
E n  étudiant La 10éfor11ze initellectuelle et  morale, le lecteur 
d'aujourd'hui est bien souvent tenté de se demander en vertu de 
quel titre Renan pouvait se croire autorisé, ?i adresser des eshorta- 
tions sévèses à la France après les désastres dc 1871. Que l'o11 se 
garde de le comparer à ces gens de lettses qui, énivrUs par leurs 
succès cle librairie, de théatre ou  de journalisme, se mpttent i re- 
soudre des questions placées fort en dehors de leur cornpétence, 
sans jarnais s'apercevoir de ce q u e  ieur témésité a de comique. La 
constitution spirituelle de notre pays a tellement changé depuis 
1871 que l'on s'exposerait à commeltse de tres grossjères erreurs 
si l'on jugiait les choses de cette époque d'après les expériences 
que nous avons sous ies yeux. E11 1571 Renan avait incot~testable- 
inent le droit de faire ei~tendre à la France des paroles de mailtre, 
parce qu'il était un des rntmbres les plus éminents d'une aristo- 
cratie sur laquelle les rneilleurs citsyens avaient fondé rous leurs 
espoirs politjques durant le Second Empire;  i l  ne reste plus rien 
maintenant de cette ar-icienne hiérarchie; l'universelle dépression 
que le césarisme de 1852 revait d'irnposer au  'nom des prlncipes 
cie 1789 (I!, cst enfiri réalisée. 

(*) 2 i l  saggio che, in  una nota alle lettere del Sorel, promisi di  pubbli- 
care: lo  debbo alla cortesia d ~ l  h/Iissiroli, al quale i l  Sorel l'aveva inviato per 
la prefazione a una traciuzione, clie poi il  Missiroli non fece, della Xefoi-me del 
Renail. I l  titolo è messo da me. (G. C.) 

( I )  Voir RENAN, Essais de mot-aie et de critiqt~e, page XI. 
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GERMANESIMO E STORICISMO DI ERNESTO RENAN E I I  

Le  personnef. bonaapartiste ne valait pas sensiblemene rnieux 
que le personnel ridicule qu i  izous opprime actuellement; la p2rtie 
la plus éclairée de la bourgeoisiz, qu i  demeurait fidèle à des souve- 
nirs royalistes, ne supportait pas sans douleur une administration 
qu'elle jugenit indigne $e la tradition francaise; 2es apologistes clci 
pouvoir nouvcau disaient qu 'un  régirne politicjue ne saurait ?tre 
équitablement apprécié que par ses récultars positifs, vantaient sans 
mesure le récent enrichissemenr: du pays et s'efforcaient de faire 
croire que !es progrès matériels en voie de  réalisation étaient dus 
à la sagesse de l 'Empire. Cel~ii-ci avait clos une ère désastreuse, 
ouverte par l'agitation de 1ibéra.u~ étourdis que Ie hasard avait 
tratlsformés en fauteurs de révolution sociale (1); il prétendait éta- 
blir un ordre solide en donnant satisfaction, dans la rnesure oh les 
finances le lui permettaient, aux interets les plus immédiats des 
paysans, de la plèbe urbaine ec des spéculateurs de Bocarse; il espé- 
rait rendre impossible le retour des folies de 1848 en abaissant dans 
l'éducation universitaire le niveau de la culture desintéressée au  
profit de connaissances destinées à inspirer aux elèves le désir de 
s'engager dans la voie des applications induscrielles des sciences ( 2 ) ,  

'Acadérnie franqaise, qui  comptait dans son sein nombre de 
nnages distinguès que le Coup d'État de 1851 avair écartés 

'activité parlementaire, était assez généralernent regardée com- 
la citadelle du libéralisme; certaines de ses élections furent 

ueillies avec enthousiasrne par les hoinmes de l 'opposition, 
me des protestations de la coscience nationale se révoltant 

tre un avilissernent trop commun des caractères (3 ) ;  tandis que 
ateurs officiels criaient bien haut que l'Empire, jouissant de 
fìance d'énormes rnajorités populaires, ne craignait pcis les 

ues des vieux partis, la  jeunesse était persuadée que l'avenir 
tiendrait au rnonde cle l'intelligence, si faible que flit son i m -  

L'Acadérnie franqaisc n'aurait pu remplis Ie r6le que des cir- 
tances extraordinaires lui avaient dévolu, si elle n'avait été 

Eri 1889, rccevant Jules Claretie à 17Acadéinie franqaise? Renan parlait 
ec eEroi de 1848: i( U n  cycle d7effroyables aventures f u t  ouvers par ces  
néfastes, q u e  la France, à ce q u 7 i l  parait, n'a pas encore assez expiées N 

Izées, page 239). - I l  était alors fort préoccupé d u  boz~lattgisnze 

enan fair allucion à ces plans lorsqu'il  blàine l ' i i l t roduc t io~~  de  (( l 'esprit 
1 et utilitaire dans 1'é.iucatioi-i ( E s s a i s  etc., page 80). 
Voir RENAN, E s s n i s  etc., page 348. 
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I I 2  GERMANESITYIO E STORIGISMC) DI ERNESTQ RENAN 

vaillarninent secondée par les coi-iostes prétorieanes des Dkbats e t  
de la Wevue des dezax nzolzdes: la rnalson des Bcrtin et  celle de 
Buloz étaient, sous le Second Empire, de vCritables institutions eu- 
ropeennes, que I'on pouvait, diins une Elarge mesure, rapprccher de 
ce qu 'avdt  été la Sorbonne au  Moye1-i Age; les artticles que pu- 
bliaienr ces deux organes du  libéralisme, constituaient souvent 
des é\;énenzents politiques aussi iinportanrs qu'uri discours de Na- 
poléon HII. 

Si en 1891 Renan, rnernbre depuis 1856 de l'Académie des 
inscripz-ions, n'était pas encore entrk iii 17Académie franqaise, il corn- 
ptait, d u  rnoins, parmi les collaborateurs les plus renommés des 
Dibats ex de la Reilue des dezm mona'es; sur des questions dont 
sc, préoccupent passionnemment i ~ c s  sociéeés, il avait donné des 
études qui  l'ti-vaient placé au  premier rang J e s  penseurs du  XIX 
siècle; La re''or~.ize intellectuelle et nzorale cousonne une séric de 
rnéditations suggérées par ]le spectacle des affaires conternporaines. 
Quand on est ainsi devenu un grand docteur dans une aristocrntie 
Qe I'csprir, on n 'a pas seulernent le  droit, on a surtout le devoir 
de  lanrer  des avertissernents solennels 2 son peuple aux heures J e  
crise. Renail con2prenait bien son r6le de cette rnanière, car, moios 
de Qerrs ans plus iard, i l  écrivait: « Souvent je m e  suis reproché 
de  tant  jouir dsns mon cabinet de travail [eri voyant dérouler le 
spectacie de l'hurnanité], pendant que ma pauvre patrie se ~ioiisumr: 
clans une lente agonie; mais j7ai la conscience tra12quille (1 ) .  . . . 
Après le rérablissernenl: de l'ordre, j'ai appliqué iout ce que j'ai 
d'attention a u s  réforrrres que je considire comme lec plus urgenres 
pour sauver notre pays. J'ai donc fair ce que j'ai pu. Nous devons 
à ~iot-re patrie d9Etre sincères avec elle; nous ne sommes pas ob1i- 
ges d7employer le charlaranisme pour faire accepter nos services ou 
agréer 30s idies » ( 2 ) .  

Ces dernièses paroles iious fonr entendse clairernent que  Renan 
ri'avait pas tardé à reconna?tre I'inutili'té de conseils qu'ii  pourrait 

( T )  D ~ I I S  le passage que  j'ai laissé de coté, Renan rappelle q u 7 i l  a pris part 
à des luttes d e  la politique courante. EII 1869 il fu t  candidat a u x  élections 1é- 
gislativec, avec un  programme où on lisait : Pas de  révolution; pas de guerre; 
une guerre serait ousci f~ ines te  q u 7 u n e  révolution ; après la cl-iute de  1'Em- 
pire, il chercha i déterminer en Europe un  mouvernent destiné a arrgtcr le con- 
flit: en novernbre 1870 i l  s'exposa (( {I une forte irnpopularité en conseillant Ia 
réunion d 'une ssscinblée, ayant les pouvoirs pour traiter de  la paix a. 

( 2 )  RENAN; L'unfichrist, pagec XLVIII-XLIX. 
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GERMANESIMO E STORICIS?.lO DI ERNESSO RENAN = I 3  

+donner ; chaqaae jour i l  devernait plus certain qu'une aristocratie 
académique, jadis redoiitée par ~ l f a  gouvernemerat conservateur, n'é- 
tait poinr regnrdée comnze un ctrbitre Iégitirnc J e s  conflirs politiques 
par la détnocratie qui  était en train de conquérir le régime répu- 
blicain en France; Renan devra d é s ~ r m o i s  se contentcr de travaillea 
pour ies artistes ( I ) ,  pous les curleux, ou pr_ii_lr Ies amateurs $e spé- 
culations sur l'histoire. Eclairé par une espérience déceranale, Renan 
-formula en 1883 !a thèse de la pIus parfaite résignation: « Lais- 
sons, san5 nous troub!er !es destinées d e  fa planète s'accornplir. Nos 
cris la' y feront r ien;  notre mauvaisc hrarneiir serait déplacée » ( 2 ) .  

Ce fatalisme concluisit Renari à aclopter une artitude ironique 
.qui ne me sembie avoir été biea comprise n i  par ses adrnirareurs, 
ni par sec ei-inemis. Celui qui se passionne pour I'hisroire contem- 

oraine, avec l'espoir $e corm:ribuer a cbanger le ccurs des evéne- 
ents, ressemble fort à 17amareur de théatre qui rechercha: les dra- 
es émouvants; il se produit autant d'action rragique dans la poi- 
ine d'un tel spectateur que sun la scène; il pleure Zes rnalheurs 
s victirnes innocentes, maudit les scélérats, accla me les hésos, 
mme faisait le chceur antique. Ari contraire, une coznédie ne 
us plait  cornpléteìnent que si nous nous sentons étrangsrs a u s  
ntures burlecques qu'elle transpuse de la vie au  rhéarre. Parvenu 
indigérence historique, Renan eut l' jdée qrae le sage ne doit pas 

arder le monde c a r n n ~ e  une rragédie; i l  y voit piut6t une co- 
édie q u i  mzt à nu ces plaies de notre nature que nous dissi- 

lons habituellernent sous des idéologies prétenticuses; le mora- 
te a notamrnent I'occasion d'y recoilnaitre cornbien sont ridicules 
s jllusions de 170rgueii L-iumain. Le philosophe que les humilia- 
ns de la pratique ont dészbusé, se venge dc la fatalité par I7iro-  
; c'est qui  explique les dirnières lignes des Sotiz~enirs: « 3L.e 
lc oh j'ai v é c ~ ,  n'aura probablernent pzs été le plas grand, mais 
era tenri sans doutv pour le  p!us arnusant des siècles. A moins 

mes dernihres arlnées ne me reservent des peines bien cruel- 
je n'aurai, en disant adieu à la vie, qu 'à  remcrcier la cause 

t bicn de la charrnante prornenade qu7i l  m'a été donné d'ac- 
r à travers la réalité n. 

( I )  Dai-is une lettrc du  j septcmbre 1873 Flaubert fait l'éloge cie L'slzti- 
ist, qui  lu i  sembie indiquer chez Renan un progrès au point cle vue de l'art. 

2)  Da11s I C S  Soz~1~e11ir-s d 'e l~ fance  et de jezllzesse. 
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' 14 GERMANESIMO E STORICISMO DI ERNESTO RENAN 

La qualité de l'ironie est évidemrnent en rapport avec la qua- 
lité des événements dont 1:: philosophe est le ylus communé- 
meiit spectateur dans la comédie humaine (1) .  Durant les derniè- 
res années de sa vie, Renan fult accablé d'aciularions; les répu- 
blicains, désireux d'l-iurnilier les (:atholiqnes, affectaieiit de trou- 
ver du génie dans les moirìdres propos de table de l'auteur de la 
Vie de Jésus ; de riches Parisiennes étaient heureuses de pouvoir 
montrer dans leurs salons un savant illustre qui  paraissait s'inté- 
resser beaucoup aux babillages mondains (2). Le ~riépris que  la 
iiiaiserie de tels adrnirateurs Inspiralt à Renan, lui a fait écrire, un 
an avant sa mort, cette senteilce d'une rnisanthropiv desesperée r 
« Les plus gros moyens de jeter de la poudre aux yeux ne peuvent 
;tre t-iégligés avec une aussi sorte race que 19espèce hurnairae, créée 
pour l'erreur, et qui, quand elle adrnet la vérité, ne 17admet jamais 
pour les bonnes raisons. I1 faut bien alors lui en donner des mau- 
vaises » (31. 

Ainsi, après avoir, pour découragement, abandonné la concep- 
tion tragique de I'histoire, Renan en érais venu, par u n e  connais- 
sance approfondie de -la vie de nos classes dirigeantes, à considé- 
rer  le monde comme une farce. S'il fGt resti 17170tnine qu'il avait; 
été en 1871, il aurait sans doute donné un suppienaent ?i La ré- 
forme iniellectuelle et morale, pour expliquer les cailses qui avaient 
rendm ses er.iseignetnents inefficaces. Mais qsielles expiications fournir 
à une race qui nc comprend pas les bonnes raisons? 

continua. 

( I )  Renan pensait cjue toute étude vrairnent phi!osophio,uc comporte u n e .  
certaille dose d?ironie (Essnts etc., page 3 ~ 3 ) .  Cctte opiilion est surtout vraie 
pour les temps modernes, parce qua  le philosophe ne croit plus guère q u ' i  des 
évolutions historiques, qui  excluent l'ancienne confiance dans les idées abcolues. 

(2) MARY JAMES DARMESTETER, La vie d'El-nest Renatz, page 279. 
( 5 )  RENAN, Hisfoire dzi peziple d'Tsrael, toine V, page 106. - Ce volume 

a été publié après la  mort de Kenan, eri sorte que nous nvons-là une expression 
pluc franche de sa pensée que celle qll'on irouve dzns les livres imprimés par 
lui après un long travail de correction des épreuves. 
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