodique 4 philosophique >>6, aux antipodes des Mémoires & Trévoux qui ont 

longtemps lutte pour le maintien de 1-ordre établi en matiere de religion. 

Chaque périodique transmet une conception différente de la littérature : elle 

exclut pour les journalistes de Trévoux les œuvres de fiction. jugées médiocres et 

dangereuses pour la morale : elle embrasse tout le domaine de l'écrit pour les 

rédacieun du JounirJétrunger et du Journnl finéraire. Aux yeux de Berthier, elle doit 

contribuer à l'édification morale des lecteurs, alors que Beaumarchais et Arnaud la 

cbargent de représenter les Lumières. Les journaux étudies condtisent donc le debat 

Lc théâtre. ie m a n  et la nouvelle font une figure timide dans les Meimit~s & Trévoux des 
premières décennies, par opposition à la grammaire et à l'antiquité savante, ce qui prouve que la 
conception humaniste des lettres domine encore B i 'epque. Les rkdaaeurs continuent à adopter cette 
vision conformiste : les livraisons de 1762 ne mentionnent aucun roman. mais seulement les critiques 
de Julie ou la Nouvelle Htloike de Rousseau. 

Dam k J o d  émger .  le redacteur distingue la philosophie de la litttfrature et avoue la di ficule de 
rassembler les deux domaines : Les Littérateurs, pour l'ordinaire, ne sont pas assez Philosophes : & 
les Philosophes ne cultivent pas assez les Lettres. II est rare que ces deux talens se réunissent dans une 
seule personne, & encore plus rare qu'ils y soient dans ce juste dquilibre qui permet de les apprécier. 
pour ainsi dire, l'un par l'autre, & de tirer de nouvelles lumière. de leur combinaison B (JE, juin 1762, 
p. 130). 
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concurrentiel qui naît entre le livre savant et le périodique de connaissances gén6rales7. 
discours accru par la publication et 1 'interdiction de I 'Eqclopédie. 

Les conclusions g6ndrales de notre étude codirment des résultats connu@. 

L'image du journaliste9 après 1750 évolue considérablement : vu comme un censeur 

redoutable et mCprisé, il est trait6 avec méfiance et dédain et on ne parie presque jamais 

de ses mérites. Les adversaires qui se sentent menaces par sa présence imposante 

tentent de brouiller son image en le qualifiant de mercenaire qui tim pmfit du besoin que 

lui manifestent les auteurs, obligés de le ménager pour éviter ses critiques mordantes. 

Le joumaliste des années 1760 traverse une période de banstion dans laquelle il lutte 

contre la dCvalorisation de son travail parce qu'il a confiance en ses pouvoirs. Cette 

@riode transitoire aîieint son point culminant vers la fin du siècle lorsque la Revolution 

française finiront par trancher le débat et assurer avec eclat le statut du journalistelo. 

Au cours de cette Cvolutioo, le rôle du journaliste s'étend et se cristallise : sa 
fonction d'informateur et d'intermédiaire qui rassemble et anime constamment la 

communauté d'esprit entre les membres de la République des lettres en Europe se 

double de la fonction de témoin critique des livres historiquesl et des événements 

culturels. Il met en valeur I 'ouverture d'esprit sur les autres cultures et condamne ceux 

qui se bornent à leur savoir national : 

Les mêmes ouvrags sont commentés dans les périodiques comme les euvres du père Hardouin (MT 
et JL 1734). les CORSI~&I~~~OILS des causes de la prQndQw des Romaim et de leur décadence de 
Montesquieu ( M T  et JL 1734) et Le &oit & la nature et &s gensde Barkyrac (MT et JE 1762). Ces 
ciinvergences sipi fient-elles que les ouvrages ont acquis une renommée qui a poussé les journalistes à 
les commenter ou font-iIs partie d'un débat que ies rédacteurs se pressent de présenter ? 

* Si les chiffres présentés mi permis de confirmer des résultars connus. la mise en parallele avec ceux 
d'murs pdrïodiques de la même dpoqiue permettraient & poster des jugements plus g&ériques sur la 
vdidité des résultats en ce qui concerne le siècle, la littéanire et l'histoire de la presse. 
Dans le projet du Dictionnaire &x jourmlicus pendant le colloque dTUuechi en 1972. les 

conférenciers avouent que la notion de journaliste est uès imprécise. Jean S@ avance qu'A défaut de 
définition, i l  faudra l'entendre au sens large : Seront considérés comme journalistes tous ceux qui ont 
collaboré à la réûacion el à la production du périodique ; l'éditeur, meme s'il n'écrit pas, joue un rôle 
prépondérant dans l'orientation du j o u d  par le choix des amdes et des rédacteurs * (Marianne 
Couperus, L'étude des pnodiques anciens. .., p. 53). 

Didier Marseau, L'invrmion I I'inteIlec~ueI &ns l'Europe du XMIP sièc&, Paris. PUF. 1994, 
p. 7. 

* Pime Ba?le utilise les gazettes comme archives historiques indispensables : voir Jean Sgard. 
Bilan du colloque B, dans Hans Bois, La d imion et la lecture &s~untaux de langue fiança& sous 

l'Ancien Régime. Actes du colloque international, Nirnegue, Amsterdam, APA-Holland University 
h s s .  1988, p. 9 s .  



Conclusion 3% 

Ceriaios critiques petits & superbes qui n'ont formé leur go& que 
sur celui d'une sede Nation ou sur un petit nombre d'ouvrages, blâment 
tout ce qui leur est Ctranger ; & que de choses leur sont Ctrangères ! 
Cependant le ton impérieux & dogmatique avec lequel ils pnoncent, en 
impose 3 ceux qui ont la vue encore plus courte ; de sorte qu'il n'est pas 
m d'entendre parier de chefs-d'œuvre mêmes. comme de productions très 
médiocres 2. 

Le journaliste acquiert aussi une fonction socide imposée par la diversification 

du public : suppléant aux autorités religieuses et politiques dont le rôle s'affaiblit vers 

la fin du siècle 13' il doit refleter les aspirations de la société, mais aussi lui fournir une 

morde humanitaire, patriotique et utikariste pour am6liorer son existence quotidienne. 

II n'est donc plus IXrudit confiné dans sa tour d'ivoire. mais devient un juge qui évalue 

les idées des auteurs et exprime son opinion. L'objectivitC scientifique daos la 

présentation de la matière d'un livre n'empêche guère le journaliste de manifester sa 

position à l'@rd de ceIle-ci. Le journal a donc pour nouvelle mission d'assurer la 

cohérence d'une société qui se transforme rapidement. 

Dans une presse qui prolifère particulièrement pendant la décennie 1760-1170. 

les journalistes deviennent des lecteurs attentif's de leurs concurrents et comparent entre 

elles les multiples entreprises journalistiques. Le J o d é t r m g e r  prCsente par exemple 

le Specrareur du nord et la Bibiiothèpephilosophique14, périodiques allemands, et 

l'Oisif. périodique anglais15 que le rédacteur situe aussi haut que Specta~or d'Addison 

et de Steelel6. Devenant publicistes pour leurs confrères. ils s'échangent parfois des 

critiques acerbes, mais une certaine solidarit6 d'intérêts les unit de plus en plus, surtout 

que leur voix se fait entendre grâce à une diffusion plus vaste des périodiques en 

Europe. 

La diversité des groupes de rédacteurs les rend représentatifs de I 'opinion non 

seulement fmçaise, mais aussi francophone de l'Europe des Lumières. Toutefois. à 

l'intérieur d'un même groupe. la divergence des positions est importante : certains sont 

l2 JE. aoUt 1761. p. 176. 177. 
I3 Jean Sgarci, op. cil.. p. 285. 
l4 a Cet ouvrage périodique. où non-seulement on traite de toutes la rnstieres de Philosophe. mais 
encore de toutes les panies de la Littémre, renferme quelques mémoires très-curieux * (JE, janvier 
1762. p. 215). 
I S E .  juillet 1762, p. 52. 
l6 JE* f6vier 1 76% p. 1 08 
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hostiles au mouvement philosophique, d'autres en sont de fervents adeptes, d'autres 

encore en tirent profit avec discernement sans le suivre aveugl6menf mais ces 

divergences ne paraissent pas dans la politique génbrale des périodiques. Le milieu 

offre donc. par sa divesite, un tableau varié des journalistes de l'époque. 

Quant au portrait général que l'on peut esquisser B partir de notre analyse, sans 

être totalement nouveau, il soutient l'idée d'un siècle bouillonnant, gagnC par les 

mélanges et la mise en pratique des théories scientifiques. Le progrès de la curiosité 

scientifique et la vulgarisation des savoirs acquis sous diverses formes (publications. 

confdrences, etc.) coïncident avec le déciin de la théologie et de son emprise sur les 

sciences. La laïcisation générale des disciplines relègue la théorie au second plan. 

laissant la place à la pratiqbe comme dans la science ps i  tive qui observe la nature 17. 
L'accord des journaux étudiés sur ce revirement prouve que l'évolution en cours ne 

dépend pas d'eux, mais d'un mouvement bien plus général 18. Les journaux nous 

informent des nouvelles théories mathématiques. des expériences chirurgicales, des 

calculs de I 'éclipse lunaire et des distances interplanétaires. On assiste également à une 

montée de la géographie et de la cartographie avec la frdquence des voyages 

exploratoires. L'idéologie physiacratique, qui se met en place dans la seconde moitié du 

siècle. entraîne un essor economique fond6 sur la modernisation des techniques 

agricoles et réclame une réhabilitation du paysan et du travail manuel. 

L'historiographie. science privilegiée des gens de lettres au XVIII' siècle. change 

ses pôles d'intérêt : en 1734. la priorité accordée à l'Antiquité grecque et latine et à 

l'histoire moderne relègue l'histoire contemporaine à la seconde place. En 1762. un net 

recul des rdflexions sur l'Antiquité au profit des év6nement.s contemporainslg permet à 

1 'histoire moderne de conserver une place honorable. L'historien le plus méthodique de 

l'époque est Voltaire avec son Précis du siècle & Louis XV en 1769. Les historiens de 

la France vont suivre pendant longtemps la méthode voltairienne d'historiographie qui 

utilise peu de sources manuscrites, se sert des mémoires du temps, prdfère les rdcits et 

l7 La physique. divisée en deux p m e s  dont !a pmmiére en fmd& sur I'obscn~on et I*inurp~tation 
des phénomènes naturels et la deuxième sur la recherche expérimentale. garde enam le sens très g6nM 
de connaissance de la nature (Jean de Viguene, op. cil.. p. 1286). 
l8 II ai vrai que les écrivains du siècle Ciaient convaincus de panicipr à un graad mouvement de 
nbrgmisation et de construction idedogique et sociale. 
l9 Joëlle Saivan. op, tir.. p. 136. 
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les tableaux aux aoalyses et multiplie les considérations gén6raies et les jugements de 

valeur? 

Si les philosophies2l matérialiste et déiste, largement adoptées par les penseurs, 

engendrent progressivement une tendance géndraie à la toldrance r e l i g i e d ,  ainsi 

qu'une valorisation epicunenne de la nature humaine? Elles remettent en question la 

conception de l'homme et son rapport à Dieu, la grâce divine et la prédestination et 

discutent de l'authenticité de I 'Écriture sainte. Le tableau de la répartition des matières 

dans les trois p6riodiques met en evidence un paradoxe : l'espace restreint alloué Zi la 

philosophie est surprenant dans un siécle qu'on dit philosophique. Cet étonnement 

s'atténue quand on se rappelle que le siècle n'a pas été créateur de nouvelles théories 

philosophiques, mais a répandu et discute celles de la fin du siècle précédentz4. Deux 

thèmes dominent donc la philosophie des Lumières : la totalité immanente de la nature 

et l'homme lib6ré de la superstition et de la peur par son adhésion A la philosophie de la 

nature? 

En 6ducation. les traités prônant la réforme du système se multiplient. 

notamment après l'arrêt de la cour à ce sujet en décembre 1761 et la création des 

bureaux d'administration m 1 6  en février 1763. Dans ce contexte. l'influence des 

physiocrates se fait sentir : ils revendiquent l'instruction démentaire gratuite pour tout 

Jean de Viperie. op. cit.. p. 1549. 
21 Ces deux mots Philosophe et Philosophie sont fort-anciens ; & bien-loin d'être vieillis par l a  
années, ils ont plus de vogue que jamais. Tout le mon& les n5pei.e. les adopte, les goOte, & @rend en 
faire Ia regie de sa conduire * (MT, janvier 1762, p. 1 4 6  147). 
33 -- a Le système philosophique de la tolérance s'est élabor6 B partir de 1750 dans le feu du grand débat 
d'opinion autour de la mierance civile des protestants w (Jean de Vigueri t. op. cil., p. 1405). Outre 
I'articIe a Tolérance * de I'EncycbH&, l'ouvrage le pius pertinent est le Traité& la loférance de 
Voltaire ( 1763). Cette notion entmînera ceIles de la IibeM de culte et de la séparation entre le pouvoir 
poiitique e1 l'@lise. 
23 Ch assiste à une montee de I'anthropdogie comparée. dCclenchée mour par le père M t a u  d'abord 
dans ses Mœurs des Sauvages amriquoins ( 1724) et poursuivie dans ses Hisroire des DeCouverzes er 
C o q u e m  &s Portugais &RS lk Nomau Monde ( 1734). mai>* dans JL, t. XXI 1, 1 " partie, 1 734, 
p. 48. 
z4 La plupart de ses linhaceun ne se disent-ils pas "philosophes" ? Le mot a vrai dire fair illusion. 
Cette fameuse "philosophie" n'est le pIus souvent que de la iittéraiwe. Ces illustres philosophes ne 
sont pour beaucoup que des amateurs, au mieux des ~ulpisateurs. On pourrait compter sur les doigts 
ceux qui emichissent baiment Ia spéculation philosophique. II n'empêche que tous remuent de la 
philosophie, que tous agitent des questions philosophiques (Jean de Viguene, op. cit., p. 505). 
25 Jean de Viguerie. op. cil.. p. 960. 
26 Jean de Viguene. op. cir.. p. 33 1. 



le peuple, mais les penseurs de I'epoque s'opposent généralement iî une éducation 

6@bire'7. En proposant une refonte totale des études classiques, les nouveaux plans 

d'éducation mettent l'accent sur l'apprentissage du français et admettent les Langues 

anciennes comme de simples instruments de connaissance. Ils augmentent la place des 

sciences exactes aux dépens de la philologie et de l'enseignement religieux. Le peu 
d'importance accordé à la rhetorique dbnature celle-ci : si la ûadition oratoire 

cic6ronieme exige que que le discours puisse ii la fois instruire et emouvoir le public, la 

rhétorique du XVIIIc siècle relègue l'art de persuader, essentiel pour le travail du 

barreau et de la prédication, à la seconde place et privilégie l'art de toucher et 

d'émouvoir l'auditoire. 

Deux disciplines se distinguent et se détachent l'une de l'autre vers les années 

soixante : les sciences et les lettres. Certains philosophes. grammairiens et savants se 

rendent compte de l'&tendue sémantique de ces mots et éprouvent le besoin de les 

spécifier davantage. Au début du siècle, lettres et sciences recouvraient les mêmes 

domaines, toutes les deux renvoyant aux Lumières au sens spécifique du siècle. Les 
deux disciplines ne représentaient alors aucun signe distinctif : le pluralisme culturel est 

valorisé. mais non la spécialisation. Un véritable homme de lettres doit donc toucher à 

la littérature, à la philosophie, à l'histoire, à l'astronomie, à la physique : a Dans les 

Mémoires de Trévoux. l'auteur ou le journaliste insiste sur l'étendue des connaissances 

de tout homme digne de faire partie de la République des Lettres mB. Si les deux mots 

tendent vers une spécification des disciplines. la séparation entre elles n'empêche pas de 

tendre des passerelles de 1 'une à 1 'autre. 

Le résultat le plus important pour notre C ~ d e  touche à l'évolution du mot et de 

l'idée de linérature qui jette pour la première fois une passerelle entre la pensée 

rationnelle et la cdation artistique29. Dans son analyse du mot littérature, Robert 

Escarpi t précise 3 la fois son étymologie et les étapes de son 6volution sémantique. II 
confirme notre hypothèse qui prétend que le XVIII' siècle a ét6 une période décisive 

I7 Jean de Viguerie tient plulbt une position consemauia en parie d'un racisme des Lumières m. 
paradoxal si l'on songe à l'idée d'égaiité que préconisent les philosophes (op. cil.. p. 123- 124). 
Z3 Joëlle Saivan, op. d., p. 49. 

29 En considCram les rotions de Lmes, de bck-lemes et de tirtcratrae dans la amdes qui paraissent 
en 1734 et 1762, nous avons trouvé que l'évolution de ces termes se fait sous forme de glissements 
imperceptibles au sein d'une signification giobalisante. Les glissements de sipification 
s'accompagnent de = petites révolutions * dans la conception que les hommes se font de cette notion 
(Joëile SaIvan, op. cit.. p. 4). 
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dans ce processus. Selon Pierre Malandain, la Littérature au XWIIe siMe se propose 

deux fonctions : elle doit prioritairement colleaiormer et répertorier les chefsd'œuvre, 

mais aussi d e t e r  la vitalité des lettres dans une société. Autrement dit, son rôle est 

diffëremt : elle réduit la production litt&ak d'un siècle &celle des Ccrivains les plus 

imposants ou bien, revêtant un aspect plus sociologique, elle part A la recherche de ce 

qui intéresse le public et forme une conscience collectiv@. L'bvolution de la notion de 

littérature est lente. Si elle se distingue de celle de sciences. il est difficile de délimiter 

les secteurs qu'elle recouvre puisqu'elle inclut encore l'histoire, la philosophie et la 

théologie. 

Dans les diverses acceptions du texme u lettres au début du siècle. la rkflexion 

critique et l'érudition priment sur la création. Les dictionnaires de I'epoque n'btablissent 

aucune distinction entre Iittérature. lettres et Belles-Lettres Dans le dictionnaire de 

Richelet3l. u littérature n est définie comme La sience des belles lettres. H O M ~ ~ ~ S  

connaissances, doctrine, érudition ~3'. La seconde édition du dictionnaire& 

I'~cademefiançoise33 renvoie son lecteur à l'article a lettres a, très concis : 

<t Érudition. doctrine mS4. Il faut attendre la septième édition de 1818 pour que la 

littérature fasse partie des sciences humaines. C'est << la science qui comprend la 

grammaire, 1 'eloquence et la poésie. et qu'on appelle autrement Belles-lemes a : el le 

signifie aussi la co~oissance des règles. des matières et des ouvrages littéraires 

[...]. l'ensemble des productions littéraires d'une nation, d'un pays, d'une 

époque 2 5 .  

Dans les journaux, ce phénomène de confusion et de transmutation entre les trois 

termes est perceptible. Les Mémoires de Trévoux parlent de a divers genres de 

littérature » pour mettR en relief la diversité sémantique à laquelle elle renvoie. Les 

30 Michel Delon et Pierre Malandain. Littétattn~fiançaise d~ XVW siècle. Pans. PUF (Premier 
Cycle). 1996, p. 59. 

Voir P. Richelet, a li terature B , dans Dic~iotznuirejFu~ois, con~enartr les mm et &s choses. 
piusieurs muveiles remnrqws sur la hngue fiun çoise [.*.] avec les rennes les p h  connus &s A m  di 
des Sciences. LP tau! tiré de l'usage er des bons auteurs de la alnguefiançoise, Geneve. Jean Herman 
Widerhold. 1680. Slatkine reprints. 1970, p. 472. 
32 1 ~ .  

33 Le Grund Dictionnaire dr I'Acade'mip Française, dédi6 au Roy. Paris. chez la veuve de Jean Baptiste 
Coignard, 1718. p. 126. 
34 Lr GradDictio-ire & l'Acacle'mie Frunçoise. dédit au Roy. Paris, chez la veuve de Jean Baptiste 
Coignard, 1878, p. 387. 
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belles-lettres sont tantôt le chapiteau de la grammaire, de la poésie et de I'6hquenceT 

tantôt le réceptacle dans lequel se rassemblent théologie, histoire, et sciences36. Dans 

cette période de transition où se rétrécit le champ lexical de b h t w e ,  les deux 
acceptions &néraie et restrictive coexistent. L'emploi du mot l i n P i e  dans le sens 

moderne surgit parfois dans le JountLzl &ronger : .: Comme la Littérature prenoit déjà 

de son tems la tournure classique, la réputation de son poëme etoit particuliexement 

fondée nu la grande ressemblance qu'il conservait avec les poëmes épiques de 

['antiquité d7. Dans soo a Avis à un Journaliste », Voltaire distingue la 
r Littérature >t, qui réunit tous les savoirs, des .: Belles-Lettres rr qui englobent le 

théâtre et la poé~ie3~. 

Les journaux contri buent à onenter le sens de linPrmure vers la création littéraire 

en rendant compte des pièces de théâtre, de la poésie et du roman. Au cours des annees 

1730. un triple accord entre le jugement de la critique, le goût du public et les intentions 

des romanciers se conjugue de maniere défavorable B l'épanouissement du genre 

romanesque. La vogue du roman moralisateur richardsonien et la sentimentalité 

rousseauiste contribueront plus tard A dancer cette tendance. Confiné dans un rôle 

sermonneur. le roman se trouve privé de la liberté expérimentale nécessaire Zt son 

d6veloppement. Entre 1730 et 1760, le combat qui oppose amateurs et auteurs de 

roman d'une part. et critiques, écrivains et quelques tranches du public de l'autre. incite 

les romanciers à adopter une attitude défensive. Éprouvant le besoin constant de se 

justifier, ils revendiquent la libération du genre des contraintes esthétiques et morales. 

Les périodiques réussissent donc à imposer le roman dans le champ de la création 

littéraire et à confirmer le cheminement graduel vers le concept littéraire que l'on connaît 

de nos jours3g. 

35 IM, p. 127. 
Joelle Salvan.op. cil.. p. 52-54. 

37 JE. juin 1762. p. 23. 
38 Notre Nation aime tous les g e m  de Littérature. depuis les Math&natiques jusqu'à 1'Epipmme. 
Aucun des Journaux ne parie communément de la parue la plus brillante des Belles-Lettres. qui sont les 
pièces de Théâtre, ni de tant de jdis Ouvrages de W i e  * (Voltaire, a Avis à un journaliste m. 
Mercurede France, novembre 1744, p. 2). 
39 Dominique Maingueneau avance que la littérature véhicule une vision pamculière du monde : a La 
littérature n'est pas seulement un moyen que la conscience emprunterait pour s'exprimer, c'est aussi un 
acte qui implique des institutions, définit un dgirne énonciatif et des rôles spthfiques à l'intérieur d'une 
société * (Le contex%? de 1 'œuvre iïitéraire. p. 7). 



Le siècle offre donc des indices d'incertitude qui se manifestent dans la vogue 

des mélanges et des alliages : Le drame unit la trag6d.e et la com6die. l'opéra le 

chant, la musique et la danse &! Le public favorise le théâtre, r cette vie artificielle 

mais combien plus séduisante que la vie réelle ~ 4 1  ; les comédies et les opéras- 

comiques se multiplient et les acteurs sont honorés et reçus dans les salons. 

L'incertitude se révèle aussi dans le peu de nouvelles theories philosophiques et 

scientifques et dans la volonté de passer A I'expckience pratique. Ces conditions sont 

favorables au développement de la presse qui constitue une nouvelle façon de traduire la 

pensée et installe un énorme r k a u  de communication entre les s a i d t é s  européennes- 

Le pkiodique s'inscrit dans le cadre de l'histoire des idees comme reflet immédiat des 

bouleversements idhlogiques dans la sociét6. Réservée à un public ferne, elle transmet 

le fruit du labeur continu des savants A un lecteur assoiff6 de connaissances et regroupe 

les nouvelles de la culture écrite, élargissant ainsi le champ du savoir pour l'intellectuel 

et le curieux. 

Nous tenons à dire dans cette conclusion que les journaux offrent plusieurs 

perspectives de recherche. II serait interessant de se pencher sur la rtgression des 

articles sur la théologie et de l'attention portée aux ouvrages apologétiques au profit des 

rt?flexions sur l'utilité sociale de la religion. L'évolution de l'historiographie et de ses 

méthodes d'approche apporterait aussi 3 notre connaissance de ce siècle plus de 

e lumières W .  L'analyse des articles traitant des plans d'éducation dénoterait une 

volont6 de changement dans la formation des jeunes, mieux adaptée à la conjoncture 

sociale et politique de l'époque. Il serait également utile d'dtudier les conditions 

d'apparition des sciences nouveiles, telles que I*&onomie et les sciences humaines. Les 

historiens des idées pourraient ainsi nous foumir des indications supplémentaires sur 

l'expansion de l'intellectualisme scientifique dans la seconde rnoitiC du XVIII' siècle, 

précurseur de la révolution industrielle et de la civilisation technique. Effectuer des 

analyses synchroniques dans un but comparatif permet aussi de mesurer la place de la 

presse comme puissant moyen de communication. 

fean de Viperie. op. cic., p. 505. 
41 IM. 
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Thésaarns 



Les mots employes dans Ia classification des livres appellent quelques 

éclaircissements. Inspirée par IT6tude de Jean Ehrard et Jacques Roger( nous avons 

trouve convenable d'avoir recours aux catégories du XMII' siècle. avec de leg2res 
modifications : nous avons réuni philosophie et religion puisque la théologie et les 

théories philosophiques étaient complémentaires. Les sujets des journaux sont dpartis 
dans quatrt grands secteurs : la littérature, l'histoire, la philosophie et la religion. les 

sciences et les arts? Certains d'entre eux rassemblent des domaines apparentés ou 

reliés. Encore faut4 préciser que les articles des périodiques étudiés sont difficilement 

classables puisque l'absence d'autonomie des connaissances entraîne la pluralité des 

matières au sein d'un article. Nous devons donc nous méfier des titres donnés qui ne 

concordent pas toujours avec le contenu des articles. Parce que certains articles ne sont 

pas classables dans les quatre secteun précédents. nous avons ajouté une rubrique 

Divers. Le tableau de classification3 présenté ici repose donc sur des critères 

discutables : i l  a kt6 malgré tout un outil de travail indispensable pour 6tayer nos 

hypothèses. 

1. Littérature 

1.1. Genres et sous-genres 

1.1.1. Contes, fables, anecdotes, aventures. 

1.1.2. Correspondance. 

1-13. Éloges de personnes illustres, de savants, h o m e s  de lettres. 

1.1.4. Oraisons funèbres. 

Jean Ehrard et Jacques Roger. Deux périodiques français du 1 8  siècle : qc Journal des Savants" et 
7es Mémoires de Trevoux" n, Livre et socieC~*dans la France du XVIIf siècié, Paris, La Haye. 
Mouton, 1965. vol. 1. p. 3330.  
7 - Au XVIIIe siècle, la division du savoir et I 'antagonisme qui. aujourd'hui, sépare souvent les activités 
intcllccnicl tcs, n'existc pas. 
h liste rassemble la sujets appartenant à chaque secteur. par ordre alphabétique. Devant certains 

sujets, nous avons dû faire un chois. 



Thésaunis 

1.15. Pdsie, odes. madrigaux, etc. 

1 .1  -6. Polémiques littéraires. 

1.1.7. Relations de voyage. 

1. I .8. Romans. 

1.1.9. Satires, &pigrammes, épitaphes, etc. 

1.1 .10. Théâtre, spectacles de manonnettes, etc. 

1.1.1 1 .  Didactique et pédagogie. 

1.2. Actualité, publicit6 et diffusion 

1.2.1. Annonces de publications. catalogues de nouveautés bibliographiques. 

1.2.2. Faits divers. 

1.23. Presse (périodiques, journaux, revues, etc). 

1.2.4. Nouvelles Ii ttéraires. 

1.2.5. Rapports et discoun des académies. 

1.3. Étude et histoire de la langue 

13.1. Grammaire. rhétorique, philologie. 

1.3.2. Linguistique. 

1 33. Lexicologie et lexicographie. 

1.4. Traduction 



Thésaurus 

2. Histoire 

2.1. Aistoire cultorelie (institutions, objets matériels, évbnements) 

2.1 . I . Actualité poli tique : guerres, etc. 

2.1.2. Érudition (sources historiques, médaillons, leur histoire. détenteurs). 

2.1 3. Histoire des académies, 

2.1.4. Histoire des pays (ancienne et moderne). 

2.1 5. Mémoires historiques et militaires. 

2.1.6. Réflexions ou observations historiques. 

3. Philosophie et  reiigion 

3.1. Religion 

3.1.1. Écriture sainte. 

3.1.2. Histoire religieuse. 

3.13. Histoire sainte. 

3.1.1. Liturgie. 

3.1 .S. PoI6rnique religieuse. 

3.1.6. Théologie. sermons. œuvres religieuses, etc. 

3.2. Philosophie 

3 -2.1. Anthropologie. 

3.2.2. Droits de Ia nature et des gens. 

3.23. Maximes et proverbes. 

3 -2.4. Métaphysique. 



Thésaurus 

3.2.5. Morale. 

4. Sciences et arts 

4.1. Sciences pures et appliqu&s 

4.1.1. Agriculture. 

4.1.2. Astronomie et astrologie. 

4.1 3. Commerce et économie. 

4.1.4. Histoire naturelle. 

4.1.5. Imprimerie et techniques éditoriales. 

4- 1-6. inventions récentes. 

4.1.7. Mathématiques, géométrie. etc. 

4.1.8. Médecine- 

4-19. Rapports de l'Académie des sciences. 

4.1.10. Sciences de l'administration, de gestion des gouvernements. etc. 

4.1.1 1. Sciences physiques. 

4.2. Géographie4 

4.2.1. Atlas et méthodes géographiques. 

4.2.2. Cartographie. 

4-23. Description géographique des îles, des pays. etc. 

4.3. Beaux-arts 

Dans la seconde moitit du XVIII' siècle, les savanls considt!raient la géographie comme une parue 
intégrante des sciences marhdmatiques : voir E, fdrrier 1761. p. 170. 



Thésaurus 

43.1. Architecture. 

4.3.2. Dictionnaires artistiques et scientifiques. 

433. Musique. 

43 -4. Peinture. sculpture. etc. 

4.4. Droit 

44.1. Juri spmdence . 

5. Divers. 
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